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de ce nquveau dispositif, sont d6ja en
service dans les installations d'&trac_
11 S>n mr machine a tambour a friction
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Les autres sp6cialit6s RELIANCE
comprennent :

Attach_es pour suspension de cables
guides_ a sidge sph6rique avec an-
crage d m6tal blanc ou a m6choires
organes de tension:

Attaches pour cables d'extraction et
cables guides ;

$ttaches pour cables plots;
Attaches pour cables a6riens, etc.

CATALCX;UE g6n6ral complet sur
demande.

RELIANCE ROPE ATTACHMENT C.
Ltd.

27 Park Place
CARDIFF - South Wales
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SHERWEN Ma+6riel vibran+ 61ec+romagn6+ique
Regd. Trado Mark

ALIMENTATEU R

LOURD 500 T/h

CHARBON
0,8 T/M3

Une gamme trjg comp16te d’crlimentateurs standard, lourds, sp6ciaux et antid611agrants,
construits sous licence de la General Electric Company par les

ATELIERS LOUIS CARTON - TOURN Al (Belgiquel



R PROBLEME
POSE Am61ioration de la rentabilit6

en veines difficiles
SOLUTION Rabot anere Westtalia
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Particularit6 :

Les chaines sont report6es c6t6 remblai. Les deux brins sont pro+6g6s par un capot.

Avantages :
Faible encombrement du corps de rabot.
R6duction de I'in+ervalle entre blind6 et front en raison de la suppression des tubes
de guidage.
Excellent abatage du massif car I'effor+ de traction de la chaine s'exerce sur un petit
nombre de couteaux.
Am61ioration de la granulom6trie en raison de I'absence de chaine libre dans I'intervalle
entre blind6 et front.
Meilleure adaptation du corps
articu16 pour suivre les irr6gula-
rit6s du mur.
Reoort c8t6 remblai de tous les
organes moteurs.
R6duction du recul du convoyeur
au passage du rabot.

Convient sp6cialement pour :
• des veines minces
• des veines & 6pontes difficiles
• des veines pent6es.

WESTFALIA LUNE N
ee

Agence g6n6rale pour la Belgiqu6 :

COMPAGNIE BELGE DE MATERIEL MINIER ET INDUSTRIEL
SOCIETE ANONYME

Rue A. Degr ace
FRAMERIES (Belgique)



HAUTS FOURNEAUX
ET FONDERIES

DE ET A LA LOUVIERE
Soci6t6 Anonyme - BELGIQUE

Z

TUYAUX EN FONTE CENTRIFUGEE. PIECES DE
RACCORDS ET APPAREILS POUR DISTRJBU_

TIONS D'EAU ET DE GAZ – TOUTES TUYAU_
TEREES EN FONTE – FONTES SPECIALES –
TUYAUTERIES DE DESCENTE DE SCHISTES
POUR REMBLAYAGE EN FOFWE RE.SISTAIW

A L'ABRASION (REFERENCES)

tH £CHANGEUR DE TEMp£RATURE

MECANIQUE GENERALE
CHAUDRONNERIE
FONDERIE

TURBINES A VAPEUR (Types Meuse et Rateau)
TURBINES HYDRAULIQUES (Licence Charmilles)

Pa

Adresse t616graphique : TUYOS_LA LOUVIERE

T31§phones : LA LOUVIERE [064) 2 lignes_ 223.68 et 230.55

COMPAGNIEAUXILI AIREBROYEUR “ HARDINGE

DES MINES
MATERIEL DE MINES ET DE METALLURGIE
MACHINES POUR LE TRAVAIL DE LA TaLE
MAT£RIEL DE GLACERIES (Type Sambre)
LOCOMOTIVES - MOTEURS DIESEL
£NERGIE NUCL£AIRE

Soci6t6 Anonyme

26' rue Egide Van Ophem, BRUXELLES 18
T616phones : 44.27.05 - 44.67.14

Reg. du Cam. Bruxelles : 580

E
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SOCIETE aNOHYME DESR aTELiERS DE CONSTRUCTION DE
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ECLAIRAGE DE SURETE POUR MINES

Lamms de mineurs, a main et CIU casque _
Lampes 61ectropn,9umatiques _ Lamp>e; de
signalisation d t616phc.)ne _ Arr;latures

antigrisouteuses

BCLAIRAGE PUBLIC ET INDUSTRIEL
Luminaires sur poteauf poten{..,e et cable _
Lanternes et Plafonniers - Armatures
r6sistant aux acides - Armatures 6tanc.hes

Sclessin - Lidge
?##

TdI. (04) 52.OO.30 INCANDESCENCE - FLUORESCENCE

VAPEUR DE MERCURE _ SODIUM





Etude et r6alisation
de sidges
d ’extraction complets
Chevalements
Tours d’extraction
Molettes
Machines d’extraction,

mono- et multicable
Attaches de cable
Cages et Skips
Circuits de roulage
Sas a air
Berlines de grande capacit6
Soutdnement m6tallique,

pour tailles et galeries
Turbocompresseurs
Compresseurs h61icoTdaux Machines d’extraction quadric6bles, charge utile 19, 2 t, profondeur 1000 m,

vitesse 16 m /sec, diamdtre poulie Koepe 4,5 m

UTEHOFFNUNGSHUTTE
I I I

Ag'Tc':::f= B=gq" S A SABEI



our e

f::i6n6ptLO

a

lphone
t616phonique etMat6riel
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sign9lisation
BIINDE • £TANCHE • ANTIDEFLAGRANT • s£CURITE INTRINSEQUE

D’ELECTRONIQUE D’AUTOMATISME
138. Boulevard de Verdun COURBEVOI E (Seine) DEF. 41.20

Agent exclusit aupras des Charbonnages de Belgique : Etablissements BEAUPAIN, 105, rue de Serbie - LIEGE
Agent exclusif pour Ie Congo et le Ruanda'Urundi : Bureau Technique BIA, BRUXELLES - LEOPOLDVILLE - ELISABETHVILLE



SOCIETE DES MINES ET FOND ER IES DE ZINC DE LA

VIEILLE MONTAGNE
Soci6t6 Anon)rme Direction g6n6rale : ANGLE UR T616ph, : Lidge (04) 65.38.00

Telex : Lidge (04) 256

ZINC & PL 0 MB
sous toutes leurs formes

Cd Ag Hg Bi TI As

Blanc de Zinc Sulfate de Cuivre
• Poussidre de Zinc

• Acide Sulfurique
• Sulfate de Thallium

Ars6niate de Chaux

Produits sp6ciaux (de qualit6 61ectronique) : GERMAN IUM-SILI CI UM

PRODUITS HYPERPURS :
Zn - Pb - Cd - Hg - Bi - As - TI - TJI - TZCZ - ZnBr2

S. A. CRIBI A
12, BOULEVARD DE BERLAIMONT, BRUXELLES - TELEPHONE : 18.47.00 (4 lignes)

(FACE A LA BANQUE NATIONALE)

ATELI ERS DE MELANGE ET BROYAGE
MANU TENT IONS ME CAN I (,) U ES
DECHARGEMENT ET MISE EN STOCK
POUR CENTRALES ELECTRI(,)UES ET COKERIES

TRANSPORT EU RS – ELEVATE URS
A GODETS – CRIBLES – CULBUTEURS DE
WAGONNETS ET DE GRANDS WAGONS
TRANSPORTEURS AERFENS PAR CABLES

CONSTRUCTION DE CRIBLAGES ET LAVOIRS A CHARBON

LAVA GE PAR BAC A PU LSA TION D’AIR

LAVAGE PAR LIQUIDE DENSE

MI SEA TERRI L BREVET EE

XII



POUR MINES ET INDUSTRIES

IQUALI TE
SECU RITE
LONGE Vl TE
ECO NO MIE Appareils pour la protection respiratoire

K oxYgane

R adr comprim6
H air frais

Mwquos et £iltres anti-gaz et arti.poussi bros

Autosauvetours contre l’oxyde de aarbone

Filtres contre los particulos radioactives

Appareils de contr61e
Manomatres, d6tendeurs, robinets de haute pr6dsion

Appueils pour moswe et dosage de gaz

Cmtouchos anti-retour do flmrmes

Pompes de truwvasage de gaz

M6dical
Appweils pour la gymnastique respiratoiro

Distribution contralo de gaz m6dicaux

Appareils d'inhalation at d'insufllation

Appaoils pour narcose ot malg6sio

Appareils pour la r6animation

Incubateur8 pour pr6matur6s

N6bulisour de m6dicmnents

Apparoils d a6rosols
p o u mons d ' a ci or

REPRESENTANT EXCLUSIF

Anc. EIs. Anthony BALLING S, s. a.
6, avenue Georges Rodenbach Bruxelles 3 T61.: 15.09.12 - 15.09.22
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Bacs de setzage
a commande pneumatique

1+
Essoreuses pour les
mixtes et les schlamms

<

S6parateurs & liquide
dense avec clarificateur
inclin6,

+

Cellules de flottation

<
Cribles a r6sonnance
pour le pr6classement et
le ringage-6gouttage

!>
Ftltres a vide a tambour,
sans cellules. rendement
61ev6, effet de filtrage

\(t€©8®£' “ RUE DES PALAIS, BRUXELLES

TEL.: 15.49.05
(5 lignes )

Pour la R6publiqua du Congo : « Deutz-Congo »
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HAVE USES

HAVEUSES-GHARGEUSES

A TAMBOUR

GONVOYEURS BLINDES

A DOUBLE CHAINE

MOTEURS A CHEVRONS

GONVOYEURS A GOURROIE

GONVOYEURS A EGAILLES

REDUCTEURS

: : : : :::i :: : : : : : i: :I

!!!it

Repr6sentant :
G. Forthomme, 101, rue de Marcinelle,

Gouillet (Hainaut), Tel. 36 19 06
Importateurs exclusifs :

soci6te.Electro-Industrielle (SEI)
6, rue des Augustins, Liege, Tel. 32 19 45
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AUTRES SPECIALITES , VENTILATEURS CENTRIFUGES DE TOUTES
RENDEMENT ELEVE, TIRAGE MECANIQUEPUISSANCES
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BELGIQUE BOIS DE baNES SEPTEMBRE 1960 BELGIQUE BRAI SEPTEMBRE 1960
Quantit6s regues m3 mPh

g 'i.i
g 8 :

Jg i

at
rB 8LB

Q

BE
ag

a

Quantit&s regues (t)
g

Q

B v
Ha
fa '8
HE

j g
g

E
Q

;

a
a,
H

al

PERIODE
E
a

aa
e

T

g
grEala

bi

E

:

;

8
a,
6

;

Eb

1960 Septembre
Aoat
Juillet . .
Septembre
Moy. mens.

> >

47
48
39
58
46
50
63
72
67
73
62

414
{16
012
181
336
713
425
377
128
511
036

65
104

4.585
2.904
7.158

11.815
17.963
1.693

30.608
12.868

47.414
48.481
39.116
62 . 766

49.240
57.871
75.240
90.340
68.821

104.119
74 . 904

51.913
48.269
38.510
55.163
56.775
71.192
77.048
78.246
87.385
91.418
90.209

270 + 391
275.910
279.027
385.261

346.640( 1 )
448.093( 1 )
620.752 ( 1 )
655.544 ( 1 )
428.456( 1 )
880.695( 1 )
570.013( 1 )

6.220
3.997
2.471
2.063
3 P 342
3.834
7.116
7.019
4.959
4.624
5.052

6.220
3.997
2.471
2.222
3.518
6.879

13.472
12.059
9.613

1 1 .408

6.629

6.218
7.116
3.502
5.162
6.309
6.335

11.584
12.125
8.868
9.971
7.274

23.603
25.649
28.805
55.062
44.919( 1 )
78.674( 1 )
72.760( 1 )
51.022( 1 )
37.023( 1 )
37.357( 1 )
31 .325( 1 )

R29
<22

10.115
280

2.314
2.628
4.524
1.281
2.468
2.014
1.794

1959

1958
1957
1956
1954
1952
1950

159
176

3.045
6.356
5.040
4.654
6.784
1.577

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

( 1 ) Stock fin d6cembre.

BELGIQUE METAUX NON FERREUX SEPTEMBRE 1960
Pro du its b ruts Demi-£iais

PERIODE a

iT
gsM/

Q
g:
al

ai:
Ea
i:+x
'i =
9
a

B)

j:
Q

g: 1Eg :

el
c) E

; a,

g !: gg

11
1960 Septembre

Aoa t
Juillet . .

1959 Septembre
Mo),. mens.

1958 > >
1957 > >
1956 > >
1954 > >

1 7.75 1

17.573
17.068
1 7.063

1 5.474

13.758
12.713
1{.072
12.809

20.658
20.725
20.951
17.588
18.692
18.014
19.637
19.224
17.726

6.254
5.366
6.257
6.547
7.370
7.990
8.272
8.521
5.988

797
691
626
527
559
762
793
871

965

850
808

225
219
189
229
228
226
180
228
140

412
415
42 1
359
404
325
404
+20
389

46.097
44 , 989
45.512
42.313
42.727
40. 134
41.999
43.336
38.018

36.579
35.197
33.303
29.391
31.844
27.750
23.937
24.496
24.331

22.886
19.786
16.451
19.03 1
17.256
16.562
16.150
16.604
14.552

1.784
] .825

822
2.075
1.853
2.262
1.982
1 .944
1.850

16.029
15.955
15.864
15.031
14.996
15.037

{5:g?9f ij
1952 >
1950 »

>

>

12.035
1 1 .440

15.956
15.057

6.757
5.209

557
588

36. 1 55
33. 102

23.833
19.167

12.729
12.904

2 , 017
2.042

15.447( 1 )
16.227
15.053

N, B, – Pour
( 1 ) En fin

les produits bruts
d'ann6e,

moyennes trimestrielles mobiles Pour les demi-produits valeurs absolues.

BELGIQUE S

PRC

i

! S
E

Produits bruts Produits demiHfinis

PERIODE

Ea
BI

i]
#8 : H i g

Q: : :

$ 6

g o !

= =: 8

\$ 8 g

i = {
1960 AoQt

Juillet
Juin

1959 Ac)at

1958 lol:nae

49
51
51

48
50

49

577.956
539.082
555.720
470.342
497.085
459.927

643.358
564.610
616.221
503.587
536.452
500.950

5.311
2.774
6.003
4.650
5.428
4.939

64.420
52.128
69.248
57.301
57.631
45.141

101.785
99.974
84.945
46.405
39.668
52.052

143.914
124.361
154.43 1
130.224
148.271
125.502

17.300
14.987
14.523
17.032
16.608
14.668

2.329
3.703
2.936
6.038
6.204

10.536

mensuelle
>

1956
1954

>

>

>

>

51

47
480.840
345.424

525.898
414.378

5.281
3.278

60.829 20.695
109.559

153.634
1 13.900

23.973
15.877

8.315
5.247

1952 50 399. 133

Pers £inis

422.281 2.772 97.171 116.535 19.939 7.312

Acier
Rails,
acces‘
soiresl

traverse
1950 48 307.898 311.034 3.584 70.503 91.952

Aciers Pro£il&s
marchands sp&ciaux

et rods poutrelles

14.410 1 0.668

1948
1938

>

>

51
50

327.416 321.059
202 . 1 77 1 84.369

2.573
3.508

61.95 1
37.839

70.980
43.200

39.383
26.010

9.853
9.337

Aciers
mara

chaads

1913 > > . . . . 1 54 1 207.058 200.398 25.363 1 127.083

( 1 ) Pour les ann6es ant6rieures a 19581 cette rubrique comportajt aussi Ies tub is sans soui:re
51.177 30.219 28.489



BELGIQUE IMPORTATIONS-EXPORTATIONS SEPTEbdBRE 1960

Importations (t) Exportatioas (t)

Pays d’origine
el

\ 8

1 :
aD
aD

4

P6riodes

a

Jg :
a
Q

1 3
cSV

(1)

;5

Destinations

U
Q

dg :
A
QR6partitioa

Allemagne Occidentale
France
Pays-Bas

161.041 7.721
17.896 1 .418
67.352 1 7.801

1.659
10

7.938

6.574

485

Allemagne Occidentale
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

1 1 .493

58.940
36.792

2.060
81.218

2.302
37.206
15.631
19.169

916
12.649

660
220

Pays de la CECA 246.289 26.940 9.607 7.059

Allemagne Orientale
Royaume-Uni .
Etats-Unis d'Am6rique .

11.013
33.098

Pays de la CECA . 190.503 74.308 14.445

Autriche
Dancmar k
Norvdge
Sudde
Suisse
Divers

Pays tiers . .

1.240
6.005

26.991
15

44.111

60
5.976

820
4.189
2.127

500

80

Ensemble septembre 1960 . 290.400 26.940 9.607

9.047
6.491
7.862
9.113
7.749

7. 124

9.097
7.326
6.957
7.727
6.946

541

1960 Aoat
Juillet
Jujn

1959 Movenne mcnsuelle
Septembr e

322.640
38 1 .284
319.408
406.251
359.453

19.319
] 7.903
22.186
1 5.(H3
12.511

Pays tiers . . . . . 34.251

224.754Ensemble septembre 1960

13.672 621

15.066

R6partition
1 ) Secteur domestique
2) Secteur industriel .
R6expor tat ions . , .
blouvement des stocks

87.980

129.463
164.940

–4.043

660
26.284

820
– 824

9.686

79

6.467
657

1960 Aaat
Juillet
Juin

1959 b4oycnnc mensuclle
Septembre

181.066
225.073
196.118
180.924
139.996

85.327
80. 1 96
86.673
70.515
88.607

1 7.099
8.033

15. 163
12.953
14.714

( 1 ) Y compris le coke de gaz.

DI

DI

URGIE AOur 1960

TION (t)
Pro du its fin is

a
a
E
a
E

i=

g
8 (b
83
He
gE
b)a

+

B)

gE
86

g :
Bfa

g 1P1

1Ia
=,
a
BI
B

hI

U
En
bUg

g p E

b

g g
# f1EIII111 :

g:
I

V)

+ 1

Oa

U

B IS
g a

Ouvriers

occuP6s
e
g
a

47.589
51.618
55.735
45.945
49.979
41.913

14 . 1 76
33.021
43.164
42.060
44.270
45.488

9. 198
6.442
8.290
6.005
7.269
6.967

2.178
2.363
1.890
2.182
2.045
1 .925

1 15.260
88.644

105.586
66.790
87.333
80.543

25 , 784
21 .780
25.264
14.357
19.679
15 , 872

(2)
(2)

1 .829

672
581
790

6.471
1.452
3.089
5.650
3.832
5eQ26

414.199
348.374
416.737
336.955
386.071
349.210

33.446
23.401
29.4 1 1
32.216
31.545
24 , 543

14.956
10.691
9.925

12.897
13.770
1 2.509

51 .050
50.495
50.936
51.280
51.288
42.908

Tubes
soud£s

40.874
36.301

53.456
37.473

10.211
8.996

2.748
2.153

61.941
40.018

27.959
25.112

5.747
2.705

388.858
307.782

(3)

23.758
20.000
(3)

4.410
3.655

47.104
41.904

37.030 39.357 7.071 3.337 37.482 26.652 5.771 312.429 1 1 .943 2.959 43.263

T61es minces
t61es fines,

t61es
magnetiques

36.008 24.476 6.456 2 . 109 22.857
20.949 2.878 243.859 1 1 .096 1.981

Feuillards
et tubes
ea acier

T61es
galva‘
nis6es

10.992

36.415

Verges Grosses
tales

28.780
16.460

T61es
aloyennes

T61es
lines

18.194
14.715

28.979
10.603

12.140
9.084

2.818
2.064

30.017
13.958

3.589
1.421

255.725
146.852 38.431

33.024

Verges
et aciers
serpeat€s

Chiffres non disponibles
11.852 1 9.672 9.883 3.530 154.822 35.300



BELGIQUE CARRnERES ET INDUSTRIES CONNEXES Aotrr 1960

i g= & j gProduction g:;= A\ !! Production gI ig= :1; B

PORPHYRE :
Moellons
Cqoncass6s + + • .
Pav€s et mosa'iques

PETIT GRANIT :Extrait . . . • .
Sci€ . . . . . •
Fagonn6
Sous-produits . . .

MARBRES :
Blocs 6quarris
Tranches ramen€es

20 mm

PRODUITS DE DRAGAGEGravier . . . e . . .
Sable

CALCAIRES
CH AUX
PHOSPHATES
CARBONATE NATURELS

Craie. marne, tuffeatI. .
CARBONATE DE CH AUX

PRECIPITES
CH AUX HYDRAULIQUE

ARTIFICIELLEDOLOMIE : CHe . . .
Fritt6e.

PLATRES
AGGLOM. PLATRE . .

t \ 882t 1 297.492
t 1 798

572
224.545

531

1 .757 756
282.528 296.848

795 885

t
t
t
t
t

t

264 .4 1 9
43.549

343.848
158.992

( C)

31.146

240.298
51 .223

302.664
149.192

(C)

30.613

243.997
48.208

302. 1 74
145.196

(C)

22.006

205.652
49.600

281 .556
147.812

1 .098

22.350
m:3
m3
1113

";1
L==’\

20. 152
5.227
1.051

14.435

494

34.946

9.849
3.318

655
8.072

3.408
1.858

958
11.413

10.109
4.432
1.490

15.848

447

(C) ( C )

486
34.731
24.416
4.116

229.077

( C)

880
35.690
19 , 029
4.800

158.861

3.258

577
32.012
21 .035

5.158
129.348

a

308 473

t

23.047 36.034 37.758

t
t
t
t

rT1 :

360
40.302
23.236

5.489
1 72.854Moellons et concass€sBirnbeolter ie . . e . .

GRES :Moelloas bruts . . . .
Concasses . . .
Pav€s et mosaTques + +Divers taill€s . . . . .

SABLE :
pour m€tallurgie . . .
pour verrerie + B + + +
pour constructionDivers . , , o + + +

ARDOISE :
pour toitures , . e ,

Schistes ardoisiers . .
Coticule (pierre a aiguiser)

k: I
t
t
t
t

2.107
13.290

26.324
94.589

1.748
7.601

1.950
18.429

1.547
15.261

1 .760
23.815

16.711
57.884

398
5.823

19.933
93.293

1.917
6.766

18.331
82.244

1 .916
6.034

4' trim.
1959

3' trim
1959

3.654
584
138

{e trim. Moy
1958 mens. 1958

SILEX : broy€ .
pav6s

FELDSPATH ET GALETS
QUARTZ

ET QUARTZITES. .
ARGILES

t
t
t

t
t

2.464
867

74.879
58.153

393
835

82

578
843
86

tI 78.711tI 96.661
t 1 234.057
tI 78.427

69.501
94.458

150. 1 52
67.502

63.076
92 .404

172.437
69.572

64 .940
87.239

150.758
61 .002

78.509
47.926

42.208
56.665

48.163
53.355

t 1 520
t 1 194

kg 1 4.040
I

624
119

2.225

459
145

3.370

627
131

3.986

Aol-It Juillet Aoat Moy .
1960 1960 1959 mens. 1959

10.770 10.861 9.870 10.980Ouvriers occup€s . e .

(a) Chiffres provisaires. (b) Chif£res rectifies. (c) Chiffres indisponibles.

COMBUSTIBLES SOLIDES PAYS DE LA C.E.C.A. ET GRANDE-BRETAGNE SEPTEMBRE 1960

Nombre
a’ouvrier s

inscrits
( 1000)

Rendemeat
par ouvrier
et par poste

(kg)

3
a

g \ y
ega
a

2

Absentfismc
ea %

Stocks
(1000 t)

PAYS

,a+. _ _dtIlb A
a
a

al

b)

TI

Aa
Q

Bl

a

1)

Aaa
BI

4)
Ulq

11: :1

TI

Allemagae
1960 Sept.
1959 Mo)r. mens.

Sept .

1 1.564
10.465.5
10.285,3

298,3 440 1 2.066 1.615
308,2 447,8 1 1.846 1.438
295,2 434,4 1 1.915 1.490

22.4
21 ,53
21 ,56

19, 19
28,03
18.36

18.00
26,88
17.23

3.664 , 7

3.200
3.089

550( 1 )
416
584

9.568

10.330 ( 2)
11.146

5.638( 1 )
7.062 ( 2 )
6.636

Belgique
1960 Sept
1959 May. mens.

Sept .

1 .937
1 .896

1 .882

78,4 l05,1 1 1.474 1.044
91 122 1 1.262 90793 125 1 1.287 921

22.53
18, 73
19.46

20,36(3) 17,22(3)
14,57(3) 12,68(3)
14,76(3) 12,68(3)

636
601
602

80,3
83, 4
72

6.979 286

7.496(2 ) 291 (2)
7.753 332

France
1960 Sept.
1959 May. mens.

Sept

4.562
4.801
4.786

127
138
136

181
197
194

1.809 1 .220
1.717 1.162
1.727 1.170

24 ,62
24,23
24 , 89

12.05
11.41
11 ,97

6,90 (4)
7,38(4)
6,63 ( 4)

1.086
1.091
1.067

476
547
586

13.133
1 1 .049( 2 )
11 .032

714
688(2)
822

Italic
1960 Sept.( 1 ) . .
1959 Moy. mens.

Sept .

58
61

64

2,5
2,9
2,8

(6)
3.6
3,6

1.364
1.164
1.211

(6)
(6)
(6)

(6)
(6)
(6)

(6)
21 .09
24 , 78

(6)
19,13
22,38

306
255
250

3
2

2

142

111(2)
134

180
209(2)
284

Pays-Bas
1960 Sept.( 1 )
1959 Moy, mens.

Sept .

1 .060
998

1.043

28.4 ( 6 )30.2 47, 1
29.7 46.9

1.809
1.617
1.634

(6)
(6)
(6)

(6)
(6)
(6)

(6)
19,39
1 7,36

(6)
16, 93
14 ,78

363
340
337

96
89
96

752 233

864(2) 301(2)
1.050 305

Communaut€
1960 Sept.( 1 ) . .
1959 Moy. mens.

Sept ,

19.181
19.576
19.413

528.2
608.6
587,7

(6)
831
815,1

1.907
1.724
1.761

(6)
(6)
(6)

(6)
(6)
(6)

(6)
27.22
29.37

(6)
25,51
27.75

6.058
5,849
5.709

1.205
1.137
1.339

30.573 7.051

31.193(2) 8.583(2)
32.542 8.408

Grande'Bretagne
1960 Sem. du–

25-9 au 1- 10
(5)

3.824
(5)

3.963 ,4

(5)
4.104.2

a front

4.012

3.729

588,5

664.5

651 ,4

1.408

1.332

1.348

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

14.88

14,69

14 , 83

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

34.392

35.858

34 . 190

(6)

(6)

(6)

1959 Moy. heI)d.
Sem. du
27-9 au 3-10 3.776

( 1 ) Chiffres provisoires. (2) Stock lin d6cembre. (3) Absences individuelles seulement. (4) Surface seulement. (5) Houille matchande. (6) Ch if-
fres non disponibles. (a) ' A partir de janvier 19a), les donn6es relatives a la Sarre sont incorpor6es aux statistiques de la Republic;uc F€d€r8lc
d'Allemagnc Occidentalc



Conf6rence in+erna+ionale

sur les pressions de +errains
Paris, 16-20 mai 1960

Compte rendu par INICH AR

INLEIDING

De Internationale Conf erelrtie ouer cIe gebergtedruk werd ran 16 tot 20 mei r960 te Partjs ingericht
door het < Centre d’Etudes et Recherches des Charbortnag es de France >. Zij u7as het ueruolg Ilan de cvclus
conjerenties cIte ot,er het =eljde thema handelIIen en die doorgingen te Luik in 1951 en te Essen in 1956.

Deze laatste manijestaties tuaren meer speci(lai geric TIt op de studie tian de gebergte(truk in de ptjlers
en in de orrtginrlingsgateri jen.

Soortgehike studiedagen, met ecn minder nauu2keurig omschreoen tFloma, werclen ook irlgericht in
1947 te Heerlen, in r950 en 1952 te Leoben, in 1957 te beds en in 1958 te Leipzig. De conjerentie van
Leeds beharldet lle hoojdzakelijk cIe prot)I?men van mijnschade en t7ar1 de bouengrondse ven,akkingen.

De Conjerentie t,an Parijs u?crd bijgeLUOond door ongeueer 5oo deelnemers uit 16 uerschiUende lartden
die hurt minerale riikdommen orttg£nnen door ondergrortdse mijnLuerken. 39 mededelingen u7erden voorge-
dragen, verdeetd OI,er de 7 uolgen lle rubrieken :

A. Onderst culling
B . Studies OD schaalmode Ilan
C . Karakteristiekerl uan de gestee1 IIen.
D. Ondergrondse meetapparuten en meetmethoden.
E. \Vaamemingen en melingen in de gaterijen,
F . \vaarrlemfngerl en metingen in de pitters.
G. Irtulr)ed I?an de orttyinrlingsmethoden op het gedrag uctrl de ges{eenten - Dakslagen.

De taatste dclg ulerd geu,tld dart cert synthese I,an de euolutie uan de strekkinc len in lake dakbeheer-
sing door de Heer V. Vidal, Projcssor aan de < Ecole Nationale Sup6rieure des blines >1 te St-Etienne

Dt’le synthese u,CLS gesteund op de nationale I,erslagen, opgesteld door 12 deeLnemende landenl die
lecter cen zeer uitooerige uragenlijst hadden ontuanger\, aangepast clan de problemen eigen ann de mun-
ni to?rheid ucrl ieder land.

Tijdens de conjerelttie u,erden tu,ee lear belangrijke films uertoond, cen uerspreid door het Stein-
kohlerthergbauuerein ot,or de !issuratie en de Iracturatie utm I let dak tn de ontqinningswerkplaatsen en
cen uitgaande 1’an cIc < Charbonnages de France > ou?r cen recenle toepassing i,an de schrijdenlIe on;lcr-
sfeuning in ecn stecnkOlerrTnijn 17(in hot bekken uarl Prouence

De arte ofliciele talen t,an het Congres waren engels, jrans en (luits. Ecn special dienst uerzekerde
de simuttaarluertatinq.

De m'-’dedelingcn gal,en aqnleiding tot leuerldUe discussies. De teksten. uel'slagen en besprekingen
uerscht jnert trI ecn boekdeel waarucul cIe uitgaue spoedig uerwacht wordt.

INTRODUCTION

La Corrf6rence Internationale sur les Pressions de Terrains> qui s’est tenue a Paris du to au
20 mai £960, 61ait orgartis6e par le Cerrtr? d’Etudes ct Recherches des Charbonnage3 de France. Elle
s ’ins are dcms Ie cycle des grarldes Conj6rerlces, sur Ie meme thame, qui cnt 6t6 organisdes apr as la guerre1
d’cII)ord a Lidge en 1951 , puts a Essen en 1956.
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Ces Conf 6rences 6taiertt sp6cialerrtent cerrtr6es sur les probtames des presstons de terrains en tailles
et en votes de chantiers.

D’autres manifestations analogues sur un theme moins bien d6fini eurent lieu dans rinteruaue
d’al)ord a Heerten en 19479 a Leoben en l950 et 1952, a Leeds en 195-7) a Leipzig en 1958.

La manijestation de Leeds 6tait principalement ax6e sur les d6gats miniers et les ajjaissements
en surface.

Les trauaux de la (:onj6rence de Paris onI 6t6 suiuis par pres de soo participants plvuenant de
16 nations pcLrticuli&rerrrent int6ress6es par ces problames du !ait de 1’existence de ressources min6ral£s dont
Fexploilation n6cessite des trauaux miniers. Les rapporls pr6sent6s dtd,ent au nomE)re de 39. IIs onI 616
diuis6s CII 7 groupes intitul4is respectiuement :

A. Soul&nement
B. Etuaes sur mod dIes r6dutts
C. Caract6rtstiques des roc IIes
D. Apparetllnges et m6thodes de mesures CLU jond.
E. C)bseruations et mesures darts les uoies
F . Obseruations et mesures dans les tailles
G. Influence de la m6thode IFexploitation sur le CX)mportement des terratns - Coups de terrains
Le dernier jour lut cortsacrc$ d une uaste synth&se sur l’6uotuttort et les ten(lances du contra du

toit pr6sent6e par M- V. Vidal, Prof esseur d t’Ecole Nationale Sup6rteure des Mines de Saint-Etienne
(:ette synth bse r6sultait (Furl ensemble de rapports nationaux r6dig6s par 12 pays qui aoa.£enf chat.nln

r6pondu tI url questionnaire trbs d6taiU4 et d6uetopp6 sp6c£aZemertt tes probldmes pronres d 1.eur industrie
mini are nationale.

Au cours de la Conf 6rence, deux films trEs int6ressartts out 6t6 Dr6sent6s, run var le Steinkohl£n_
bergbauu'erein sur les fractures et fissures du toit dans tes chantiers ;rabatage et les moTens de les cx)mbattre
et tautre par les Charbonnages de France sur une application parttcutiarement m,oderne du soutanement
marchant darts les Houilt ares du Bassin de Prouence

Les trois langues otficieUes du C:ongr as 6taient i’anglais, ratlemand et te fran(,ais et un seruice sp6-
cialts6 assurait Icl traduction simultan6e

Les expos6s ont 6t6 suit?is de discussions trds artim6es et !’ensemble des trauaux, rapDorts et discus-
siorts, parattrvnt dans url uolume dont la publication est attendue incessamment.

A. – SOUTENEMENT

SOUTENEMENT CONVENTIONNEL sures onE principaIement fail sentir Ieur eFfet nui-
sible dds r950 Iors dc 1’introduction de la technique
du front d6ga96. Pour m6caniser les chantiers, iI
faIlait absoIument changer d’6tangon.

L’empIoi d’6tanl,ons hydrauIiques (Dowty et
Wanheim) a complatement modiFi6 I’aspect des
chantiers et Ies premiers r6sultats furent spectacuIai-
res. Les essais eurent Iieu dans une veine de 1.60 m
d’ouverture, a toit schisteux et mur tendre. La taiIIe
6tait souterrue par 6tanc,ons WintersIag et piles de
bois tous Ies 5 m. Elle 6tait 6quip6e d’un rabot
\VestFaIia dont I’avancement 6tait fort contrari6 par
des cassures d’exploitation dont le rejet atteignait
parFois 60 cm. Les 6tant,ons poinqonnaient Ie mm
qui soufFIait. Le Foudroyage se Faisait trop brutale-
ment et ses produits de fine g7anuIom6trie envahis-
saient Ia hav6e de circuIation jusque contre Ie
panzer .

Au fur et a mesure de I’introduction des 6tant,ons
hydrauIiques, on vit la taiIIe changer d’aspect. En
3 semaines, I’avancement journaIier passa de 1,SO a

2,20 m, Ies temps de d6ferrage par 6tangon de 5 a
1 min et le rendement taiIIe ferm6e auglnenta de
100 %.

M. DUBOIS (Bclgique) ouvre Ia s6rie des con-
f6rences par son expos6 intitul6 ( Vingt cinq ans de
soutdnement m6taIIique en taiIIe atLX Charbonnages
dc WintersIag >.

Les stampes du gisement de Campine sont g6n6-
ralement constitu6es cIe bancs schisteux minces et
fragiles qui se transForment FaciIement en argiIe sous
1’action des eaux d’infiItration en provenance des
morts-terrains trds aquiFdres qui recouvrent Ie gise_
ment.

C’est en r930, a Winterslag, que la technique du
foudroyage, import6e d’AIlemagne, rut appIiqu6e
pour Ia premiere Fois en BeIgique. Pour r6aIiser une
bonne charni ere de foudro,yage, Ies dirigeants de la
Soci6t6 con€urent, en 1937, I’6tant,on m6taTIique ri-
gide \Vinterslag a larges surFaces de contact au toit
et au mur.

Ces 6tangons donnent satisFaction dans un certain
nombre de veines mais, quan(i Ies 6pontes sont moI_
Ics, iIs Fracturcnt ie toit et poingonnent proFond6_
ment le mur, provoquant ainsi de larges cassures
d’expIoitation paraIldIes au front de taiIIe. (-es cas_
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Le probI ame n’6tait cependant pas encore entiare-
ment r6solu car. dans une veine a mur dur et a haut
toil gr6scux gorg6 d’cdu donndnt lieu a des coups
de charge p6riodiques, la portance des 6tan(,ons
llydrauIiques Fut jug6e insufFi5ante ; pIusieurs d’en-
tre eux coulissdrt'nt jusqu’i Fond de course et sul)i-
rent des d6gats importants (ro par jour sur rooo
6tan(,ons en service). Dans ces cas sp6cidux, c’est
I’6tant,on a Friction \\riemann on aluminium dcier,
a fat sup6rieur cvlindrique doubIe, qui donne satis-
faction

L’examen comparatiF des prix de revient donne
des tdux de renlabiIit6 tras variable, pouvant aIIer
de 18 a r40 et mame 185 % a l’avantage des 6tan-
t,ons hydrauIiques et des 6tan cons a Friction.

EnFin, un essai de soutdnement hydrduIique mar-
chant est pr&u dans le courant de l’ann6e r960.

avanc6 d’un pas suFfisant pour sortir d6finitivement
des zones abim6es. Pour ceIa, iI fdudrait r6aTiser un
pas de d6pIacement sup6rieur a la Iongueur du
char>eau. Des e';sais ant 6t6 entrepri5 dans ce sens
mais n’ont pas abouti : la port6e entre Te Front de
taiIle ct Id Iigne de foudroyage est trop grande. Une
aulre soIution a 6t6 propos6e : I’empIoi d’6l6ments
cbeniIl6s tant au toit qu’au mur, mais ces dispositifs
sont trop encoml)rants pour les ouvertures hal)i-
tueIles.

Des essais pIus encourageants onE port6 sur 1’in-
Fluencc de Id Forme du cTlapeau et de Ia nature de
ce chapeau. Ces essdis ont 6t6 conduits par Ie Stein-
kohIenberfbauverein. Les 6tan('ons hydrauIiques
individueIs 6taient surmont6s cI’un pIateau circuIaire
de 450 mm de diam etre, pourvu d’une caIotte en
caoutchouc natureI de 50 mm d'6paisseur. La r6-
sistance moyenne a Ia compression des terrains du
bas-to,it 6tait de 1 13 kg/cm2.

On a constat6 que les plateaux garnis de caout-
chouc traitaient les banc 3; du bas-tait avec m6nage-
ment. Meme des bancs de roches compTdtement d6-
mc>Iis furent retenus sans s’6bouIer

L'auteur s’est attach6 a d6crire des essais de soI-
licitations aItern6es du toit par serrages et desserra-
ges successiFs d’Clan(,ons a chapeaux. Le toil a
toujours eu un meiIIeur aspect a 1’aplomb des cha-
peatL\ circuIaires a gdrniture de caoutchouc qui
6taient reIi6s entre eux par des aIIonges 6Iastiques.

II faut donc pour m6nager les toits 6bouleux :
1 ) donner atLX chapeaux une forme de plateau

et une surFace teIIes que la pression par unit6 de
surface soil assez basse ;

2) garnir ces chapeaux de caoutchouc ;

3) assembIer les chapeaux par un appui 6Iastique
qui emp6chera Ie d6tacTlement de parties du terrain
entre Ies chdpeaux a plateau.

C’est d’aprds ces concTusions qu’on a 6tudi6 un
cTlapeau dvec IequeI on cIoit d’ict pell 6prouver des
cadres hydrduIiques dans une veine avec toit friabTe.
Comme Ie montre Ia figure 1 , cbaque 6tanc,on du
cadre est muni d’un pIateau de forme approximative-
ment eIIiptique. Les deux pTateaux sont garnis de
caoutchouc. La piece d’assemblage entre Ies deux
pIateaux est constitu6e, comme Iors des essais, par
un large rubdn d’acier, garni de bTocs de caoutchouc,
eux-m6mes recouverts par un rulian d’acier pIus
mince ; elle est articul6e aux pIateaux avec un cer-
Iain jeu. Au plateau du chapeau avant, on fixe un
bras 6Iastique en porte-a-Faux, pour soutenir le toil
au voisinage du front cIe taille.

La pi ace d’assemblage et le bras en porte-a-FaILX
doivent etre garnis de morceaux de vieiIIes bandes
transporteuses en caoutchouc.' Un teI mat6riau sul
fira petIt-etre 6galement pour Ies chapeaux a pla-
teaux quand on 1’aura appTiqu6 en pIusieurs
couches superpos6es et coIl6es.

SOUTENEMENT MARCHANT EN TAILLE

M. KUHN (AIIemagne) exdmine les soIIicitations
du toit au contact des chapeaux de soutdnement
hydrauIique marchant et envisage de parfdire Id
Forme et Ia nature de Ia surface d’appui.

L’auteur constate que le souti'nemcnt dcs taiIIes
par cadres hydrauIiques se g6n6raIise dans Ies
houiII ares aIlemandes. L’exp6rience a montH qu’iI
faut construire ce soutanement pour pouvoir I’utiIi-
ser aussi avec de mau\’ais toits, notamment avec des
toits 6bouTeux

Si Ies bancs du bas-toit sont constitu6s de roclles
r6sistantes, on peut utiliser des cadres a chapeau
unique pourvu que les 6tan(,ons soient pos6s avec
une faibIe charge et que le d6pIdcement des cadres
soit lent

St. par contre, Ie bas-toil est 6bouIeux et si sa sur-
face n’est pas tout a fait plane, Ta pression exerc6e
par Ie soutdnement peut d6passer IocaTement Ta Ii-
mite de r6sistance des rocTles et provoquer la Fissu-
ration du terrain. Des blocs sc d6tachent du toit.
surtout pendant le cl6pTacement du soutdnement.

Dans une taiTIe od Ie bas-toit se composait de
scbistes finement stratifi6s avec intercaIations de
charbon, on a dtI rccourir au garnissage par gros
bois et b6Tes pTac6es contre Ie front.

Dans une autre taillc a bas-toil de schiste drgi-
Ieux tres ten(Ire. avec intercaTations de charl)on. on
a da renoncer aux cadres hycIrauliques aIors que le
toit 6tait, avant ceIa, parfaitement contr6T6 par des
6tangons a Friction et b6Ies articuI6es. Des motlift-
cations de la charge ctc pose n’onE pas donn6 pIus
de succ es.

Dans une veine andIogue. on a constat6 que Ics
6bouIements entre cTlapeaux 6tdient cIus surtout & Id
FaibIe charge nomindIe cccasionn6e par des d6Fec-

tuosit6s cIe got,pap','s c ! au cl6pldcc'ment trop Tent.
La d6sagr69ation des couches du bas-toil ne se-

rait pas g6nante si le soutanement pouvait dIre
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COUPE'A.A_ COUP'E-B.B.

Fig. 1. – Projet de chapeau pour cadre de soutdnement.

Les essais avcc ces cadres doivent montrer si la
voie est bonne et qucIles sont les am6Tioration's en-
core n6cessaires et possibIes. Evidemment, les me-
sures auront aussi dc I’importance lors des essais.

II sera sans doute recommandable, Iors de chaque
d6pIacement, de proc6der aussi vite que possible
pour desserrer Ies cadres, Ies avancer et Ies remettre
en serrage, pour ne pas Iaisser dU terrain Ie temps
de se d6sagr69er. En outre, iI sera opportun de ser-
rer Ies cadres aprds chaque d6placement avec une
charge de pose aussi voisine que possibIe de la
charge nominaTe, pour emp6cher toute trace de d6-
coIIement.

S’iI se r6v6lait que le terrain du toit supportait
maI des charges de pose 6Icv6es, iI y aurait lieu
d’examiner si la charge nominaTe ne devrait pds 6tre
abaiss6e en cons6quence. D’un autre c6t6, iI sera
n6cessaire dans certain5 cas de d6terminer en des-
sous de queIle charge nominaIe il ne fdut pas
descentire pour un toit donr,6.

L’infIuence de Ia grandeur du pas d’un cadre de
soutdnement sur le m6nagement et le contr6Ie du
toit n’a pas encore 616 6tablie. Les essais pr6vus doi-
vent dorIC aussi chercher a r6soudre cette question
Peut-6tre est-iI important de choisir la Iongucur du
pas de fagon que les points du toit qui onI 616 sou-
tenus par les montants avant ne soient plus expos6s

a I’eFfet d’appui direct des montants drri are.
Ce n’est que Iorsqu’on sera drriv6 a contr6ler

aussi des toits friabIes que les cadres de soutane-
ment hydrauIiques pourront 6tre utilis6s dans les
houiIIeres aIIemandes d'une fagon g6n6raIis6e.

MM. ADAM et CHASSAGNE (France) mon-
trent l’6voIution du mat6rieI Sah6-Somc'mi de sou-
tenement marchant, cssay6 pour la premiere fois en

France en 1957.
L’exploitation au Groupe de Bruay se situe entre

6oo et 8oo m de profondeur et int6resse une quin-
zaine de veines de caract6ristiques assez variabIes :

ouverture s’6cbeIonnant de o,80 a 2,80 m, d\,ec une

majorit6 entre I m et r,80 m. La pente des veines
est presque pdrtout inf6rieure a 25'’. L’expIoitation
est actueIIement conduite par grandes taiIles, Ie pIus
souvent avec abatage m6canique, partout avec sou-
tenement en porte-a-faux. Les toits des veines sent
reIativement m6diocres et 1’introduction de l’abatage
m6canique n’a pu se faire qu’en adoptant une forte
densit6 de soutanement et en g6n6raTisant le garnis-
sage avec planchettes. On utiIise des aIIonges mG
taIIiques de 1 m et Ies files d'6tangons sont normaIe-
ment distantes de so a 60 cm.

Dans une m6me taiIIe, I’ouverture est variabIe ;
iI est Fr6quent de rencontrer des zones d’6treinte sui-
vies de zones de grandeur. Les pentes eIIes-m6mes
sont assez irr69uIiares

Pour introduire dans un gisement semblable un
sout&nement marchant, il est n6cessaire que celui-ci
puisse s’adapter a de m6diocres quaIit6s de tait, a

Fig. 2. – Soutdnement marchant Sah6-Somemi –
Premi&re version.
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de brusques variations d’ouverture et a tIes vdria-
Hons de pendage allant de o a 25'.

La premiere version 6tait entii'rement automaticIue,
mais pr6sentait de graves inconv6nients qui furent
d6ceI6s rapidement par un concours de circonstances
pdrticuliares. Le md16riel (fig. 2) lut essay6 dans
une petite taiIIe tres accident6e. Des changements
de pente, des passages de rejets mirent rapidement
en 6vidence le d6faut cIe stabiIit6. les ennuis de
l’automaticit6 dans les passages difFiciIes et la n6-
cessit6 de d6soIidariser le soutdnement et Ie con-
voyeur L>lin(16. EnFin le d6bit instantan6 des soupa-
pes de d6cbarge ne suFlit pas a 6viter le gonFlement
des tubes

La deuxidme version n’6tait pIus pourvue de com-
man(Ie automatique. Le diamatre des soupapes de
d6charge 6tait port6 a 5,5 mm. On avait augment6
la stabiIit6 en donnant atLX bases Too X -Foo mm.

Les 6tangons n’6taient pIus boulonn6s, mais pos6s
sur fond a rotuIe et maintenus en haut par un car-
can garni de caoutchouc. A 1’inverse de la premiere
version, Ie chapeau arridre avait une grande surface
et enserrait le chapeau avant (Fig. 3).

La force de serrage des GIant,ons passa de 6 a 12 t.
Les aIIonges s’emboitdrent sur c6ne NIorse au lieu
d'etre boulonn6es. La course des v6rins de ripage
s’aIlongea de 18 cm a 28 cm.

Une premidre taiIIe £ut 6quip6e de r20 6I6ments
6cart6s de 1,10 m et tar6s a 35 tonnes par 6tangon.
Les r6sultats furent int6ressants maIgr6 des difficuI-
t6s de gisement et des variations d’ouvcrlure impor-
tantes (o,80 m a 3 m).

Fig, 3. – Soutdnement marchant Sah6-Somemi –
Deuxidme version. Vue perspective.

Au point de vue materiel, on d6pIora des ruptures
de tiges des 6tangons et un manque d’6tanch6it6
des soupapes de coulissement. Avant que I’on ne se
soit apprQU de ce dernier d6Faut, on avail incrimin6
a tort la faibIesse de Ia charge de couIissement
(35 t) que 1’on avait 6Iev6e a 48 t.

La troisidme version est toute diFf6rente des dellx
pr6c6dentes. Ann de rem6dier au d6faut de principe,
les serrages et desserrages successiFs du toit, on dis-
pose les 6tanc,ons en quinconce et on les d6place de
1 m en une fois (Fig. 4).

a a

Fig. 4. – Soutdnement marchant Sah6 en quinconce.
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Cette nouvelle disposition laisse le soutdnement
autonome et ind6pendant du convoyeur bIind6.
Elle a d’excellents r6suItats au point de vue du con-
tr6Ie du toit. Elle allege le prix de revient. La lar-
geur d6couverte est r6cluite a 2,40 m, mais iI en
r6suIte aussi que Ia circulation dans la taiIle doit se
faire par l’all6e d’abatdge et de transport qui devient
vclie unique en avant de I’unique 6tan(,on (fig. 5).

double de celui qu’on obtiendrait dans un chantier
6quivalent oil seul I’ubatage serait m6canis6. A\,ec
le sout&nement marchant, l’avancement journaIier de
3 a 4 m, dai r6guIidrcment atteint, semble loin
d’dIre une limite.

Les communications de bIbI. LUCKIE et
\VRIGHT (Grande-Bretafne) se rapportent aux

Fig. 5. – Soutdnement marchant en taille.

Les caract6ristiques principaIes du soutdnement
propos6 sont dorIC Ies suivantes. Les v6rins ont r40
mm d’al6sage. la tige r04 mm de diamdtre. La charge
de coulissement est de 60 t, la force portante de
36 t/m2. L’espacemcnt des 6tangons est cIe o,69 m.
La centraIe hydraulique en taiIIe sert pour un petit
nombre d’6I6ments (six).

Les beIes sont constitu6es de 2 Fers I de 127 X
r 14 mm assembI6s sur Ie cllapeau en dcier couI6 qui
coifFe Ia IdLe de l’6tangon. Les aIIonges de b6les sont
simpIes et pratiques. Certains profiI6s sont tordus ;
80 % d’entre eu\ sont redress6s au fond.

Les rehausses donnent satisfaction qudnd eIIes
ne d6passent pas o,60 m, ce qui est Ie cas dans les
ouvertures inf6rieures a 1,75 m.

Dans une taiIIe cIe r40 m de Iongueur, de 1,so m
de puissance et avangant de 3 m/jour, on a obtenu
une production journalidre de yoo a 8oo tonnes net-
£es et un rerrdement de 25 t. L’6conomie de main-
d’muvre est de l’ordre de (So a vo %. L'amortisse-
ment demanderait 2 a 3 ans dans Ie cas du soutdne-
ment de la version II

Dans Ie cas du soutdnement dispos6 en quinconce,
Ie prix n’est plus que d’environ 40.000 FB par metre
courant, ce qui accroit la rentabilit6 de cet investis-
sement qui no repr6scntc plus, pour r40 m de taille,
que 5.6oo.000 FB contra 2.000.000 FB pour un
soutdnement cldssique.

En conclusion, les auteurs considdrent que Ie ren-
demerIt de 20 tonnes nettes au chantier est d6ja

soutdnements m6canis6s Ies plus commun6ment em-
pIoy6s en Grande-Bretagne. Ce sont : le Do'wty
Roofmaster, Ie Dobson Double-Two, Ia piIe Seaman-
GuIIicl<, Ie cadre Wild Goal Post et Ie groupe Wild
Gull Wing.

Le Fonctionnement m6canique et hydrauIique des
appareiIs a d6ja fait l’objet cIe descriptions d6taiI-
ICes. On s’attacherd pIut6t a 1’aspect < contr6Ie du
lott > des diff6rents types de sout&nement examin6s.
Le nombre croissant de tailles 6quip6es de soutdne-
ment hydrauIique en Grande-Bretagne justifie l’in-
t6r6t d’une teIIe comparaison. En septembre 1959,
en e'fFet, on compte dans les mines britanniques sv
tailles dont le soutdnernent est exclusivement assur6
par des 6I6ments de soutdnement m6canis6 et 28 tail-
les dans lesqueIIes iI est assur6 principaIement de
cette fac,on.

Dowty Roofmaster.

Le svstdme consiste en des chassis constitu6s de
socles rigides sur lesquels sont montes deux ou trois
6tangons hydrauIiqucs couIissants qui soutiennent
des poutres rigides, toutes de meme Iongueur.

Cllacun des 6l6ments cst rcIi6 du convoyeur bIind6
par des v6rins hydrauliqucs monKs dans les socles.
La figure 6 indique Ie dispositif de soutdnement.

Chaque 6tangon est capable de porter 20 t avec
une pression interne maximum de Soo kg/cm2. Pour
donner un pell de Iibert6 aux 6tan<,ons, on les munit
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Fig. 6. – E16ments prototypes de Roofmaster

de bagues en caoutchouc au contact des socles. Les
poutres sont reIi6es aux 6tant,ons par des attaches a

c6nes emboit6s. Les 6l6ments a deux 6tangons sent
avanc6s aussit6t aprds Ie passage de Ia machine
d’abatage et de chargement. L’6tangon Frontal de
l’6I6ment a 3 6tangons se dresse en principe a 1 ,20 m
du front de charbon.

qui peuvent 6tre serr6es au terrain par des v6rins hY-
drauliques dispos6s entre les poutres rigides. Les
v6rins sont reIi6s au circuit des 6tanc,ons (fig. 7) .

Les 6tangons couIissent d 23 t. Leur Iiaison avec
le so,cIe est assoupIie par la pr6sence de bagues en
caoutchouc. Entre b6te et '6tangons, le jeu est assur6
par un montage sur biIIe. La pc>mpe commune en-
voie le [luide a IIO kg/cm2 dans Ia taille. Des mIll-
tipIicateurs de pression 6ldvent cette pression a
3l5 kg/cm2, qui est pr6cis6ment Ia pression de cou-
lissement. Les muItiplicateurs sont incIus dans
l’6tant,on avant. La progression des 6I6ments est as-
sur6e par un v6rin de ripage Fix6 entre deux cadres
jume16s. Un cadre d6cal6 avance en prenant appui

Dobson Double Two.

Le systdme comporte deux chassis jumel6s ind&
pendants du convoyeur sur IesqueIs sont mont6s
respectivement deux 6tangons hydrauliques suppor-
tant des poutres rigides au toit. CeIIes-ci sont pro-
long6es par des aIIonges articuI6es en porte-a-faux,

Fig. 7. – Soutdnement marchant Dobson Double Two,
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sur Ie second qui se hale a son tour en se servant
du premier recaI6 entre 6pontes. De place en place
dans la taiIIe, un v6rin suppl6mentaire permet de
riper Ie convoy’eur et de donner a I'engin d’abdtage
la pouss6e n6cessaire. L’6tan€on avant se trouve a
1 ,4 m du front de chart)on.

surFace reli6es par des Iames d’acier a ressort (Fig.
9) . Les deux piles supportent une b6Ie rigide unique
de 1,80 m de Iongueur pesdnt prOs de 3oo kg. Une
b€1ette a 1’avant est susceptible d’un d6pIacement
verticaI de & lo'’. Elle est actionn6e par dellx petits
v6rins dont Ie circuit llydrduIique cst le m6me que
celui de la pile avant. Un v6rin hydrauIiquc a doll-
ble eFfct est Fix6, d’une part, a Id base de Id piIe
arri ere et, d’autre part. au convo}’eur. Ce v6rin passe
donc sous la pile dv,Int oil un tunnel est am6ndg6
a cct eFfet. II y a 3 circuits IlydrauIiques et 3 leviers
de manmuvres. Un circuit commando Ia pile avant
et Ia b6lettc ; un dutrt-, la piIe drridrc el Ie troisidme,
les mancEUvres du v6rin de ripage. Toutes Ies \’annes
sont mont6es sur un meme ensemble a 1’avant de

l’6I6ment de soutdnement. Les piles coulissent sous
une charge r6gI6e g6n6raIement a SO I. L’6nergie est

fournie par une pompc d6bitant le fluide (eau +
2 % d’huiIe) a Id pression de 70 kg/cme, ce qui
donne une charge de pose de 45 t pour un 6l6ment
de sout&nement comprenant 2 piles.

Pile Seaman-Gullick.

La pile standard pour couches de o,80 m a 1 ,85 m
est repr6sent6e a la Figure 8. Toutes les installations
actueIles sont de ce type. Les quatre 6tant,ons by-
drauIiques sont noy6s dans un socle imposant. Ce

Pile m6canis6e Wild Desford du type Gull Wing.

Pour r6soucire le probldme qui consiste a conserver
le maximum de souti.nement pendant que 1’on d6-
place Ies piles \’ers une nouvelle position, on a 6la-
bor6 Ie GuII Wing (aiIe de mouette) ou systdme en
tandem repr6sent6 a Id Figure 10.

Fig. 8. Pile H2 Seaman-Gullick.

socIe est attacll6 au convoyeur par un v6rin de ri-
page hydrauIique. Les 6tangons sont surmont6s
d'une piece m6taIIique a IaqueIIe sont fix6es les
aIlonges. II y a 3 circuits hydrauliques ; un pour
chaque paire d’6tant,ons avant ou arridre et un pour
le ripage. L’unique bloc \’annes est attach6 au de-
vanE de l’ensembIe. Le coulissement d’une des paires
d’6tangons se produit Iorsque Ia charge totaIe sur
cette paire atteint 60 t. La pompe d’aIimentation a
un d6bit de 22,7 litres/min a la pression de -ro kg/
cuP. Dans ces conditions. Id r6sistance initiaIe d’une
pile est de 11,2 t. Au premier couIissement, c’est-a-
dire apr as un retrait total de 6 a 12,5 mm seIon
l’ouverture, la charge totale support6e par la piIe est
de r20 t. La pompe permet d’aIimenter 80 piles.

@q)

Fig. 10. – Soutdnement Wild-Desford ( Gull Wing »
(aile de mouette) .

Pile m6canis6e Wild Des£ord du type Goal-Post. I,’uni16 de base est encore Id pile hydraulique de
so t. II diFFdre du Goal Post par son mode de Fonc-
tionnement. Ici les deux piles sont reli6es par un \’6-
rin a doul>Ie effct. Par n6cessit6, les I)dIes de chaque
piIe sont ind6pendantes. Une bale rigide se trouve
dans 1’axe du-dessus de Ia pile avant. De chaque
c6t6, une paire de bales est month de mani are parti-
cuIidre. A la mani are des diIes d’une mouette, les
deux b6les sont appliqu6es au toit, 1’une vers l’avant.
l’autrc vcrs l’arridrc par deux petits v6rins llydrau-
Iiques. A la mise cn pIace, la b6le centrdle vient
d’al)ord au toit, .,uivie des ailes de mouette. La piIe
arridre ne porte qu’un seul chapeau qui se proIonge
jusqu’a l’extr6mit6 du clrdpeau centraI de la pile
avant. De toute FaQon, iI ne faut pas perdre de vue

L’6l6ment de soutdnement Goal Post comprend
deux piles de so t mont6es sur des bases de prande

IIN

f’

la

Fig. g. – Soutinement Wild-Desford < Goal Post >.
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que Ie type de sour&nemt'nt en question a ses Timites
d’application.

Un constructeur applique une charge de pose
6quivaIente a la charge de couIissement. Son but est
de r6duire la convergence et la diIatation des joints
pour que le toil dcmeure intdct. D’aprds Nl. Luckie,
I’empIoi de fortes cllarfes de pose devrait 6tre envi-
saI16 a\’cc queIques precautions. Certains cIlocs sont
susceptibleli de cduser en certaines circonstances une
dggrdvation cIe Id situation Iorsqu’elle est d6ja deli-
care d\,ec le sout&nement convenlionneI

Sdns aucun. clout(- Jorsque Ies conditions varient,
il faudrait pouvoir modifier les charges de coulisse-
mont. Des charges dc couIissement plus faibIes se-
raient plus dvantageuses lorsqu’un toit imm6diat
tendre est surmont6 de couches plus dures. Dans
cette circonstance, une charge trop forte peut cr6er
une surchdrge du loft imm6diat provoquant un 6cra-
sement et des ruptures graves. L’auLeur se demande
jus(Tu’a queI point on pourrait r6duire Ies charges de
roll Jissernent et sipnaTr' qllr. Ie prnhT arne est examin6
on re moment.

I/e soutAnrmenl marrhant pos!;ade g6n6ralement
de Idrges surfaces d’appui, tres FavorabIes a une
bonne tenue des rocLes. A\’ec le soutdnement non
marchant, on observe souvent des concentrations
exa96r6es de charges avec destruction du mur ou du
toil. La r6sistance des roches est parfo.is faibIe dds
l’origine. Parfo'is aussi, elle est amoindrie au cours
du temps ou bien certdins 6tangons supportent des
charges exag6r6PS par suite du reIacbement d’6tan-
Qons voisins. Le soutdnement marchant garantit g6-
n6ralement une r6pdrtition homogdne des charges
clans l’espace et dans Ie temps. Les auteurs angIais
estirrrent que de borIS r6sultats peuvent 6tre obtenus
avec des b6les rigides, mais constatent qu’eIIes doi-
vent avoir une soIidit6 teIIe que leur hauteur devient
insupportabIe dans Ies couches minces. Si le soutd-
nement principal derridre le convoyeur est assur6
par une b6le rigide, il £aut pourtant prot6ger Ie con-
voyeur Ft une }#lP arFicul6e est indispensable a cet
rfFet.

Lors du £oudroyage. les (IdF)ris de roches sont par_
fofs envahissants et jl est souhaitabIe de pr6server
le personnel et Ie ma[6riel en suspendant des pla_
clues d’ariFr dTt r6r6 du foudroydge.

Du card du front. J’espare disponjbIe, pour Ie per_
sonneI est parfois restreint. lye danger provient aIors
de la proximit6 du front de charl)on et du rjsque de
chute de gros blocs de charbon

II n’est pas douteux que des perfectionnements
pourront 6tre apport6s dUX divers types de soutdne-
ment actueIIement en service. Leur 6tude montrera
s’iIs constituent une solution 6conomique. En g6n6-
raI, leur application a permit, 1’exploitation de (*ou_
ches qui jusqu’ici ne se pr6taient pas a une m6(~ani-

sation avantageuse. De toutes fagons, I’emploi du
soutanement marchant doit se d6veIopper et progres-
ser si l’industrie houtTTdre veut soutenir Id concur_
renre aFS atltres sollrres r{’6nergje..

soutanement Gullick GRS 5.

Le nouveau dispositif imdgin6 par bl. GuIlicl<
comporte des piles tridnguldires et cIes cllassis a

deux 6tan LIons (Fig. 11 )

Fig. 11. – M6thc>de de soutdnement pour une abatteuse-
chargeuse m6canique trepanner en utilisant: Ie svstarne

Gullick GR S 5.

Les 6l6ments hydrauIiques sont sembIabIes a ceux
de la pile Seaman bien que d’un diamd tre plus
grand. Les piles trianguIaires ont une charge de
pose de 22,5 t et une r6sistance au couIissement de
90 t. Un v6rin a double effet est Fix6 au transpor-
teur. Le soutdnement en porte-a-Faux est assur6 par
une Iongue b6le Fix6e a Ia pile triangulaire et ap-
pIiqu6e au toit pdr un v6rin llvdrdulique. Les cadres
sont plac6s par paire entre Ies piles trianfulaires.
Leur charge de pose est de 15 t et le couIissement
a lieu a 60 t. C:hague cadre possdde sa 1)eIc en
porte-a-Faux a serrage llydrdulique. II posse(Ie aussi
un vain a simpIe eFfet, reIi6 au verin du cadre voi-
sin par un cable d’dcier qui pdsse autour d’une
poup€e d’amarrage pIac6e -sur le transporteur. Pen-
danI qu’un cadre est cal6 entre totE et mur, son v6rjn
peut baIer I’autre cadre aussi prds du transporteur
qu’on Ie d6sire. Chaque cd(Ire avance a son tour.
La s6quence de I’avancement gardntit un soutien
eFficace du toit pendant tour IF temps de la prnarPs-
sion. de la t,lille.

Contr61e du toit.

On petIt Faire une critique au soutdnement mar-
chant. Le toit est soumis a des flexions aItern6es
lors de la progression de Ia taiIIe. Un point de 1’ate-
Iier de travail est g6n6rdlement d6char961 puts re-
cllar96 4 a 6 fois avant de passer dans Id zone de
Foudroyage. Avec le sout&nement conventionneI. Ie

toil n’est g6n6raIement pas 6branI6 pour\,u qu’on
utiIise des 6tangons hydrauliques et qu’on boise les
6tangons en quinconce et les b6les cn triangIe. C’est
pourquoi les constructeurs cberchent des disposjtjFs
cIe soutdnement qui r6cJtlirafrnt IFS eFfpts n6Fastes rIn
fIexions altern6es.
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Film frargds sur le sout&nement marchart Sah6-
Som6rrli de Gardanne.

Cet asservissement compIique ndtureIIement les
circuits hydrauliques et rcn(i Ie dispositif de soutd-
nement COatetL\, mais on petIt dire que technique-
ment les chercheurs fran(,ais ont l6alis6 un mat6rieI
d’avant-garde et de qualit6 remarquabIe. Le sout anc-
ment avance dds que la propression du rabot est
suffisante.

La Division (}ardanne des HouiIIdres du Bassin
de Provence cxpIoitc la couclle Grande Mine dont
le toil caIcaire est raide et d’un contr6le difficiIe par
les proc6d6s classiques.

Des essais de soutdnement marchant hydrauIique
Sah6-Som6mi onE montH qu’iI est possible d’al)an-
donner la technique des 6pis de remblai au profit du
foudroyage total.

Le mat6riel est Iourd et solide. Les piIes couIis-
sent a 48 t. Grace a cette charge de couIissement
6Iev6e, le bas-toil est fractur6 et tombe aussit6t aprds
I’avancement des piIes. Cet avancement est automa-
tique pour un !Troupe de piles dds que la mancEUvre
de progression est command6e a Ia pile de tate de ce
gToupe.

La taille a une ouverture de 2,2 m et le mur est
tres r6sistant de sorte que le foudroyage est specta-
culaire. La s6curit6 de I’atelier de travail est cepen-
danE complete du fail de Id robustesse des 6l6ments
et de la bonne couvcrture du toit.

Ce fiIm parfaitemcnt r6u sssi d vivement impres-
sionn6 tous les Conpressistes, non seulement par la
qualit6 des prises dc \'ties m,IiS aussi par la belle
tenue du toil et le haut degrt; d’automdtici16.

B. – ETUDES SUR MODELES REDUITS

ESSAIS SUR SOUTENEMEbFF DE GALERTFIS Un premier essai est ex6cut6 avec les seuIes con-
traintes verticales existant normaIement a cette pro-
£ondeur ; iI est suivi d’un second qui tient compte
des pressions verticdIes et des pressions horizontales.
Dans ce detLxidme cas, les mouvements obser\,6s
coIncident avec les mesures Faites par HoFFmann
dans Ia couche GirondeIle. Les mouvements Lori-
zontatL\ se transmettent jusque dans les galeries
quand le toit est rai(Ie. Dans les roches plus fragiles,
le toit se 1)rise en tdille, mats un reFouIement au-
dessus de la galerie peut aussi sur\’enir. Sur la base
de ces premieres exp6riences, les auteurs ont concIu
que leur banc d’essai convenait a 1’us,lgc pr6vu et
iIs ont poursuivi leurs travaux.

MM. JACOBI et EVERLING (Allemagne) 6tu-
client, sur moddles r6duits, Ie comportement de diFf&
rents types de soutenement de voies.

Des essais r6aIis6s pr6c6demment a I’6cheIle I/so
onI montr6 une concordance qualitative des d6for-
mations obtenues en laboratoire avec ceIles consta-
t6es au Fond. Pourtant, les conditions d’essais diff6-
raient notablement des conditions naturelles du fond
de la mine. Les auteurs ont dorIC r6aIis6 un appareil
nouveau a l’6cheIIe I/lo qui Ieur permet d’appro-
cher des caract6ristiques des terrains et du soutdne-
ment. En meme temps, les mesures sont faciIit6es
(fig. 12).

Presses de 601

Fig. 12. – Banc d’essai sur mc>dales r6duits pour le soutdnement en taille
et en galeries.
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IIs onE proc6d6 a des essais de comportement des
galerie3 rev6tues de la fagon suivante :

ESS AIS SUR SOUTENEMENT DE TAILLES

I . Cintres rigides.
2. Cadres drticuI6s sur piles de bois.
3. Voates sans soutdnement.
4. Forme trap6zoidale sans soutdnemerrl.
5. Cintres coulissants en 3 pieces.
6. Cadres trap6zoidaux.

M. ILSTEIIN (U.R.S.S.) pr6sente une note sur
1’inFluence de Ia r6sistarlcc du souldnemcnt sur la
pression des terrains dans les longucs taiIIes.

Les constdtations suivantes ont particuli&rement
retenu l’attention de l’auteur ;

I) De nombreuses me5ures onE 6t6 effectu6es
dans 46 taiIles du bassin du Donetz en vue de dd-
terminer Ies relations entre Ia convergence en taiIIe
d’une part et le nombre d’6tangons par metre carr6
d’autre part. Des variations de densit6 allant jusqu’i
83 % n’ont pas inFluence la convergence.

2) Une augmentation de la densit6 du souL&ne-

ment de 60 a 80 % n a pas eu non plus d’influence
notable sur la charge des divers 6tanc,ons.

3) L’auteur estime qu’iI est essentieI de d6termi-
ner la r6sistance optimale du soutdnement a front et
de d6finir le r6Ic et la destination des souti'nements
de cassure a Id lignc dc foudroyage.

En raison des multiples Fdcteurs que font inter-
venir des conditions d’expIoitdtion et g6ologiques
diFf6rentes d’un chanticr a l’autre. bl. Ijqtein croit
utiIe de recourir a des essais sur maquettes (fig. 13).

Les essdis se d6rouIent de la maniare suivdnte
La gaIerie est creus6e en couche horizontale sans

qu’aucune charge soil appliqu6e au mod dIe. Le sou-
tenement est plac6 d,lns Ia gaIerie.

On applique au mod dIe des charges verticales et
horizontales et on mesure les mouvernents et d6For-
mations des terrains ct du soutdnement. On relache
les pressions. On d6fruite la couche de charbon en
bor(lure de la gaIerie

On appIique a nouveau des charges verticales et
llorizontdIes apra'; avoir 6ventueIlement renouveI6
au pr6aIable le soutdnerrlent d6t6rior6 Iors de la pre-
mir’re misc en charge.

On ne petIt per(Ire de vue que le soutdnement du
mod dIe r6duit est placE dans des terrains qui ne
sont soumis a aucune contrainte : iI n’y d pas de
pression des strates sus-jacentes, teIIe qu’elle existe
lors de la mise en pI,Ice du soutdnement en voies.

Lors des premiers essais, on a constat6 que les
bancs adh6raient trop solidement Ies urls aIL\ autres
et que les d6collements et gIissements de Lancs ne
pouvatcnt pas se produire. On a d6cid6 de pIacer un
certain nombre de Films de pardfFine dans les bancs
du toil et du mar et on a obtenu de forts pIissements
des Lancs vers Ie vida de la \’oie, comme on en ob
serve clans les travaux rniniers

Dans les cas des cintres rigides, Ie soutdnement
a 6t6 d6form6 lors de Ia premidre mise en charge.
On a enIev6 ce soutdnement au moment du d6Frui
taPe. Les cintres plac6s aprds d6Fruitage onE encore
sul)i des d6formations. Si Ie cadre avait del subir la
p6riode de d6Fruitage, il aurait probabIement 6t6 d6-
truit et aurait endommag6 s6rieusement les parois de
la gaIerie.

Les cadres articul6s sur piles de bois ont r6sist6 a
toutes Ies 6preuves en maintenant a Ia gaIerie une
section suFfisante pour la circulation, Ie transport,
l’a6ra EYe et la s6curit6.

La section en voate sans soutenement r6siste
mieux que Id section trap6zoidaIe sans soutanement.

Les cintres couIissants en 3 pieces ne r6sistent pas
dux soIIicitations pr6alabIes au d6fruitage : les pieds
cassent. Si on d6fruite puts qu’on pIace un cadre
neuF, ce cadre est d6truit das I’application des char-
ges. Un pli en V se marque au-dessus de Ia gaIerie.

Dans des conditions analogues, les cadres trap€-
zoldaux n’ont pas r6sist6 ; les b6Ies ne peuvent em-
p6cher le fI6chissement des bancs de toit et les mon-
tants se brisent sous I'eFfet des charges verticaIes.

.. . f
n = b r J +IiFF#1 n 1 1 = 1& p nh +eH++++.I
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Fig. 13. – Vue d’ensemble du mod&le.

4) En doubIant Ia charge que Ie soutdnement est
capabIe de supporter, on n’a pratiquement pas mo-
diFi6 Ia convergence en taiIle, ce qui veut dire qu’au-
deIa d’une certaine charge, on ne peut gudre s’op-
poser a Ia convergence. En-dec,a d’une certaine
r6sistance, on permet des d6collements de bancs du
bas-toit et on petIt aIors noter des convergences pIus
importantes. Une dislocation partielle des terrains
du loft imm6diat provoque un abaissement de Ia
r6sistance du toit d6couvert et une r6duction de Ia
s6curit6 du travail. C’est pourquoi Ie but essentiel
du soutdnement a front n’est pas de pr6venir tout
mouvement des terrains, mais de maintenir les bancs
in£6rieurs pour 6viter Jeur dislocation a la suite de
Ieur Fissuration et du d6coIIement entre bancs

A cet effet, 1’utilisation des 6tangons hydrauIiques
donne invariablement un effet positiF pour I’amC-
Iioration du toit en taiIIe
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Avec des 6tanc,ons IIydrauIiques couIissant a lao t,
il suFfit en g6n6raI de poser Ies 6tangons a raison de
o.7 a 1 par m: de surface de tdiIIe.

Unc augmentation de la dcnsit6 ou de la rigidit6
du sout&nement pour los 6pontt'5 dures conduit a

un accroissemcnt de la r6dction totalc du soutdne-
ment sans varidtion notabIe de l’dfFdissement et de
la r6sistance du toil, et c’est pourquoi iI n’est pas
indispensabIe de Ia recllercher.

L’accroissement de la rigidit6 du sout&ncment
pour des 6pontes tendrcs, lorsque Ies 6tan€ons pg-
ndtrent dans le mur ou dans le toil, provoque g6n6-
ralement unc dupmclltation dcs cI6forrnation's des

6pontes et ne contribuc- pas a diminuer les Iimites
dangereuses du d6pIacement du toit.

Dans Id pIupart des taiIIes foudroy6es, iI n’y a

Fouclroyage que de queIques bancs inF6rieurs dont
I’6paisseur totaIe repr6st'nte 1 ,5 a 3 fois la puissance
de Id veine. Ccs bdnc5 sont d6ja disIoqu6s et leur
foudroyage modifie pell les mouvements en laille
et les chdrges impos6es du souti'nement. Les piles de
50 t ne sont pas en 6tat de modifier notablement cet
6tat de chases. Si ces piles sont rigides, eIIes provo-
quent des contraintes IocaIes qui contribuent a Ia
disIocation du toit.

Dans Ies taiIIes infIucnc6es par Ia rupture p6rio-
clique du haut-toit, Ics d6pIacements suppT6men-
taires du toit au moment des aFfaissements et de

la rupture des bancs sup6rieurs d6pendent FaibIe-
ment, dans la majorit6 des cas, de Ia r6sistance
des soutanements a front et du 'sout&nement de Ia
Iigne de foudroyage.

Lorsqu’on est en pr6sence d’un toil raide et
d’6pontes extr6mement tendres, et que Ies d6pIace-
ments du loft d6passent les possibilit6s de coulisse-

r6duits qui confirment Ieur interpr6tation math6ma-
tique des mouvements qui se produisent dans un
massif oa des exploitations se poursuivent.

La g6om6canique actueIIe, dans ses appIications
atlx probldmes minier'I, se base en g6n6raI sur la
m6canique des milieux conlinus, en pdrticulier, sur la
th6oric dcs milictL\ 6Iastiques, pIastiques ou autres
milieu\ continus rh6oIoriques. Or, une s6rie de pb6-
nc,menes de mouvemcnts observ6s dans la n,xture
ou dans la pratique minidre indiqucnt que la con-
dition dc continuit6 de la d6formation – postulat
fondamentaI de la m6canique dcs milieux conlinus

n est pas respect6c. C'est pourquoi les auteurs
ont recherch6 un nouveau sch6ma math6matique
des milietLX rochellx. IIs se sont inspir6s des th6ories
stochastiques et ont appIiqu6 leurs 6quations a des
cas simpIes dont ils ont v6rifi6 exp6rimentaIement
le comportement.

Le systdme de coordonn6es est cart6sien. L’axe des
z est vertical, 1’axe des x horizontal et 1’axe des
temps perpcndicuIairc au pIan x-z. Si AS mesure
un 6l6ment de surFace perpendicuIaire i I’axe des z
et situ6 au point P (x, z) et si AV est le voIume
du milieu consid6r6 qui se d6pIace a travers cet
clement pendant l’intcrvalle de temps (t, t + At),
on d6Finit la limite :

1b1br ( x 9 z 1 t + t 1b A t ) = 1 i ?I o o

comme cuvette d'affaissenlent dont la dimension est
ccIle d’un d6pIacement.

Si I'on admct l’hypoth ase de Ia Iin6arit6 et le
postuIat de superposition que 1’on v6riFiera exp6ri-
mentalement par la suite, on peut 6crire :

W (x2, Z=, 12)

e to /'+ n

h, + ,„ (,„ ,„ t,) ? (x,, ,„ t, ; ,,. ,„ t,) ch, dt,• ao &’ - aoJ
oa Ia fonction d6finit Ia densit6 de distribution du volume de la cuvette d’aFfaissement

L’6quation int69rale cie SmoIuchowski :

A + 00 ++ 00

r (,. ,, t ; ,„ ,„ t,) = + + ? (,, ,. t , ,,. ,„ t,) g (,„ ,,. t, , x,. ,,, t,) dx, dt,a - eD J – QD

ment des 6tangons m6talliques, iI est rationneI de
pIacer une ligne de piles a Iarges surfaces d’appui
et g7ande marge de couIisselnent ayant une r&
sistance constante 6Iev6e, de 80 a r20 t.

Mais dans la majorit6 des taiIIes foudroy6es, la
densit6, l’homog6n6it6 et une r6sistance sufFisante
du soutanement a front ont une importance plus
grande que 1’utilisation de puissants soutenements
sp6ciaILX sur la IiFne de foudroyage.

admet des solutions continues et des soIutions dis-
continues qui correspondent respectivement atL\ cu-
vettes d’aFfaissement r6gulidres et atLX 6bouIements
se produisant dans des excavations minidres (Fig.
14)

Les auteurs ont fourni dans un m6moire s6par6
certaines soIutions de probldmes spatio-temporeIs.
Dans Ieur communication au Congrds, iIs se Itmitent
a des probIdmes statiques. Les d6riv6es par rapport
au temps disparaissent et Ia solution de base Fournit
les 6I6ments de repr6sentation de la cuvette provo-
qu6e par l’6couIement de sabIe par une fente 6troite
au Fond d’une caisse. Les exp6riences ont 6t6 con-

MAQUETTE POUR ETUDE
DES CUVETTES D'AFFAISSEMENT

MM. BODZIONY. LITWINISZYN et SMO-
LH\RSKI (Pologne) cnt fait des essais sur modeIes
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tdiIles et des votes en dressdnts. A cct efFet, des me-
sures onE dEe effectu6es au fond de la mine et com-
par6es atL\ r6suItats d'essais r6aIis6s en Iaboratoire
sur un mo(Idle reproduisant un Iron(,on de taiIIe en
drcssant remblav6

Le mocli'le consiste en un caisson paraIl6I6pip€-
clique de 2 X 6 m et dont I’6paisscur d au maximum
o.So m (Fig. r 5) .

11
i:-IT I

Fig. 14. – Cuvette d'affaissement (d’dboulement) .

cluites sur un tcl mod ale a\’ec pour premier objectiF
de v6riFier. dans ccs conditions, l’hvpothdse de li-
n6arit6 et le postu lat de superposition. Les auteurs
onI obscrv6 que la nature du ma16riau (sec ou hu-
mi(Ie), la vitesse d’6coulement du sable, etc. onI une
grande importance sur la Forme des cuvettes.

I_es principes de Tin6arit6 et de superposition ne
sont donc valdbIcs que clans Ics Iimites 6troitcs dcs
conditions de l’exp6rience. En dellors de ce do-
maine, les principes ne sont pas conformes a la
r6alit6. D’autre part, Ie caIcuI des solutions des
6quations propos6es est Iaborieux. Les auteurs se
sant attach6s a en trouver des solutions par des m6-
thodes analogiques fdisdnt inIt'rvcnir des circuits
6Iectriques. Ces circuits sont asscz simples qu,Ind iI
s’agit de couches horizontales r6gulidrement straLi-
fi6es. On ne voit pds comment on pourrait envisager
d'6tudier a I’heure actueIle Ie cas des zones faill6es.
En ce qui co.ncerne les couche5 pIiss6es, les auteurs
construisent actueIIement un moddIe analogique
avec I'espoir de trouver ainsi Ies solutions des 6qua-
lions a int6graIe transcendante.

Bien qu’aucune exp6rience n ait 6t6 Faite dans la
nature permettant clc &cider dans queIIe mc'sure,
c’est-a-dire dans que.I domaine, les principes de
lin6arit6 et de superposition sont vaIabIes, Ies
auteurs estiment souhaitable de d6veIopper la th6o-
rte des mouvements de terrains dans le seng des

6quations non Iin6aires.

Fig. 15. – Mesure de la pression sur le fond du maddIe A.

Le programme des 6tudes est le suivant :

I ) b’Iesure de Ia prcssion exerc6e par du graviI-
Ion, vers6 en vrac dans un mod dIe r6duit. vertical
ou incIin6 sous divers angles, sur Ie Fond de ce mo-
dale pIac6 pcrperldiculairemont a Id stratiFication.

2) Etudes des variations que suI)it Ia pression sur
Ie fond du Fait des propri6t6's du mat6riau de rem-
bIa)’age, de la d6formabiIit6 des parois Iat6raIe5 ou
du fond du mo'ddle r6duit, et du fail des secousses

imprim6es au mo(laTe.

3) Elaboration d’une formuIe grace a laquelle on
peut caIcuIer, a partir dc param aIres simpIes a d6ter-
miner, les valeurs mesur6cs sur le moddIe de la pres-
sion sur Ie fond.

4) Elaboration dcs formuIes permettant de cal-
ruler Ia prcssion qu’excrce le graviIIon sur Ies parois
Iat6raIes du mo(Idle pIac6 sous n’importe queIIe in-
cIindison. c’est-i-dire sur le toit, Ie mur et sur Ies
pdr(>is front,IIes.

5) Evaluation des crreur5 provenant du fait que
les paramdtres agissant au fond ne sont pas suscep-
tibles d’6tre anaIys6s de fagon pr6cise.

MAQUETTE POUR L'ETUDE DE LA PRESSION
DES REMBLAIS EN VEINES PENIEES

NIM. JAHNS ct BRAEUNER (AIIemagne) 6tu-
client I’inFluence du remblai sur le soutanement des
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6) Contr6le des forrnuIes vis6es au 4) et des Ii-
mites de l’erreur dont iI a 6t6 parI6 au 5) par des
mesures f,rites au Fond pour diverses 6paisseurs et
diverses inclindisons ctu \’ide a remL>layer.

7) Contr6Ie dc 1’influence de la convergence sur
les vaIeurs caIcuI6cs pour la pression.

Par suite d’un effel appe'l6 < efFet de silo >, la
pression impos6e du fond du moddle s’6Idve d’al)ord
rapidemcnt au cours des premiers metres de rem-
plissage, puis ne s’6leve pratiquement plus. Cette
pression atteint dorIC rdpidement une valeur intC-
ressdnte pour le cdIcul. Cette vaIeur est maximum
pour les dressants verticaux et est plus Faible au Fur
et a mesure cIe l’inclindison du mod ale. Sa vaIeur
d6pend du rapport entre Ia surface et le p6rimdtre
de Ia section de rempIissdge. Pour la simpliFication
des hypotheses, on admet que Id pression sur Ies

parois est directement proportionneIIe a la pression
sur Ie fond. Ceci n’est exact que si les parois sont
tout a fait rigides. En cds de flexion des parois du
fond, Ie rapport

a = angle d’incIinaison par rapport a 1’horizon-
taIe ;

p' = angle de frottcment (externe) entre le mat6-
riau de rempIissage et Ies parois.

i
\U/
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Fig. 16. – Variation de la pression sur Ie fond en fonction

du pendage.

/ = 2 m; m = o,3m; Y = 1,5 t/m3; X = 0,65; tg p’ = 0,42

La courbe de Id Figure 16 montre Ies vdriations de
la pression sur Ie fond en Fonction du pendage, pour
les conditions partic'iIi ares do I’essai et notamment
pour les valeurs suivantes des paramdtres :

1 = 2 m ; m = o,so m ; y = 1,5 t//m:i ; A = o,65 ;
tg p’ = o,42.
La courbe calcul6c repr6sente avec dssez d’exacti-

lucIe la moyenne des points marqu6s qui correspon-
dent aIL\ mesures efFcclu6es sur Ie moddle r6cluit. La

question d6cisive est de savoir si ces < FormuTes pour
mo(idIes > permettent dc caTcuIer la pression du rem-
blai au Fond de Ia mine.

Les auteurs se proposent de veriFier cette appIica-
biIit6 par des mesures au fond en couches fortement
pent6es. Une premiere exp6rience a 616 Faite dans
une exploitation oblique en veine ZoIIverein S, de
60 grades de pente et de o,7 m de puissance. On a
pu mesurer les pressions et le fl6cIlissement dcs pa-
rois en bordure du remblai. Les vdTeurs des pressions
caIcuI6es et mesur6es concordent bien. II reste en-
core a v6rifier, par d’autres essais dans la mine, Ia
reIation admise entre Id pression sur Ie fond du r6-
servoir et Ie fI6chissemcnt de cette plaque de fond.

En concIusion, Ics atltours cstiment que Ie rembIai
donne Iieu a I’efFet dc silo, que les prcssions engen-
dr6es peuvent 6tre mesurCes sur des modeIes r6duits,
que Ieur vaIeur peut 6trc exprim6e par tIes courbes
calcul6es pour ces mod dIes et que ces Iois sont va-
lab'Ies dans Ia mine.

augmente (p,„ = pressioa sur les parois ; p, = pres-
sion sur la fond) .

Pour 6tudicr la r6partition dcs pressions cIans des
cnceintes inclin6cs, la b,lse dpproximative Ia plus
simple consiste a admettre que :

1) La prcssion verticale et la pression horizontaIe
sent dussi, m6me pour des enceintes incIin6es, des
pressions principales dont le quotient est 6gal a X.

2) Une partie du rempIissage ayant la hauteur I
suivant Id pente, a, dans la direction de cette pente,
la composante de poids m 7 sin a.

3) Dans chaque section perpcndicuIaire aux cou-
clles, les vaIeurs de la pression du toit s’accroissent
lin6airement avcc lcs valeurs de la pression au min.

Ces hypotheses approximatives sont certainement
grossidres, mais elles se sont montr6es utiIisabIes
pour des buts pr,ltiques.

Dans ccs conditions, Id pression moyenne suivant
le penddge devient ;

pE =
Im)f sin a (sin2 a + X cos2 a)

2 tg p’ [f(cos= a + X sin2 a) + X m]

et la pres5ion llorizontdle agissdnt contre Ia paroi
Frontale verticaIe est en moyenne :

PTY –
P

A

sin2 cr + X cos2 a
pE

avec Ies signes suiv,mts :
i = Iongueur llorizontaIe de la partie de silo rem-

plie de rembIais ;
m = largeur entre 6pontes ou ouvertures de Ia

veine ;

7 = poids sp6ciFique du mat6riau de rembIayage ;

ETUDE DES CONTRAINTES DANS LES PIIJERS
ET DANS LES PLANCHFIS DE CHARBON

LAISSEES AU TOIT DES CHAMBRES

M. TROUMBATCHEV (U.R.S.S.) a entrepris
des recherches exp6rimentaIes par photo-6Iasticit6
sur la r6partition des contraintc's dans les piIier5 b6-
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terogdnes et dans les planches de charbon Iaiss6es
au toit des chambres. Aprds le tragage des chambres,
ces contraintes et !eur r6partition d6pendent d’une
s6rie de facteurs, tant naturels que d'exploitation :
composition et propri6t6s des terrains encaissants,
nature du charbon des diFf6rents bancs composant le
massiF, paramdtrcs g6om6triques de Ia m6thode d’ex-
ploitation, orcire de Iraqages des chambres, pro'Fon-
deur de I’6tage exploit6, etc. . .

L’auteur 6tudie l’6tat de tension de la planche de
chart>on Iaiss6e au toil lorsqu’on modiFie son 6pais-
seur pour divers rapports du module d’6lasticit6 du
charbon (E2) et des tcrrains encaissants (Er) et
suj\rant qu’iI y a ou non cohesion entre les bancs du
mo(IdIe. Le moddle sc composait de deux bancs
repr6sentant respectivement Ie terrain encaissant et
le charl)on. Deux rapports entre Ies modules d'6Iasti-
cit6 onI 616 choisis : Ez/Er = 3.6 lorsque le
combustible min6raI 61dit suppos6 lc plus dtlr et
E2/Er = o,66 dans Ie cds contraire. On a pu 6tabIir
que I’6tat de tension d’une planche est d6termin6
dans une forte mesure par son 6paisseur, par le rap-
port des modules d’6Iasticit6 du charbon a celui des
terrains encaissants et par les conditions de contact
entre eux. En c'ffet, Ia position de la Fibre neutTe,

la r6partition et la valour des contraintes de traction
et de compression cl6pendent dans une Idrge mesure
des param aIres cit6s ci-dessus.

L’autcur a proc6d6 & d’autres essais sur moddIes
photo-6lastiques. II a 6tudi6 la r6partition des eFForts

et des d6Formations dans des piliers non homogdnes.
Six cas ant 6t6 envisag6s :

1) Entre la pIanche et le pilier exi5te une inter-

calation de module d’6lasticit6 plus faible et gar-
ciant un bon contact avec le pilier. Cette intercaIa-
tion joue aIors Ie r6le d’un joint 6galisant jusqu’i
un certain point Ia charge qui s’exerce sur le piIier.

2) En 1’absence de cohesion au contact de I’inter-
calation avec le pilier et la pIanche, il se produit
dans le piIicr des contraintes de traction notables
qui r6duisent Ia force p'ortante de ce piIier.

3) L’intercaIation est situ6e a mi-hauteur du pi-
tier et, du fait de la coh6sion entre cette intercaIation
et le mat6riau du piIier, des contraintes horizontaIes
de compression apparaissent dans I’intercalation et
des contraintes horizontales de traction apparaissent
dans le pilier. Au contact de l’intercaIation et du pi-
lier. la valeur maximum de la contrainte de tTaction
se situe au centre du pilier.

4) Pour une intercaIation situ6e a mi-bauteur et
en 1’absence de coh6sion au contact du pilier, on
observe les memes pIl6nomancs mais Ies contraintes
sont moinclres car I'intercaIation peut se d6pIacer
reIativement Iibrement du c6t6 des travaux

5) Pour une intercaIation situ6e a la sole du pi-
Iier et en pr6sence de coh6sion entTe l’intercaIation
et le mur, la r6partition des contraintes est analogue
a ceIIe que 1’on observe quand l’intercaIation est si-
tu6e au toit

6) S’iI n’y a pas de coh6sion entre Ie piIier et Ie
mur, iI apparait au contact des contraintes de trac-
tion. Les effe'ts de I’intercalation sont anaIogues a

cetlx produits Iorsqu’eIIe est plac6e en couronne.
En conclusion, l’auteur considdre que Ia m6thode

photo-6Iastique est tres efficace pour la recherche
des contraintes autour des gaIeries d’expIoitation.

C. – CARACTERISTI(,)UES DES ROCHES

Les coefficients cIc r6sistdncc- des roclles a la com-
pression et a Ia traction, ainsi que le moduIe d’6lasti-
cit6 et le nombre de Poisson, ont une importance
Fondamentale pour l’6tudc des pressions de terrains.

Si on admet que Ics roches sont Iromogdneq, iso-
tropes et parfaitement 6lastiques, la pression horizon-
tale due a la pesanteur vaut

Mats les roches constitlrant Ies 6pontes et Ie charbon
6tant tres h6t6rogdncs lat6raIement et en proFondeur,
lcs essais sont soumis a trop de facteurs variables
pour qu’on puisse tirer des concIusions d6Finitives.
Il importe donc d’efFcctucr pr6aIablement des essais
en Iaboratoire sur dcs bIocs pr6Iev6s dans Ie fond.
Un autre facteur d6FavorabIe des essais dans Ie fond
est l’impossibilit6 de faire varier a voIont6 et instan-
tan6ment tous les facteurs du soutdnement

oil m est le nombre cIe Poisson et pl est 69aI au
poids de la coIonne de terrain a 1’aplomb du point.

Pour connattre le comportement des roches, iI faut
les 6tudier d,Ins les dom,lines 6Iastiques et pIasti-
ques. Les anajyses au mo\,en de Ia tb6orie de l’6Ias-
ticit6 sont utiles. car eIles sent toujours susceptibIes
de fournir un point de d6part Iogique aux th6ories
sur Ies pressions du terrain autour d’un \’ide.

Pour 6tudier le comportement d’un soutdnement
quelconque ou I’efFicacit6 d’un engin d’abatage du
chart)on, iI importe d’cFfectuer des essais ( in situ >.

ESS AIS SUR ROCHES

NIM. HORIBE: ct KOBAYASKI (Japon) ont
6tudi6 en Iaboratoire lcs variations des modules de
Young et le nombre dc Poisson sur des 6chantiIlons
de gras Fin en pression uniaxiale et triaxiale.

La figure 1/ montre I'appareiI utiIis6 pour les es-
sais triaxiaux.

On veiIIe soigheusement a ce que Ia pression de
conFinement demeure constante au cours de I’essai.
Les d6formations axiaIes et Iat6raIes sont mesur6es
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Le nolnbre de Poisson d6croit aussi quand aug-
mente Ia pression diFF6rcntieIle et se rapproche de 2
qui est Id vaIeur th6orique de Id substance parfaite-
mont plastique. bIais la vitessc* de d6croissement di-
minue quand Ia pres!iion de conFinement augmente.
Dans ce cds-ci. Id vdIeur du nombrc de Poisson va-
rte de 18 a 2. 11 st’ml)Ie dorIC que le nombre de
Poisson diminue lorsque Ia profondeur augmente.

La r6sistdnce a la compression des gras tendres
6tudi6s augmentc- dc 250 a loo % sous Ia pression
de confinement de r20 kg/cm= pdr rapport a une
pressio'n uniaxiale.

1_d clifF6rencc entre- Id tension dc rupture par trac-
lion et la tension de rupture par compression (Jimi-
nue dvec l’augmentdtion de la pression cIe confine-
mont ; ceci explique que les surfaces cisaiII6es des
6prouvettes soumises a 1’ess,Ii de double cisaillement
appdraissent plus unies lorsqut' Id pression de con-
fin('ment dugmcnte.

bI. PROTODIAKONOV (U.R.S.S.) a 6labor6
une s6rie de m6tllodes simpIes et rdpides de d6termi-
nations des cardct6ristiques m6canique5 des roches
sur des 6cbantillons de forme irr69uIi dre

Par suite cIe l’ll6t6r096n6it6 des rocIlcs, on obtient
des dispt'rsions trds imporlantcs dans lc'ur r6sistance ;
pour une valour moyenne dc loo, on petIt avoir des
r6sistances dllant cie 20 % jusqu’i plus de 200 %.

Des 61udes ont montr6 que. pour obtenir Ia r6-
sistance moyenne d’un 6cbantiIIon de roche avec
une pr6cision 6gdIe cn utiIisant pour les essais des
6chanliIIons de forme r69uliere ou irr6aulidre. il faut
doubIer le nombrc d’cssais ddns ce derni('r cas.

Les ('ssais onE Iit-u sur des 6chantiIIons de o,3 a
1 ,so cm:3 ; la preparation cIe ces 6cIldntiIIons de-
man(Ie environ loo fois moins de travaiI que ceIle
des cubes ou des cyIindres

Pour ol)tenir la tontrdinte dc r6si5tdrlte a I’6crase-
Incnt al, ddns Ie cds de blocs irr69uliers, on divise la
pres!lion lot,llc d’6cras(-ment par Ie volume de
l’6chantiIIon a la puissance 2/3.

La reIation entre a1 et la contrainte a obtenue sur
des 6chantiIIons de Forme r69uli dre est :

Fig. 17. – Sch6ma de I'appareil d'essai sous prcssion
tri,axiale.

au moyen d’extensomdtres coll6s sur les echalltillolls
de roche.

Les auteurs d6Finissent la contrainte diff6rentielle
cornme 6tant Ia difF6rence entre la contrdinte axiaIe
et la contTdinte dc confinement.

o Pression de confinement

Fig. 18. – Courbes : contrainte diff6rentielle - d6formation
du gr&s Iwaki dans des ess,lis de compression sous diverses

pressions de confinement

al = O, 19 . a

Pour cFFcctucr dcs cssii:is dc traction. l’duteur en-
toure Ie I)Ioc irr6gulier dc b6ton en m6nageant un
annedu libre dans Ie b6ton comme I’indique la
figure 19.

Les essai5 efl'ectu6s par l’auteur onE pcrmis d’6ta-
bIir qu’iI existe des reIdtions entre toutes les pro-
pri6t6s m6caniques des loches, r6sistance a la trac-
tion, compression, cisaiIlement. Pour d6terminer ces
relations, avec une certaine pr6cision, Ies essais doi-
vent avoir lieu sur un grdnd nombre d’6chantiIIons
et sur des rocIles dont les propri6t6s m6caniques diF-
ferent nettement les unes des autres pour que Id

La figure 18 donne les courl)es de d61orllration en
fonction de la contrainte diff6rentielle pour divers('s
pressions de confinernent

Cette figure montre que Ic colllportement plasti-
que du gras tentlre soumis aux essais se marque d6ja
sous une pression de confinement de so kg/cm2.

Le moduIe de Young augmente dvec la pression
de conFinement, tan(iis que le nombre de Poisson
diminue.
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t le rabotage du charbon. 11 serait fort utile cependant
de connaitre les contraintes r6eIIes atL\queIIes le
charl)on est soumis dans los tailles pour pouvoir ef-
Fectuer des essais syst6matiques en surFace. Ces con-
traintes sont fort variables d’un endroit clc Ia taiIIe
a I’autre. II serait possible touteFois de r6aIiser des
essais de rabotage au fond en faisant varier Ie con-
tr6te du toil dans Ia taille et dans l’arriare-taiIle
Mais l’efFet de ces vdriations sur les contraintcs aux-
queIIes Ie charbon est soumis ne petIt actueIIement
6tre d6termin6 avec certitude

L’auteur r6alise un rabotdge « simul6 » clans des
blocs de charb'on soumis a des cIldrges dc compres-
sion uniaxidle. Ces essais sont effectu6s sur une
dizaine de types de charbon qui couvrent la gamme
de ceux qu’on rencontre en Grande-Bretdgne ; on
Fait varier syst6matiqucment Ia profondeur d’cntaiIle
et la pression exerc6e sur le cllarbon.

On mesure la composante de la force exerc6e par
le couteau du rabot sur le charbon. La figure 21
donne un exempIe d’enregistrement des variations
de charge au cours d’une passe.

+

19. – Dispositif d’essai de traction
forme irrdgulidre.

Fig d'&chantillons de

gamme cIe variation de r6sistances soit de beaucoup
sup6rieure a Ia valeur dc Ia dispersion des donn6es
exp6rimentaIes. La figure 20 montre Ies liaisons en-
tre deux coefFicients de r6sis tance de deux roches de
nature difF6rente.

Profondeur de coupe : 7.6 rrtm
Pression LatdraLe : 35 kg/cme

init ioLe
Pointe

250 Livres
\LJook9
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Fig. 21. – Exemple d'enregistrement des variations de la
charge au cours d'une passe.

/

• //
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La figure 22 mo.ntrc Ies relations trouv6es entre la
force moyenne de rainurage et la contrainte lat6raIe.

Pour le cbarbon de la couche bleaclou’, on consta-
to que I’eFFort a cxerccr pour « rainurer > le charl>on
passe par un maximum pour une contrdinte Idt6raIe
d’environ 30 kg/cm2. II semI>le cIonc qu’a cette con-
trainte toutes les fissures paraIldles aux plans de

stratification sont referm6es, mais qu’eIIes se rou-
vrent sous I’efFet de contraintes plus 6lev6es. Pour
des contraintes tres 6Iev6es, Ie charbon se rompt, de
lui-meme sous l’efFet de la contrainte uniaxiaIe

II en est de m6me pour le charbon de Deep DuI-
fryn oil I’efFort de rainurage est maximum pour en-
\’iron 45 kg./cm: pour tIes profondeurs de coupe d6-
passant lo mm.

Fig. 20. – Liaison entre Ies coefficients de resistance des
terrains miniers.

ETUDE DU RABOTAGE

bl. PONiEROY (Grande-Brelagne) a 6tudi6 en
lc,boratoire l’influence de la prcssion des terrains sur

a

g

: # 2 Pb

g 8loo
gI !)I

§

li 0 Lb/ln2 SrO

100 kg

Ii) eo 1) 40 50kQ/cm2
m––M--––m/in2

Cent rninte lotdrole Controlnte taterole Corltrolnte LQtdrole
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Fig. 22. Relations entre la force moyenne de rainurage en pointe et la contrainte laterale.
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Pour le charbon de BarnsIey Hards, I’eFfort de

rainurage sembIe augmenter continueIIement avec
la contrainte lat6raIe dans la gamme des contraintes
essav6es et rien n’incIique qu'il soil possible d’attein-
dre un maximum

Les essais onE montr6 l’importance du cIivage sur
la faciIit6 d’abatage du chdrbon. Pour une m6me

proFondeur de coupe et pour une meme contrainte
Iat6rdIe, l’effort de rainurage a exert’er ne varie
gudre avec la duret6 du charbon, quan(I la fr6quence
des cIivdges est sup6rieure a 1,5 pdr cm, tdndis que
cet effort augmentc quan(1 les charbons sont moins
cliv6s

En faisant croitre uniquement la contrainte Iat6-
raIe, 1’eFFort de rainurage a exercer n’augmente que
l6g&rement pour les cllarbons peu cliv6s, mats I'aug-
mentation est plus forte pour les charbons fort
cliv6s

Par consequent, 1’importance des clivages, en ce
qui concerne Ia rc;duct ion des forces de rainurage
en pointe, augmentc- a\’ec la prof oncIeur de coupe,
mdis diminue avce la prc5sion dcs terrains sus-
jacent s.

voisines de z6ro, ou bien provoquent des contrain-
tes sufFisamment 6lev6es pour fracturer le chart)on.

MOWEMENTS LENTS OU BRUSQUES
DES ROCHES

M. ZNANSKI (Pologne) a eFFectu6 une s6rie
d’essais de compression sur des cylindrc-s de diFF6-
rentes roches pour retTOUver Ies conditions n6ces-
saires a Ia production de coups de charge.

Les roclres soumises au poids des terrains surin-
comE>ants. a des pressions tectoniques r6sidueIles ou
atLX surchdrges des tray,lux minter th, accumuIent de

l’6nergie potentielle 6Iastique. Lorsqu’on cr6e unc
excavation. iI se produit des changements dans la
r6partition et dans la densit6 de I’6nergie avcc trans-
formations de ceIle-ci, en fonction du lieu et du
temps

Par suite de la surcharge due aux travdtLX mi-
niers, les roches ont lenddnct, a fIuer vers les vides
en se divisant en un syst ame de blocs. Ces blocs onE
Ie plus souvent Ia Forme de poly&ire et sont de di-
mensions queIconques, li6s les urls aux autres par
des Forces de coh6sion variables.

C’est I’existence de ces blocs s6par6s, constituant
les parois des excavations, qui a donn6 l’id6e a
l’auteur d’une anaIogie entre l’6tude de l’6tat md-
canique du miIieu et les essais de compression des
6prouvettes de roches.{}'" I

00

g W () U
O 750 Lb/in2

Contrainte Lot6roLe
Fig. 23. – Relation entre la consommation d’6nergie et la
contrainte lat6rale pour le charbon de Meadow a Oakdale.

Ld Figure 23 donne Ia variation de Id consommd-
tion d’6nergie dvc-c la contrainte Idt6rale pour le
char bon de Id couclle b'leadow. On \,oit qu’iI existe
une contrainte Iat6raIe pour Iaquelle Ia consomma-
tion d’6nergie est maximum pour diverses proFon-
deurs de coupe.

Par contre pour unc meme contrainte Iat6raIe, il
existe une profondcur dc coupe pour Iaquelle la
consommation d’6nergie est minimum. Ainsi pour
le chart)on de Ia couche NIeado\v, cette profondeur
cIe coupe optimum est de 8,9 mm pour une contrainte
lat6raIe de 17,5 kg/cm 2.

II sembIe que la d6gradation du charbon par pro-
duction cIe fines soit Ii6e a I'6nergie n6cessaire pour
fragmenter le charbon.

Des essais effectu6s par I’auteur, on peut conclure
que, Iorsqu’on veut pratiquer Ie rabotage du char-
bon, iI faut utiliser des m6thodes de contr6Ie du toit
qui, ou bien maintiennent les contraintes de cuI6e

JU JIll_IIIIILI.1.1 J
Fig. 24. – Schdma iIIustrant l’affaissement et la pression

sur la couche d'un toit a consistance de blocs.
1. Toit corrstitu6 par syst&me de blocs pas trds grands

se s6parant facilement
2. D6formation non uniforme de la couche
3. R6partition uniforme de la pression du toit.

Les figures 24 et 23 repr6sentent Ies deux cas li-
mites de la structure et de I’6tat m6canique du ter-
rain entourant l’excavation :

r) Un syst ame peu compact de blacs pas trds
grands, se s6parant Facilement, s’afFaissant sur la
couclre d’une manidre non uniForme, mats exergant
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POINQONNAGE DES MURS

M. JENKINS (Grande-Bretagne) a 6tudi6 au
Idboratoire et au fond Ie poingonnage des murs des
couches de charl)on. II d6Finit Id portance d’un mur
comme l’eFFort appIiqu6 n6cessaire pour produire la
premiere fissure. Cette Force portante d6pend de la
nature du mun de Ia forme et de Ia surFace de Ia
base des 6tangons.

Les essais de Iaboratoire onE conFirm6 Ia th6orie
et montrent que la portance en kg/cm2 d’une se-
meIIe d6croit avec Ia surface dans le cas de mat6-
riaux avec coh6sion, mais que par contre elle croft
dans Ie cas des mat6riaux sans coh6sion

La figure 26 donne la variation de la portance
en kg./cm2 en fonction du diam etre de Ia bdse pour
le cas de sabIes maul)les, de gypse et d’anhydrite.

HI
Fig. 25. – Sch6ma illustrant l’affaissement et la pression

sur la couche d’un toit a consistance monolithique.
1. Toit constitu6 de trds gros blocs a caractdre monolithicIue
2. Deformation uniforme de la couche.

3. R6partition non uniforme de la pression du tait

une pression uniForme, voisine du poids unitaire du
systdme (fig. 24) .

2) Un syst ame compact, coh6rent et rigide de

bIo,cs rcIativement grands, s’afFaissant en queIque
serIe comme un bloc unique, la charge 6tant aIors
transmiq,e non uniform6ment sur la couche (fig. 25).

Pour cer raines roches, la d6sagr6gation a la rup-
ture est brutale, tdndis que pour d’autres Ies d6for-
mations a la rupture sont Ientes.

Ld Figure 25 correspond du cds oa des coups de
charge peuvent se produire.

L’auteur donne les conditions limites des deux
cas :

couches se perturbant de faQon continue et Iente ;

– couches a coups de charge.
Des coups de charge peuvent se produire dans le

cas o& le chdrbon ne peut fluer lat6raTement par
suite de sa structure, de la nature des 6pontes et de
Ia pression due a la pesanteur et aux travaux mi-
niers .

Le chart)on des couches & coups de toit se carac-
t6rise par :

a) Un degr6 suFfisant d’uniformit6 macroscopi-
que, dc compdci16 et de colr6sion de Ia structure.

b) Unc compressibiIit6 6Iastique relativement
6Iev6e

c) Une resistance apparente 6Iev6e a Ia compres-
sion tors de la d6sagr69dtion, r6sistance d6passant
notabIement la r6sistance r6eIIe

Sous l’effet des surcIlarges, la couche se divise en
blocs de dimensions firlies, mail\ suffisamment gran-
des. Pdr suite de l’impossibiIit6 d’expansion Iat6raIe,
les bIocs de cIlarbon emmdgdsinent une grande r6-
serve d’6ncrgie 6lastique jusqu’du moment oil com-
mence la d6sint6gration des blocs comprim6s, avec
possibiIit6 de projection des fragments ave'c une
grande acc6I6ration.

Fig. 26. – Relations entre la portance et le diametre d’une
base circulaire plate dans les essais de laboratoire a petite

6chelle.

La portance en kg./cm: est proportionneIIe au dia-
metre de la semeIIe a la puissance m ; m varie de I
pour un mat6riau sans aucune coh6sion, a – 1 pour
le mat6riau mou avec coh6sion.

Dans Ie cas d’utilisation cIe semeIIes carr6es, la
force portante est diminu6e d’environ 15 % ; les
bases triangulaires produisent des r6ductions l6gdre-
ment plus grandes encore que les bases carr6es.
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Les essais ef Fectu6s clans Ie fond onI confirm6 la
th6orie et Ies essais de Iaboratoire

Pour une base de dimensions d6tcrmin6es, Id por-
lance est la meilleure quand on paul avoir une r6-
partition uniForrne cIe Id cllarpe. Le contact uniForme
petit 6tre r6aIis6 en ins6rdnt un mat6riau mou entre
la semelle el le mur. On pourrait aussi Fa<bonner la

base de l’6tangon pour que le contact sur la totalit6
de sa surface ne soit obtenu qu’aprds une certaine
d6formation du min. NIdis les essais t-Ffectu6s ave'c

cleq bases en forme de dame onE montr6 que la por-
tance a pIut6t diminu6 qu’augment6 clans ce cas ;
ceci provient probabIement de la nature in69ale du
rnur .

D. – APPAREILLAGES ET METHODES DE MESURES AU FOND

Un des probldmcs princip,lux qui sc’ pose aux mi-
neurs cst la connaissdnce dcs contraintc's dutour des
excavations pour pouvoir adopter le soutdnement
dd6quat et r6duire dinsi Ies d6 Eia is cdus6s par les
mouvements in6vitablcs tIcs roches cnlourant l’excd-
vat ion .

Ces pressions peu\’cnt eIre modifi6c-; par une
bonne d6coupe du gisemenl ct par unc vdridlion du
mode de contr6le du toit

Avant tout, iI importe de connattr€: 1d r6partition
des tensions dutour des qaleries et des tdiIIes exis-
tantes. Jusqu’iI y a pell de temps, on se contentait
d’observer to comportement diff6rent du terrain en
fonction de variations tectoniques, strdtigraplliques,
d’expIoitation ou de d6coupe. Ce qui 6tait vrai a
un certain siege et meme a une certaine profondeur
se r6v6Iait sou\’ent une source d’erreurs dans une
mine vo.isine.

Depuis queIques dnn6es, de nombreux chercIleurs
se sont atteI6s a 6tudier scicntifiquement le probIi:-
me de Ia m6canique des roclles. Ces recIlercbes n’en
sont encore qu’a Ieur d6but mats, pour progresser, iI
est souhaitabIe que Ics chercIleurs des divers pays
ne travailtent plus en ordre dispers6. A ce sujet, la
standardisation des appareils ou des m6thodes de
mesures permettrdit clc compdrer utiIement Ies ol)ser-
vations de Fat,on a d6ceTer l’influence de Ia duret6

et de Ia r6sistance des roclles, de la pro[ondeur,
etc

La d6termination des variations de contraintes
s’effectue en g6n6ral par des mesures de &Forma-
tion. II importe donc de mesurer aussi Te module
d’6lasticit6 des mdt6riatL\ ou des roc Iles. II n’est pos-
sibIe de d6terminer Ia contrainte absolue en parol
de gaIerie ou a courte distance de ceITe-ci qu’en
supprimant les contrdintes par forage ou d’autres
pro'c6d6s. Divers proc6cl6s peuvent 6tre utiTis6s pour
cette recherche, soit par plaques photo-6Tastiques,
soil par v6rins pIats, soil par extensomatres a FiTs

r6sistant s.

Les variations de contraintes a l’int6rieur du mas-
siF n’ont pu etre mesur6es efficdcement jusqu’ict que
par l’interm6diaire d’dppareils Io96s dans des trous
de sonde for6s en chdrI)on ou en roclles.

La d6termination des contraintes par les varia-
Hans de diamdtre de trou de sonde requier[ Id con-

naissance des param&tres 6Iastiques cItI mat6riau 6tu-
di6 et Ia direction cIes eFforts dppliqu6s.

Coutinho a d6montr6 que, sous cert,lines condi-
Hons, la contrdinte cnregistr6e par un appareil en
contact 6troi[ d\,ec le mat6riau clans lcquel iI est
plac6 dans un trou de soncIc, a un rapport constant
dvec Id contrdinte d,Ins le mat6riau en question. Il
a montr6 que, pour aut,Int que Ie rapport des modu
les d’6Iasticit6 de I’appareil eE de la roche sort sup6-
ricur a 4, la relation entre les contraintcs dans
1’appareil et la roche cst ind6pendante des pdr,1-
metres 6Iastiques de Id roche environnante.

Les recherches des contrainte3 dans Ia zone en-
tourant imm6didtement Ies vicles sont n6cessaires

pour le soutanement imm6cIiat de tc„Is vides, mais
une connaissance suffisante de la r6partition des
contraintes a distance et de la faqon dont elle varie
au cours du temps et de 1’exploitation, est indispen-
sable pour avoir Ies clonn6es empiriques n6cessaires
a Id bonne d6coupe du gisement

hINT. DE:NKHAUS et HILL (Afrique du Su(1)
onE 6tudi6 Ia zone fractur6e qui entoure les excava-
lions mini ares dans les mines d’or du Witwaters-
rand. Cette zone fractur6e de roches est entour6e

par Id masse rocheuse intacte et vierge.

Pour pr6parer I’6tude ult6rieure de la r6partition
des contraintes en amplitude et en direction, les
auteurs essayent de conn,litre la configuration de la
zone fractur6e.

@

Fig. 27. – Croquis sch6matique de la zone fractur6e prc)ba_
ble autour d’une excavation en roche s6dimentaire dure

a grande profondeur.
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La Figure 27 donne un sch6ma de Ia zone Frac-
tur6e probable autour d’une excavation en roche
s6dimentaire clure a grande profondeur. Cette zone
est constitu6e par des blocs form6s par des plans de
rupture au cisaillement et a la traction provoqu6s
par 1’exploitation.

L’6tude de la limite de la zone fractur6e a 616

Faite par observation visueIle en parois des galeries,
par des mesures optiques au p6risco.pe dans des

trous cie son(ie, par l’6tucJe des cdrottes de sondages.
par uItrasons et par capsules de mesures.

Les capsules de mesures ont montr6 qu’iI cxiste,
en avant du front, une zone d’accroissement de la
contrainte situ6e a environ 4,so a 9 m du front.

Des essais photo-6lastiques en laboratoire onI
montr6 l’incidence cles fissures dans 1’augmentation
des tensions de compression et de traction.

hI. LEE:NIAN (Alrique du Sud) a mesur6 les
variations de contrdintes provoqu6es par les exploi-
tations dans les mines d’or du Witwatersrand. 11 d
mesur6 les vdriations de cliami'tre de trous for6s dans
la roche au mo\’en de 3 appareils de types diff6-
rents, soil des dppdrciIs Maihak et des appdreils
dont les lectures se font par I’interm6diaire d’ex-
tensomdtres a FiIs r6sistants et par des transForma-
teurs c{iff6ren[iels a novdux variables

La FijJure 29 donne une coupe d’un appareil de
mesures de d6Formation de trous dvcc exten5c>metre

a r6sistance. Cel appareil consiste en 3 parties r6u-
nies pdr souffIets m6taIIiqups. Deux broclles oppo-
sees situ6es clans Ie corps 1 mesurent Ies variations
verticales du tron, tandis que Ies deux broches du
corps 2 mesurent Ies variations horizo'ntales. Le de-
placement des broclles de mesures qui sont au con-
tact des parois clu trou produit une deformation des
dnneaux de mesurcs sur lesquels sont fix6s des
extensomdtres dont on mesure les d6Formations du
mo),en d’un pont de \Vheatstone.

Il n’est pas facile de d6terminer les variations de
contraintes verticales en fonction de la d6formation
du trou. I,’autellr apt)ligue la formuIe :

Jeud
Vendred
Samed
DimancheCOL=

C

qal)
/chaV oil P, est la pression verticaIe

E: Ie module d’6Iasticit6
u la vdridtion clu diamdtre vertical
D Ie diam dIre initial du trou.

12 15 18 21
Heure D’apr as les premiers essais eFfe'ctu6s, iI semble

que la contrainte verticaIe est praLiquement constan_
te entre 27 et 7,SO m en avant du Front de taiIIe. La
contrainte croft ensuite rapidemen[ jusqu’i environ

Fig. 28. – Exemples d'enregistrement de convergence dans
un chantier d'abatage, montrant l’accroissement graduel de
la convergence avec Ie temps et les convergences brusques

dues au tir et aux coups de charge.

©©
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Fig. 29. – Element de mesure de d6forrnation avec extensomFtre a r6sistance

La figure 28 donne la convergence mesur6e dans
un chantier d’abatage ; ce diagramme montre l’ac-
croissement graduel de la convergence ave'c Ie temps
et les convergences brusques dues du tir et dux coups
de charge. La convergence graduelle avec Ie temps
fait sugg6rer l’id6e d’un fluage d’ensemble. Des me-
sures absoIues ont montr6 que, dans la zone oa les
mesures de convergence onI 6t6 faites, 40 % de la
convergence sont cIus au soul&vement du mur.

3,50 m, moment oil les appareiIs ont cess6 de fonc-
tionner pdr suite d’un aplatissement des trolls.

M. SUZUKI (Jap'on) a mis au point deux syst e-
mes de capsules dynamom6triques qui sont sceII6es
du mo)’en de ciment dans des trous de soncIe. Des
extensomitres coll6s sur un disque donnent Ies va-
riations cIe tfnstnrls provoqu6es par les d6Formations
dll tron



30 Annales aes Mines de Betgiq#e 1 'C livraison

Pour pouvoir interpr6ter les mesures faites aux
extensom&tres9 il faut 6tdIonner l’appareil par des
essais en Iaboratoire.

La charge est plus grande sur les montants amon!
que sur les montants aval. L’influence de la taiIIe
sur le soutdnement de la \'oie sp fdit sentir & environ
so m de la tdiIIe en activit6

Nl. I\IAY (Canada) d6crit deux appdreils qu’iI a
mis au point pour la misc d(.s variations de tensions
dans des trous de son(Ie ; 1’un cIe ces appdreiIs mc-
sure des contrdintes unidxiaIes et l’autre des con-
traintes biaxidles

L’appareil de me!lures de contraintes uniaxiaIes
consiste en deLLx corps semi-cvlindriqut's s6par6s pdr
un liquide (fig. 32) . Les prcssions vcrlicales parFig. 30. – Capsule dynamom6trique du type obus.

La figure so montrt' la capsule dynamom6tTique
de type ol>us od un extensom dIre est coll6 sur la
surface A, tandis que I’extensom&tre tIe compensa-
lion est coII6 sur la surface D. Les variations de
contrainte produisent une d6formation de Id sur-
face A de la capsule.

Les r6suItats des mesures efFectu6es par I’auteur
sont fort divergents. 11 semble cependant que I’eFFet
d’un clrangemc:nt de contrainte produit par I’appro-
che d’une Iongue taiIle petIt se manifester parFois
jusqu’a loo m en avant du front. Dans la plupart
des cas. on constate des variations onduIatoires cIe
la pression. La Figure 31 mon?re d’al)ord un accrois-
sement de Ia contrairlte a 23 rn du front de taiIIe,
puts celle-ci reste a peu prds constante jusqu’i -7 m,
elle diminue ensuite pour FinRlement s’ac(+dtre tres
rapidement a 2 m du front_

Fig. 32. – Appareil de mesure de contrainte uniaxiale et
manchons.

rapport a ce plan liquide sont report6es sur celui-ci.
Les variations de pression de ce liquide sont trans-
mises a un diaphragme sur Iequel sont coll6s des
extensomdtres. La variation de r6sistance de cetlx-ci
est luc au mo)’en d’un pont de \VIlcatstone. On Ii-
mite le degr6 de d6Formation d’un diaphragme a
o, 1 % pour ne pas fausser Ies lectures des jauges au
cours des essais de longue dur6e.

Pour garantir un contact parFait entre l’appareil
de mesures et la roche, il fdut exercer une pr6con-
trainte sur I’appareil de mesures. CeIle-ci est obte-
true en construisant l’appareil avec une conicit6 de
1<’ sur Ies Flancs et en plagant, a l’extr6mit6 du trou
de sonde, une paire dc manchons en dcier pr6sen-
tant une conicit6 int6rieure de 1'’ pour I’emboite-
ment. La pr6contrainte est obtenue en chassant l’ap-
pareiI dans ses manclrons.

Des essais prdtiqucs en laboratoire ont montr6 que
l’erreur maximum a 6t6 de 12 %. Des cssais de sta-
bilit6 des extensomdtres ont pr6sen16, en laboratoire
et dans Ie fond, un 6cart maximum de 1,4 kg/cme.

L’auteur a utilis6 un enduit plastique m6taIIique
pour sceller I'apparcil dans le trou de sonde.

Des mesures absolut's des contraintcs ont 616 fai-

les en Fordnt par carottage autour cIe I'appareil et en
mesurant les variations de tensions.

L’auteur met au point un appareil pour d6ter-
miner les contraintes biaxiales en mesurdnt les varia-
Hons des diametres int6rieurs cI’un cylindre introduit
dans un trou de sonde.

Distance du front de toiLLe
a b capsule dynornorn6trique

Fig. 31. – D6formation enregLstree par la capsule dyna‘
mom6trique en fonction de la distance au front de taille

(Exemple I ) .

Le mame auteur a mesur6 la charge reprise par
des 6tan€ons m6taIIiques dans des Iongues taiIIes
au mo),en de capsules dynamnm6triques plac6es en
t6te des 6tdn(fong. Les mesureq sont faites au moyen
d’extensomdtTes. On constate que les charges va-
rient sou\,ent par sauts, ce qui indique que le toit
casse soudainement au cour5 du d6IlouiIIement.

D’autres essais ont encore 4t6 fails pour mesurer
les chdrges reprises par les montants d’un cadre
m6taIIique en voie de chantipr. En terrain vierge,
il existe des contraintes relativpment 6lev6es autour
de la vote qui croissent durant une dizaine de jours.
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MM. POTTS et TOMLIN (Grande-Bretagne)
ont aussi mis au point un appareiI de mesures a
ins6rer dans des trous de son(Ie. Cet appareil res-
semble fort a celui r6aIis6 au Can,Ida.

Mais ici Ies auteurs veuIent r6aliser une pr6con-
trainte initiale dont la valeur est a pell pres 6gaIe
a ceIIes supp056es pr6existantes. Car dans plusieurs
probIames de m6canique des terrains, on consid dre
que Id connaissance de 1’emplacement des zones de
d6tente ou d’expansion, a I’int6rieur de la masse
rocheuse, a autant d’importance que ceIIe des zones
de contraintes 6Iev6es. Cette pr6contrainte est ol)te-
nile au moyen d’un poussoir hydraulique qui est in-
troduit dans le trou, accoupl6 a 1’appareil de me-
sures au moyen de goupiIIes de cisaiIIemerit. La na-
Lure et le diamdtre de ces goupiIIes doivent 6tre
chc>isis en Fonction de la pression de pr6contrainte
choisie.

Le serrage de l’appdreil dans le trou se fail g6n6-
ralement sans aucune injection de sceIIage par suite
de la vaIeur 6lev6e de la pr6contrainte qui ferait
fluer le ciment od la matiare pIastique.

du front. On constate une augmentation des con-
traintes a partir de 4,SO m en avant jusqu a 1,65 m
du front, moment oil la charge est tomb6e en dessous
de Ia charge de d6part.

M. van DIJYSE (BeIgique) 6tudie l’influence
d’une taille sur un r6seau de bouveaux sus-jacents,
ainsi que les charges reprises par le rev6tement des
voies de pied, rev6tues de cadres articuI6s.

On mesure :

a) les d6pIacements absoIus en ni\’eau et en di-
re(-tion des divers bouveatLX paraIIdles, obliques et

perpendiculaires du front de la taille, ainsi que dc
la voie de pied de la taiIIe ;

b) la convergence d’une s6rie de doublets pIac6s
dans les divers bouveaux et voies de chantiers ;

c) Ie d6collement des bancs dans le paquet des
terrains entre la couche et les bouveaux ;

d) les sollicitations statiques induites par la taiIIe
en mouvement dans les anneaux en claveaux et dans
le b6ton au mo'yen de plaques de vernis photo-
6lastiquesr d’extensometres a r6sistance, de v6rins
pIats et de mesure cl’6crasement des intercalaires
plac6s entre les cIaveaux ;

e) les charges reprises par Ies piles de bois dans
les voies de chantier ;

f) les variations de charge a l’int6rieur du massif
a 1’aide de stressmeters identiques a ceIL\ d6crits par
MM. Potts et Tomlin ;

g) Ies charges reprises par les rembIais
La taille a d6marr6 au d6but de r960.
Ces essais permettront de se rendre compte des

pressions sul)ies par le rev6tement des bouveaux et
des voies de chantier. Pour certains bouveaux, les
mesures ont 616 faites depuis leur creusement un an
ou deux avant le passage de la taiIIe.

Les chiffres obtenus permettront d’6tudier 6ven
tuellement de nouveaux systdmes de rev6tement
pour les bouveaux et les voies de chantier.

On pourra ainsi mesurer la Forme et I’importance
de I’on(ie de pression pr6c6dant Ia taiIle.
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Fig. 33. – R6sultats donn6s par un appareil de mesure des
contraintes dans une taille d’une mine de houille. en fonc-

tion de la distance du front.

La figure 33 donne les r6suItats des mesures de
contraintes dans une taiIIe en Fonction de Ia distance

E. – OBSERVATIONS ET MESURES DANS LES VOIES

MESURES AVEC EXTENSOMETRES
A RESISTANCE

qui se forme f6n6raT(’ment on bordure d’une zone
exploit6e,

MM. de REEPER et BRUENS (Pays-Bas) ont
mesur6 Ies charges sur les soutdnements m6talliques
en gaIeries & l’aide d’cxtensomdtres a fiIs r6sistants.

Aux Pays-Bas, a faibIe profondeur (jusqu’i
500 m), Ie sout&nement des voies de chantier est
g6n6raIement constitu6 de cadres trap6zoldaux rigi-
des en vietL\ rails avec, du caN de la partie ex-
ploit6e, une ran96e de soIides piles de bois 6quarris
et une file de buRes de cassage (fig. 34) .

Ce proc6d6, disent les auteurs, permet de rejeter
en debors du gabarit de la vote Ia cassure principaTe

a:rM
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Fig. 34. – Soutdnement normal de la section de mesures.



32 AntIales des Mines cie Belgique I "" livraison

Les piles de bois constituent le v6ritable soutane-
ment de la voie du fait qu’eIIes ne subissent qu’un
6crasement de 15 % (soil une convergence de 15 %)
pour une charge de r20 t.

Dans la calorie o& les mesures ont eu Iieu, la
convergence Ful de 17 cm pour une veine de 1,3D m
d'ouverture malgr6 Id moins bonne qualit6 des piles
de bois utiIis6es.

Les cadres m6talliques rigides ont pu absorber
cette convergence sans d6Formations apparentes
grace a I’6crasement du garnissage en bois et a I’en-
foncement des montants dans le mur de la galerie

Quan(I les conditions de terrains sont moins favo-
rabIes, les auteurs estiment qu’il Faut utiIiser un
soutdnement beaucoup plus rigide pour que Ia cas-
sure n’atteigne pas la gaIerie.

Inichar est d’avis que ces proc6d6s sont valabIes
a faibIe pro.Fondeur eI dans des conditions de ter-
rains particuIi&rement favorabIes. Si les charges
augmentent comme c’est Ie cas a plus grande pro-
for3deur et si les roches sont moIIes, Ia cr6ation d’ap-
puis tres rigides en bordure de la zone exploit6e est
nuisibIe a la tenue cIe la voie.

Les essais avec murs Iat6raux en lourds cIaveaux
de b6ton (dont la r6sistance a la compression at-
teirrt I.000 kg/cm2), ex6cut6s en bordure des zones
expIoit6es, ont amend des concentrations de charge
teIIes que les roches du toil et du mIn s’6crasent et
se puIv6risent sous 1’action des charges. Les l>ancs
n’onI plus aucune coh6sion, les pouss6es lat6rale9
et le souFflage du mur s’intensilient, les bancs de
roche se dtsloquent et Ie soutdnement de la voie est
compldtement d6truit.

Fig. 35. – Brdche de recarrage dans la voie de base a
55 m du pied de taille. Trongon en cadres Toussaint‘

Heintzmann pos6s sur claveaux lourds.

tient sans souL&ncment grace a l’aFfaissement sym6-
trique et uniForme des bancs cTu Init qIIi pftlt s’op6-
rer sans contrainte (Fig. 36).

INFLUENCE DU MODE DE CREUSWENT
ET DE SOUTENEWNT

SUR LE COMPORTEMENT D'UNE ROCHE

hIM. STASSEN et LIE:GEOIS (BeIgique) ont
montr6 par dcu\ exempIes tir6s de la pratique, I’un
en pIateure, l’autre en gisement pent6 a So'’, com-
ment une meme roche pouvait avoir un comporte-
ment tres diff6rent suivant Ie mode de creusement
et de sout&nement adopt6.

Par mode de creusement, iI faut entendre par
exempIe que la vole est creus6e en avant ou en ar-
ri are de la taflle, que I’exploitation est sym6trique
ou non, qu’une basse-taille est prise en bordure de
la voie ou non, que le rembIai est compact ou non.

Dans le gisement pent6 a 9o3 m de profondeur,
le Fail de creuser la voie ro a 12 m en avant de la
taiIIe et de limiter la zone exploit6e a la paroi de la
gaIerie d6truit teIIc-ment les roches qui entourent
1’excavation que les soutdnements les plus Forts et
les plus dcnses sont imputssants a contenir Ies
pouss6es (Fig. 53) .

La faus Lie-vole au contraire distante seulement de

12 m de la pr6c6dente. creus6e en arridre de la taiIIe
et prot696e pdr HeIIX hons 6pis de rembIais Iat6raux,

Fig. 36. – La fausse-voie vue de la taille vers l’arrf ere
La dane de toit tient sans soutPnement

':BA

: ''-.:_ .. .i:; f&==)1
Fig. 37. – Trongon en cadres articu16s sur piles de bois
photographi6 7 mois aprds Ia pose. Les piles sont fort

dcras6es. La voie reste belle sans entretien.
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: _ 4.CDm _ 1,2C)m .

Fig. 38. – Rev&tement en cadres articu16s sur piles de bois dans la voie de base d’une
taille en couche pent6e de grande ouverture (26" ' 2,10 m) .

Ces bancs ont conserv6 une bonne cob6sion parce
qu’iIs onI franchi Ia zone surcIlarg6e qui pr6c ade la
taiIIe aIors qu’iIs 6taient soutenus par Ie massiF en
place. Le creusement d6finitiF de Id vote en arridre
des fronts, la prise d’une basse-taiIle, 1’utilisation de
soIides piles de bois bourr6es de pierres a Iarge sur-
face d’appui aux 6pontes et I’adoption de cadres
drticuI6s, pIac6s enti&rement dans le toit de la veine
ont permIts de conduire Ia voie sans recarrage et
sans entretien (fig. 37) .

La disposition particuIiare adopt6e par les piIes de
bois dans la basse-tdiIIe a permis d’6tendre aux gise-
ments pent6s cette technique bien connue dans les
pIateures (Fig. 38)

En conclusion des nombreux essais effectu6s par
Inicbar, le mode de creusement et de soutenement
des voies de cbantier dans les fisements constitu6s
de roches tendres doit s’inspirer des grandes r&gles
ci-aprds :

1) II faut 6viter de creuser les voies en d\,ant de

la taiIIe, zone surcIlarg6e. II se produit sans doutel
pour toutes les roches qui se trouvent en avant de
la taille, une d6formation et une Frdcturation caus6es

par cette surcIldrge et par Ies mouvements corr6ld-
tifs. mats la tripIe 6trcinte fournie par Ie massiF en
place constitue un appui qui 6vite les d6sordres
graves .

Par contre, s’iI y a excdvdtion, Ies d6sordres sont
in6vitabIes dans tous Ies cas od la roche de pdroi a
une r6sistance inf6rieure a la surcharge

2) II faut 6viter de faire subir aux roches des
efForts anormaux et permettre au terrain du toil de
s’afFaisser en bloc en mame temps que Ies terrains
adjacents, en gardant leur compaci[6. On obtient
ainsi un puissant linteau natureI. Il faut en cons6-
quence rejeter, en dehors du gabarit de la \,oie, Ia
cassure qui nafF in6vitabIement en bordure d’un
panneau exploit6.

3) S,i les roches du mur sont tendres. il faut 6vi-
ter I’enfoncement non contr6I6 des supports de sou-
tenement. Ceci provoque en efFet l’aspiration, et
partant, la flexion et la Fracturation des roches du
toil. D’autre part, le mur point,.onn6 perd toute co_
h6sion et gonFle. Un sout&nement trop dur peut
aussi causer de graves d6sordres en s’opposant a un
aFfaissement uniforme du toil et en le d6truisant par
poingonnage. Le rembIai et Ies piIes de bois I)our-
r6es de remblai au parement de la voie r6pondent a
ces objectifs de protection du loft et du mur dans Ies
cas diFFiciles.

4) L’aFfaissement in6Iuctable du toit doit etre
lent de fat,on que la Flexion Iongitudinale in6lutJa_
bIe soit FaibIe et que Ia roche du toit conserve son
int6grit6, aussi bien dans le sens longitudinal que
dans Ie sens transversal. Le soin apport6 a la con-
fec:tion du rembIai et des piIes bourr6es du rembIai
est dorIC un 6l6ment de Ia bonne tenue du toil

La roche maI trait6e par flexion, cisaiIIement,
poingonnage, est l’ennemie du mineur. Elle pdse sur
son pau\'re soutdnement artificjel, le souIeve. Ie
bouscuIe et le d6truit

La roche bien trait6e est I’aIIi6e du mineul-. elle
lui apporte toute sa resistance pour constituer Ie

soul&nement ndturel et pufssant des votes de chan-
tier

11 nous appartient de choisir.

LOIS DE CONVERGENCE EN VOIES

Les tres nombreuses mesures de convergence effe(.._
tu6es dans un grand nombre de voies de chan_
tiers des diFF6rents bassins frangdis ont conduit
1X1. SCHWARTZ (France) et ses coIIaborateurs a

6noncer des Iois simples qui permettent de pr Moir,
a partir de queIques mesures, -les mouvements a Ion_
gue 6cll6ance en n’importe quel point de n’import(a
queI chantipr & n’importe quel instant. L’auteur
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distin£fue entre les -+’Dies creus6es en terrdin viergc
et Ies voies infIuenc6es par une taille en exploitation.

rient en Fonction du mode de contr6le de l’arridre-
taiIIe.

BOULONNAGE

M. S(-HUERMAN (Allemagne) utilise Ie bOIl-

Ionndge pour Iutter contre la d6tente des terrdins
constituant les parois des gaIeries. L’auteur d6crit
quelques beaux cas d’application du bouIonnage
des roc-hes au renforcement des parois des gdIeries
dans des gisements inclin6s entre BoL’ et 9o'.

Les soutdnements g6n6raIement utiIis6s dans Ies

voies de chantier sont plac6s sans pr6serrage et iIs
n’opposent une r6sistance efficace aux pouss6es que
qu,md le garnissdge et le remplissage se sont 6cras6s.

(,-eci implique donc des mouvements et des d6for-
mdtions dans les bancs de roche voisins de I’excava-

tion, ce qui d6truit la coh6sion des terrains et Ieur
enIdve toute dptitude a supporter des charges. Pour
6viter des d6sordres, les roches ont 6t6 renforc6es par
une sErie de bouIons cl’dncrage de 1 ,So m a 2 m de
longueur. Les boulons onE Ie grand avantage d’6tre
mis en place avec un bon pr6serrage et ont pour
eFFet cl’6viter les gIissements de bancs et de les ar-
mer pour r6sister aux efforts de traction.

Pour I’ancrage des tiges, l’auteur recommande
I’emploi de r6sines synth6tiques a durcissement ra-
pide. CeIIes-ci sont contenues dans des ampouIes
de so cm de longueur dont l’enveIoppe est en r6-
sine ph6noIique m6Iang6e a une grosse proportion
de sciure de bois.

L’ampolIIe contient du sable quartzeux, une r&
sine de polyester, un r6actiF acc6l6rateur et un mince
tube de verre contenant le r6actif durcisseur (Fig.
40) . La cartouche est introduite au fond du trou et
maintenue par 2 anneaux en matidre spongieuse.
La liga du bouIon est introduite a son tour a l’aide
d'un mdrteau-perforatcur et le mouvement de rota-
tion puIv6rise I’ampoule. Les 6I6ments constitutifs

Fig. 39.

Cependant d’une maniare g6n6raIe, la forme des
courbes de convergence en fonction du temps petIt
etre repr6sent6e par Id Figure 39. Elle comprend
respectivement 3 phases :

OA phase de creusement dans une vote ind6pen-
dante d’une taiIIe

AX phase corresp'on£lant a l’inFIuence de la taiTIe

avant son passage
XB phase correspondant & l’influence de la taiIIe

aprds son passage.
Lors de la phase creusement, la convergence n’est

fonction que des cdract6ristiques des premiers bancs.
A I’approche de Id taiIIe, eIIe est 69aIe a la somme
de 2 termes dont I’un, Ie plus important, correspond
a une gaine de terrains trds dFFect6s par T’expansion,
c’est-a-dire 6galement aux premiers bdncs, et I’autre
atLX terrains sus-jacents.

Ces bancs sup6rieurs n’ont que peu cIe person-
naIit6 par rapport aux premiers.

En arriere de Ia taiIIe, Ia convergence est surtout
fonction de la puissance de la couche (W) et d’un
facteur (q), diE de rembIavage, dont les valeurs va-

CARTOUCHE

Fig. 40. – Boulons d'ancrage sce116s a la rdsine synth6tique. Principe de
la mise en place.
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sont dinsi intimc-ment m6Iang6s, ce qui d6cIenche le
processus de durcissemc.nt. Un anneau d’6tanch6it6,
}ix6 sur la tige du boulon d’ancrage, emp6che Ie
m6ldnge gIuant de sortir du trott. Vingt a trente mi-
nutes apr bs Id pose, la Force d’ancrage est teIIe
qu’elle d6passe la r6sistance a la traction de la tige
du boult)n. On peut dcinc serrer l’6crou et donner
au bouIon sa portancc nominaTe.

L’auteur signaIe 69aIement les essais entrepris aux
E,tats-Unis avec des r6sines synth6tiques en vue de
consolider Ies parois des galeries.

L’injection de telles r6sines dans les vides et Ies
fissures permettrait de rendre les roches Plus aptes
a supporter les contraintes et particuIidrement les
eFforts de traction.

Les auteurs recommandent dorIC sp6cialement
l’empIoi du bouIonnage dans les trac,ages qui de-
vront servir a des expIoitations rabattantes et propo-
sent quelques mesurcs cIe contr6lt, pour juger tres
tat de l’efficacit6 du proc6d6. A cet effet, imm6diate-
ment dprds le creuscment, on instdlle tous les 30 m
environ des stations de mcsures qui permettent de
sui\,re la convergence des 6pontes, la courbure du
loft, Ie rapprochement des m6zidres

L’exp6rience a montr6 :

a) qu’une anom,llic dans I’6volution de Ia con-
vergence ou ddns la courbure du toil indique tou-
jours que le comportement ult6rieur de la voie sera
moins bon ;

b) qu’un mouvement des m6zi ares est tres d6fa-
vorable a la tenue d'une voie bouIonn6e ;

c) que ces anomalies peuvent dIre d6ceI6es trds
t6t, environ 15 jours aprds le creusement ;

d) qu’iI faut exercer une surveiIIance plus fr6-
quente et plus attentive a l’approcIle d’une taiIIe.

MM. CARDON ct BUISSON (France) traitent
69aIement de la question du boulonnage du toil en
\’oie. A la suite de visiles de missions frangaises aux
U.S.A. vers 1946-1949, plusieurs essais de boulon-
ndge du toit dans les voies furent effectu6s en
France mais iTs eurent des r6suItats tres in6garL\ ;
les mines de fer de Lorraine I'adoptdrent et ce nou-
veau proc6d6 6limina rapidement tous les autres.
Dans les bassins houillers frdngais, on enregjqtra de
nombreux d6boires, ce qui incita a la prudence.

TouteFois, des essais furent repris au cours de ces
trois dernidres ann6es, principalement par Ie groupe
de Lens des HouiIldres du Bassin du Nord et du
Pas-de-('-'alais, et on adopta une m6thode de bouIon-
IIdge dont I’emploi s’est 6tendu maintenant a plus de
5 km de gaIeries.

Le boulonnage est particulidrement int6ressant
dans les tragages en veine ; iI augmente sensibIe-
ment la coh6sion du toit imm6diat. II faut cependant
se m6fier de 1’influence des exploitations voisines et
de la pr6sence de FaiIIes sensiblement paraIIdIes a la
vo iee

II tient encore bien pendant la phase d'approche
de Ia taiIle1 mais donne des convergences 6gaIes et
m6me parFois plus importantes dans la phase d’6loi-
gnement de Ia taille.

FACTEURS INFLUENQANT LE SOUTENEMENT
DES VOIES

M. STUFFKEIN (Pays-Bas) 6tudie l’inFluence
de la profondeur et d'autres facteurs sur la pression
du terrain autour des gaIeries et sur Ieur entretien.

Parmi Ies facteurs les plus influents, iI cite :
– l’6paisseur de la veine exploit6e ;

la profondeur topographique ;

la profondeur g6oIogique qui est Ii6e au degr6
d’6voIution du charbon, en admettant que les
stampes sont d’autant plus Iapidifi6es que le
rang du charbon augmente ;

– la dur6e de service de la gaIerie ;
– la quaIit6 des roches encaissantes.

L’auteur esttme que ce dernier facteur pr6sente
une influence certaine, mais qu’iI n’a pu en d6ter-
miner I’importance num6rique. Inichar est d’avis au
contraire que ce facteur est capital, car Ie v6ritabIe
soutdnement d’une gaIerie est constitu6 par Ie ter-
rain Iui-m6me,

F. – OBSERVATION,S ET MESURES DANS LES TAILLES

PORTANCE DU SOUTENEMENT
ET DES REMBLAIS

La 1 -e tranche est exploit6e directement sous I'ar-
giIe, mais on abandonne une pIanche de 20 a 3D cm
de lignite pour am6Iiorer Ie toil. On pratique Ie FoIl-
droyage sur 6tangons m6taIIiques coulissants de 55 t
de portance. On place, sur la soIe de la lre tranche,
un garnissage en treiIIis m6taIIiques pour faciIiter
1’exploitation de la 2e tranche.

M. SIBEIK (Tch6cosIovaquie) traite des pressions
du terrain et des d6Formations du massiF tertiaire au
cours de 1’exploitation d’une couche puissante de
lignite par grandes taiIIes chassantes en tranches
unidescendantes fouIIroy6es.

L’exploitation a lieu a 70 m de profondeur. La
couche a 8 a 12 m d’ouverture, mais comporte des
intercaIations st6riIes de sorte que Ies 2 tranches
expIoit6es onE chacune environ 2 m d’ouverture et
sont distantes de 5 m.

Les mesures avaient pour objectiF d’adapter Ie
soutdnement arlx quaIit6s des 6pontes et de fournir
des donn6es pour permettre de choisir entre Ies deux
m6thodes d’exploitation suivantes :
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a) exploitation simultan6e cIe la lr' et de la 2e
tranche, c’est-a-dire a environ 15 m d’intervaIIe ;

b) expIoitation de Id 2e tranche environ 1 an
apr as la premiere.

Les mesures sur Ies 6tangons ont montr6 que Ies

charges qu’iIs portent sont extr6mement faibles
(comprises entre 7 et 14 t) et que, par contre, Ieur
p6n6tration dans le mur peut atteindre 40 a 75 cm.

Les essais de poingonnage du mur ont mont# sa
tres faibIe portance (so a so kg/cuP) et ceIle-ci
diminue encore rapidement en Fonction du temps
de d6couverte.

gisement, adopter des m6thodes d’exploitation qui
permettent un avancement journaIier de 2 a 4 m.

Par contre, un arr6t de 1’exploitation de 3 a 4
jours n’augmente que FaibIement Ies charges sur les
6tangons arridre, mais Ies lignes voisines du Front
et le massiF ont tendance a se charger et a se fissu-
rer

Par des dvnamomdtres abandonn6s dans la zone
foudroy6e, I’auteur a pu d6celer que, jusqu’i 7,5 m
du front, le bas-toil seul s’6bouIe. Au-deli de cette
distance, la charge s’6Idve rapidement par paIiers et
a 25 m du Front, elle atteint d6ja 80 % du poids
des terrains sus-jacents (fig. 41).
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Fig. 41. – Courbes donnant la charge du mur et sa d6formation dans la
B : zone d’affaissement des couches du bas-tait
Hi zone d’appui des couches du toit sup4rieur
C : courbe de la charge du mcm en fonction du temps, enregistr&e dans
A : avarie du dynamom&tre
T : courbe th6orique de la charge sur le mur d’aprds sa d6formation.
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le foudroyage

Les 6tangons utiIis6s dans Ie chantier ont une por-
tance nominaTe 6lev6e ( de 33 t) mais, comme leur
surface de base n’est que de r20 cm2, its s’enFongent
profond6ment dans Ie mur. Il est dorIC indispensable
d’adapter la portance des 6tangons et Ieur surface
d’assise a Ia quaIit6 dcs roches du mun

L’auteur recommancle 6galement I’empIoi d’6tan-
c,ons a charge de pose 6lev6e (de lo t par exempIe)
principaIement pour Ie renForcement cIe Ia Iigne de
foudroyage.

Les mesures des charges reprises par les piles de
bois de ch6ne 6quarris cnt montr6 Ieur faibIe utilit6
par suite de l’impossibiIit6 de les serrer convenabIe-
ment aIL\ 6pontes. L’auteur estime qu iI y aurait in-
t6r6t a les rempIdcer par de Iourdes piles m6tdIIiques
de 60 a loo t de portance, 6quip6es d’un dispositif
de pr6serrage permettant d’obtenir une charge de
pose de lo a SO t.

Quand Ia vitesse de d6piIage diminue, Ia charge
sur Ies 6tangons augmente ; iI faut dorIC, dans ce

Les mesures dans les tragages ouverts dans Ia 2e
tranche avant Ie passage de Ia 1 -e ont montr6 I’exis-
tence d’une zone de d6tente jusqu’i 7 a 8 m derridre
le front de la Ire. Celle-ci est suivie d’une zone de
recompression qui se manifeste a mesure de la pro-
gression du foudroyage dans les bancs du haut-toit
de la Ire tranche

Les donn6es fournies par ces mesures peuvent 6tre
mises a profit pour d6terminer Ia distance optimum
entre Ies deux fronts de taiIle et disposer, sur Ie front
de Ia 2e tranche, de la pression la mieux adapt6e a
I’engin d’abatage utiIis6.

LOIS DE LA CONVERGENCE EN :FAITITIF:

Les mesures de convergence faites dans de nom-
breuses tailles de tous Ies bassins miniers Frangais ont
permis a M. DUBOIS (France) de mettre en 6vi-
dence l’influence primordiaIe de certains facteurs
natureIs, teIIe l’ouverture de la veine, et de certains
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Facteurs d’exploitation, teIs Ia vitesse d’avancement,
le mode de contr6Ie de I’arridre-taiIIe et Ie type de
soutdnement utiIis6.

Le but final de ces mesures est d’6tabIir Ia loi de
convergence qui s’appIique a chaque bassin de fa-
(,on a pr6d6terminer les convergences atL\queIIes on
doit s’attendre dans un cbantier.

Pour le basstn du Nord et du Pas-de-CaIais, Ia

loi pour les taiIIes foudroy6es s’exprime par Ia for-
mule :

Cj = o,36 Va + o,34 W – 32 mm.

Cj est Ia convergence calcuI6e.
Va est la vitesse d’avancement journaIidre.
W l’ouverture de la veine.

D’aprds I’auteur, la pr6convergence U, est Fonc-
tion du poids des terrains surincombants (7 h), du
caractdre de d6FormabiIit6 de Ia couche Fonction de
son module d’6Iasticit6 E., des propri6t6s m6cani-
ques du charbon de la couche (donn6es par les ten-
sions extremes du cercIe de Mohr tangent a Ia cour-
be intrinsdque de la roche) et de I’ouverture de
Ia couche (h.).

UO =
a 7 hh„

E.

Le coeFficient a sans dimension doit etre d6ter-
min6 d’apr as des observations dans les sieges.

La convergence Ul a I’extr6mit6 de I’ateIier de
travail d6pcnd 69alement du poids des terrains sur-
incombants (7 11) , du caractdre de d6FormabiIit6 de
ces terrains (soit E: le module d’6Iasticit6 moyen des
tcrrdins surpIombants), de Ia Iargeur de I’ateIier de
travaiI (S) , de la portdnce du soutdnement (p) et de
la pr6convergence U„) . Ld formuIe est dssez corn-
pIiqu6e mais, d’apres I’auteur, on obtient, dans so %
des cas, des 6carts inf6rieurs a 13 % entre Ies va-
Ieurs me5ur6es et calcul6es. Ce r6suItat est conforme
a ceux obtenus par M. Dubois.

Dans 52 % des cas, Ies 6carts entre Ies vaIeurs
caIcul6es et mesur6es sont inF6rieurs a 15 % ; iI y a
ccpendant des 6carts beaucoup plus importdnts qui
sont diFficiles a expIiquer.

L’auteur considdre que la vitesse d’avancement
est un des facteurs qui inFIuent Ie pIus sur Ia con-
vergence ; pIus un chantier avance vile, plus la con-
vergence en un point de la taiIIe est grande.

Ceci parait contraire a certaines acceptions an-
ciennes qui veuIent qu’un avancement rapide FaciIite
le contr6Ie du toit. (N.d.I.R. Nous sommes cepen-
dant port6s a croire, comme I’auteur, qu’une grande
vitesse d’avancement peut conduire a une con\,er-
gence pIus grande en taiIIe, car Ie volume de roche
affect6 par I’exploitation est d'autant pIus grand
qu’on avance vita et les mouvements des bancs pour
revenir a un 6ta[ d’6quiIibre doivcnt se faire en un
temps beaucoup plus court).

D’aprds I’auteur, Ie sout&nement peut avoir une
action sur Ia convergence, mais celle-ci est d’autant
plus grande que les 6pontes sont tendres, c’est-a-
dire, en d6finitive, que le soutdnement avail au d6-
part moins d’action. Dans ce cas. pour le rendre
eFficace, iI faut l’emp6cher de p6n6trer clans les
6pontes et principaIement dans le mur en utiIisant
des semeIIes suFfissamment Iarges.

Les 6tanc,ons a portance rapide n’onE qu’une fai-
I)Ie inFluence sur Ia convergence journalidre ; en
exert,ant rapidement une r6sistance suffisanle, iIs
permettent un l69er freinage du mouvement des

6pontes.

Les autres Facteurs teI que par exempIe la proFon-
deur, la pente de la veine, la Iongueur de Ia taille,
la nature des terrains encaissants, onI pell d’in-
fluence, sauf 6videmment les 6pontes imm6diates qui
infIuencent directement le comportement du soutdne-
ment dans le sens dont iI vient d’6tre question ci-
dessus.

MANIFESTATION EN AVANT, AU-DESSUS
ET EN ARRIERE DE LA TAILLE

M. CARTER (Grande-Brctagne) fait une syn-
these des nombreuses observations qui ont 6t6 ef-
feclu6es au cours dc ccs trentc dcrni ares ann6cs,

principaIement dans les gisements du centre de Ia
Grande-Bretagne. CeIlcs-ci ont eu Iieu dans un
grand nombre de cIlantiers de Ionfueur variable,
dans toute une gamme de terrains et a des profon-
deurs diverses

L’duteur divise son cxpos6 en trois parties :

1 ) Obseruations faites err auant du front de tuttle.

Les premiers mouvements dans des tragages creu-
s6s en avant d’une taiIIe s’observent parfois a grande
distance du front. Dans Ie cas extreme, ces manifes-
tations se sont fail scntir a 66 m en avant de Ia
taille. Les cassures paraII dIes au Front et perpendicu-
laires a la veine se marquent a moins grande dis-
lance ct au maximum a 27 m. Plus les terrains sont
soTides et la profondeur faibIe, pIus cette zone se
rapproche de Ia taiIle. Ce premier r6seau de Fractures
est souvent recoup6 par url autre formant un angIe
de 45u avec le premier.

Les cassures sont moins marqu6es dans une taiIIe
courte ou en I)or(lure d’une Iongue taiIIe qu’au cen-
tre de ceIIe-ci (on en a observ6 a 14 m en avant au
centre d’une Iongue taiIIe et a 2,5 m seulement a
18 m de la bordure).

Les dislocations de terrains et les d6sordres sont
Ies plus graves Ia o& les bancs voisins de Ia veine

M. RUPPE:NEIT (U.R.S.S.) essaie comme M
Dubois de pr6d6terminer la pr6convergence en avant
du Front de taille et Ia convergence dans I’ateIier de
travail.
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sont peu r6sistants. S’iI existe un banc tendre entre
les bancs pIus durs, c’est la que la fracturation se
concentTe. CeIIe-ci afFecte cependant un paquet de
bancs important aussi bien au-dessus qu’en dessous
de la veine exploit6e.

3) Obserualiorts faites dans l’arrii,re-tail Ie,

Dans Ie contr6Ie du toit par 6pis de rembIais, les
charges se concentrent d’al)ord sur les 6pis bien
faits, au5si bien au centre de Ia taille qu’en bordure
des voies.

2) C)bseruations faites en tuttle.

A I'arriv6e du Front de taiIIe. au moment de I’en-
Idvement du charI)on, les 6pontes peuvent 6tre d6ja
fortement fractur6es ou seulement Fissur6es. Le long
du front, Ie toit et le mur sont soumis a des efforts
tranchants, d’autant pIus intenses quo le charl)on est
pIus Jur. Cependant quand les clivages principaux
sont sensiblement paralleIes au front, Ie charbon
s’6bouIe IocaIement et Ies efforts tranchants dimi-
nuent par suite d’unc dispersion des soIIicitations.

Toutefois, quand Ia pression d6passe ce que petIt
supporter Ie terrain, iI se produit un important d6-
placement du mur ou des parois (suivant Ie banc
qui oFfre le moins de r6sistance) \’ers l’int6rieur des
galeries et des vides qui subsistent dans la r6gion
de l’arridre-taille. Le d6pTacement des roches vers
l’int6rieur de la galerie souldge son voisinage d’une
partie de la charge et iI se produit un transFert de
pression vers d’autres 6pis de rembIai ou vers Ies tas
d’6bouIis (Fig. 42)
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Fig. 42. – Repr6sentation sch6matique en coupe verUcale du d6veloppement de la
charge derridre Ie front.

A : quelques mdtres derridre le front, les bancs se s6parent, les &pis de rernblai com-
mencent a r6sister

B : a que]ques mares plus en arridre, les d6collements des bancs se referment au-dessus
des 6pis de remblai, sauf au-dessus d’un dpi mal construit qui s’est 6boul&

C : a quelque 30 a 60 m en arridre du front, les d6collements de bancs sont referm6s
an-dessus des 6pis de protection des voies, sur lesquels se concentre la charge

D : encore plus loin du front, les terrains du mur sous les 6pis de protection des voies cd-
dent et- fluent vers I'int6rieur des voies ; la charge est transf6r6e sur les autres epis
et sur les tas d’6boulis r6sultant de l’effondrement dans les bassins de foudroyage.

Les bancs se d6coIlent Ies urls des autres au-
dessus de l’atelier de travdiI et Ieur flexion est ren-
due possible grace a Ieur Fissuration pr6aIabIe (voir
a ce sujet les 6tudes du ProFesseur Labasse).

Le soutdnement de Ia taiIle ne porte que de FaibIes
charges du fail que l’ateIier de travaiI est en grande
partie d6charg6 du poids des bancs sup6rieurs, ceux-
ci prenant appui d’une part sur le charbon en place
et d’autre part sur les remblais.

Des essais de Iaboratoire pour 6tudier I’eFficacit6
cles 6pis de rembIais onE montr6 qu’aprds un tasse-
ment de 5 % seuIement, iIs 6taient capabIes de sup-
porter une charge de 21 t/m2.

MM. BORE:CKI et SALUSTOWICZ (Polo-
gne) commentent quelques r6sultats obtenus dans
une vingtaine de chantiers a des proFondeurs variant
de 200 a 7oo m. Le programme comportait :



Janvier 1961 Conf hence internationale int les press}ons de tettains 39

I) La mesure des pressions sur I’ensemble des
6I6ments qui portcnt le toit, a savoir :

d) mesure des pressions sur Ia couclle vierge en
avant du front d’abatage ;

b) me!\ure des chdrges sur la soutdnement en
taiIIe :

c) mesur(. des prcssions sur les remblais ou les
6bouIis de foudrovage dans I’drridrc-taille ;

d) mesure des charges sur le souti'nement des
voies en av,Int et on arrid're de la taille.

2) La mesure dcs mouvemcnts des 6pontcs pdr ni-
veII(-ment de pairc's dc broches (doublets).

3) Ld mesure des contraintes dans le massiF de
cIlarbon et dans les parois des gaIeries en avant du
front de taiIle.

Les mesurc's onE port6 sur unc zone vdriant de
so i 200 m en avant du front de taille et de 200 a
soo m en drri dre. Dans un cllanttcr en couch(' lendre
et friabIe a 540 m de proFondc’ur, I’augmentation do
pression conmmence a environ So m en avant de la
taiIle et Ie maximum de So t/m= s’observe a lo ou
13 m en avant du front.

Dans un dutre cIlantier en couclle clurc celte fois
I’augmentation dc pression se fait d6ia sentir i
loo m en avant de la t,lille, la cIrarpe monte d’dl)ord
Tentcment jus(lu’a 125 t/me a 2 ou 3 m du front de
taiIlc’, puts monte tra-, bru5qucment a soo t./m2 im-
m6diatement contre Ie Front.

Les mesures des charges dans Ies 6pis de remblais
on bordure de Ia voie d’une taiIIe Foudroy6e a 460 m
de profondeur montrent une augmentation progres-
gjve de la charge jusqu’i r20 m en arridre du front
de tdiIle (soil 6 mois). Ld charge atteint aIors
560 t/m: ct no chdnge plus jusqu’i1 135 rn, point qui
marque Id Fin des mesures. La convergence est aTors
de ISo cm pour une \’cine de 2 m d’ouverture, soil
un afFaissement de 30 % seuIement.

A Id stlite cIes expos6s consacr6s aux observations
et mesurc,5 dans les taiIIes, Ie SteinkohIenberfbau-
vcrc'in a pr6sent6 un film trds didactique sur la For-
mation des r6sedux de fractures dans Ies toits des
Tongues taiIIes et sur les movens de les combattre
Les fractures peu\-ent dIre, soit perpendiculaires a Ia
stratification, soit obliques a ceIIe-ci et inclin6es
vt-rs I’arridre ou \’crs Ie massif en place. La conju-
faison clc 2 r6sedux d6coupe dans Ie bas-toil des
triangles de roche qui pc-u\’ent s’6bouIer IocaIement,
principaTement dans les taiIIe5 a front d6gag6 ; une
convergence exa96r6e conduit a un bascuIement des
blocs du bas-toil et petIt entrainer un renverscment
du souti'nenlent.

Dans clldque cas, l’auteur montre qu un soutdne-
mont ad6quat el efFicacc peut s’opposer a ces d6sor-
tIres ou tout au moins cn r6duire les cons6quences
graves.

G. – INFLUENCE DE LA METHODE D'EXPLOITATION
SUR LE COMPORTEMENT DES TERRA INS - COUPS DE TERRAINS

INFLUENCE DU covrROLE DU TOIT
SUR L'ABATAGE ET LA TENUE DES EPONrES

B– Lorsqu’on Foudroie, les meilleurs r6sultats
» sont obtenus Iorsque le sout&nement est suffisam-
» ment rigide. Les 6boulis sont de pIus grosses di-
> 111cnsions, s’arc-boutent mieux, soutiennent pIus
» rapidement et plus efficacement le haut-toit. De
'» plus, cos 6boulis sc rap,Indent moins dans les aIl6es
> de travaiI.

M. LABASSE= (Belgiquc-) traile cTc I’inFluence
du contr6Ie du toil sur I’abataac et la tenue dcs

6pontes. Nous ne pouvons mieux fdire connaitre les
id6es d6veIopp6cs dans cette note qu’en rcprendnt
le r6sum6 de l’auteur.

( Le contr6le du toit joue un r6Ic primordiaI dans
> le comportement d’unc taiIle. C'est do lui que d6-
» pendent non seulement la tenue des 6pontcs, mais
» aussi I’abatage plus ou moins ais6 du cllarbon.
> L’dndIvse de tres nombreuses observations failes
> au Fond, tant en Campine que dans les vieux bas-
> sins, permet d’6nonccr les Faits sui\,ants :

> – Le remblavage, Iorsqu’iI est bien Fdit, c’est-
> a-dire Iorsqu’iI est serr6 au toit, incompressible et
> imm6diatement portant, donne un meiIIeur contr6Ie
> que le Foudroyage. Les 6pontes restent plus s,lines,
> iI y a moins d’6bouTcments locaux et on petIt se
> permettre de plus grands porte-a-faux. Cepcndant,
> iI est pr6t6rable de foudroyer les toits raides qui
> donnent des coups de charge. Les rembIais ne pd-
> raissent pas dans ce cas 6tre assez imm6diatement
b portants.

,> Toutefois, un sout anc*ment trop rigTide petIt re-
> larder la chute du toit et de la compromettre le
» Foudroyage.

> – Le contr6Ie dcs toits rdides est plus difFicile
*> que ceIui dcs mau\’ais toits.

>– En coucllc dure. Ies clivagcs du cTlarbon
> s’ou\,rent mieux et l’abatagc est plus Facile Iorsque
» la taiIIe est remblay6e que Iorsqu’elle est Fou-

» droy6e.
>– L’abatage est d’autant plus difFiciIe, Iors-

» qu’on Foudroie, que les 6tanc,ons sont plus rigides.
> De ces fails, on petIt concTure :
» Les et,in(,ons, dans une taiIIe Foudroy6e, doivent

» sdtisFaire a des conditions oppos6es. IIs doh,ent
» 6tre ripides pour assurer un contr6le con\,enable
> du toit et fournir des 6bouIis de dimensions suFFi-

» santes. IIs doi\,ent cependant avoir une certaine
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> souplesse pour 6vitcr que Id chute du toit ne se
> fasse mal ou que la couche ne rosIe trop dure.

» Ddns Ie choix du proc6ll6 de contr6Ic du toit a
> appliquer dans (.hague cas particulicr, iI Faut tenir
> compte! en dehors des questions dc s6curit6, non
> seulement du coat du traitt.ment, mdis aussi des
> frdis d’dbatdge. C’est Ie prix de rcvicnt de l’cnscm-
» 1)Ie des deux op6rdtions qui doit faire d6cider. On
> connait des taiIIes od Ie remplacement du fOIl-
> drovage par le remblaydge a pt'rmis de supprimer
> le lldvage pr6aIdbIe a I'abdtage au mdrteau-
> piqueur et a ainsi r6duit fortemcnt Ie prix de re-
> vient, tout on rendant l’orgdnisdtion du cllantier
> plus souple. »

COUPS DE TaiT ET COUPS DE MUR

Dans les mines de chart)on

M. AVERCHINE (U.R.S.S.) donne connais-
sdnce dcs r6sultats d’une s6rie de rccherches sur les

causes des coups do charges ct les moyens de les
combattrc

Des mesures de pression onI 6t6 eFfectu6es dans
Ies couches de cTldrl)on a l’aide de capsuIes dynamo-
m6triques. Les coucIles sujettes a coup de charge
avec projections de cllarbon gonE constitu6es de char-
bon soIide tri's 6ldstique (soo kg/cm2) cdpabIe
d’emmagasincr dc Forbes cIlarges sans d6Formation.

Aucune d6formdlion plastique notabIe n’est visi-
1)Ie d\-ant la dislocation des 6cllantillons et celle-ci
s accompagne d’unc v6ri[abIe d6tonation (micro-
coup de charge).

Des mesures de fluagc du cTlarbon du massif vers
le front de taille, combin6es a des mesures de con-
vergence, ont 616 ex6cut6es dans difF6rents chdntiers.
L’indicateur de convergence est reli6 par des tiges a
des repares enfonc6s a pIusieurs metres dans Ie mas-
gjF (jusqu’a 6 m) . L’auteur a 6tabli une relation en-
tre Ia vitesse de fluagc du cllarbon et la proFondeur
a IdqueIIe elle commence. d’unc part, et la nature et
le mode de soutdnc’ment en tdiIIe, d’autre part. En
pla cant un soul anc'ment a tres haute portance prds
du front de taiIIe, aprds le passage d’un engin d’aba-
tape pdr exempTe, on FdciIite Ie fIuage du cbarbon,
on fdit recuIer dans lc mdssiF Ia zone a Forte concen-
tration de charge et on 6vite Ies coups de charge.
Dans ces veines i 6pontes r,tides, I’utilisation d’un
soule’nc'ment a forte cIldrge de pose et a forte por-
tance am6liore Ies conditions de travaiI et r6duit ou
supprimc Ics coups de charge. (N.d.I.R. Au char-
bonnage du Gosson a Liege, l’empIoi d’une double
rang6e de soIides piles m6talliques a permIts de sup-
primer les coups de charge p6riodiques qui se pro-
duisaient dans la veine Stenaye) . I,’auteur cite epa-
lement des exempIes de coups de charge qui affec-
tent tIe vastes r6gions et, dans ccrtain5 cas, on a
d6ja observ6 unc augmentation brutaIe des pressions
et des d6formations dans un raTon de 200 m. Des
variations rapides dans les vitesses de mise en
clrarfe constituent un indice de I’apparition d’un
coup de cbdrge. Les stots de cllarbon abandonn6s
dans Ies coucIles sup6rieures pcuvent donner lieu a
des coups de charge clans Ies couclles sous-jacentes
Tors du passage d’un cbantier (taille ou \,oie) . L’ex-
pIoitation d’une couche 6gide sous-jacente est un
moyen eFficace de pr6vention grace a la d6tente des
terrdins qu’eIIe occasfonne.

A I’avenir, on envisage de placer, en difF6rents

points du champ d’exploitation, des capsules dyna-
mom6triques enregistrant Ies compressions du massiF
et des sismographes cIe fat,on a mieux connaitre Ies
variations de distribution des charges et Ieurs causes.

Des cssais sur moddIcs r6duits cri mat6riaux 6qui-
\’CLIents onE d6ja fourni dcs cnseignements int6res-

M. SPRUTH (AIlcmagne) 61udie l’inFluence du
proc6d6 de rcmblavagc- sur Ie rdpproclremcnt du toil
et du mur perpendicuIafremont aux plans de strati-
ficdtion et se Iimite principaIcmcnt a unc comparai-
son entre Ie rembTavage pneumdtique et le Fou-

drovage.

Le tableau statistique des proc6d6s de contr6Tc de
l’arriare-taiIIe dans les mines d’Europe occidentaTe
montre, du cours de res ciernie’res dnn6es, une 6volu-
tion Iente en favettr du rembIdvdge pncumatique,
principaIement dans Id Ruhr, la Campine, Ia France
et Ia Grande-Bretapne. L’auteur estime que ce pro-
c6d6 de contr6le du toit exerce une inFIucnce f,IVO-
rabIe sur Ia temp6rature de I’air de ventilation et
qu’iI est clonc particuIiarement indiqu6 dans les gise-
ments profonds. Pour un mame d6bit, de 1’air en-
trant dans une taiIIc a Ia temp6rature de 23'’ attein-
(Ira 28'i aprds avoir parcouru 120 m de front on taiIle
foudroy6e et 240 m c'n taiTIe rembIdv6e.

La convergence des 6pontes est toujours plus
grande (IdrIS Ie cas du foudro\’drc que dans ceIui du
rembIay,Ife pneumatique. Dans une dizaine de
chantiers oil des mesures compardtives onI cu lieu,
eIIe 6tait en moyennc, de 56,6 mm/m dans Ie premier
cas contre 38,8 mm clans Ie second. Les toits ap-
paratssent gr6n6rdlement moins frdclur6s dans Ies
parties rembTay6es et la difF6rence est d’autant pIus
marqu6e que I’ouverture de Id coucIle expIoit6e est
grande. Le rcmbIai totaI et d6ja Tes 6pis de rembTai
s’opposent au bdscuIement des blocs de roche du
bas-toit vers l’drrii're, ce qui r6duit certainement Ta
disTocation cTu EDit au-dessus dcs aIT6es dc travaiI

Ce meilleur contr6Te du toil se r6percute sur tous
Ies travatLX en taiIle, ce qui en d6Finitive am6liore
g6n6raIement Ie rendement gIobaI des chantiers trai-
t6s par remblayage pncumdtique.

Pour r6duire Ia consommdtion de bois Iors du re-
trait du soutdnc-ment dans les dII6es a rembIavcr,
M. Spruth pr6conise de laisser les dIlonpes m6tdlli-
clues en porte-a-faux vers l’drri are en raidissant l’ar-
ticuTation par Ia cTavette, comme dans les taiIIes i
front d69a96.
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sants sur la r6partition des charges dans Ie massiF
au voisinage d’une exploitation. A titre d’exempIe,
on a 6tudi6 lcs variations de concentration de char-
ges dans des terrains situ6s sous une veine expIoit6e.

Les recllerclles ont montr6 que la pr6sence dans
ces terrdins d’un banc raide conduit a une diminu-
tion brusque de concentration dans Ies bancs sous-
jacents (Fig. 43) .

Les crateres d’6cIate’ment sont de dimensions va-
riabIes. En g6n6raI, ils prennent naissance en bor-
(Jure du foudroyage. En coupe horizontale, ils ont
une forme d’eIIipse dont Ies axes peuvent atteindre
20 m et lo m. En coupe verticaIe, on trouve des cu-
vettes bien d6limit6es, dissym6triques avec bord
abrupt c6t6 taiIIe, et pouvant atteindre jusqu’i 6 a
7 m de proFondeur.

Les maniFestations sont inattencIues. Aucun signe
appr6ciabIe de pression pr6dIable ne permet de les
d6tecter. Toutefois, on peut pr6ciser Ies phases sui-
vantes dans Ie processus conduisant a I’6clatement :

1 ) craquements soudains dans le toit ;
2) p6riode de siIence, brave en g6n6ral ;
3) d69agement de gaz et 6clatement.
Les locaIisations des crateres dans Ies tailles pa-

rdissent d priori absoIument distribu6es au hasard,
queUes que soient les m6thodes d’expIoitation. Ahh
de d6couvrir les causes de ces ph6nomdnes, diverses
6tudes onI etd entreprises et sont en cours.

ElIIes comportent ,
I) des recIlerches sur Ies anomalies de mou\re-

ment au moyen de mesures de convergence ;

2) des 6tudes photo-6Iastiques et sur modales r6-
duits ;

3) des 6tudes sismographiques.
Les moyens mis en CEUvre mettent en relieF divers

6I6ments :
I’importance de Ia g6om6trie du panneau, ainsi
que I’uniformit6 des mouvements et de Ia conti-
nuit6 dans les m6thodes d’exploitation ;
I’existence de points ou de zones od les motive-
ments prennent un caractare anormaI que I’on
petIt, semble-t-il, rep6rer et dont iI faut chercher
I’origine ;

– 1’importance des impuIsions qui peuvent suivre
des tirs de foudroyage et I’importance des mouve-
ments d’ensemble des Lancs qui peuvent se faire
sentir sur tout un quartier, provoquant ainsi des
variations de contrainte tres sensibles ;

l’int6ret de rHn6trer pIus avant dans Ia connais-
sance des mouvements d’ensemble, d’une part,
et des Fluctuations IocaIes. d’autre part.

Couche supdrleure gm
M5 d'exploitat ion

Couche mcVenne

Boncs durs

Couche inferieure

Fig. 43. – Importance des bancs durs dans les terrains
entre les couches.

Dans les mines de set

NIM. VIGIER et PANCZUK (France) 6tudient
Its mouvements des bancs et recherchent les anoma-
lies 6ventueIles qui seraient des indices susceptibles
de faire pr6voir Ie risque d’un coup de mur dans les
Mines DomaniaIes cIe Potasse d’Alsace. Ce gise-
ment comprend deux couches :

1 ) la couche sup6rieure de 1 ,so ma 2 m de puis-
sance ;

2) Ia couclle inl6rieure, de 4 m de puissance
moyenne, situ6e a 20 m au mur de la couche sup6-
rieure.

E:IIes sont expIoit6es, soit par chdmbres et piIiers,
soil par Iongues tailles avec foudroydge int6graI. La
proFondeur des zones en exploitation est comprise
entre 450 et 9oo m.

Au mIn et au toit dcs deux couches, on trouve
des I)arIes de seT Femme aIternant avec des bancs
de schiste et d’anhydrite. Certaines Formations
schisteuses sont assez poreusc’s et contiennent du
gaz, essentieIIement du m61Ilane.

Les Formations du mur tIes deux couches donnent
lieu a des manifestations tres vioIente5 et brutales :

les coups de mur, qui se traduisent par l’6clatement
et la projection de masses tres importantes des bancs
du mur ainsi que par l’6mission de quantit6 de gaz
tres appreciable qui, clans certains cas, a pu attetn-
dre pIusieurs dizaines de miIIiers de metres cubes.

Une trentdine de ces coups de mur onE 6clat6
dans Ies quarante dernidre3 ann6es, dont 11 depuis
1952-

NIM. SPACKE:LER, GINN, HOEFEIR et
DUCHRO\v (AIlemagne) ont essay6 de d6termi-
ner Ies causes du coup de charge survenu a Ia mine
de potasse « Ernst Thalmann I/II » a Merkers dans
le bdssin de la Wcma, Ie 8 juiIIet 1958. Ce coup de
charge a afFect6 deux couches de potasse de 2 a 4 m
d’6paisseur, clistantes en verticale de 60 m et com-
prises entre de puissantes couches de sel. II a donn6
lieu a un v6ritabIe 6branIement sismique qui s’est
fait sentir jusqu’i 2.000 km du Foyer (en Turquie,
Espagne, Suede, Moscou). II peut 6tre consid6r6,
d’aprds son 6tendue, comme le pIus important du
monde et a infirm6 dans ses principes Ta th6orie de
l’immunit6 du bassin de la Werra contre les coups
de charge.
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L’6tude des auteurs apporte dorIC des enseigne-
ments nouveaux pour l’expIication de ces ph6no-
mdnes .

D'aprds l’exp6rience acquise dans les mines de
chartJon et de Fer, les bancs pouvant donner lieu a
coups de charge doivent se trouver au voisinage im-
m6diat du gisement expIoit6. Or le gisement de
Merkers est surmont6 d’une 6paisse couche de seI
( 1 lo m) et Ie seI est consid6r6 comme plastique et
fIuant. Cependant, mdIgr6 son module d’6Iasticit6
fail)Ie, une couche suffisamment 6paisse petIt attein-
dre une gTande raidcur et le calcul montre que la
couche de sel de rIO m d’6paisseur avec un moduIe
E de 276.000 kg/cm2 peut avoir une raideur rs fois
pIus grande qu’une couche d’anllydrite de 30 m
d’6paisseur, consid6r6e comma tres dangereuse avec
un module E de 927.000 kg/cm2.

On aclmet donc actueIIement. comme cause d6ter-
minante du coup de charge de blerkers, Ie change-
ment de charge sur\,cnu dpras d6passement de la
r6sistance a la deFormation par flexion des puissan-
tes couches de sel gemme dans Ie toil. Par suite du
bombement de ces couches, les piliers de carnaIIite,
particulidrement fragiIes, sont Ie plus fortement af-
fect6s, surtout lorsque Ia charge s’exerce rapidement.

Apparemment, Id carnaIIite, maIgr6 une resistance
a la rupture inF6rieure a ceIIe d’autres roches sali-
fares, est en mesure ci’emmagdsiner, surtout en cas
de grande vitesse de mise en charge, des quantit6s
importantes d’6nergie potentieIle en un temps trds
court et de les restituer subitement tors de Ia rup-
ture.

L’6clatement des piliers ne doit pas 6tre consid6r6
cc>mme une cause mdis comme un eFfet. Mats, pour
que le bombement puisse d6g6n6rer en choc, iI faut
qu’iI existe dans le gisement un mat6riau fragiIe.
Avec des piIiers de seI dtlr de dimensions courantes,
la pleine charge pourra, m6me si elle agit rapide-
ment, dIre support6e avec seulement de faibIes d6-
gats. Il en est de m6me pour des piIiers de carndIIite
quan(I la charge sp6cifique reste inf6rieure a une
certaine limite.

Ainsi Ie cds de NIerkers constitue un exempIe
d6sormais classique du FatE que m6me des couches
sus-jacentes de fail)Ie r6sistance m6canique comme
le seI femme peuvent, si Ieur 6paisseur est suffisante
et si eIIes surmontent des piIiers a mat6riaux fragi-
les, provoquer des coups de charge, si Ia conduite
de 1’exploitation ne tient pas compte de Ieurs parti-
cuIarit6s.

ractare de soudainet6 a 616 mis en 6vidence par la
secousse sismique qui en r6sulte et qui a pu 6tre en-
registr6e par des stations sismoIogiques situ6es a
pIus de 400 km du lieu de l’effondrement. Cette se-
cousse est provoqu6e par Ia masse 6norme des ter-
rains mis en mouvement en un tres court laps de
temps .

Les caract6ristique.s communes des quartiers inc:ri-
min6s peuvent s’6noncer comme suit :

a) Les guar tiers so,nt d6fruit6s a un taux 6lev6 et
ccmpris entre 60 et 75 %. Les piIiers onE des formes
voisines du carr6 ou du Iosange.

b) Le toit imm6diat de ces quartiers est excellent
et soIi(Ie.

c) La hauteur des petits piTiers est sup6rieure ou
69aIe a 5 m.

d) La hdutc.ur du recouvrement est Id m6me et
voisine de 140 m

e) La zone expIoit6e par de pctits piliers est Iimi-
t6e par des bords fermes.

D’apras Ies auteurs, Ie cornportement du toit d6-
r>end des diFf6rences qui peuvent exister entre t
contrainte de cisaiIlcment et I’expression nx tg ? oil
n est la contrainte dc compression normale au plan
de stratification (done fonction de la proFondeur)
ct ? I’angle de Frottem3nt externe cntre bancs. Cet
angIe est tres variabIe car iI d6pend de I’6tat des
surfaces des bancs en contact et de Ieur Iubrification

par I’eau.

Quand Ia daIle dc recouvrement est unique et
69aIe a la profondeur H, les frottements enlre bancs
sont pour ainsi dire inFinis et Ies contraintes de ci-
saiIIement horizontales sont toujours inf6rieures aux
r6sistances de frottement entre bancs

t < n tg 9

Quan(I la dalle unique vient a 6tre feuiIIet6e, Ies
frottements entre bancs sont vaincus et on est aIors
dans un domaine trds voisin de ceIui appeI6 par Ies
auteurs « cas du frottement nuI > caract6ris6 par

t > n tg p

La rupture brutaTe sembIe devoir survenir, pour
une pro'fondeur critique donn6e, au moment oil la
daIIe stratiFi6e form6e par Ie recouvrement sort du
domaine dtt a Frottement infini entre bancs pour
entrer dans le domaine dil a frottement nuI.

Dans les mines de fer.
En d’autres termes, Ies piIiers cddent brrrtaIement

a cause du FeuiIletage soudain du recouvrement. La
daIle form6e par Ies tcrrains de recouvrement perd
sa rigidit6 cIe flexion initiaIe pour en acqu6rir une
nouveIIe bien pIus fail>Ie. II en r6sulte, dans certains
cas. un accroissement brutal de la fIdclle du recou-
vrement qui Fait voTer, sous Ie doc, Ies piIiels en
6clat.

MM. TINCELIN et SINOU (France) 6tudient,
dans les mines de fer dc Lorraine, les circonstances
qui conduisent a des cffondrements brutaux dans les
zones exploit6es par petits piliers. Depuis Ie d6but
du sidcIe, 7 quartiers expIoit6s par petits piliers se
sent effondr6s soudairlement et brutaTemerlt. Ce ca-
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H. – EVOLUTION ET TENDANCES DU CONTROLE DU TOIT DANS LE MONDE

La dernidre journ6e 6tait consacr6e a une vaste
synthase sur l’6volution et les tendances du contr6Ie
du toit dans Ie monde. Cette synth dse 6tait pr6sent6e
par bl. VIDAL, ProFesseur a I’E:coIe Nationale
Sup6rieure des Mines de Saint-Etienne et r6di96e
d’aprds Ies rapports nationaux de 12 pays.

L’auteur r6sume ainsi I’ensemble des tendances

des m6thodes d’exploitation et du soutdnement telles
qu’eIIes r6sultent des stati';tiques nationaIes :

< CeIIes-ci montrent qu’en dchors des Etats-Unis,
» la m6thode normaTe de d6piIage en plateures est
» Ia m6thcIde des taiIles entrc toit et mur. Meme en
> AngIeterre, a soo m de profondeur moyenne seule-
> ment, les taiIles repr6sentent 93 % .de la produc-
> tion et la m6tho.de des chambres et piliers est en
> recuI

> Les Iongueurs de taiIIes, Iorsque la r6gularit6 du
> gisement est suffisante, varient en moyenne de 130
> a 200 m. Quant a I’dvancement journaIier mo),en,

» iI est encore tres faibIe et souvent peu sup6rieur a
» t m/jour.

> La ten(lance est a Ia g6n6ralisation des fronts
> d6gag6s. L’exploitation chassante est, d’autTe part,
» pIus empIoy6e que I'exploitation rabattante. CeIIe-
> ci est r6serv6e a des gisements de faibIe proFon-
> deur. L’exploitation rabattante reste cependant fort
> int6ressante dans les bassins irr6guIiers comme
> ceIui du Nord et du Pas-de-Calais, dont elle per-
> met en m6me temps Ia reconnaissance.

» Le cadre de bois disparatt des mines et Ie sou-
> tenement m6taIlique rigide est en r6gression. Par-
> mi les soutdnements non rigides, deux principes se
> partagent les voies de chantier : Ie soutdnement
> couIissant et Ie soutdnement articuI6, g6n6raIe-
» ment sur piliers de bois. Le choix de I’une ou de
» I’autre de ces soIutions est cas d’espdce. On peut
> dire que Ia construction de piles est tout a fail

> justiFi6e malgr6 son coat 6lev6, si elle permet de
> supprimer les recarrages. Certains soutanements
> sont d’autre part i la Fois couIissants et articul6s.

> En ce qui conccrne le traitement du toit de la
> taiIle, le rembIai partieI est en r6gression. On lui
» substitue le foudroyage qui ne se fait pIus que trds
> rarement sur piles mobiles. Le pIus souvent, c’est
> le soutdnement m6me de la taille qui constitue la
> Iigne d'arr6t du foudroyage. D’autre part, Ii oil
» I’on rembldie, Ie remb lai a main disparait, sauF en
> dressants et le rembIai pneumatique tend a deve-
> nir Ie proc6d6 g6n6raI. Son seuI concurrent est
> pratiquement le remblai bydraulique, Iorsque les
» conditions du fond s’y pr6tent et qu’iI existe des
> gisements de sable favorabIes.

> En taiIIe, Ie sout&nement m6tdllique se f6n6ra-
» lise, Ie bois ne subsistant que dans des cas parti-
> cuIiers : dressants, couche5 tres minces ou de puis-
> sance changeante. 9/ % des 6tanc,ons du conti-
> nent sont a Frottement, mats I’6tanc,on hydrauIique
> progresse et est appeI6 a s’y d6velopper comme en
> AngIeterre. Quant au soutdnement marchant, bien
» que d’apparition r6cente, iI se r6pand beaucoup.
> surtout en AngIeterre et en Ruhr. Das mainte-
> nant, il apparatt souvent comme le moyen permet-
> tant d’utiIiser a pIein la m6canisation de l’abatage,
> trop souvent frein6e par Ies poses et d6poses ma-
> nueIles d’6I6ments de soutdnement. II est tres pro-
> 1)able que Ie d6veIoppement du soul&nement mar-
> chant sera dans la mine le ph6nomdne marquant
> des 5 ou lo ann6es a venir >.

M. Vidal passe alors bridvement en revue Ies

essais et les recherches en matiare de pressions de
terrains mais dans ce domaine, nous ne pourrions
mieux faire que de renvoyer Ie lecteur aux r6sum6s
des communications pr6sent6es au Congras.



Journ6e du Chauffage au Charbon
organis6e par CEDOCOS i Charleroi,

le 23 septembre 1960

VOORWOORD

De studtedag ouer cIe ueru?arming door steertkolen, ingericht door Cedocos, onder de clusptcibn Ilan
de Associatie der Steerrkotertmi jnert I,an het bekken ucLrl Chart?roi en I,art de Neder-Samber, ging door op
23 september t960 te Charteroi, in Let mam r7an de internationale technische en industri6le terttoonstel-
ling r960.

Een groot aarrtai afgeuaardigdert uan de uoortbrengers, oem de groot- en kleinhandelaars in steenkool
wan de open£>are besturen, euenals architekt,en en andere personen die bit de bouu7nijuerheid betrokken
It jn, namen er aan dee!.

De Heer Lign),, Voorzitter I,art de Associatie, teidde de besprekingen tn, dankte de talri ike per-
soortlijkheden uoor hurt belnngstelling en reNe borrdig het doe! en de redenen ucm de studiedag uiteen,
nametijk de mogeliikheden nan de kolertuerwarming aarltorten en Tlaar uerspreiding beuorderen.

De Heer ngn), hyde uooraZ de naclruk op de rrtogelijkheClerl die aon de uerbruikers gebo(len wor-
den door het (:erttrum voor documentatie over de uaste brartdstolf en (Cedocos) : < Het uoornaamste Joel
> ran dtt Centrum is cen kostelo Ie technische uoorlicTtting te uerschajjen aan de u?rbruikers uan steenkool.
> Z'ou7et in de zetet te Brtbssei, als in de agentschappen van Charl£roi, Gent, Hassett, Luik en Bergen,
> beschikt het Duet gespeciatiseer lle ingenieurs inzake huishoudeli ike en industr ide uertucLtrrting. Deze be-
> studeren op plan, ol zo nodig ter ptaatse, aUc vertoarmingsproblemen die gesteld worden. Cedocos uiisselt
> regetrrtatig huar eruaringen uil met soortgetiike organen tn I)uitsland, Frankri jk, (;root-BrittarLnia, Neder-
> land en Zu7itserland >.

De uoormiddag u?crd bestee ci dart bezoeken nan de bouenqrondse inrichtingen der kol£rtmijnen en uan
de uotgende uertvarmingsinrichtingen :

– Geboubuen L,an de « Caisse Commune rl’Asstlrance cIe FInd llst ric Charbonni dre » ; Ketel Anluerpia Prima
VerLtocalor uan r 25.000 kcal/h - anthraciet noot jes 3/ lo, uoeding door schraapketting C6rac.

Prouinciale Kliniekschool te Montignies-sur-SamI>re : 5 ketels Antuerpia Prima Ventocalor uoor 605.000
kcal/h - arrthraciet 5/ lo - uoeding door zu7aartdtracht uanuit bunker bojTon de ketels.

– (;eboutuen t,art de Unie der Centrales t,art Henegouulen, te Charleroi : 2 ketels Ideal-Standard t/art ieder
225.cmo kcal/h - hall uet 5/ to - brartders met archimedische schroel \\lit l-Burt die rechtstreeks in de
reserve put .

Uniuersit6 du Trauait, te Charter(a : 2 pijpenketels BaiILy-Nlathot, met mechanische roosters Walter -
to t/h stoom clan 12 kg/cm2 en 25o' - maqerkolerl o/lo - mecharasche lading en asuerwijdering.

Sfadsuerbuarming te Charlerot : 3 pijpertketets op 14 kg/cmf ODor 12.soo.000 kcal/h bij norrrbaZe werbing
- mechardsche rooster - half vet o./ to - mechanische lading on asverwijdering - DrodUctie van ouerhit
u?ater onder druk uoor uerwarming op af stanII. In de bediende gebouu7en geschiedt cIe distributie oniJer
atmosferische (Irule dunk dj cert u7armteLuisselaar hoge (truk - Inge druk
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In de namic{dag u7erc len de tentoongestel£le uerd?armingsapparaten bezocht, ueruolgens werden lezin-
gen, geuolgd door besprekingen, gehoudert door de HH. Biname, Administrattel Secretaris uan Ce(locos,
en f . Renar Il, Ing6nieur-Directeur van dtt (:entrum.

Het kikI ons nutt£g de uiteen letting uan de lleer Renard. gericht tot de uertegerILVOordigers tIan
de openbare besturen, architekten en cmdere personen betrol<ken bit de bouu?nijuerl\eid, in de « Anrraten der
bIijnen 1;an BelgtP » op te nemen ulegens liII I techrasch karaltter on wegens de belangrijke becijjerde gege-
i,ons die ze bet,at.

AVANT-PROPOS

I,a fourn6e du Chauffage au Chart)on, orqanis6e par Cedocos sous Ie patronage de !’ Association Char-
bortniare des BassirLS de Charieroi et de (a Basse Sombre , s’est tenue lc 23 sepLembre £960 d Char&rot
au cours de [Exposition internationale technique et industrieUe 1 91io.

Elle r6unissait de nombreux d6l6guis des producteurs, des n6gociants grossistes et d6taillants en
chart)on, des mandataires cIe seruices publics et enFin des architectes et autres proFessionnels du batiment.

M. Ligny, Pr6siclent de [’ Association Charbonni dre, fit [’e,vlos6 introduclif . Apr as des remerciements
adress6s aux personnalit6s pr6sentes et a diuers administrations et seruices, it exposa briduement Ies motifs
et les objecti is cIe cette ]oum6e. Elle wise a montrer les possibitit6s du chaulf age au chart)on et a promou-
ooh son d6uetoppement.

M. Lignv insiste sp6cia[ement sur les possibilit6s offertes aux usagers par Ie Centre de Docurnen-
tatton sur les Combustibtes solides (Cedocos) : < Son but essentiel est d’accorder une aide technique
> gratuite aux utilisateurs cIe chart>on. Tanf au si age de Bruxelles que dans ses agences de (:hartervi, (;and,
» Hassett, Li age et Mons, it dispose d’6quipes IL’ing6nieurs sp6ciatis6s en matt Dre de chauf juge domestique
> et industriel. Ces ing6nieurs 6tudient, sett sur plan, soit sur place quan(i iI y a lieu, tous tes problames
> de chauffage qui leur sont pos6s. C6clocvs 6change Ie fruit de son exp6rience auec ceux que lui commu-
> niquent les organismes similaires 6trangers , nolamrnenl d'Allemagne, de France, de Grunde-Bretagne,
> des Pays-Bas et de Suisse >.

Le programme de in fourn6e comportait, Ie maJirl, des uisites de surjace de charbormage et la uisite
des installations de chauljage d-apr as :

Immeuble de la Caisse Commune d’ Assurance de t’Industrie Charborlrtiare des Basstns de CharleTvi et
de la Basse-Sambre a Charleroi : chauTlibre Antuerpia Prima Venlocalor de i25.ocx> kcal/h - grains
5/to arrthracites - alimentation de la cLaudiare par transporteur d raclettes C6rac.

– Ecole clinique prouinciale d Mont ignies-sur-SamI>re : 5 chau(Ii ares Antverpia Prima Ventooalor pour
6o5.000 kcal/ h - grains 5./lo arLthractles - alimenlalioll par grauit6 a partir (F un silo sEtta au-dessus
des chaulit ares.

– Immeubte de 1’Union des (:entmles Electriques du Hainaut d Chartervi : 2 chaudidres Id6ul Standard
chacune de 225.000 kcal/ h - grains 5/lo demi-gras - braleurs d oEs WiI i-Burt qui puisent directernent
dans in r6serue du chart)on.

Uniuersit6 du Trauail a Charteroi : 2 chaudi ares multitubulaires auec surchauffeurs BaitLy-Mathot, a
grilles m6caniques WaIter - lo t/h de ua.pour a 12 kg / cm: et 25oa - chart)on maigre a/ /o - m6canisa-
tion du chargement et du d6cendrage.

– Installation de chaulf age url)clin a Charleroi : 3 chaudi ares multitubulaires d 14 kg/cma pour 12.5cxJ.cx>o

kcal/h en marcIle normale, a grilles m6carliques - chart)on o/ lo demi-gras - m6canisation du charge-
ment et du d6cendrage - production d’eau cLaude surpress6e destin6e au chauljage url)ain Dans les
immeubt£s desservis, la distribution se Idl a la pression atmosph6rique par le truchement d’url 6cFtan-
geur haute pression - basse pression.

Le programme oomportait l’apr as-midi la uisite d’appareits de chauif age expos6s et ertjin des conf6-
rences par MM. Biname, Secr6taire Administratil cIe Ce(locos, et f . Rerlard, Ing6nieur-Directeur de cet
organisme, suit,ies d’6changes de uues.

II nous paratt opportun de reproduire, dans les < Annales des Mines de Betgique >, t’expos6 Init par
M. R£narc{ aux mandataires des seruices publics, architectes et autres professiormels du battrrrent, en raison
de son caract dre technique et des int6ressantes pr6cisions chiijr6es qu’it corrtient



46 Annales des Mines de Belgiq tre 1“ livraison

LE CHAUFFAGE MODERNE AU CHARBON

par J. REN ARD,
Directour de CEDOCOS.

SAMEIWATTING

De moderne huishoudeliike kolenoerwarmingstechrtick beantwoordt ten uolle clan de huidtge eisen
tIan de gebruikers op get)ted van comjort, hygibne, ueiligheid en zuinigheid.

De factoren die het oomjort owl ecn brandstof bepalen djn de regeLing yan de warmteajgijte, het
onderhoud en het toezicht op de ketels. letlet automatisch regetingssysteem kan toegepast worden op ecn
moderne kotenueruTarmingsinrichling, door inbuerking op de uoeding in kolen en op de toet,our uarr uerE)run-
dingstucht T De werking op tuaahregime uertegenwoordigt st£chts cen uiterst gertnge Iractie uan clc maximaZe
warmteajgijte en kart gedurertde zeer lange periodes gehandhaajd worden.

Dante Iii ecn goede opsteUing uart de ketels en cen oordeelkundige kelIIe tian de warmtegerreratoren
en t/an de bijbehorenlle apparatuur, wortit het onderhouli en het toezicht op de keteles tot een minimum
herleid. Men kan namehjk de kolenuoeding, z,ou?el ats de asueru?ijdering uottedig automatiseren.

De hygidne uan de moderrLe uerutarming door kolen wordt uoUedig uerzekerd, zotue[ birtnen ats buiten
de u70ningen. De kolen djn zonder geur en lumen stofurij gemaaht u70r;len door ecn behartdeting met
calciumchloride. De bezoedeting van de atmosfeel door de huisueru?arming is te wijten ann de ontLuikketing
tIan stol en schadetijke gassen, u;aaronaer zu7avetuerbirIdingen, kootox}lde en koolu2aterstoljen.

De uorming van Iwauetoerbindingert is orluermijdetijk. Zij hangt a1 uarr het rwcu]elgehatte van de
brcmdstoi. De Betgische kolen zijn zeer gunstig geplnatst oncJer dtt oogpurtt. Hurt gemiddeld zwauel-
gehalte bedraagt minder dan 1 %.

De ouerige oorzahen uart ueTvntreiniging kurmen geheet ol gedeettelijk uermedert worden dunk zij
een moderrte uitrusting en cen behoortijk onder}loud. Het stojgehatte wart ketels uoor centrale ueru;arming
is begrepen tussen IO tot so mg per ms rooLgassen in de instaUnties met gedu?ongen trek. De stojdeettjes
heI)bert een doormeter uan IO micron en bezinken gemakkelijk.

Ben goede regeling t/an de uerbrunding, die gemakketijk te bereikerr is, Iaaf toe de vorming van
kootnxIIde en uarl koolwaterstoljen te uermijden.

De uetligheid uan de Lolenuertuarming is getegen op het duI)bet rInk uarr de nationale en locate
beuoorrarling en 1?an de veil.tye en bedrijfszekere u2erking.

Eindelijk uertoont de uerwarming met koten op get)ted uan de ecorromische bedrijIsooorwaarden
tastbare uoordelen : betrekketi jk goedkope inrichtinqen, lange leuertsduur van het materieel, weirUg onIIcr-
houdskoslen en geringe ureemde erlergiekosten, hoog warmterenriement ,

Voor ecn normale u20ning, met een rrtoderne iruichting uitgerust, bedraagt het gemiddeld uerbruik
i,oor earl seizoen 240 kg per duizend getrtstalleerde kilocaIorieen.

RESUME

Le chauf f age domestique moderrre au chart)on r6pond pteinement aux exigences actueUes des utiti-
sateurs, a sauoir le oonfort, l’hygiane, la s6curit6 et Z’economic

Les jacteurs du conjort qui d6perl;lent du combustible sont ta r6gu tatton de l’6mission de la chaleur,
t’erttretien et IcI surueiUance des chauAi ares. Tous tes types de r6gulations automatiques peuuertt 6quiper
une c+wulf erie moderne au chart)on par action sur talimentation du foyer en chart)on et en air de com-
bustion. Le fonctionnement en ueil[euse ne repr6sente qu’une tres faible fraction de l’6mission marimale de
chaleur et peut &tre mainlenu pendant une tres tongue p6riode,

Grace a une conception heureuse de la chaufjerie et a url chotx judicieux des unlt6s de chauijage
et des appclreiUages annexes, l’erttretien et la surueitLartce des chauai ares se r6duisent d pell de chose.
Ainsi, on neIll r6aliser !’automatisation de l’alimentation art chart)on, ceIIa du d6cendrage et marne cetle de
l’6uacuation des cendr6\es

L’hygiene du chauffage moderne au chart>on est assur6e tant d l’int6rieur des habitatiorrs que dans
l’enuirvrurement . Le chart)orr rfa pas d'odeurs et iI petIt aIre trait6 contre les DOUSsibres par une solution
de cHorure de cat_dum. La pollution de l’atmnsphbre par les f OVers domestiques est due a J’6mission de
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poussi Ores et de gaz rtocifs, notamment les compos6s sulfureux, I’c)ryde de cart>one et des hydrocarbures.
L’6mission de compos6s sullureux est in6luctable. Elle d6pend de La teneur en soujre du combustible. Les
chart)ons belges sont bien plac6s d cet 6gard! auec une teneur moyenne en soufre inf6rieure d 1 %.

Les autres polluants peuuerrt 6tre 6uit6s totalement ou en grande partic,, grace au choix cl’un appa-
retUage moderne et a un erLtretien cvnuertabte. Ainsi l’6misston de poussi&res des cIIaudi&res de chauf juge
central est comprise entre io et 30 mg par ms normal de fum6es clans les unit(;s a firaqe naturet et entre
so et Iso mg par mJ normal dans les unit6s d tirage jorc6. Les particules ont un diam&tre sup6rieur de
lo microns at se d6nosent Incitement

Par un bon r6g Iago de 1’appareil,
cclrbone ou d’hvdrocarl)ures

La s6curit6 du chaulfaye au chart)on est multiple : elle se situe sur les plans des approuisionnements
national et local et cel-ui du fonctionnement sans ukas et sans danger.

Le derrrier volet des imp6ratijs d’un chaujjage moderrbe est [6conomie d’elploitation. Lil encore le
chart)on apporte des auarltages tangibtes : un coat d’installation retativement lull)Ie, une dur6e de ute tr as
tongue du mat6riel. peu de frais d’entretien et cl’6nergie annexe, des rendements 6leu6s cl’exploitation.

Pour un chaui juge normal d’une habitation 6quip6e d’une chaulf erie moderne, !a consorrtmatton
mo)?anne cie chart)on par sajgon de chaulf e est de l’oldre de 240 kg par I.000 kcal install6es.

op6ration pett d6licate on 61,ite tout d6gagement d’oxyde de

L’6volution de la technique du chaufFage domes-
Ligue du cours des cIerr£idres ann6es est essentielle-
ment conditionn6e par les imp6ratiFs de la vie mo-
derne, que 1’on petIt r6sumer en quatre mc>ts :

conFort ;

hygiene ;
– s6curit6 ;

6conomie.

circulation, dinsi que de la temp6rature de surface

des parois et du sol. Dans ce choix, entrent en jeu
des consid6rations d’orientation et d'exposition du
batiment, d’isolation thermique et d'inertie caIoriFi-
que des parois, d’autres consid6rations concernant
la nature et Ia temp6rdture du fluide chduffant, la
nature et la disposition des corps de chauffe et
d’autres encore qui nous int6ressent plus sp€ciaIe-
ment aujourd’hui parcc qu’eIles d6pendent totaIe-
rnent ou en partie des combustibIes utiIis6s, a savoir
la r6guIation de I’6mission de Ia chaleur, l’entretien
et la surveiIIance des cLaudiares. Toute chaufFerie
moderne au charbon peu[ 6tre 6quip6e d’une r6guIa-
tion automatique de Ia chauffe avec tous Ies servo-
m6canismes connus, loIs Ies aquastats de chaudidres,
les thermostats d’appartements, Ies sondes ext6rieu-
res, Ies horIoges programmes, etc

Cette r6gulation se fdit pratiquement toujours
suivant Ie principe du < tout ou tres peu > en agis-
sant sur I'aIimentation du foyer en charbon et en
air de combustion. Deux positions seuIement sont
possibIes pour Ie r6guIateur : Ie Foyer se tTouve, soit
en activit6, soit en vcilleuse. Lorsque Ia demande
de chaIeur est nuIIe, une certaine quantit6 de com-
bustibIe est maintenue en combustion lente. Pen-
danE Ies heures de chauFFage, cette incidence est rd-
\’arabIc car elle att6nue Ies fluctuations de Ia tem-
p6rature du fIuide chauFFdnt et dc>nc I’amplitude des
variations de Ia temp6rature des IocatLX. Pendant le
rdIentissement nocturne, I’6mission de chaIeur qui y
correspond ne repr6scnte que queIques pour-cents
de I’6mission normaIe et Id consommdtion de com-
buslible est insigniFiantc. Si, a priori, on peut aFfir-
mer que I’arr6t total du cIraufFage pendant cette p6-
riode est plus 6conomique, 1’experience montre que,
pour Ie type des constTUctions habitueIles du pays
o& l’inertie caIoriFique des parois est importante, ce
FaibIe d6bit de cbaIeur retarde l’abaissement de la
tc'mp6rature int6rieur(* et diminue en cons6quence

Au cours des nombreux contacts avec Messieurs
les instaIIateurs, architectes ou autres responsables
du choix des combustibIes pour le chauFfage des
habitations, iI nous ful souvent afFirm6 que Ie char-
bon ne pouvait pas satisfaire a ces imp6ratifs de la
vie moderne et que son empIoi 6tait p6rim6.

La propagation de cette opinion aupras du grand
pubIic r6sulte – commc on vient de Ie dire – de
la m6connaissance dcs possibiIit6s du chauffage mo-
derne au chart)on

Le propri6taire d’une installation nouveIIement
convertie a un autre combustible ne peut manquer
de comparer favorabIement cette dernidre avec Ia
pr6c6dente, souvent vieiIIotte et d6sudte tant dans Ia
conception de la chauFferie que dans I’appareiIIage.

Dans son esprit. le chaufFage au charbon se con-
Fond avec ce qu’iI en a connu.

Pour aIre objectiF, iI faut cependant admettre la
comparaison entre deIL\ chauFFeries 6quip6es, I’une
et I’autre, d’un appareiIlage moderne, pour Iesquel-
les on a consenti des d6bours simiTaires

UtiTis6s dans ces conditions, Ie chart)on est un
combustibIe modernc, bien < dans le siacIe >, qui
peut soutenir la comparaison avec ses concurrents
II pr6sente m6me des avantages qui Iui sont propres.

Le confort.

Le confort thermique des habitations r6suIte d’un
choix judicieux de Ia temperature sdche de I'air am-
biant, de son humidi16 relative et de sa vitesse dc
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les besoins de chaleur pour remettre, Ie malin, les
IOcatLX a la temp6rature voulue. La consommation
gIobaIe reste clu m6me ordre de grandeur que pour
un arr6[ compIet et unc remise a temperature pIus
Ion(Tue, Ie matin.

La marche en veillt’use du foyer petIt, dans certai-
nes circonstances, 6tre de tres longue dur6e et, pour
6viter l’extinction iI est souvent n6cessaire de pr6-
voir un dispositiF d’entretien du Feu. Ce dispositiF
peut etre command6 par la temp6rature des Fum6es
ou du fIuide chauffant, Iorsque celle-ci tombe au-
dessous d’une valeur d6termin6e, ou bien par une
minuterie de recharge qui met imp6rativement le
foyer en activit6 pendant queIques minutes a des
intervaIIes de temps fix6s au pr6alabIe, par exempIe,
toutes les 3 ou 4 heures.

Le confort thermique n6cessite aussi un entretien
et une surveiIIance faciIes des chaudidres. Pour ceIa
iI faut deux conditions :

C’est donc Iors de l’6Iaboration de l’avant-projet
de construction, qu’iI faut pr6voir Ies dimensions mi-
nimaIes et l’agencement de la chauFFerie, de la soute
a combustible, des conduits de fum6es et d’a6ration
ainsi que des accessoires.

La difficuIt6 provient cIe ce que, a ce moment, on
n’a qu’une vague id6e de la puissance caIorifique
a installer et de la consommation dnnueIIe probable
de combustible. L’exp6rience fournit les donn6es n6-
cessaires a cet eFfet : pour les conditions cIimatoIogi-
ques moyennes de Ia BeIgique et pour les construc-
lions normaIes, sans orientation d6FavorabIe, la pIllS-
sance caIorifique a installer se situe a

– so kcal par m3 cIrauFf6, pour une maison uni-
familiale iso'I6e ;

3G kcal par m:i chauff6, pour url immeuble a ap-
partements

D’autre part, dans unc- instaIIation modcrnc avec
regulation automatique, la consommation annuelle
dpproximative pour un Liver moyen est environ de
240 kg de charbon par 1.000 kcal install6es.

Sur Ia base de ces donn6es et suivant le nombre
des approvisionnements annueIs, suivant le nombre
et I’encombrement de cllaudidres, suivant l’espace
libre a am6nager de\’ant et entre les diFF6rentes uni-
t6s, on petIt d6terminer ais6ment Ies dimensions de
la soute a combustibles et ceIles de la chaufFerie

En pIus de ces rdgIes de bonne pratique, il est
toujours a conseiller de mettre a profit Ies particu-
larit6s du terrain et de 1’implantation de l’immeubIe
a-fin de Faciliter I’automatisation des op6rations
d’alimentation en combustibles et d’6vacuation des
cendr6es.

– le c'hoix d’unit6s de chauffage et d’un appareil-
Iage de manutention modernes ;

– une bonne conception de la chaufferie.

M. Biname vous a d6crit Ies solutions modernes
de chauFfage au charbon. EIles sont multiples et va-
ri6es et eIles peuvent assurer l’empIoi de toutes Ies
cat6gories et sortes de chart>ons domestiques. Une
s6Iection de ce mat6rieI avec des dispositiFs de ma-
nutention du charbon et de d6cendrage du Fell est
expos6e dans Ie st,Ind de Cedocos i cette exposition.

Les nouveIIes r6dTisations font appeI a des techni-
ques tres diverges, teIIes que le tTansport pneumati-
que du charbon et des cendr6es, Ie d6cendrage par
servo-moteur, lui-m6me command6 par un systeme
de d6tection de Ia quantit6 de chart)on consomm6,
du temps de fonctionnement du ventiIateur de sour-
flage d’air ou de Id tcmp6rature sous griIIe.

ActueIIemcnt Ia station d’essais de Cedocos 6tu-
die, en collaboration avec des constTUcteurs et Ies
Associations Charbonni ares de Bassins, de nou-
veaux appareillages et de nouveaux dispositifs tou-
fours meilleurs et pIus automatiques, aFin d’assurer
aux utiIisateurs de charbon des possibiIit6s de chatS-
fage encore plus efFicientes.

Mais pour assurer pIeinement ce conFort tbermi-
que Iors de l’emploi du cbarbon, iI v a une condi-
tion pr6alabIe e'ssenticTIc : une bonne conception
des chaufferies. Ici je me permets de Faire dppeI
aux mandataires publics, drchitectes et toutes autres
pers(Innes a qui cette mission incombe.

Certaines installations de chauffage central
techniquement parfaites – sont incommodes parce
que. Iors de la r6alisation, on ne disposait pas des
surfaces n6cessaires. Quant on s’en apergoit9 iI est
trop tard pour modifier Ie gros CEuvre sans engdger
des frais importants, et l’usager doit continuer a su-
bir les inconv6nients qui r6sultent de l’erreur ini-
tiaIe.

L'hygi6ne.

Aprds Ie confort thcrmique, Ie chauffage doit ga-
rantir une bonne hygiene, Lanl a l’int6rieur des ha-
bitations que dans Ie voisindge.

A l’int6rieur des Ilabitations, iI peut s’agir de
poussieres et d’odeurs. A 1’inverse de cer[ains com-
bustibles concurrents, Ie charl)on n’a pas d’odeurs
et, dans une chauFFeric moderne. l’aIimentation du
charbon et le d6cendrage peuvent s’eFFectuer en cir-
cuit ferm6, sans n6cessiter I’entr6e dans la soute a
combustible ou l’ouverturc cIe Id porte foy are. Ces
op6rations s’eFfectuent donc sans poussi are

E:n outre, Ie traitement anti-poussidre des char-
bons domestiques se d6veloppe de pIus en pIus. Une
solution de chIorure de calcium, en quantit6 infimep
est pulv6ris6e sur le chart)on avant la livraison
Cette solution enrobe tous Ies grains d’un film pro-
tec:tour, qui se met en dquiIibre hygrom6trique dvec
1’air aml)tanf, assurant ainsi la r6tention des pous-
sidres pendant pIusieurs mc>is de stockage

Mais c’est surtout a cause de la pollution de 1’air
quit provoque dans les aggIom6rations, que Ie
chauffage domestique doit reten ir notre attention.



Janvier 1961 lo Inn&e dz! chan+faRe all cbmbon 49

La pollution de l’atmosphdre remonte a l’origine
des temps, mats elle n’a pose des probldmes qu’avec
I’apparition de concentrations humaines de pIus en
plus denses. L’6Ial)oration de plus en plus massive
et vari6e des produits de consommation et surtout
I’utilisation de quantit6s accrues de combuslibles
pour Ies usages domestiques, I’industrie et Ie trans-
port, ont en efFet donn6 lieu a une augmentation
rapide de l’6mission de produits maIsdins et nocifs.

Jusqu’i pr6sent, on d pu d6nombrer plus de lso
substances polluantes. parmi Ie5quelles on t peut re-
tenir :

.ligue est irreversible et cumulatil, m6me pour les
substances canc6rigdnes absorb6es par d’autres
voies.

Les v6g6taux gonE attaqu6s directement par les
d6riv6s du soufre et de l’azote. IIs y sont meme tres
sensibles

Sous 1’influence des radiations ultra-vioIettes. les
hydrocarbures non satur6s s’oxydent en pr6sence de
traces d’ox),des d’azote et provoquent Id formation
de brouiIIard et d’ozone, qui a[taquent directement
Ics pIantes.

Les suies ct les poussidres boucllent Ies pores des
pIantes ct empecllent Jour croissance normaIe.

Les mat6riaux expos6s a l’air poIIu6 se recouvrent
d’un d6p6t cIe poussiarc.s, suies et fumerons. Les
compos6s sulfureux corrodent Ies surfaces m6taIli-
clues. Ils attaquent les isolants tIlermiques, les pein-
lures sur bois et a 1’built,, les papiers, les cuirsl.
Certains 6l6ments des pierres naturelles ou reconsti_
tu6es sont degrades par I’action de ces gaz sur Ieurs
surfaces humides. Citons pdr exemple la suIfatation
des pierres caIcaires.

Cette nomenclature des polluants et de leurs ef-
fets n’est pas complete, mais elle est d6ja suFfisam-
ment 6loquente pour stigmatiser Ie maI. Les causes
principaIes de la pollution atmosph6rique sont les
6manations des 6tablissements industrieIs. des v6hi-
cuIes a moteur et des foyers domestiques dont les
incidences respectives sont de 201 3D et 50 %. On
cul)lie trop soIl\’ent que le chauFfage domestique
inter\’ient pour la moiti6 dans la pollution gIobale
du pays et que cette situation est aggrav6e par :

Ia concentration des sources d’6mission dans les
aggIom6rations ;

Ia mauvaise dispersion des fum6es domestiques
par des cIlemin6es pc.u 6Iev6es et sou\rent de
qualit6 m6diocre ;

–– la concentration cles 6missions sur la p6riode de
cIlduFfage, soil eaviron sept mc)is par an.

les poussidres et les suies dont Ia taille varie de
plus de r.soo microns a un miIliame de micron.
Les particuIes suFFisamment petites ne tombent
pratiquement jamais et se dispersent au loin par
les vents. Dans certaines conditions, eIles peu-
vent s’agglom6rer et provoquer autour d’eIIes
une condensation de vapeur d’eau. parFois char-
g6e d’autres substances ;

citons encore :

– les germes microbicns emport6s par Ies pous-
sldres ;

– les d6riv6s suIFureux ;

– le gaz carbonique et I’oxyde de carl)one ;
– les d6riv6s d’azo re :
– les hycIrocarbures et leurs d6riv6s.

Les eFFets de la pollution atmosph6rique concer-
nent l’dIre humain. les animaux, les v696tdux et Ies
mat 6riaux

Les 6tres vivants respirent Ies fines poussidres en
suspension dans 1’air. Celles-ci peuvcnt atteindre les
cavit6s puImonaires et donner Iieu a des bronchites
ou des pneumonies. Souvent les poussidres servent
de support a des gcrme5 micro I)fens et sont ainsi
une source de propagation cIe maladies contagieuses

L’anhydride carbonique n’est a craindre que dans
des circonstances sp6ciales oi sa concentration dans
I’air atteint cles taux 6Iev6s

L’oxyde de carbone est tres toxique. Le temps
d’intoxication est en moyenne de 3 a 5 heures pour
une concentration de trois pour mille. Aux carre-
fours encombr6s et dans les tunnels, on rencontre
des teneurs de trois dixidmes pour mille.

Les compos6s suIFureux. tels que les anhydrides
suIfureux et sulfuriques. onE surtout un efFet irri_
tant. Dans les cas aigus, iIs peuvent provoquer des
pneumonies et des oedemes du poumon. Lors de la
formdtion d’un brouillard, iI apparait un a6rosoI

d’acide suIFurique, qui amane des g6nes respira-
hires, des spasmes bronchiques, des troubles car-
diaques et des irritations ocuIaires

Les hydrocarbures et Ieurs d6riv6s provoquent des
vertiges et des naus6es. Les hydrocarbures aromati-
clues et surtout Ies 1-2 et 3-4 benzopyrdnes onE une
action canc6rigdne bien prouv6e. Leur concentration
dans 1’atmosphere est trds faibIe. mats leur efFet to-

QueIIe cst Ia part des divers combustibIes ou
moyens clc chauffage dans cette pollution domesti_
que ?

Par ordre croissdnt du degr6 de pollution, on
trou\’e successiverrlent :

l’6lectricit6 :

le cIlauffage url)ain ;
– Ie gaz de viIIe ;

les combustibles sc,lides :
– les combustibles Iiguides.

Le chauffage int6grdI a I’6Iectricit6 ne provoque
aucune pollution. CeIIc du chauffage url)ain est Ii-
miKe & Id centraIe de production, mdis on peut 6t.-ar_

ter la chaufFerie des qudrtiers habit6s, r6aIiser une
6puration so'ign6e des fum6es et entretenir et sur_
veiller efFtcacement la combustion
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Le gaz de ville est un combustible peu poIluant.
Sa teneur en souFre est fail)ie. 11 faut soigner le
montage des brQleurs et veiller r6guIidrement a
maintenir un bon ren£iement de la combustion.

Les foyers domestiques au charbon peuvent amet-
tre des compos6s suIFureux, de I’oxyde de carl)one et
des poussidres.

L’6mission cIe composes suIfuretL\ d6pend de la
tcneur en soufre des cllarbons, qui varie de o,5 a
1,5 %. La teneur moyenne est de 1 %. Ce soufre
se transforme au courts de la combustion en anhy-
dride suIfureux et suIfurique et se m6Iange atlx fu-
m6es rejet6es dans I’dtmosphdre. Encore faut-iI de-
faIquer le soufre retenu dans les cendres, ce qui
peut repr6senter 20 % du soufre total. Cette 6mis-
sion est in6luctable. mats elle est faibIe vis-a-vis de
celle r6suItdnt de l’empIoi des lluiIes combustibIes.

De nombreuses mesures onE montr6 que I’6mission
cIe poussidres et de saic's des chaudidres de chauF-
fage central au charbon est comprise entre ro et
30 mg par m:3 norrnaI de fum6cs dans Ies unit6s
a tirage natureI et entre so et lso mg par rn:3 nor-
maI dans Ies unit6s a tirdge forc6. Ces chiFfres sont
d’autant plus satisfdisants que ces particuIes ont
presque toutes un diamdtre sup6rieur a lo microns
et qu’eIIes se d6posent facilement dans les carneatLX

au lieu d’6tre 6vacu6es dans I’atmosphere.
L’ox),de de carl)one provient d’une combustion

incompIdte du carl)one. Dans les appdreiIs mo(Jer-
nes, bien conduits, cette 6mission est nuIIe. Cornme
le r6gIage des appareiIs au charbon est simple, sar
et peu d6licat, iI n’y a guare de danger d’une per-
turbation queIconque.

Les r&glas essentieIIes a observer pour 6viter la
poIIution avec les appareils a chart)on sent :

tionaI par le Co'mit6 National contre la Pollution de
l’Air.

Viennent ensuite les huiles combustibles qui pell-
vent donner lieu a unc pollution de 1’air par des
compos6s suIFureux, dcs stIles, des imbraI6s gazeux,
tels que l’oxvdc de carl)one et les llvdrocarbures. La
teneur en soufre, qui varie de 1 % pour le gasoil
a plus de 5 % pour les Fuels Iourds, d6termine le
degr6 d’6mission dcs compos6s suIFuretlx. Pour Ies
Fractions les plus l6gdres de la distillation, I’€mis-
sion des anhydrides buIFureux ct suIFurique est du
meme ordre de grandeur que celle due a l’empIoi
du chart)on, mais il n’on est plus de m6me pour les
fractions lourdes, oil cette emission peut 6tre 3 ou
4 lois plus importante.

Les 6missions de suies sont en rapport ave'c la
quaIit6 de I’huiIe et a\'ec Ie type d’instaIIation. Pour
lcs appareils ind6pendants (p.oeles et cuisinidres),
iI s’agit dc braleurs a vapori5ation r6gI6s unique-
ment par Ie dd)it de mazout. Le fonctionnement
normal donnera toujours lieu a un excas d’air im-
portant et dorIC a un rendement m6diocre. La pro-
duction cIe suies sera fr6quente. En chauFFage cen-
traI, avec I’emploi des fractions de distiIIation Ies
plus l6gdres, la production de suies sera faible dans
les instdIlatio.ns bien congues. Elle sera cependant
in6vitabIe tors des extinctions et des aIlumages et
pdr d6r6glage des brQIcurs. Elle devient plus im-
portante si I’on utilise des Fractions plus Iourdes.
Les suies ainsi produites sont constitu6es de parti-
cules tTds Fines de dimensions comprises entre un
micron et un centidme dc micron. EIIes sont d’une
nature tres difF6rente dc ceIIe des poussi ares de
charl>on et iI ne faut pas les comparer quantitative-
ment. Une teneur tres faiL>Ie en suies de mazout
peut 6tre beaucoup plus g6nante et plus no.cive. Ces
fines particules s’agglomerent faciIement et se pa-
sentent aIors sous in forme de petites spheres. EIIes
tombent par Ieur poicIs a proximit6 du point d’6mis-
sion et provoquent des souillures tres d6sagr6abIes.
Ces fIoco*ns absorbent dcs hyclrocarbures imbrQl6s
lib6r6s par Ia combustion et sont dinsi coIIants et
difficiIes a erhIever. IIs absorbent 6gaIement Ies com-

pos6s cIe souFre tIes fum6es en quantit6 teIIe que
Ieur teneur en souFre cst g6n6ralement sup6rieure a
coIIc du fueI utiIis6. Ils acqui arent ainsi des propri6-
tds corro'sives tres marqu6cs sur les m6tatL\, les pein-
tures et les textiles.

EnFin ces particuIes jc,uent le r6Ie de noyaux de
condensation et provoquent la formation de brouiI-
Iards mals&ins. On rencontre 6gaIement des aggIo-
m6rats d’unc autre nature ; Ies d6p6ts sur les parois
de la cLaudiare ou les carneaux se d6coIIent et sont

entrain6s par les fum6es sous la Forme de pIdques
reIativement minces et sdches

La production d’imbr&I6s gazeux, comme I’oxyde
de carl)one at les hydrocarbures, se pr6sente Iors
d’une combustion incompl ate. tIn tel fonctionne-

– le choix d’un bon appareil moderne ;
– le choix d’une quaIit6 de combustible qui con-

vient a cet appareil, en 6vitant de vouIoir a tout
prix utiliser un charbon de moindre vaIeur, qui
n’apportera d’aiIIeurs qu’une 6conomie illusoire ;

• le bon entretien cIe I’instaIIation.

Cedo'cos met ses ing6nieurs a Ia disposition des
utiIisateurs pour v6rifier gracieusement Ie bon 6tat
de 1’installation et le r6glage des appdreils et assu-
rer de la sorte un Fonctionnement parFait.

D’autTe part, dans sa station d’essais, it contrale
le bon fonctionnement des appareiIs du march6
avec les diverses quaIit6s de cbarbon pour en Faire
b6n6ficier les utiIisateurs. Dans le domaine des ap-
pareiIs irrd6pendants, po6les et cuisini ares, son Ia-
boratoire est agr66 par 1’Institut BeIge de NormaTi-
sation pour octroycr Ia marque de conformit6 Benor
allx appareiIs qui ont satisFait aux essais suivant
la norme NBN sol. Cette estampiIIe garantit une
combustion convenable sans production d’oxyde de
carl)one ni de poussidres. Ces actions de Ce(locos
cadrent bien avec ccIIes entreprises sur Ie plan na-
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ment est in6vitabIe du moment des arr6ts et des al-
lumages et Iors du d6r6gIage des brnIeurs. Pdrmi
ces hydrocarbures, on trouve des produits canc6ri-
genes, tels les benzopyrdnes.

Le prc>blame de la pollution atmosph6rique par
les foyers domestiques devient si aigu dans Ies gran-
cles aggIom6rations que certaines viIIes 6trangdres
n’ont pas h6sit6 a Iimiter la teneur en souFre des
combustibIes domestiques a une valeur cie 2,3 %.
On constate actueIIement dans ce domaine une ten-
dance a utiIiser de plus en plus des combustibIes de
cl6chet, ce qui procure une exploitation pIus 6cono-
mique, mats aussi par contre une pollution de I’air
bc'aucoup plus importante, qui porte atteinte a Ia
sdnt6 pubIique et a la propret6 des batiments et des
sites. II ne faut pas per(Ire de vue que, contraire-
ment atLX instdIIations industrieIIes, les chemin6es
des habitations et des buildings se trouvent en
pIcine agglom6ration ct n’ont pas des hauteurs a&-
quates. Souvent aussi Ia surveillance de Ia com-
bustion Iaisse a d6sirer.

En lin, Ia s6curit6 contre l’incendie, Ies expIosions
et I’intoxication. S’iI faIIait cIasser Ies divers modes

de chauFFage, a ce point de vue, on pourrait 6tabIir
la Iiste suivante, dans le sens de la progression du
danger

le chauFfage urbain (basse pression) ;
– l’6Iectricit6 ;

le c'1larbon ;
Ie cIrduffage url)ain (haute pression) ;

– le gaz de ville ;
– les IluiIes combustibles ;

les gaz de p6trole liqu6Fi6s.

L’6conomie.

Nous ne nous 6tendrons pas plus sur ce point,
pour al)order le clernier voIet des imp6ratifs d’un
cllduFfdge modcrne, a savoir l’6conomie d’expIoita-
lion. Cet aspect du probl&me du chauffage prend
actueIlement d’autant plus d’importance que 'chacun
d6sire mieux se chaufFer, ce qui entTaine une utiIisa-
tion plus importante de combustible, et que Ie ni-
veau des prix des divers combustibIes est 6Iev6. En
moyenne, le chauFfage intervient dans les d6penses
globaIes d’un m6nage pour 7 a lo %, suivant que
1’on ne Fait pas ou que I’on fail intervenir Ies frais
d’instdIIation

Le calcul du prix de revient d’un systdme de
chauFfage doit faire intervenir :

La s6curit6.

Apr Bs le confort thermique et 1’hygiene, Ia troisi D-
me qualit6 d’un chauffage moderne est Ia s6curit6.

La s6curit6 du chaufFage au charbon est muTtipIe.
S6curit6 d’approvisionnemcnt d’al>ord, sur Ie pIan
national, parce que le charbon est le seuT combusti-
bIo extrait sur le territoire et qu’en p6riode de con-
Flit ou de tension internationale, iI serait Ie seuI a
Faire face aux besoins industrieIs et domcstiques du
pays. Cette tache a IaqueIIe il a toujours satisfait
jusqu’a pr6sent, serait bien diFficiIe a rcmpIir si I’on
continue a r6duire nos capdcit6s de production ; sur
le plan local, od, si le charbon pr6sente un certain
handicap de manutention vis-a-vis d’un combustibIe
Iiquide ou gazeux, it a par contre I’dvantage de tou-
tes Ies possibiIit6s de stoclcage, tant chez le particu-
lier que dans les chantiers du n6goce. Ces derniers
sont dispers6s sur tout Ic territoire prds de l’utilisa-
teur et stInt a m6me de satisfaire tous les besoins
dans Ies d6Iais Ies plus brefs et dans les conditions
atmosph6riques Ies plus draconiennes. En outre Ies
distributeurs de char}>on forment chacun une so-
ci6t6 ind6pendante, ce qui met l’utilisateur a l’abri
de tout danger de grdve f6n6raIis6e des transporteurs
au de certains services de distTibution comme ceIa
peut 6tre Ie cas pour les autres combustibles.

La s6curit6 de fonctionnement ensuite. Nous
avons d6ja signaI6 la robustesse du mdt6rieI de
chauffe au charl)on et le peu de danger qu’iT y d de
tomber brusquement en I>anne sans que I’on puisse
y porter remade. Meme en cas de panne de courant
6lectrique, Ie chauFFage moderne au chad)on peut
6tTe assur6 pdr tirage naturel & une allure voisine de
25 % de la puissance nominaIe, simplement en r6-
duisant I’6paisseur de la coucbe de char!)on en com-
bustion

le coat d’installation :
– la dur6e de vie du mat6rieI :

les frais d’exploitation.

Le coat d’instaIlation d’une chaufFerie au charbon
est toujours reIativement fail)Ie, si les Iocaux pour
l’abriter sont bien cont,us. En g6n6raI, la charge fi-
nanci dre annueIle d’amortissement ne repr6sente que
pell de chose vis-a-vis de Frais d’expIoitation. C’e'st
pourquoi iI est presque toujours pr6f6rabIe de r6aIi-
ser une chauFferie automatique avec des g6n6rateurs
de bonne quaIit6 pour r6duire Ies frais de combusti-
1)Ie. Ce n’est que pour les installations de faibIe
puissance qu’it est parfois plus 6conomique d’admet-
tre une installation moins on6reuse

Un autre avantage d’une instaIIation au chad)on
est sa longue duNe de vie. Le mat6rieI est robuste
et peu d6Iicat. 1,a combustion du charl)on ne donne
pas lieu a des dlternances brusques et r6p6t6es de
contTaction et de dilatation, a cause du maintten

d'un fonctionnement en veiIIeuse et d’une reprise
progressive du feu Iors des demandes de chaleur.
Les corrosions sont minimes parce que le charl>on
contient peu de souFre et qu’iI ne donne Iieu a des
condensations corrosives d’acide suIfurique qu’a des
temp6ratures tri’s basses qu’iI est facile d’6viter.

Les frais d’exploitation sant d6termin6s par Ies

frais d’entretien et de main-d’cruvre, par la const>m-

mation d’6nergie 6Iectrique et surtout par la d6pense
de combustible
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Si I’installation est bien entretenue, les r6para-
Lions sont minimes. On peut les n6gliger. Les frais
de main-d’mu\,re qui peuvent 6tre tres importants
dans des anciennes installations mal con(,ues, sent
au contraire tres minimes dans les chauFferies moder-
nes, r6alis6es sui\’dnI les principes et avec l’appareil-
lage que nous a\’ons indiqu6s. Dans les chdufFeries
tres importantes de l’ordre de lo.000.000 kcaIories
et pIus, iI faut un chauffeur en permanence quel que
soil Ie combustibIe. Dans les chauFferies de buiI-
clings, Ie concierge sufFit pour la surveillance et I’en-
tTetien. Dans les habitations unifamiliales, I’usager
lui-m6me s’occupe de l’entretien qui ne n6cessite
qu’un passage journalier de queIques minutes. Pen-
dant Ies week-ends ou les p6riodes d’absence pro-
Ion#e, la r6serve cIe combustibIes de la ohaudidre
est largement suffisante pour main[enir le feu sans
interventions et assurer url chaufFage mitip6

La d6pense d’6nergie 6lectrique est minime. Elle
est variabIe suivant l’automatisation du chargement
et du d6cendrage. Elle se situe a environ 15 kWh
par tonne de charbon consomm6.

Le poste Ie pIus important du biIan est ceIui de
Ia d6pense du combustible. II d6pend du prix uni-
faire du combustible, de son pouvoir caloriFique et
de Ia consommation annueIIe cIe combustible

Pour la commodit6 des comparaisons, iI est d’usa-
ge de caIcuIer Ie coat du million de kcaIories brutes
a partir du prix des combustibIes et de Ieurs poll-
voirs caIorifiques. Ici deux remarques s’imposent.
11 y a Iieu d’hom096n6iser Ies unit6s de mesure5
Pour Ie charbon, iI est normaI de donner Ie prix et
le pouvoir caIorifique au kg, mais pour certains
combustibles on donne sou\,ent Ie prix au litre et
le pouvoir caIorifique au kg. II Faut aIors tenir
compte de la densit6 du combustible qui est inF6-
rieure a I’unit6

De meme, comma Ies combustions se font a pres-
sion co'nstante et que la vapeur d’eau produite est
6vacu6e sous forme de vapeur a la chemin6e, iI y a
lieu d’adopter le pouvoir caloriFique inF6rieur a pres-
sion constante, c’est-a-dire en d6FaIquant Ia chaIeul
de condensation de la vapeur d’eau produite. Pour
le cLarE>on, cette difF6rcnce entre Ies pouvo irs caIori-

[iques sup6rieur et inf6rieur est de I'ordre de 230
kcal/kg, soit environ 2,5 %, tan(Iis que pour les
combustibles liquides, Ia diFf6rence est de I’ordre de

Too kcaI/kg soit environ 7 %.

On passe du coat de la caIorie brute au coat de
la calorie utile dans les Iocaux a chauFfer, en tenant
compte des rendements de la combustion, de la
distribution, de la r6partition et du r6gIage de
1’6mission.

Le rendement de la combustion a consid6rer n’est
pas ceIui obtenu en laboratoire, mais bien ceIui en
exploitation. Interviennent le salissement normal du
r6seau de r6cup6ration, Ie rendement aux diFF6rentes

allures et la faciIit6 de maintenir urI bon r6glage.
Les cLaudiaes modernes au charl)on bien entrete-
nues fournissent des rendements d’exploitation trds
6lev6s, variabIes suivant Ie type des installations et
compris entre VS et 80 %.

Le niveau des rendcments de la distribution, de
la r6partition et du r6gIage de l’6mission ne d6pe’nd
pas du combustible, mats bien de Ia quaIit6 du
systdme de chauFfage et de la r69uIation de' la cha-
Ieur. Il tient compte des pertes en tuyauteries, des
d6fauts d’6quiIil)rage et de Ia disparit6 entre I’6mis-
sion de chaleur eI Ics besoins eFfectifs. Pour de
bonnes installations, 1’incidence de ces pertes r6duit
le rendement utile au radiateur a des valeurs corn-
prises entre -,o et 75 %. Ces vaIeurs d’exp6rience
sont conFirm6es par la norme allemande VDI 2067,
6tabIie de commun accord entre les repr6sentants
quaIifi6s des diFf6rents producteurs et vendeurs
d’6nergie. E:IIes ne sont d6pass6es pour aucun autre
combustible Iiquide ou gazeux.

C’est grace a ce niveau 6Iev6 du rendement dol>al
d’utilisation, que la consommation moyenne par sai-
son de cLauDe est de l’ordre de 240 kg par 1 .000 kcal
instaIl6es pour une chauFferie mo'derne au charbo'n.
La consommation r6eIle d6pend, bien entendu, des
d6perditions caIoriFiques du batiment consid6r6, de
sa situation, des variations climatiques de I’an,n6e,
du r6gime de chauFfage et des habitudes des usa-
gers. Le facteur humain r,'eut y jouer un r6Ie impc>r-
tant



La r6glemen+a+ion beIge en maH bre d'a6rage
des mines t*i

par G. COOLS,
Directeur Divisionnaire des MInes,

Rapporteur au Conseil Sup6rieur de la S6curit6 Miniire

SAMENVATTING

De Commissie uoor de Hen,iening uan de Mijrtreglemenlen, die gesticht werd in 1879, u7erd te dien
hide gelast met de grondige herziening van het reglement oi,er de mijnpotitie. Haar u,erkzaamheden leidden
tot het konirtktijk besluit tIan 28 april 1884 dat gedurende clric kwart eeuuJ de hoeksteen van onze regl£-
merrtering in zab_e mijnpolitie uormde. Verscheidene hoojdstukken t/an dtt reglement u,er(len later naar
gelang de orrtu?ikket.ing der techrtiek henierr. Het hoojdstuk betrejjende de luchtueruersing hoe Ide echter tot
noq toe in djn hoojdlijnen niet te worden geu,ijriq ti.

In 1958 wet(i de Commissie uoor de Herzten ing clan de b'lijnreglemerrtert met de stur;he uarr cert
nieuu7e regtemerltering in zahe luchtueruersing getast. HetzeUde jaar u7erd echter cie < Hoge RadIi uoor
Veiligheid tn de Mijnen > gesttcltt, u7aaruar\ de z.g. kWetqeuencle Sektie > de werkzaamT\eden warr de uoor-
maZige commissie uoortzette en ecn ontLuerp op punt stelde, dat door de K Hoge Rand uoor Veiltgl\eid in
cIe mijnen > op 19 nouemb€r 1959 u?er(I goedgekeurd. De Hoge Rand stelt uoor cIe uoornaarnste beginseten
alsook de ortderuerdeling tian llet reglement tian 1884 te behou(len. De teLsten u,erden echter harden en
uersckeidene bijkomende schikkingen z,tjn uoorgesteld ; gecijjerde nautvkeurighedert utor(len echter zouee!
mogeLijk geweerd.

De beu2eegredenen die clan de basis uart deze uoorsteUen tiggen zijn namelijk de aanbeuetingen uml
de (:onjererrtie met betrekking tot cIe Veilig+reid in de Steerrkolenmijnen, gehouden te Luxemburg in
1957, de noodzakelijkheid rekening te hou(len met d? euolutie der techniek, de genastheid sommige bestaanlle
uoorschriftert tot de rang uart korlinktijk bestuU te ucrl\ejjen, en eindeli jk het streuen naar uereenuoudtging
inI,akc aju7ijkingen.

OrIder de nieuu7e schikkingcn die urorden uoorgesteU, dtenen aangcstint het principe van de uerde-
ling der luchtueruersing met be?ating I?art het begrip « orrajltankeliike !uclttstroom >, de UIl iI,tying uarl het
begrip < bezoedelde luchtstroom », de elemerrten uraarmee rekening moet tLlor(len gehouden uoor de beoorde-
ling van de hoedanigheid uan de mijnlucht, de bijkom?rIde uoorschrijten inl,akc tuchtdeuren, de ktuesties
in ucrl)and met de wijligingen van het regime der luchtueruersing, dc begripnert < hoojduerltilator >, K tuIIp-
uentilator > en K secorldaire uenti lator >, de aansluitirtg op ttuee uerschillerrde bronnen uan drijjkracht en de
nooduitrtLsting in lake hoojduerttitatoren, het onderscl\eid tussen « Hidelilk slilgelegde u7erL?n > en c uoor
goed uertnten u7erkert >, etn£lekjk de zending van de speciale dienst gelIISt met de controle der luchtuer-
uersing

Betrejjende cIe mijngashouderrde mijnen, dictIOn bouendien uermelci het bedrijjsprogram, de beper-
Lingen in zahe tuc+tting & in serie > uart pijt£rs, de melding I,an de uerdiepingen en van de dalpttl£rs
de aarwuUende scmtktrlgen in uerbclnd met de tuchting der voorbereiderrde u7erken, de aanneming door
het Mijrtu7ezen wan de mi jngusaanu7ijz,ers, uan de secorrdaire uerttilatoren, uarl de Dersluchtejecteurs erb van
de persluchtdarmen, eindelijk de uerplichting de u?erkplaatsen te ontruimen waar het mtjngasgehatte 2 %
ouertreft,

(*) Avec quelques variantes, ce texte ,epr„duit l’expos6 pr6sentd par M. Cools au Comit6 du G,isou du Steinkoh len‘
bergbauverein, qui a tent! une s6ance a Inichar, a Lidge, Ie 6 septembre 1960.
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Wat de mijngashoudende mijrlen der twee lle crt der derde kategorie I)etr,ejt, stelt de Hoge Rand
geen belangrijke u7ijzigingen uoor, behalue deze die uoortspruiten uit de wijzigingen I,an de uorige hoof(i-
stukken.

Het ontuiernt eindigt met a/gemene bepatingen, u7aar biizorrd er client aangestipt de uituaardiging,
door de bedrijfsleider, wan uoorscltrijten die aan de mijningertieur ulorden medegedeeU.

RESUME

La Commission de R6uision des Ri,g[ements Mtniers, qui a 6t6 institu6e en 1879, lut charg6e d
l’6poque d’une refonte ct)moldte du regLement sur la police des mines. Ses trauatLX aboutirent d !’arret6
royal du 28 at,ri 1 1884 qui oonstitua pendant trois quarts de steele in pierre angutaire de notn3 r6giementa-
tiort en matt are de police des mines. Le cllapitre cIe ce r&gleme11t qui fra£te de l’a6rage ne duI jus(lu a pr6serrl
gu are 6tre modiji6 dans sa structure.

En 1958, IcI Commission de R6t,isioll des R&glements Miniers lut charg6e de pr6parer le protet cI’une
nouuelte r6glementation en mali&re d’a6rage. N’lois, au cours de !a mame ann6e, lut constitu6 le Conseil
Sup6rieur de la S6curil& b-lint are, dont 1,a section dUe q de !6gislation + reprif Ies attributions de Z’ancierrne
commission. Cette section acheua !a mise au point d’un projet qui ful aoprouo6 par !e Consei[ Sup6rieur
de la S6curit6 blini bre ben sa s6arrce du. 19 nouembre f 959.

Le Corlseit Sup6rieur propose de mainterlir les grands princtpes. ainsi clue IcI subcliuision du reglement
cIe 1884. Mats {’6rlonc6 dc ces principes a 6t6 reuu et de nombreuses disoosttions additiortne tIes sent pro-
pos6es ; des pr6cisions chifFr6es furent toutefois 6uit6es auiant que DOSsible.

L?s mottts qui sortt a la base de ces propositions sora, notumment, les recommandations cIe in
Conj6rence sur la S6curit6 clans les bIll les de Houille. lenue d Luxembourg en 1957, in n6cessit6 de terlir
compte de t6uolution de la technique, l’opporturtit6 cl’6leuer certnines prescriptions existarrtes au rang
d’arr6t6 royal, enfin !e SOIId de simplification on mali are de d6rogations.

Pcrrmi tes nouue IIes disnositiorls propos6cs, it corluient de souligner !a d6finition du K courant d’air
inri6perrdant >, in noul,elle signijication donn6e d in notion <, d’air uici6 >. !gs 6l6ments dont it jaulIIra tenir
compte pour anpr6cier !a qualit6 de l’atmosph dre des mines, !es prescrir)lions ruouue IIes en mali are de portes
a’a6rage, !es questions en rapport oucc les modifications du r6g£me de !’a6rage, les notions de < uentilateur
principal >, K uentitateur auxiltaire > et < uerltilateur secondaire >, ratimentation par deux sources d’6nergie
distinctes et L’6quipemerlt de r6serue en matt are de uentilateurs principaux, IcI distinction enlre t trauaux
momentart6merrt tnactifs > et ( trat,aux cl6finitiuement abandonn6s >, enfin !ci mission du seruice sp6cialis6
charg6 du contr6te de l’a6rage.

Pour les mines grisouteuses, i! ), a !ieu cIe signaler, on outre, Ie n tanning d'exolottation, les limitations
en mcLti bre de ue'rrtilation < en s6rie > des tailles. tCL notijication des niueaux d’6tage et des taitl£s en
d6joncement, les dispositions additiormelles crI matt We d’aC,rage des tral,aux pr6Daratoires, Fagr6ation des
indicateurs de gdsou, des uentilateurs secondaires, des 6jecteurs et des llexibles d air comprim6, enjtn
I’obligation d’6uacuer les chantiers oil !a teneur en grisot& exci'de 2 %.

Pour les mines cIe 21’1' et 5l"’ cat6gorie. Ie Conseil Sup6rieur ne propose pas de modijications impor-
turtles en-dellors de cetles qui r6sultent de Icl modtjtcation des chapitres pr6c6clents.

Le projet se termirt? par des dispositions g6n6rales parmt [esque IIes it y a surtout lieu de signaZer les
cortsignes d 6tabtir par le directeur des trauaux et a rtotijier il l’ing6nieur des mines.

A. HISTORIQUE reglement g6n6ral actucl du 5 mai 19l9, ne conte-
nait pas encore de prescriptions sp6ciaIes relatives
a la police des mines.

Certains arr6t6s partieIs de police furent pris uI-
t6rieurement par diverses autorit6s, mais ce n’est que
le 21 janvier 1841 que parut Ie premier reglement
d'ensemble, arr6t6 par le Conseil provincial du
Hainaut et approuv6 par Ie Roi. Ce reglement, bien
que relativcmcnt sommairc encore, 6tait n6anmoins
remarquabIe pour I’6poque. C’est avec int6r6t qu’on
y retrouve entre autres, dans le chapitre reIatiF a
l’a6rage, I’id6e d’un porion pour chaque bure d’ex-
ploitation SFHciaIement char96 de la surveillance
journali dre des moyens d’a6rage et de I’atmosph bre

L’6tude de I’d6rafe tIcs mines et de I'dtmosphdre
qui y rdgne constitue un des 6I6ments lcs pIus im-
portants de I’art d’exploiter les mines. C’est dire
aussi toute l’importance que prend dans les rdgIe-
ments sur la police des mines le cllapitrc. qui con-
cerne I’a6rage.

Le d6cret impdial du 3 jan\'ter 18l3 relatiF a la
police des explo'itations de mines, pris en appIica-
tion de la Ioi du 21 avril r8ro, ne contendit que des
mesures g6n6raIes en ce qui concerne la s6curit6 des
ouvriers mineurs et ceIIc des tra\’aux. Ce d6cret, qui
a 6tabIi les principes qui sont encore a la base du
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de la mine ; le nom de ce pr6pos6 devait etre notifi6
a 1’Administration des blines. DU REGT.EMENr DE 1884

B. ANALYSE SOMMAm
11 )

L’arret6 royal du 29 juin 1844 dpprouve un r&gIe-
mont semblable pris pdr le Conseil provincial de
Li6ge, mats ce n’est que Ie premier mars r850 que
paratt Ie premier reglement de police applicable au
royaume concernant « l’a6ra fTe, I’6clairage et I’em-
pIoi de la poudre dans les travaux d’exploitation,
notamment dans les houiIlarcs a grisou >.

Divers arr6t6s partic-Is parurcnt uIt6rieurement jus-
qu’a ce que Fut constitu6e, en 1879. la Commission
cIc R6vision dcs Rdglcmt•nts sur Ia Police des Mines.

Cette Commission. de caractare essentieIIement
technique, 6tait initialernent compos6e de membres
repr6sentdnt les empIoyc'urs et I’Administration des
bIincs ; les travailleurs y furent repr6sent65 a partir
de I’ann6e 1897, ann6e au cours de IaqueIle furent
institu6s Ies d6I6pu6s ouvriers d I’inspection des mi-
nes de houille.

Des sa constitution. c('tte Commission Fut charg6e
d’une refonte complete du reglement sur la poIice
des mines. Ses travaux aboutirent a l’arr6t6 royal
du 28 avril ISSI. Cette CEUvre import,into, jug'6e

ave-c le rccul des temps, Fur sage et prudente ; elle
constttua pendant trois quarts de sidcTe Ia pierre
angulaire de notre r6glementation en mali are cIe po-
lice des mines.

Ce ragIement pose comrnc premier principe Ie
cIassement des mines en < mines sans grisou > et
« mines a grisou », ceIles-ci 6tant, a leur tour, clas-
s6es en < mines de lre cat6gorie ». c’est-a-dire peu
gri50utc-uses, « mines de 2:11e cat69orie > ou franche-
ment grisouteuses et < mines de 3111e cat6gorie > ou
< mines a d69dgements instantan6s de grisou >.

Ce classement est 61dbli par I’autorit6 provinciale,
sur proposition de l’inf6nicur des mines, I’expIoitant
cntendu cn ses observations

De ce cldssement d6rive Ia subdivision du r&gle-
ment en qudtre sections :

Ia premiere section concerne toutes Ies mines ;
la deuxidme est appIicdbIe a toutes Ies mines a

a'Tisou :

la troisidrne s adressc aux mines de 2r11'’ et 3nle ca-
t69or ie

la quatridme ne concc'rne que Ies mines de 3r11e

cat6gorie.

8 # #

Ce reglement impose pollr toutes les mines I’ok'
servation de certains principes FondamentatLX, no-
tamment :

I'assainissement de tous les points accessibIes atLX

ouvriers ;

Ie r6gIage de la quantit6 et de la vitesse de I’air ;
I’accessiLnIit6 des gaIeries ;
I’obligation de ventiler par des moyens m6cani-

clues assurant Ia r6guIarit6 et la continuit6 des cou-
rants d’air ;

l’6cartement des courants d’air vici6s et, par con-
s6quent, la limitation cIe I'6tendue des chantiers ;

Ia quaIit6 et l’avancement des rembIais en vue de
diriger les courants d’air ;

I'obIigation des portes multiples lorsqu’on ne
petIt pas 6viter l’us,lgc de portes ;

enFin la Fermeturc- dos chantiers abandonn6s as-
surant I’inaccessibiIit6 (l’obturation compI ate n’6tait
pas encore exig6e) .

Bien sar, I’6volution de Id technique a n6cessit6,
au cours dcs temps, la r6vision de plusieurs clrapitTes
de co r€'gIement.

Le cIlapitre relatiF a I’a6rage, toutcfois, ne aut
guare 6tre modiFi6 dans sd structure. Les auteurs du
rdgIement de 1884 y avaient d6ja introduit Ies
grands principes qui, actueITement encore, sont g6-
n6raTement admis cn mdtidre de ventilation des

mines. Les seuIc5 modifications importdntes qui y
furent apport6cs sont, on root, des pr6cisions reId-
lives a Id division de I’d6rafc et, en 1924. la refonte
des rapIes dpplicabIes aux mines a d6faqements
instantan6s de prisou.

En 1938. Id Commission de R6vi5ion des Rdgle-
ments b'Iiniers ful charp6e de pr6pdrer Id r6vision
du r&plc’ment cIc police sur I’a6rage des mines. Mats.
au cours de la memo ann6e. Ful constitu6 le ConseiI
Sup6ricur de la S6curit6 }Iini dre qui comporte, en-
tre autres, une section dite g de I6FisIation », Id-
quelle reprit Ies attributions de l’ancienne Commis-
sion cIe R6vision qui fut supprim6e. La composition
de cette section l6gisIative ne diffdre d’ailleurs pas
beaucoup de ceIle clc I’ancienne Commission et Ies
travaux que ceIle-ci d\’ait c’ntdm6s Furent poursuivis
par la section I6gislative. CeIle-ci mit au point un
projet qui fut approuv6 par Ie ConseiI Sup6rieur
de Ia S6curit6 Miniare en sa s6dnce du 19 no\,em-
bre 1939. Ce projet est, en ce moment, au ConseiI
d’Et,t.

# # #

Parmi Ies dispositions compl6mentaires applicables
a toutes les mines a grisou. nous mentionnerons Ie
principe de Id division cIe l’a6rage. principe qui Fut
pr6cis6, en r9or , comme suit :

« Est assimiI6 a un courant d’air vici6_ tout coIl-
rant d’air ayant vcntil6 unc taiIle ou un groupe de
taiTles en exploitation dans une m6me couche entre
les deux niveaux qui d6Iimitent un 6tage >.

( 1 ) Ce reglement, tel qu’il a dtd modifi6 ult6rieurement,
notamment en 1901 et 1924, est encore en vigueur a la date
a laque lle a 6t6 r6digd le prdsent article.
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II r6sulte de ce texte que I'dir ayant ventil6 une
taiIIe ne peut plus sen,ir a Id ventilation d’un travail
pr6paratoirt’, ni d’une taillc exploit6c clans une dutre
veine, ni d’une taiIIe dppartenant a un dutre 6tafe.
La d6Finition du « ni'.’eau d’61age > t'ut toutefois
difficiIe a 6tablir malgr6 les diverges circuIaires in-
terpr6tatives concernant cette question.

NIentionnons encore :

I’interdiction de I’d6rage a < ral)at-vent » c est-a-
dire par d6rdge descendant it. long dcs fronts de
taiIIe ;

I’interdiction d'utili5er des « cdnars », c est-a-dire
des buses, pour l’d6rage des trdvdux autres que Ies
travaux pr6paratoires ou de reconnaissance ;

Id s6pdration des issues d’entr6e et de rctour d’air
par un massiF de roclles suFfisdmment r6sistant ;

enfin. I’interdiction des feux nus a la surfdcc, aux
dbords du puits d’appt'I.

C. ANALYSE DU PRO JET
ETABLI PAR IE CONSEIL SUPERIEUR

DE LA SECURITE NHNIERE ET DESTINE
A REN@LAGER LE REGLEMENt DE 1884

Le Conseil Sup6rieur dc Id S6curit6 blinidre pro-
pose de maintenir Ies grands principes, ainsi que la
subdivision du reglement de 1884. Nlais l’6nonc6 de
ccs principes d 616 revu et pr6cis6 et de nombreuses
dispositions nou\’cIIes sont propos6e5. TouteFois, I’in-
Iroduc-tion dc pr6cisions cllifFr6es. difFiciles sinon im-
possible!: a 6tablir cn une matidrc oil clraque cas
constilu(. un cas d’esr>ace. a 6t6 6vit6e

Les motifs qui sont a la base dcs modifications
propos6es sont Ies sui\,ants :

a) Tout d’aborti, la n6cc5sit6 cl’introduire dans
le reglement certaincs prescriptions qui ont 6t6 re-
command6es pdr la Conf6rence sur la S6curit6 dans
les bIines, tenue en 1957 a Luxembourg, et que les
Gouverncmt’nts faisant pdrtie dt' Id Cornmunaut6
Europ6enne du CIlarbon et de I'Acier onE pris l’en-
fagement d’appIiqucr.

b) En second lieu, Id n6cessit6 de tenir compte
de I’6volution de la technique, dinsi que du per-
Fectionnement des movens de contr6Ie

c) D’autre part, I’opportunit6 d’6le\’or au rang
cl’drr6t6 roy,II certdines prescriptions qui sont d6ja
consacr6es pdr la pratique, sou\’ent en vertu de cir-
culdircs 6manant de l’Administrdtion des bIines

d) Enfin, Ie souci tIe Id simpliFication des forma-
lit6s administrdtives, notamment par 1’adaptation
de cert,lines prescriptions qui 6taicnt justiFi6es a

l’6poque, in,IiS qui gonE actueIIement d6pdss6es par
le profrds et qui, par consequent, donnent lieu a de
nombreuses autorisations de d6roger.

11 n’est pds possible d’exposer en detail, dans ce
href commentaire, toutes les modifications prc>po-

s6es ; nous nous bornerons dorIC a en signaIer Ies

points saiIIants.
}P # :b

Dans les min=s de 2'tl" et 3"' r cat6gorie. Ie courant
cI’air doit aIre ascendant, non seulement le Ionf cles
fronts d’exploitation, mais aussi cldns les retours
d’air des chantiers d’exploitation.

De plus, 1’air ayant ventil6 un travdil pr6paratoire
est consid6r6 cc>mme 6tant vici6 et ne petIt dOIIC

pIus a6rcr un autre chdntier queIconque.

Les travaux pr6pardtoires venliI6s avec retour
d’air descendant sont notifi6s X I’ing6nieur des

mines.

Enfin, l’ouverturc- cI’un nou\’c! rIdge ne peut sc

faire que lorsque Ies deux puits sont a proFondeur ;
si tel n’est pds Ie cas, dcs travaux pr6paratoircs en
roche peuvent n6anmoins 6tre effectu6s au ni\’eau
inF6rieur du nouveI t;lago, a condition d’dvoir pr6aIa-
blement 6tabIi une communication d’a6rage entre
les deux puits.

q:P Prescriptions applicables d toutes les mines.

ClitorIS d’al)ord 1’extension dussi large que possi-
I)le du principe de la division de l’a6rage a toutes
les mines, m6me ceIIes qui sont cIass6es sans grisou.
Le projet d6Finit Ia notion de < courant ind6pen-
danE », c’est-a-dire ceIui qui « se d6tachant du cou-
rant d’air Frais, adre un chantter ou un local, puts
rejoint directement le retour d’air >

En ce qui concerne la qualit6 clc I’atmospbare des
mines. iI sera admis qu’un courant d’air vici6 ne doit
pas 6tre n6cessairement 6cart6 Ior5qu’iI peut 6tre
dilu6 de m,Init*re teIle qu’iI ne puisse metlre en dan-
ger ni la sant6 ni Ia s6curit6 du personnel

Le projet fixe ensuite les 6l6ments dont on devra
tenir compte pour r6gIer les d6bits d’air, c’est-a-dire
Ie nombre cl’ouvriers, l’6tendue des travaux, les dma-
nations natureIIes de la mine et Ia temp6rature des
rocIles. E:nfin, Id vitesse de 1’air serd suffi5ante sans

En cc qui concerne tes mines a d6gagements
ins tantan6s, iI serdit trop long d’entrer dans Ies

nombreux d6taiIs du r&clement. Nous nous borne-
rons a I’essentiel, notarrlment :

1’obligation d’effectuer tIes sondare5 au prisou en
avant des fronts de travail ;

dans Ies travaux pr6paratoires, 1’interdiction de
l’a6rage par canars aspirants,, ainsi que I’obligation
d’entreposer des IJonbonncs d’ox)’rene clans Ics tra-
vaux et de disposer de cIrambres-dbris convonaL>le-
ment 6quip6es.

Voila, tras briavement esquiss6es, les prescriptions
principales du reglement actuellemerlt encore en vi-
gueur.

@ # 8
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etre excessive au point de nuirc a la sant6 et a la
s6curit 6

En ce qui concernc Ies critdres de quaIit6 de 1’air,
lc- projet se borne dorIC a l’6nonc6 de principes. Ces
critare5 devront par cons6quent 6tre Fix6s par les
consignes que prescrird le directeur des travaux.
Cc-lui-ci est en cfFet la personne qui est le mieux
a mame d’adapter ces critdres aux conditions parti-
culidres de la mine. )'luis ceci ne veut pas dire que
les crili'res fondamentaux seront n6cessairement dif-
ICrc.nts de mine a mine, car pour leur fixation iI dc-
vr,1 dIre tenu comF>te des donn6es acquises grace
dux travaux de nos instituts de recherche, ainsi que
des directives des in96nieurs des mines, coordonn6es
6ventueIlement par I’Inspecteur G6n6raI des Mines
ct codifi6es, au besoin, par le Directeur G6n6raI des
>lines, lequeI tiendra compte, Ie cas 6ch6ant, des
recommandation5 qui pourraient aIre formuI6es par
l’Organe Permanent de la C.E.C.A. a Ia suite des
6tudes des groupes de travail de cet organisme.

L’accessibiTit6 des retours d’air ne sera pas exig6e
lorsqu’iI s’agit de travaux autres que les chantiers
d’exploitation, a condition que ces travaux soient
branch6s sur une entr6e d’air. Ceci 6tait d’aiIIeurs
d6ja toI6r6 pr6c6demment par une circuIaire, notam-
ment Iorsqu’iI s’agi5sdit de travaux de r6cup6ration
ou d6mantdlement.

En ce qui concerne les portes, de nombreuses
prescriptions ont 616 ajout6es, entre autres la ferTIle-
ture automatique des portes, sauF ceIIes qui sont
destin6es a faire face a des 6ventuaIit6s particu-
Iii.res (on vise ici les cds d’incendie) , Ie principe de
la responsabiIit6 de toute personne qui pourrait 6tre
dmen6e & se servir de ces portes, 1’interdiction de
Faire varier svst6matiquement au cours de la journ6e
le r69ime d’a6rage des chantiers & l’aide de portes,
enfin, l’enI&vement des portes qui sont sans objet.

Les modifications au regime de l’a6rage ne se fe-
ront que sur ordre du directeur des travaux ou, en
cas d’urgence, d’agents sp6cialement d6sign6s a cet
cffet. Cette nouvelle prescription vise surtout a 6vi-
ter des initiatives malencontreuses en cas d’incen-
die

En ce qui concerne les ventiIateurs, Ie projet in-
troduit la nation de < ventilateurs principarLX >, ainsi
que ceIle de « ventilateurs auxiliaires > qui renfor-
cent I'effet des ventiIateurs principaux. L’instaIIa-
tion de ces ventiIatcurs devra 6tre notiFi6e a l’ing6-
ni(.ur des mines.

Les ventiIateurs principaux devront pouvoir 6tre
aliment6s par deux sources d’6nergie distinctes et iI
devra exister un 6quipt-ment de secours capable
d’assurcr rdpiclement un a6rage suffisant pour assu-
re-r Id s6curit6 et la sant6 du pcrsonneI. EnFin, des
dispositions devront dIre pr6vues pour 6viter une
inversion intempcstive du courant d’air (cas des
ventildteur5 souterrains multiples), ainsi que pour
pouvoir diminuer rapidement le d6bit cl’air p6n6trant
dans Id mine (cas d’incendie) .

En ce qui concerne les travaux arr6t6s, le projet
distingue les travaux momentan6ment inaciiFs et les
travaux d6Finitivement arr6t6s. Les premiers devront
etre ventil6s et 6ventuellement interdits par une fer-
meture diFficiIement franchissabIe, les seconds de-
vront 6tre obtur6s par un barrage 6tanclrc. Signa-
tons, notamment, que lcs barrages d’obturation de-
vront etre 6quip6s de prises d’air en vue d’analyse,
mais seulement Iorsqu’tIs int6resscront des travaux
non d6mantel6s. La r6ouverture de ces bdrrages ne
pourra se faire qu’en accord avec I’ing6nieur des
mines

Aprds un rappeI des obligations, en matiere
d’a6rage, des membres du personneI de sur\’eiIIance,
la premiere partie du projet se termine par des dispo-
sitions reIative5 au contr6le g6n6ral de l’a6rage. On
tiendra a jour un plan g6n6ral d’a6rage et un agent
ou un service sp6ciaIis6 sera charg6 du contr6le g6-
n6raI de l’a6rage comportant, au moins, des contra-
les et jaugeages mensueIs. Ces dispositions sont, en
Fail, mises en pratt(luc depuis de nombreu5es ann6es,
mais eIIes n avaicnt pas, jusqu’i pr6sent, 616 codi-
fi6es dans Ie reglement sur I’a6rage ; certaines d’en-
tre eIIes 6taient d’aiIIeurs obIigatoires en vertu du
reglement sur 1’usage des expIosiFs dans Ies mines,
mais eIles ne furent pas reprises, Iors de Ia r6vision
de ce reglement en 1955, ann de les r6server au
rdglement sur l’a6rage.

# # #

Rdgles comp16mentaires
relatives aux mines a grisou.

Le planning d’expIoitation devra tenir compte de
la nature gHsouteuse du gisement. Ce lexIe est plus
soupIe que ceIui du rag'Iement de 1884, lequeI im-
pose I’exploitation par tranches prises successive-
ment en descendant

L’interdiction de ventiIer en s6rie des taiIIes qui
ne sont pas situ6es dans Ia m6me couche ou qui
n appartiennent pas au meme 6tage est maintenue.
Mais Ia notion « d’air vici6 » est modifi6e. L’air qui
sort d’une taiIle ne sera plus n6cessdirement vici6.
Il ne sera vici6 que Iorsqu’iI ne satisfera pIus aux
critdres de quaIit6. II est compr6hensible qu’ancien-
nement Ie ragIement Fat plus rigide a ce sujet parce
qu’on ne disposait pratiquement que de la lampe a
butTe pour efFectuer lcs contr6Ies, mats actuellement
ce n’est 6videmment plus Ie cas. Cette modification
permettra dc supprimer de nombreuses d6roga-
lions (2).

(2) Pour appr6cier correctement la port6e de cette macIi-
fication, il est necessaire de la mettre en paralldle avec le
rdglement sur l’emploi de 1'61ectricit6 dans les mines qui
prescrit que Ie courant doit &tre coupe lorsque la teneur
en grisou atteint 1 % et avec Ie reglement sur l’emploi des
explosifs dans les mines qui prescrit que le chargement et
le tir des mines ne peuvent avoir lieu lorsqu'il y a du gdsou
visible a la lampe a benzine dans l’atelier de minage, ce qui
correspond sensiblement a une teneur de 1 %
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Les tailles prises en d6foncement sous un niveau
d’6tage pourront 6tre consid6r6es comme apparte-
nant a l’6tage. mais I’ing6nieur des mines devra 6tre
averti pr6aIablement.

La notion de < niveau d’6tage > a souvent donn6
lieu a des conte,stations. On a tourn6 cette difficuIt6
dans le nouveau projct en impos,ant la notification
pr6aIab Ie de ces niveatL\ a l’ing6nieur des mines,

ce qui permettra d’6viter louIe contestation ult6-
rieure.

Le lexIe relatif a 1’interdiction d'utiIiser des

< canars > pour ]’a6rage de travatL\ autres que les
travaux pr6paratoires ou de reconnaissance est suP-
prim6 car des < canars > p€uvent 6tre utiIes et sont
en fail utiIis6s dans des travaux cIe tous genres.

Mats cette prescription est 6videmment maintenue
dans son esprit, c’est pourquoi il a bien 6t6 sp6ciFi6
ddns Id partie du projet appIicable a toutes Ies mi-
nes que les voies d’entr6e et de retour d’air des
chantiers d’exploitation seront faciIement accessi-
bIes,, ce qui implique l’interdiction d’utiIiser des
can,Irs pour Ia ventiIation principale de ces chan-
tiers. En outre, pour 6viter tout al)us, Ie projet
expIicite l’interdiction d’cxpToiter syst6matiquement
par montages successiFs.

L’a6rage a ral)at-vent Ie long des fronts de taille
reste interdit. Ceci ne signiFie pas que cette pratique
dc>ive 6tre condamn6e dans tous Ies cas, mats iI a
6t6 jug6 pr6f6rabIe que chaque cas d’espdce soit SOIl-
mis a exdmen. Les contrepentes IocaIes et temporai-
res seront touteFois admises sans d6rogation.

Le projet d6Finit ensuite une troisiame espdce de
ventiIateurs. c’est-a-dire Ies < ventilateurs secondai-

res > qui assurent I’a6rage des endroits insuffisam-
ment assainis par la ventiIation principaIe. Ces ven-
tiIateurs, ainsi que les 6jecteurs a air comprim6,
devront sul)ir des visites p6riodiques.

Chaque travail en cuI-de-sac devra 6tre a6r6 par
un conduit autonome et 1’emplacement des ventila-
teurs secondaires sera choisi de maniare a 6viter

autant que possible les recycIages d’air. Ces pres-
criptions sont reprises dc circulaires existantes.

En cas d’interruption de Ia ventiIation dans un
travaiI en cuI-de-sac, I’6vacuation sera obligatoire et
le projet pr6cise ce qu’iI y a lieu de Faire en pareiI
cas.

Le d6pIacement des canaIisations en taiIIe ne
pourra pas compromettre Ia ventiIation secondaire.
Les cLasses d’air cornprim6 ne seront eFfectu6es

qu’aprds contT6Ie de I’atmosphere et en I’absence de
Iampes a FIamme.

Les appareiIs suivants seront agr66s par le Direc-
teur G6n6raI des Mines :

les indicateurs de grisou ;
les ventiIateurs secandaires ;

les 6jecteurs a air comprim6 ;

les canalisations d'air comprim6 en mat6riau non
m6taIlique (3) .

Nous arrivons enFin & I’article reIatiF a Ia teneur
limite en grisou. Cettc prescription, longuement
discut6e a Luxembourg, est exprim6e comme suit
dans le projet :

< Lorsque, en un endroit d'un circuit d’a6rage, la

teneur en grisou d6passe 2 % en plein courant d’air,
le circuit en question est 6vacu6 par le personnel, a
1’exception de celui qui est clldrg6 de travaux in(lis-
pensables ou de sauvetage >.

Cette rdgIe assez rigide est de nature a causer
des diFficult6s dans quelques rares mines qui sont
tr as grisouteuses. Aussi a-t-il 6t6 n6ccssaire de pr6-
voir, dans des cas exceptionneIs, une tol6rance
allant jusque 3 % (limite qui est appIiqu6e depuis
longtemps en vertu d’une circuIaire) moyennant des
mesures de s6curit6 compl6mentaires et avertissement
pr6alabIe de I’ing6nieur des mines. En pratique,
cette tol6rance sera temporaire car iI se Fait que les
mines tres grisouteuses sont progressivement 6Iimi-
n6es par suite de l’6tat du march6 charbonnier.

# # #

Ragles comp16mentaires
applicables aux mines de 2e et 3e cat6gorie.

Le seuI changement important r6sulte de la mo(ii-
ficalion de Ia notion d’air vici6. L’air provenant
d’un travaiI pr6paratoire pourra done passer par
d’autres chantiers, a condition qu’iI gait satisFait
aux critdres de quaIit6, notamment par une dilution
sufFisante

En ce qui concerne Ia communication d'a6rage a
6tabIir entre Ies deux issues avant d'entamer des
travaux quelconques au niveau inf6rieur d’un noIr-
vel 6tage, Ie projet ne modiFie rien quant au fond,
mais iI a 6t6 tenu compte de ce que les issues doi-
vent aussi satisFaire au reglement du to d6cembre
r9ro reIatif aux puits et voles d’accas.

# # #

Ragles particuli6res & la troisi ame cat6gorie.

II a 6t6 n6cessaire d’ajouter ici Ie principe du re-
tour d’air distinct pour cInque chantier, qu’iI soit
d’exploitation, de pr6paration ou de reconnaissance.
En eFfet, les Facilit6s admises dans le projet pour
les mines de 1 -e et 2:"e cat6gorie ne peuvent 6viclem-
ment pas 6tre 6tendues a ceIIes de Ia 3rn' cat690rie.
Une exception a touteFois 6t6 admise pour les tra-
vaux de FaibIe Iongueur teIs que Ies courts bOUveatLX
de recoupe ou les r6tablissements de front de taiIle,
moyennant inFormation pr6aIabIe de l’ing6nieur des
mines .

(3) Il y a lieu de remarquer que I’Institut National des
Mines agr6e depuis longtemps d6ja les ventilateurs secon-
daires. les indicateurs de grisou et les flexibles alimentant
les marteaux-piqueurs.
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D’autre part, Ie projet propose de scinder I’articIe
38ter du reglement actueI. qui est tres long, en deux
articles dont I’un traite des mesures a prendre Iors
de I’ex6cution d’un travail pr6paratoire ou de re-
connaissance, landis que I’autre groupe les condi-
tions atLxquelles doivent satisfaire les cIlambres-
dbris

Parmi les mesures a prendre, iI est propos6 de
pr6voir des dispositifs permettant de disposer d’air
Frais a des distances judicieusement d6termin6es
dans tous Ies trongons en cuI-de-sac, tandis que les
chambres-abris seront dispos6es a une distance du
front comprise entre so m et lso m, queIIe que soit
la nature du travaiI pr6pdratoire ; la Iongueur des
montages sera ainsi pratiquement Iimit6e a ISO m.

E:n ce qui co'ncerne les chambres-abris, iI est pro-
pos6 de pr6voir un dispositiF permettant de couper,
en cas de besoin, I’air comprim6 vers Ies fronts, des
dispositions pour parer aux dangers des 6tinceIIes
6lectrostatiques et des mesures permettant aux
ouvriers 6ventueIIement r6Fugi6s dans une chambre-
abri de communiquer oraIement avec I’ext6rieur.

Lors du creusement de puits, iI est propos6 de
mettre a la disposition du personneI, soft une cham-
bre-abd, soit un moyen d’6vacuation rapide du front
de travail.

Les consignes sp6ciales relatives aux mesures a
prendre et les caract6ristiques des trous de sonde
for6s chaque jour seront not6es dans un registre par-
ticuIier.

SignaIons enFin que les dispositions du reglement
actueI relatives aux feux nus et a I'incombustibiIit6
des chassis a molettes ne sont plus reprises dans Ie
pro'jet, ces matieres 6tant r6gl6es par le rEglement du
2 d6cembre 195-, sur la pr6vention des incendies.

Dispositions g6n6ralos.

Les dispositions g6n6rales sont semI)lab:les a celles
du reglement actuel, notamment en ce qui concerne
le pouvoir de d6rogation accord6 a l’ing6nieur des
mines et au droit de recours ouvert aux int6ress6s

contre Ies d6cisions prises.
Comme disposition nouvelle, iI y a lieu de signa-

ler l’obligation de communiquer a l’in96nieur des
mines les mesures et consignes 6ventueIlement prises
en application du reglement. Les consignes notam-
ment sont destin6es a pr6ciser les modaIit6s d’appIi-
cation des principes contenus dans Ie reglement.
Ces modalit6s peuvent ainsi 6tre parfaitement a(lap-
b6es aux divers cas d’espdce. 11 est a noter d’aiIIeurs
que, en vertu des lois minidres, ces consignes ent
force de raglement pour ceux qui sont char96s de
les appIiquer.

# # #

CONCLUSIONS

Le projet que nous venons d’esquisser nous parait
constituer urI ensemble bien 6quiIibr6. II touche a
de nombretL\ d6taiIs tout en restant sur le pIan des
principes. II se caract6rise par une pIus grande sou-
plesse, maIgr6 Ies suj6tions nouveIIes impos6es par
les circonstances. La r6vision des textes dans le sens

d’une pIus g?ande clarE6, conjointement au regroupe-
ment rationnel des ol3jets trait6s, nous parait de
nature a en FaciIiter Ia consuItation. Ce projet a 6t6
adopt6 a l’unanimit6 par les membres du ConseiI
Sup6rieur de Ia S6curit6 Miniare et iI y a lieu
d’esp6rer qu’iI favorisera Ia s6curit6 et la sant6 du
WrsonneI, tout en rendant service a ceux qui se
soucient de ces probIdmes primordiaux.

i

Septembre r960



R6gles essen+ielles

pour I'ob ten+ion d'un grisou & hall+e +eneur en m6+hane

lors du captage du grisou t*i

par J. CREMER,
Ing6nieur Divisionnaire,

Chef du Service de Captage du Ori sou aux Charbonnag€s de Monceau-Fontaine.

SANUIWATTING

Schrijuer toont eerst clan, hoc in de mijnbekkens uan cIe Borinage, 17an het Centrum en t7an Charleroi
Let prvbleem van het onttrekken uart riik mi jngas omIt ist u7ordt door de grenz,en opgelx?gd door het beTlou;I
uan de ueilig Iteid in de on;lergrondse UJerken en door de korrtraktuele uerkOopsooorIonarden tian het ajgezo-
gen gas. Hit onderzoekt ueruolgens de vier uooru,aar(len, die, nam zijn mening, heI uerkrijgen uar1 ecn
maximum del)iet uan rifle mijngas mogeliik molten zonder bouertuermetde grenzen te ouerschrijden.

De technische euolutie ran het CIf dichten der gasboringen en de verbalcncle Draktische resultaten
die in de Kootmijnen t,an Monceau-Forrtaine ueruJezerrMtt u,er(len op het get)led tian het ajzuigen van Nik
mijngas heH)en reeds het uoorulerp uitgemaakt wart uorige publicati es ; schrijuer benerkt er Itch toe, deze
pro memoriu aon te halen on beschrijjt ueruotqens ecn kunstgreep, die de trapsgeu7ijze af dic tIling t/an gas-
boringen toelant. Deze bijzondere techrtiek karI met urucht benuttigc[ worden in het geuat dat twee gasrijke
kotenlagen op korte ajstarld uclr1 de monding I,an het boorgat doorboord werden.

In de Kootmijnen tian blonceau-Fontaine wedI bet afdichtingsmaterieet g?standardiseerd onder de
uorm tian afdicFItingselementen i,art I r ,/2“ doormeter, t,an r,50 m lengte, door moffen aaneengeschroefd.
Dunk zij de gertnge doormeter en het morrtagegemak L,an deze elemertten, karl de lengte van cIe ajdichtings-
Luis uirtueel onbepeAt opgeuoerd worden en schrijuer maakt geu,ag uan cen rekorc{ tian 52, so m.

Terrstotte wiist schrijuer crop, dat de uerwelenliiking utm luchtdichte rretten gepaard moet gaan met
cen degehike controte en regeling der gasborfngen. Hi?romtrent somt schrijuer cIe controletoestel len op,
die in de Koolmijnert yan MorlceauFontaine gebruikt u,ordert en geejt cIe hoojdtijnen can van de alaaar
toegepaste < regelingspotitiek >.

RESUh4E

Apras auoir situ6 Ie prot)l&me du captage de grtsou riche clans les bassins miniers du Borfnage, du
Centre et de Charleroi dans Ie cadre des limites pos6es par te maintien cie IcI s6curit6 des trauaux souter-
rains ,et Ie respect des conditions corrtractueUes de uertte du gaz extrait, t’auteur analyse les quatre
principes qui, seton tut, permettertt d’obterar urI dd)it maximum de grisou riche tout en restant end6ans tes
limites pr6cit6es

L’6uolution de la technique du tuI)age et les r6suttats nratiques 6tonnants obtenus aux Chart)on-
rrages de Monceau-Fontaine dans le domaine du captage de gr£sou riche onI jnit Fob jet de publications
ant6rieures ; Z’auteur se borne a les rappeler et d6crit ensuite url artijtce nermettant de r6aliser te scellemerLt
progressif du tubage. Cette technique particuli bre peut 6tre utitis6e avarrtageusement dans Ie cas d’une
recoupe de deux couches grisouteuscs d fclibl€ distance cIe torijice du trou.

(+) Avec quelques variantes, ce texte reproduit I'expos6 pr6sent6 par M. Cremer au Comit6 du Grisou du Steinkohlen-
bergbauverein qui a tenu une seance a Inichar a Lidge, le 6 septembre 1960.



Janvier 1961 Ragles e55entielles ponv l’obtention ci’nn gri50n 61

Aux Charbormages de b'lorlceau-Fontaine, Ie mat6riet de tubage est actuetL2ment standardis6 sous
la jorme cL’6t6ments cIe diam&tre I “ I„/2, de t,50 m de longueur, assembl6s par manchons d uisser. Vu le
diamatre r6duit et la jaci Ind clc montage cIe ces 6l6merlts, in tongueur de tut)age petIt uirtueUement 6tre
port6e d rt’irrvporte queUe ualeur et t’auteur cite Ie record de 52,50 m.

Enjin, url corttr6le et un r6glage appropri6s des sondages s’imoosent au fur et a mesure clc Ill r6aZisa-
tion cIe r6seaux 6tunches. Dans cet ordre cL’icl6es. l’auteur 6rlortce le materiel. de oontr6l€ utilts6 aux Char-
I;onnages de Monceau-Fontaine et indique tes grandes lignes de la « politique du r6g[age > qui y est
appltqu6e ,

Les cllarbonnages bcIgcs cles bassins du Borinage
du Centre et de CharIeroi n’utiliscnt pas le grisou
cdpt6 pour Ieurs besoins propres, mais I’6vacuent
dans un r6sedu coIlectcur, install6 et exploit6 par la
« Soci6t6 Anon)rmc cIe Distribution du Gaz »
(Distrigaz) . Pour des raisons 6conomiques (r6duc-
tion des frais cIe transport du grisou) et techniques
(cracking et valorjqdtion chimique ou m6taIIurgique
du m6lange) , cette So'ci6t6 exige g6n6raIemen[ que
la teneur en m6thane du gaz fourni par chacun des
sieges atteigne au minimum 80 %. L’extraction de
grisou riche constitue dorIC pour les bassins be'lges
pr6cit6s une obligation co.ntractueIIe de vente, pIut8t
qu’un but ou un principe. Cependant, loin de Frei-
ner le d6veIoppement du captage dans ces charbon-
nages, la clause s6vdre des 80 % CHI a, au con-
traire, stimuI6 ces derniers dans Ieurs efforts en vue
d'am6Iiorer les r6suItats du d6gazage par le perFec-
tionnement de la technique.

Si Ies rdgles essentieIIes expos6es ici sont suscepti-
I)les d’assurer l’extraction maximum d’un m6Iange
a 80 % CH 4, eIIes conviennent, a jorLiorl, atlx r69i-
mes de captage od la teneur minimum impos6e est
nettement inf6rieure

L’expos6 est limit6 du cds cIassique des trous de
son(Ie au toit, pratiqu6s a partir de voies de tate.

Ld premiere de ccs conditions est, certes, la pIus
importante : elle constitue Ie but primordial du cap-
tage. Pour la r6aIiser, iI y a lieu d’aller chercher le
grisou & sa source, c est-a-dire, d’app,Iiquer une d6-
pression maximum a proximit6 imm6diate des cou-
ches grisouteuses d6tendues par 1’exploitation et rb
coup6es par les sondages (Fig. 1 ).
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I. Principes de la m6thode de captago
de gHsou riche.

Fig. 1.

lsc>lee des exigences de Ia s6curit6 et du rapport
6conomique, 1’extraction de grisou riche ne pose pas,
en eIle-m6me, de probIemes tres ardus : pour enri-
chir un m6lange air-grisou, iI suFFit, en eFfet, en
principe, de r6duire Ie dd)it brut aspir6. Mats le
v6ritable prc>blame du captage « industrieI » de art-
sou riche se pose, en fait, sous une Forme tres c{ifF6-

rente : iI r6side dans la difficult6 de r6dIiser, sfmul-
tan6ment et Ftarmonieusemenl, deux conditions ap_

paremment contradictoires, qui sont :

A) L'assainissement convenabIe des cbantiers par
I'extraction d'un dd)it maximum de m6thane, c’est-
a-dire, par 1’application d’une depression maximum
a 1’orifice ,des sondages.

Une d6pression aussi 6lev6e que possible doit
aIre appIiqu6e au point F.

Je me permets de rappeIer cette 6vidence 6I6men-
taire dans Ie but de combattre une conception, a
mon avis erron6e, du m6canisme du captage, qui est
parfois admise comme un dogme. Ce raisonnement
trompeur est le suivant :

« Hormis Ie gaz provenant directement de I’abat-
tage, Ie grisou r6pandu dans le retour d’air d’un
chantier 6mane des remblais ; e'fforgons-nous donc
de capter le grisou des remblais en l’aspirant dans
des sondages, via des cassures de terrains, symbo,li-
quement repr6sent6es par Ie trace CDE. Pour ce
faire, gardons-nous de tuber Ies sondages sur une
grande longueur, afin que Ia majeure partie du r&
seau de cassures soit soumise au vide cr66 par Ies
sondages >.

B) Le respect du % CHI minimum impos6 (par
exempIe : 80 % aux Charbonnages de Monceau-
Fontaine) .
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L’erreur maniFeste de ce raisonnement r6side dans

le fait que I’on per:1 de vue que Ie grisou 6ma-
nant des remblais provient en r6alit6 de cassures du
type AB. c’est-a-dire d’une couche grisouteuse AF.

Le captage < rationnel > doit dorIC tendre vers
l’6limination de tellcs fuites AB et ce, par la cr6a-
tion d’un mouvement de grisou dirig6 dans le sens
AF. Ce mouvement pcut dIre cr66 par I'application
d’une d6pression suffi5ante au droit du point F.

Ce paradoxe s’explique cependant facilement par
le [ait que le sondage ( alpha 2 - L2 > recoupe' la
couche grisouteuse en un point plus < Fissur6 > que
Ie sondage ( alpha 1 - Ll > et que la d6pression
maximum qu’iI est capable de suprx)rter, pour un
% CHI minimum donn6, est inf6rieure a ceIIe d’un
sondage du type < alpha 1 - Ll >. De plus, la perte
d'6tanch6it6 d'un tubage « alpha 2 - L2 > est plus
rapide que ceIIa d’un tubage < alpha 1 - LI >, Ie
danger de cisaillemcnt et de disIocdtion du tubag"e
6tant plus grand.

TouteFois, dans de nombreux cas on Ia recoupe
de la premiere couche grisouteuse s’eFFectue a FaibIe
distance de 1’orifice du sondage, nous avons ax6
notre < poIitique du captage > sur la r6alisation d’un
r6seau mille de sonclages, compos6 de trous co:urts
et pIats alternant avec des sondages longs et incli-
n6s a 45'’ sur l’horizontale. Cette politique r6pond
harmonieusement atL\ imp6ratiFs primordiaux de la
s6curit6 et arLX int6r6ts 6conomiques du captage. Les
sondages courts et plats sont a meme de fournir un
debit momentan6 sensibIement 69al a celui des son-
dages longs et incIin6s a 45'’, mais Ieur dur6e de vie
ne d6passe gudre un a deux mois.

Aprds cctte misc au point, nous croyons pouvoir
d6finir les principes du captage de grisou riche
comme suit :

ID) Pour capter du grisou ache , iI ? a lieu de tuber
les sondages sur une grande longueur,

D’apres notre exp6rience personneIIe, une Ion-
gueur minimum de 20 m s’impose. Nous consid6re-
rons tant6t Ie cas particuIier oa une couche grisou-
tcuse est recoup6e a une distance de 1’orifice du
sondage inF6rieure a 20 m.

2'’) L'obtention d'un m6lange riche est 6galemenl
fortement influenc6e par i’inclinaison des son-
(iages (Fig. 2) .

Des sondages de faibIe incIinaison ( alpha 2 >,
m6me tubs sur une longueur L2 jusqu’i re'coupe
de la premiere couclle grisouteuse, fournissent un
dd)it total de grisou pur inf6rieur a celui qu’un trou

3Q) Une grande longueur de sondage fauorise g6n6-
ra[ement le captage de grisou Hehe.

Nous y voyons deux explications :

a) II est 6vident, qu’en ragIe g6n6rale, Ie nombre
de couches grisouteuses recoup6es est d'autant plus
6Iev6 que Ies trous sont longs. Pour un % CH4 mi-
nimum a respecter, Ie dd>it < captable > sera dorIC
plus 6lev6 pour un r6seau de Iongs sondages que
dans le cas de trous de faibIe Iongueur.

11 est difFiciIe d’indiquer une longueur minimum
v,IIable pour tous les cas. Aux Charbonnages de
Mon(-eau-Fontaine, il s’est r6v6I6 inutile de pousser
les sondages de certains chantiers au-deli d’une
longucur de 80 a 90 m (inclinaison : 40 a 45'’). Par
contre dans de nombreux cas et avec la m6me irl-
clinaison, le grisou n’est apparu qu’a 1’issue du
creusement d’une Iongueur de t80 a t90 m ; cer-
tains sondages onI m6me 616 pouss6s avec proFit
jusqu’i la profondeur de 220 a 225 m.

(_ eci prouve l’int6r6t oFfert par I’ex6cution de trds
longs sondages de prospection (au nomE)re de 1 ou
2) au d6marrage d’une campagne de captage : eIIe
permt.I de d6terminer empiriquement et efficacement
la Iongueur minimum a donner aux sondages sui-
\’ants.

Fig. 2.

d’incIinaison < alpha 1 > et tub6 sur unc !ongueur
Ll est a m6me de livrer. Ceci peut paraitre para-
doxal si I'on considdre que le trou < alpha 2 - La >
recoupe la eouche grisouteuse en un point Plus d6-
tendu1 donc plus < productiF > que celui rencontT6
par le trou < alpha 1 - Ll >.

b) Lorsque les sondages sont longs, ils sont tTdS

6tanches sur une grande partie de Ieur Iongueur.
('-e racteur joue! a nos yeux, un r6le plus important
que le fait que leur partie sup6rieure agit sur une
zone moins d6tendue.
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4n) Pour qu’un r6seau de captage puisse acqu6rir
et oonseruer une bonne 6tanch6tt6 pendant une
tongue perk)de, it ? a lieu – d notre auis
de limiter le nom bre de sondages au strict mini-
TILtLTIL.

lume maximum de gaz riche, mats 6galement pour
la r6aIisation de I’objectif primordial du captage,
qui reste Ia s6curit6. Cette these petIt paraitre para-
doxale, voire mame houbIante pour certains ; elle
se justifie cependant, a nos yeux, .de la mani&e
suivante

Dans Ie cds du cdptage a % CH 4 6Iev6 impos6P

les sondages appauvris, soil par 6puisement! soit par
perte d’6tdncll6it6, doivcnt impitoyablement 6tre
p,lrtiellement ou compldtement ferm6s si 1’on veut
6viter qu’iIs n’entrainent le refoulement a 1’air Iibre
– en pure per re – de I'en5emble de la production
de grisou ou une reduction sensible de ceIIe-ci. Or,
les sondages maladcs ainsi 6limin6s se mettent sou-
vent en surpression par rapport a I’atmosphdre de la
gaIerie, cr6ant, de ce fait, des 6manations de g?isou
parfois g6nantes dans Ic retour d’air. Leur nombre
et Ieur action n6faste seront dorIC automatiquement
r6duits si I’on 6tabIit les r6seaux de captage avec
un nombre de trous aussi faible que possible. Dans
ccrtains chantiers grisouteux, Ie raIentissement de
la progression des fronts de taiIle. entratn6 par le
chc')mage 6conomique dctuel, pose le probIeme des
sondages 6Iimin6s de fagon particuIidrement aiguE
du point de vue de Ia s6curit6. Dans un des chan-
tiers des Charbonnages de Monce'au-Fontaine, Ies

premiers sondages d’un chantier exploit6 depuis prds
de 4 ans ont dQ 6tTe +erm6s aprds deIL\ ans de ser-
vice a Ia suite d’unc perte d’6tanch6it6 excessive.
L’assainissement du rctour d’air, au droit de ces
sondages 6limin6s, n’a pu 6tre maintenu qu au prix
du creusement de nouveaux trous dans le voisinage
des anciens, les trous ( jeunes > prenant la reIdve
des ( anciens >.

En effet, s'il est vrai qu'a l’origine, chaque son-
dag'e repr6sente une source de grisou quasi pur, iI
est tout aussi 6vident qu’au bout d’un certain temps
(un an pour la pIupart des sondages) , iI devient
une rentr6e d’air d’importance croissante, d’une
part, en raison du tarissement de la venue de grisou
et, d’autre part, en rdison de la Fissuration de plus
en plus prononc6e des terrains recoup€s. OrI par
suite de l’intercommunication qui, tat ou tar(i, prend
naissance entre des sondages trop rapproch6s –
via des d6coIlements de bancs, cassures, couches de
chart)on, etc. – un seul sondage « maIade > risque
de contaminer partieIIc’merIt ou totaIement un r6seau
de captage.

Le nombre optimurn de trous a creuser – ou, si
1’on veut, la distance minimum entre sondages –

doit 6tre d6termin6e empiriquement dds Ie creuse-
ment des premiers trous d’un nouveau chantier
Cette d6termination pratique peut s’effectuer en es_
pagant les sondages de fagon teIle qu’iI n’y ait pIus
d’intercommunication entre trous voisins Iorsqu’on
leur applique la depression maximum compatible
avec Ie % CHI minimum impos6. Aux Charbonna_
ges de Monceau-Fontaine, la distance minimum
moyenne entre deIL\ sondages est de l’ordre de .qa m.
mais cet 6cart est progressivement augment6 au Fur
et a mesure de I’avancement du chantier, Iorsqu’on
constate que le d6bit individueI des trous frafclle-
ment creus6s va en diminuant

La Iimitation du nombr€. de trous est d’aiIIeur5
n6cessaire non seulement pour Ic captage d’un vo_

En r6sum6 : comme mesure de base pour Ie cap-
tune d % (:HI 6teu6 , nous pr6oonisons Ib tu-

Q : I(XI) Nm3 a 8500 kcal/Nms
2(mF L : en metres

r(Q)

/i \
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Fig. 3. – Evolution de la longueur forde et du d6bit de grisou cap U.
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I)age des sondages sur une grande longueur. Les
autres formcs du captoge id6aI de gaz riche en
d6coulent automatiquement, a savoir :

– une d6pression 6Icv6e, d’oil un d6bit capt6 6Iev6
et un assainissement efficace ;

– un grand rayon d’action des sondages ;
un grand espacemcnt des trolls ;

– un nombre r6duit de trous ;
unc diminution des risc tues d’6manation de gri-
sou de la part des sondages 6limin6s ;

– une grande stabilit6 de Ia qualit6 du gaz extrait ;
une augmentation substantielle du < rendement >

du captage (m3 extraits par metre For6) . A la
Figure 3, on remarque qu’a partir du moment cd
la Iongueur du tut)age a 616 port6e de lo a 21 m
(mois d’aoat 1955) , le ddI>it capt6 a sensible-
ment augmerIt6 pour une longueur mensueIle fo-
r6e d6croissante.

Rernarque .

Par le croquis de la figure 4 – et, plus sp6ciaIe-
ment. par les Fldches F et F' – nous avons vouIu
souligner que le tubage d’un sondage au-deli de
la premiere coucIle grisouteuse recoup6e ne signi-
Fiait nullement que 1’on abandonnait volontairement
le grisou d6gag6 par cette couche. Nous croyons
que, dans le cas d’un tubage de Faible Iongueur,
limit6 au mur d’une premiere couche grisouteuse
Iris proche de 1’orifice du trou, I’6tanch6it6 du son-
dage et, par consequent, la d6pression qu’iI peut
supporter seraient tellcment fail)les, qu’une grande
partie du grisou s’6chapperait par les trajets du type

Fig. 5. – Scellement fractionn6 d’un tubage.

g et g’1 plut6t que do rejoindre le sondage. Par con-
tre, en tuI)ant le sondage au-deIa de cette premiere
couche grisouteuse, on peut. i % CHI minimum
69aI, soumettre ce treu a une d6pression nette-
ment sup6rieure et, de ce Fait, cr6er un v6ritabIe
< appel » de gaz vers le haut. comme indiqu6 par
les Fldches f et f’

II ext stat bien sar, d’autres solutions au probIdme
du captage du grisou riche dans Ie cas de recoupe
de couches grisouteuscs a Fail)Ie distance de 1’orifice
du trou. Nous les indiquons plus loin.

II. Evolution de la technique du tubage
at r6sultats pratiques obtenus aux charbonnages

de Monceau-Fontdne dmls le domdne
du ccrptage & teneur 61ev6e en m6thane.

Le mat6riel de tubage a employer et la longueur
optimum a donner au tuI)age des sondages onE fait
l’objet de nombreuses 6tudes atlx Charbonnages de
NIonceau-Fontaine

Ann de ne pas donner un volume excessiF au
texte de cette conF6rence, nous nous permettons de
renvoyer le lecteur aux notes n'’ 2, 3 et 6 que nous
avons pubIi6es dans la brochure de I'O.E.C.E.
< Captage et Utilisation du NI6tIrane des Cbarbon-
nages - Evolution dcpui5 1956 >, pages 71 - 89 et
loo - lo5.

La figure 5 in(ligue un < artiFice » pouvant dIre
utilis6 pour r6aIiser le sceIIement fractionn6 et pro-
gressif cI’un sondagc dyant recoup6 deIL\ couches
grisouteuses i faible distance de 1’oriFice du trou.
En fait, le scellement du tubage sur une longueur
croissante correspond a un allongement du tubage
au fur et a mesure de l’6puisement des sources de
grisou constitu6es par Ics veines A et B.

Fig. 4. Tubage d'un sondage au-deli d'une couche
grisouteuse recoup6e.
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L’ordre des intections de latE dc, ciment est Ie sui-
\’ant :

A. Mat6riel employ6.

a) Injection par la tuyauterie I.
Le rc-tour du ciment par la tuyauterie 2 signifie

que Ie tubage est sccIT6 jusqu’au mur de la cou-
CIIO A.

I. Pour les mesures de ddI)its

L’appareil Luga (Luft-Gasmesser), de la firme
Gc>the de Bochum, donne entidre satisfaction. C’est
un indicateur de vitesse du type « Tube de PrandtI ».
II a 6t6 d6crit dans plusieurs publications notam-
ment dans Ie Bulletin Technique « Mines » d’Ini-
char ( 1 ).

J’di 6gaIement r6dig6 une note sur I’emploi de
I'apparciI Luga (2). L’int6ret de cette 6tude r6side
principalement dans l’expos6 d’une m6tllo,de gra-
pIlique, pcrmettant de d6terminer le d6bit normal
(o' C - )’Cio mm Hg) a 8.soo kcal/NuJ d’un sondage
ou d’une tuyduterie a grisou dU d6part des mesures
pr6aIabIes hdbitueIles (pression barom6trique dans
la gaIerie, d6pression du sondage ou de la tuyaute_
ric par rapport a la gdIerie, indication de I’apFpareiI
Luga, temp6rature et teneur en m6thane du m6lange
cxtrait, diamdtre de la tuyauterie cIe mesure)

Les abaqucs pr6scnt6cs dans c('tte 6tude peuvent
facilement GEre utilis6cs au fond par I’op6rateul'
cIlar96 du contr6Ie et du r6plage individueI des son-
cIages et des tuyauterics coIIectrices ; cette personne
pc-ut ainsi v6rifier imm6diatement sur place si son
r6gIage p€rmet de « tirer » Ie maximum du r6seau
clc captage.

b) Injection par in luv(luterie 2

Cello op6ration doit 6tre effectu6e dds que I’on
constate que le grisou extrdit s’appauvrit ; le relour
clu ciment exc6dentaire par la tuyauterie 3 indique
que le tuI)age est maintenant sceII6 jusqu’du mar de
la coucbe B.

c) Injection par t’int6rieur de la tuyauterie 3.
Pdr ceLLo injection lin,IIe, Ic tubage est sceII6 sur

toute sa longueur, soit 21 m en g6n6raI. Le retour
du Idit cIe ciment par I’int6rieur du tuI)age indique
que Ie tuLane est srt-116 jusqu’i son extr6mit6 sup6-
r i (-' ur(. .

Dcpuis le mois de mai 1960 et ce, dans Ie but
de simplijier et de standardiser l’ex6cution des tu-
I)ages tout en r6duisant leur prix de ret,tent, les
Charborlnages de NIonceau-Fontaine utitisent ex-
clusiuemertt des 6l6ments de tuI)age de diam etre
1 “ 1/2. de f,50 rn de lonfIueur. Le nombre d’6I6ments
utilis6s attcint g6n6rdIrment rI, ce qui donne une
Iongueur cIe tubage finale de 21 m ; mais, en fait,
par son montage extr6mement simple et rapide, re
nouveau type de tuI)age permet de porter la Ion-
gueur finale du tuI)age a dos valeurs nettement su-
p6rieures. Le dernier « record » atteint est de 52l50 m
(clur(;e approximative du placement : 1 hcure so mi-
nubs) . SeuIcs Ies extr6mit6s du tIILage sont scel-
ICes sur une IonMeur de 3 a 5 m ; Ie sceIIement de
I’extr6mit6 sup6rieure s’effectue par une injection
cIe ciment au travers du tuI)age, Ie Iait de ciment
qui d6borde 6tant retcnu par deux ou trois bourra-
ges successifs en corde de chanvre, enroul6e pr6aIa-
bIemcnt autour du tuI)age. Le sceIIement de I’extr6-
mit6 inf6rieure est opera a l’aide d’une tuyauterie
clc 1/2“ de diamdtre, dp 3 m cIe Iongueur, pIac6e au
travers d’un boucho'n annuIaire d’argiIe et de ci-
merIt. qui enrobe l’extr6mit6 inf6rieure du tuI)age.

Le coat approximatif de tels 6I6men ts de tuI)age
ne s’6ldve qu’a PO FB/piece.

Pr6cisons que ces 6I6ments sont assembT6s a
I’dt(Ie de manchons a visser.

2. Pour les mesures de la qualit6 du m6lange.

Pour la d6termination du pourcentage en m6tha_
ne, nous avons Iongtcmps empIoy6 la m6thode in_
dirccte consistant & consid6rer le m6Iange extrait
comme un m6Iange binaire air-m6thane et a mesurer
la teneur en oxygane d I’aide de I’appareil bien
connu FWite. Cet appareil a ren(lu et continue a
ron(ire de pr6cieux services dU stade des ouvriers et
surveiIlants sp6cialis6s. Toutefois, au niveau de I’in_
g6nieur, nous disposons actuellement d’un interf6ro:_
metre Rilcen-Keiki a 6cheIIe o - loo % CH4. Par
rapport a 1’appareil Fwite. cet instrument pr6sente
les avantages suivants :

encombrement et poids moindres ;
' pr6cision sup6riiPure ;

– lecture directe et plus rapide ;

– entretien pIus disC

3. Pour les autres mesures

– Pnessiorl barom6triq ue au fond ; un bdromatre
an6roide portatif compens6 ('-'dseIla ;

– D6pression : cI6primomdtrcs a mercure a tube de
lecture unique en plastic rigide (6cheIIes. o-200
mm Hg et o-4oo mm Hg).
Temp6raturc ; un simple thermom&tre a mer(-ure.

IH. Contr61e et r6glage des sondages.

II est 6\’ident que, pour extraire du prisou ric'he
en grdnde quantit6, iI ne suFfit pas de tuber les son-
cldges sur une longueur 6Iev6e et de les soumettre a
une d6pression 6Iev6e. Les trous de sonde doj\rent
6gaIement faire I’objet d’un contr6Ie jndividueI < vi_
gilant » au point dp vile quaIit6 et quanttt6 du gaz
extra it

(1)„Fulletin Technique < Min„ „ I„i,h,, .. 65, dd',m_
bre 1958
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4. Pour le pr6Z&uemeltt d’6charrtiUorts.

A des d6pressions 6lev6es. atteignant parfois
3(>o mm Hg et plus, Ie pr6ldvement d’un 6chantiIIon
de grisou pose 6videmment un probIdme d’6tan-
ch6it6. Nous avons lonptemps utiIis6, a d6faut de
mietL\, une pompe cIe bicyclette aspirante-FouIante.
Ce dispositif a 6gaIcment 6t6 d6crit dans pIusieurs
publications d’Inichar et nous croyons superflu d’y
revenir. Depuis deux ans environ, nous avons rem-
pIac6 la pompe de i)icycIette pdr une pompe a es-
sence, a diapIlrafmc, pour voiture automobiIe ; cet
appareil donne des garanlies quasi absoIues d’6tan-
ch6it6, ce qui n’6tait pas souvent le cas pour Ia
pompe de bicycIette.

bit corrig6 - d6bit L)rut. Dans d’autres cas, Ia ferme-
lure d’un sonddge pau\’re entraine automatiquemerrt
l’appauvrissement exces5if des sonddges voisins par
I’augmentation de la d6pression et le r6suItat Final
de I’op6ration est n69atif ou nuT.

Acu Charbonnages de Monceau-Fontaine, nous
appliquons g6n6ralement la poIitique de contr6Ie et
de r6gIage suivante :

a) Nous Fermons progressivemellt les sondages
situ6s a I’arridre, au Fur et a mesure de I'avance-
ment du chantier et de l’6puisement des trous de
son(Ie. Un contre)le et un r6glage mensueIs sufFisent
Iargement, a notre avis.

b) En cas d’anomaIie brusque dans Ie r6gime
d’extraction du grisou a la surFace, nous efFectuons
un contr6Ie imm6diat. Si ce contr6Ie exige le main-
tien d’une d6pression con\,enable, nous refouIons
6ventueIIement Ie grisou temporairement appauvri
a l’air libre, a l’aide des extracteurs.

B. < Politique » du contr61e et du r6glago.

Pour tirer le maximum d’un r6seau de captage, iI
ne suFfit pas de disposer de borIS appareiIs de me-
sure. II faut employer ces derniers a bon escient et
dans Ie cadre d’une « poIitique de r6gIage > bien
d6finie et bas6e sur de nombreuses exp6riences. II est
6videmment impossibIc de donner des rdgIes g6n6ra-
Iement vaTabIes en cette matt dre. Chaque chantier,
chaque sondage parfois, constitue un cas particuIier
et pr6sente des r6actions souvent fort diff6rentes aux
r6glages effectu6s par I’op6rateur.

Certains praticiens du captage estiment que les
sondages c{oivent dIre contr6l6s et r6gl6s quasi quoti-
diennement. Nous nc sommes pas de cet avis.

Dans un chdntier de captage, Ie dd>it de gTisou dis-
ponible a une p6riode donn6e est, en effet, pratique-
ment une constante. du moins si le r6seau est consti-
tu6 de sondages reIativemer-.E 6tanches. L’exp6rience a

prouv6 que, Iorsqu’on supprime un mauvais sondage
dans Ie but d’accroitre Ie d6bit d’un chantier, la d6-
pression sur les autres sondages augmente souvent
a un point tel que Ie debit normal et ramen6 a
8.soo kcal/Nm3 reste quasi stationnaire ou diminue
meme parfois, en raison de Ia chute du rapport d6-

C. Pr6cautions techniques particuliares.

L’extTaction de grisou riche exige 6videmment des
tuyauteries bien 6tanches. QueIque5 points m6ritent
un soin tout particulier :

a) L’6tanch6it6 des purgeurs hydlrauIiques auto-
maticTues des tuyauLeries de puits (danger de
d6samorc,age par 6vaporation de 1’eau ou pour
d’autres causes)

b) L’6tanch6it6 dcs joints entre tuvaux dans Ie
r6seau coIIecteur. Nous utilisons souvent une pate
bitumineuse (Walker’s Joint) pour le coImatage des
rentr6es d’air qui ne pc-u\,ent dIre 6limin6es par le
< resserrage > des bouIons.

c) L’6crasement 6ventueI des FlexibIes de raccor-
demerIt cles sondages sous I’action d’une d6pression
6lev6e. Aux Charbonnages de Monceau-Fontaine,
nous tendons vers Ta g6n6raIisation de I’empToi de
fIexibles en caoutchouc 6quip6s d’une armat ure md
taUique int6rieure, noy6e dans le caoutchouc.
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SAMEIWATTING

De winning door middel uan ntet-geleide tuigen. getrol:ken door kat)cIs oi kettingen. Tteejt cen nan-
zienlijke uitbreicJing genomen in het get)iea der dunne lagen.

In har(Ie kool woNt beroep gedaan op utinning door percussie. ueroonaakt door de uariatie uan de
ktnetische energie uarr het tutg.

In sterk hetlende lagen, umar de afuoer der kolen door zwaartekracht geschiedt, uerhoogt de stoot-
kracht met de srtelheid tian transtatte.

In licht heUende lagen is de snelheid van de schaajschraper echter beperkt ro,9 m/secf door het
nodige uermogen. De sleep wan de schraperbakken, die lou,et de u7inning aIs het ueruoer moeten vein-
keren, moet uerl.engd worden om cert uoUoerrde det)iet te uerkrtjgerl. ANus oerhoogt de iijdetingse stijj-
held uart het stet, beta,cen het tuinningsejjekt uermirrdert eu dtt des te moor naarmate het !ront neiging
I,ertoont ecn boogvorm acn te nemen.

Ingeuolge tatriike proeven uitgeuoer Il in de £aag < Bomebac » in de kolenmi jn Bonnier en in de laag
< Veiniat > in cIe kolerlmijn Goui Ire, werEI dan de sleep baHzen ecn =ellstoterld tuig, met trage snelheid
toegeuoegd, dat de winning uerrekert.

Dtt tuig u]erkt als uolat : ecn belangrijke uariatie warr de ktnetische energie u,or IIt uerlzregen door
de rotatie uart ecn massa mnd ecn uoorsrajmes, totdat het einclmes in het kolenmassie} drtngt. On het ein(ie
jlan dclg penetrat£e komt e,en letting onder sparming, cIte hcI mes terugtrckt cn de kool tosrukt.

Drie uarianten tIan dtt tuig worden beschreuen. De twee eersten u,er(Jen met succes gebruikt. For-
mules werden opgesteld die de uitu;erking uitdruHten in jurrctie ucm de constructieue qegeuerrs en van de
gebruikSUOoru?aardevI.

RESUME

La technique d’abc,tage, au moyen cFengins non guid6s entratn6s par eLaine ou cable. a pris une
extension consid6rabl€ clans le domaine des couches minces,

En charbons durs, cette technique doit faire appel il l’at)atage par percussion. bas6 sur une variation
d’6nergie cin6tique de Z’engin.

Darts les couches jortemerrt perrt6es, auec 6cvuiement du chart)on par grauit6, [’accroissement de la
uitesse de translation accrvtt Ia force de percussion.

Mats en couches de perrte jail)Ie, in uitesse des scrapers-rabots est linrit6e ro,9 m/s) parce que in
puissance est elle-mame limit6e. Ix: train de caissons, abatteur et chargeur a la fois, doit s’atlonger pour
6uacuer Ie chart)on en d6bit conuenabte. A ce moment, sa grande rigidit6 lat6ra1.e diminue l’ejiicactt6 de
l’abatage, d’autarrt plus que Ie front a tendance d s’incuruer.

/\prds de nombreux essais en couche < Bomebac > all C:llarbonnage du Borrnier et < Velniat » au
Charbonnage du Gouf Ire, on a adioint au train de caisson s urI orIgin dtt < allto-percutarlt > a I,itesse lente,
al,quot l’abatage est confi6.
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Le principe du fonctionnement est Le suit?ant : une uariation importante d’6nergie cin6tique s’obtient
par rotation de l’engin autour cIe son couteau pr6haueur jusqu’a p6n6tration en massif de son couteau
d’exlr6mi16. Au terme cIe cette p6n6tration, une cIlaine de rappe[ se tend et retire le couteau en arracharrt
le bloc de charbon attaqu6.

L’auteur d6crit trois uariantes cl’engin, dont les deux premi ares fonctionnent auec succi,s. On a
pu tradllire le ph6nom arla en formules ad6quates, dependant des donn6es constructiues OII d’essai.

0. INTRODUCTION disponibIe. Le fdcteur a augmente dyer I'irr6puIartt6
du front et la dure16 du cllarbon

II existe cependdnt une combinaison optimum de
ces vaIeurs. En eFfet, on petit 6crire

Jusqu’i pr6sent Id m6thode d’abdtage des char-
borIS durs consistait a entTainer, a 1’aide d’une
chaine mdrine, une lourcle masse frappante munie
de couteatL\ effil6s. Celle-ci se d6plagait a grande
vites5e le long du front de taille en ricochant sur les
saiIIies qu’elle cr6ait dans la veine. L’6nergie cin6-
tique obtenue par la masse elle-mame et sa grande
vitesse de translation, est lib6r6e a cIraque impact
et transform6e, d’une part, en d6Formation et
abatage du charbon par les couteaux, d’autre part,
on rebondissements 6lastiques de la masse vers I'ar-
rj are.

La fraction d’6nergie cin6tique utiIis6e a 1’un ou
l’autre de ces eFFets varie suivant la r6sistance et

l’6Iasticit6 de la masse frappante et du chart)on. Le
contact de l’engin avec Ie front se r6tablit ensuide
sous l’effet de l’6lasticit6 cIe la chaine et de la gla-
vit6 pour autant que la couche expIoit6e ait une
pente suFFisante et que le front de taille soit couch6
sur l’ennoyage, c’est-a-dire que la t6te de taiIIe soit
en avant du pied de taiIIe.

La variation d’6nergie cin6tique ou 6nergie de
frappe peut s’exprimer par

t mJ: d,'2 x a = Td,b + T,
oil

Tdch est le travaiI de d6Forrnation et de destruction
du charl)on :
est le travdil 6Tdstique du syst arne (rebondis-
sement) .

Tdclr s obtient aux d6pc'n5 de Te et invers6ment.
Le maximum de (Tdch + Te) , c’est-a-dire la va-
riation maximum d’6nergie cin6tique, a lieu, dans
chaque cas d’espdce, pour des valeurs d6termtn6es
des !Frandeurs suivantes :

Te

– masse cIe l’engin ;

– vitessc de translation ;

pente ;
disposition, nombrt. et forme des couteaux ;

– r6sistance et 6lasticit6 de la masse frappante et
de Ia chaine.

Cette th6orie, appliqu6e avec grand succds dans
les gisements pent6s de la mine de Peissenberg en
Haute-Bd\-i are, devient de pIus en plus diFFiciIement
r6alisabIe Iorsque la pente des couches diminue et
ce, pour Ies raisons suivantes :

La composante normaIe au Front de taille, ob-
tenue en couchant ce front sur l’ennoydge, diminue
rapidement lorsque la pente de la couche d6croit et
dans certains cas s’annuIe ou devient m6me n69a-
tive. En efFct, en faible pendage, les variations
d’orientation de la Iigne de plus grande pente pell-
vent enlrainer rapidement dcs reIevafes Iocaux le
long du front ; I’avancement de celui-ci devient ir-
r6guIier, tandis que les chaines tendues restent
aIign6es. on se heurte aIors a des difFicult6s de
boisage de la taiIle.

– En faible pendafe, Ie charl)on abattu ne
s’6couIe pIus par simple gravit6 dans la taiIIe ; iI
doit 6tre transport6 par un train de bacs de scraper.
Dans ce cas, Ie dd)it de la taiIIe est proportionneI
a Ia Ionpu€'ur de ce train ; pIus Ia pente est faibIe,
Plus ce train s’aIIonge. En g6n6raI, Ia misIe en mou-
vement de ces longs trains absorbe une puissance
teIle qu’iI devient rapidement impossibIe de fc)nc-
tionner a la vitesse de translation de r,80 m/s, m6me
avec des treuils 6quip6s de moteurs 6lertriques de
42 kW.

Imf: dP xa

et la variation par unit6 de surface par

: TJ. d„’*‘ oil

m est la masse frappante constitu6e par l’engin
d’abatage eb une I,artie de la chaine ;

v est la vitesse r6suItant de Id vitesse de transla-
Hon paraII dIe au front et de la vitesse perpendi-
culdire a ceIui-ci ;

t-t, est la dur6e de 1’impact ;
a est un facteur r6sumant les propri6t6s du Front

aux environs de I’impact : r6sistance, 6Iasticit6,
6tat de la surFace de contact. etc. ;

S est la surface de contact des couteaux avec le
front.

De cette 6quation, on peut concIure que la masse
frappante m et Ia vitesse v doivent 6tre Ies plus dIe-
v6es possible ; la variation d’6nergie 6tant propor-
tionneIle au carr6 cIe v, on voit I’int6r6t d’augmenter
Ia vitesse. La surFace S doit 6tre Ia plus faibIe pos-
sil>le, compatible avec Ia r6sistance m6canique du
couteau afin cie concentrer au maximum I’6nergje
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– La r6sistance m6canique et la rigidit6 d’un
long train de bacs, Ianc6 a grande vitesse contre le
front. deviennent aI6atoires ou tout au moins exige-
raient des pieces ren[orc6es tres lourdes qui n6cessi-
teraient des installations 6Iectriques hors de propor-
lion avec l’exploitation des coucbes extra-minces.

Rdppelons qu’iI s’dgit ici de l’abatage de char-
bons durs en couches de 30 a 60 cm d’ouverture.

Les premiers essdis de m6cdnisation de cette cou-
che a l’aide d’un scraper, syst ame Porte et Gardin,
actionn6 par cables, furent d6ce\'ants. On par\,int
uniquement a faire progresser Ie Front de 1 ,so m en
t6te de taille, I’avancement 6tait nuI a 3 m de la
vote de t6te

Les essais de scraper-rabot a chaine Westfalia a
I’aide du scraper seuI sc r6v61 arent 6gaIement instIL
fisants. m6m€. en utiIisant une vitesse de tTdnsIation
de 1,So m/s. Le Front dc laiIIe prorressa cIe 25 m cn
t6te de tail Ie pour 1,so m au pied. Le front de taiIIe
s’incur\,diE de plus en plus ; a un avancement de
1 m en t6te corresponclait un avancement de O,rom
au centTe de la taille, soit 30 m plus bas. La granu-
Iom6trie des produits obtenus 6tait indcceptabIe,
alors que cette couche 6tait r6put6e pour ses qualit6s
grdnuIom6triques

On tenta de placer, a queIques mdtres en amont
du train de bacs, un b6lier WestFaIia type RA-32
modifi6 et analogue a ceIui utiIis6 avec succds dans
une veine en fort pendage au sidge Crachet des
Charbonnages Belges (1) . Ce b6Tier n’apporta pas
l’effet escompt6 ; en outre, iI repoussait dux rembIais
une partie des charbons abattus.

1. OBTENTION DE L'EFFET PERCurAbw
A VITESSE REDUrrE

11. Essais et description du premier mod dIe
d’engin auto-percutant.

Au cours dcs campag-nes d’essais effectu6es par
Inicllar h l’aide de ses installations, on cut a r61

gout:Ire certains probI ames cl’abatage de couches
durcs et pcu pcnt6es, oil le scraper-rabot se r6v6la
insuffisant

Le premier mo(idle cl’engin auto-percutant a fdible
vitesse dc trdnslation ful 6tudi6 a Inichar du cours
des essais effeclu6s au Clldrbonnage du Bonnier.
II ful r6alis6 et mis au Doint en collabordtion avec
les in96nieurs et les ateliers cie ce charbonnage. La
couche a dbdttre dppel6e Bomebac, dans le bassin
de Liege, 6tai t constitu6e d’un seuI sillon de char-
bon tres dtlr de o,35 h o,40 m de puissance, sa pente
6tait de l’ordre cIe 20'', Ia tdiIIe piIote avail une
Iongueur de 60 m.

( 1 ) Les transformations de ce b61ier ont dtd ddcrites dans
les Annales des Mines de Belgique de juin 1960, pp. 608/
610. Article de M. J. Garain < Installation d’un b61ier
Westfalia au siege Crachet de la S. A. Cockerill-Ougrde,
division des Charbonnages Belges et Hornu et Wasmes a
Frameries ».
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Fig. 1. – Premier prototype d'engin auto-percutant pour l’abatage des charbons durs en couches peu pent6es.
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II falldit dorIC Irouver un enElin capable de Fournir
une 6nergie cIe frappe suFFisdnte et sup6rieure a ceTle
obtenut- en appIiquant Ie principe oripinel utilis6 err
veines pe11t6es. Cettc- 6nergie devait 6tre obtenue
si possibIe i pdrtir d’une vitesse dc translation de
l’ordre cIe o,90 m_/s.

Le premier model<' d’cngin auto-percutant Fut
dlors construit ct pIdc6 a 3 m en dmont du train de
bacs ; iI r6solut aussit6t le probIdme cl’al)dta Eye.

I,’cngin (fig. 1 ) cst const ilu6 d'unc farc Fronlalc
tres Iourdt. (a) Form6(- d’un cmpildgc dc pIaques
verlicdles soud6es sur unc plaque d’dssise (b) ser-
vanE dc palin de plissc'ment sur le mur. Un couver-
cIe horizontal (c) est 50ud6 sur la face Frontale et
a I’arriere sur un tres court bout de tube destin6 au
passage du brin cIe rctour de la eLaine.

Ahn de ramener le centre de gravit6 vers la face
FrontaIc, on a donn6 a I’engin une forme sub-
triangulairc. Un coutcau pr6llavcur (f), fix6 par
2 boulons et maintenu en place par une glissidre
soud6e sur I'empiIdge, gert surtout de centre de pi\’o-
tement et conF are ,lux coutc'aux d’€'xtr6mit6 (g)
l’6nergie de frdppe rechcrcIl6e. Celui des coutedux
d’extr6mit6 qui est e11Fonc6 ddns le massiF en est

extrait par I’un des tron cons de cIlaine (e) cor-
respondant et qui a ce moment est mis sous tension.
Le retrait du couteau provoque l’arracIrement d’un
bloc de chart)on

Le pivotement dc I’orIgin autour du pr6Trdveur est
faciIit6 par la Fixation central€' de la cllainc de trdc-
tion principaIc, fix(;e a un maiIlon soud6 au centre
du couvercle. Les bring de cTlaine auxiliaire sont
raccord6s, d’une part, aux mdiIlons soud6s sur T’em-
pilage et, d’autre part. a la chaine cIe traction prin-
cipale. Ld Iongueur cIe ces bring doit 6tre choi5ie
en fonction de 1’amplitude de rotation d6sir6e, eIIe-
meme d6termin6e par los caract6ristiques de la cou-
cbc

EnFin, 2 portillons (b) font de l’engin un scraper-
b6Iier qui ramOne le cTldrbon abattu sur les 6 m
sup6ricurs de la tdille vcrs Ies bars de scraper assu-
rant Ie transport.

Apr as ces essdis concIuants, la longueur de taille
rut port6e a r20 m. L’abatage est actueIIt'ment eF-
fectu6 par 2 engins idcntiques dccroch6s a la cllaine
de tTaction et dispos6s l’un a I’avaI, I’autre a
I’amont cTu train de bacs qui n’assure plus que Ie

transport du charbon.
Le front de t,lille progrcsse normalcment ct con-

serve une allure rectili£Inc. Ld vitesse de transIation
utilis6c cst de o,90 m,is ; It's trcuiIs sent command6s
pdr des moleurs 6lectriqucs dc 42 k\V. En Fonction-
ncmcnt normal, l’ampi'remdlre indique 20 a so A.

Le pr6llaveur (f) rencontre une dsp6rit6 du Front
et se cale autour de ce point fixe ; l’engin, entrain6
par le brin de eLaine do traction attach6 au centre
du couvercIe. d6crit un arc de cercle ct ami?ne

violemment le couteau (g) au contact du massiF oil
iI s’enFonce comme un coin. A ce moment, la chaine

de rappel (c) , situ6e du meme c6t6 que (g) , se tend,
parce que son point d’attache au couvercIe s’est
6cdrt6 du brin de traction (6cdrt r6glable) . Grace a
cct eFFort brusquement dppliqu6, le couteau petIt d6-
tacller Ie bloc de cllarbon, qu'il entraine en se lib6-
rant.

1,e coutcau pr6lla\’eur est d6gag6 au m6me mo-
ment, iI pIisse sur la paroi du massiF en tra kant une
I6gdre saign6e jusqu’i l’dsp6rit6 sui\’ante oil le mou-
vement de pivotement recommence.

Toute cette s6qucnce se passe durant url inter-
valle de temps tTi'S court.

L’t'FFicacit6 dc I’dbatage par enpirr a percussion
demdnde un front dcnteI6, qui s’obtient d’aiIIeurs
natureIlcment aprds un certain temps de fonctionne-
ment. b'Idis elle n’est plus ici Ii6e a T’ennoyage des
Fronts ni a la vitessc dc translation et ce, grace a
I’action combin6e du pr6haveur (f) et des chat nes
de rappeI (e) (nous d6veIoppons la th6orie de ces
principes en annexe).

2. NOWEAUX PROTOTYPES
D’ENGIN AUTO-PERCUTANT

POUR COUCHES PEU PENrEES

Le premier moddle r6alis6 et d6crit ci-dessus (Fig.
1 ) 6tait Iris large et conduisait a des porte-a-Faux
incompatibles avec la tenue cIe certains toits.

Une premiere transfolmation consista a r6duire
sa Idrgeur dc o,40 m ; on dut sacrifier Ia section
d’entr6e des portiIIons (b) (fig. 1 ). Cette diminu-
tion de section provoqua des engorgements a l’entr6e
de I’engin en course rnontante. Les produits trop
voluminetLX, on particulicr des plaques dc fatLx-toit,
se caIaient a I’entT6e c't 6taien[ repouss6s parfois sur
toute Ia Iongueur de la taille, risquant de d6boiser
ceIIe-ci ou de bIoquer I’instaIIation. Pour rem6dier
a ces inconv6nients, nous avons imagin6 deux nott-
veaux types d’appareil.

21. Engin pour couches extra-minces.

Cet engin est constitu6 de deux 6l6ments distincts
(Fig. 2) . L’ensemble de ces deux 6l6ments rempIace
un bac de scraper porte-couteaux de moddIc stan-
dard.

L’6l6ment (1) (fig. 2) s’accoupIe directement aux
6l6ments interm6diaires du train de bacs par des
jumeIles d’assemblage et des pivots du type courant,
qui s’emboitent dans les fourches (a) . La face avant
de cc bac interm6diairc- a 616 renforc6e a 1’aide
d’une tale suppl6mentaire, soud6e sur la paroi Fron-
tale. La d6coupe du couvercIe, c6t6 engin d’abatage,

12. Principes londamentaux de la m6thode.

La course de l’engin petIt so repr6senter par une
somme de s6quenccs identiques et rapide's ; chacune
colnprend une translation et un pivotemcnt.
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Engin d’abatage auto-percutant sp6cialement congu par Inichar pour I'abatage des charbons durs en veines peu
pentees. La vue de profil repr6sente l’engin non muni de ses couteaux.

a 6t6 trac6e de fagon a Iaisser osciIler Iibrement
celui-ci et a r6duire du minimum Ie icu (b) (fig. 2)
cc')16 remblais, afin d’6viter Ies pertes cIe charbon
transport6 en course cIescendante. L’6I6ment inter-
m6diairc- est muni de 2 maiIlons de chat ne soud6s

sur le couverclc, I’un (c) sert d’attache a Ia chaine
de traction, I’autre (d) perrnct de r6duire a la vaIeur
d6sir6e l’ampIitude dcs oscillations de l’engin d’aba-
t age.

L’6I6ment II (fig. 2) est construit en fortes t6Ies
empiI6es i I’avant qui sen,ent de support aIL\ cou-
teaux, une tale borizontaIe' est soud6e sous I’em-
pilage et sert de palin de gIissement sur le mur.
Compar6e au mo(Idle primitif, Ia Iargeur de I’em-
piIage a 616 ramen6e a 130 mm et sa Iongueur a
r250 mm. La forme et les dimensions du tube de
guidage du brin de retour onI 6t6 dessin6es de Fat,on
a conserver a I’engin une Iibert6 de mouvement sul
fisante, Iors du pivotement, et une continuit6 Iat6-
raTe, c6t6 arri Ore, ne permettant pas de perte de
charbon au transport. Le tube de guidage n’est
ferm6 c6t6 remblais que sur une faibIe Iongueur.

Les portillons de retenue du moddIe primitiF ont
6t6 remplac6s par un cIapet (e) bascuIant autour

d’un axe horizontal, ce qui a permis de conserver
une largeur d’entT6e 6quivaIente a celle des bacs
porte-couteatL\ standard a portiIIons. Le couvercIe
est arr6t6 contre Ie cIapet afin de faciIiter I’accds au
boulon de fixation du couteau d’extr6mit6 (F). Un
maiIlon de chatne (g), soud6 et en partie noy6 dans
le couvercIe, ';crt a raccorder l’engin a la chaine de
taille et a le soIidariser a l’6I6ment interm6diaire I.

Le maiIlon d’attache (b) de la chaine de rappel,
c6t6 couteau d’extr6mit6. est soud6 sur Ia Face int6-
rieure de I’empilage et noy6 dans celui-ci, l’autTe
maillon de r6gIage (i) est soud6 du couvercIe.

Le coute'au (f) est Fix6 a I’empiIage, suivant un
systdme identique i ceIui que nous avons adopt6
pour les bacs de scraper ; ainsi on peut r6utiIiser Ies
m6mes plaques portc-couteaux. Le couteau pr6-
haveur (k) s’appuie en partie sur une console sou-
d6e (1) a 1’avant de l’empiIafe et en partie sur 1’em-
pilage Iui-m6me ; iI est coifF6 pdr une tale a gIis-
stare (m) qui s’encastrc au sommet de I’empiIage.
Le tout est maintenu en pIace lat6raIement par Ie
pivot (n) . Ce pr6haveur n’est pIus d6couvert que
sur une faibIe Tonpueur, ce qui augmente sa rigidit6.
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L’engin teI qu’iI est repr6sent6 Figure 2 est destin6
a rernpIacer Ie bac de scraper d’extr6mit6 dmont du
train. II n’assure I’abatdge qu’en course montante ;
en course descendante, iI se stabilise et assure dIors
parFaitement Ie transport du cllarbon abattu. En
course descendante, l’abatdge sera conFi6 a un engin
identiqut' (mais non pour\,u d’un cIapet de retenue)
qui rempIdcerd Ie bac porte-couteaux ordinaire de
I’extr6mit6 dvaI du train

L’en€Jin d’abatdge auto-percutant dinsi r6aIis6
s’adapte dorIC parfaitement aux dIIonges de scraper
et conserve au train sd continuit6. Bien que la lidi-
son des 2 6I6ments I et II (fig. 2) ne soit pas rigide,
iIs conservent entre eux Ieur 6cartement. En efFet, en
course montante, tout arr6t brusque de I’6l6ment ll
cntratne automatiquement l’arr6t de Id chaine de
liaison et dorIC de I’6I6ment I. En course descen-

dante, Ie frottement du couteau pr6haveur (k) con-
tre le cllarbon maintient la chaine de Iiaison I, II,
sous tension

Les essais au fond a I'aide de ce prototype onE
commenc6 le re" d6cembre r960 ddns Ia coucbe
« Veiniat >, au siege n" lo du Chdrbonndge du
Gouffre. La Iongueur de la taille est de r30 m ; la
veine dans la partie ccntraIe de Ia taiIIe s’6tait clur-
cie ; sa puissance ayant en outre diminu6, I’outil
devait abattre un banc de faux-mur pour assurer
une ouverture sufFisante. L’abatage par scrapers or-
dinaires n’assurait plus qu’une production d6risoire.
Le centre de Ia tatIIe 6tait en arridre de plus de 8 m
sur I’alignement entTe pied et tete de taille ; ce
d6caIage s’accroissait de pIus en plus. L’introduction
du nouvel engin en taiIIe op6ra le redressement du
front au cours des 4 premiers postes de rdbotdge. La
progression mesur6c au centre de la taiIle atteignit
6 m et Fut obtenul: sans avancer les treuiIs

E:tanf donnE Ics r6suItats obtenus avc*c cet appa-
reiI, on pr6voit actueIIement Ie rempIacement du bac
d’extr6mit6 avaI par un appareil sembIable.

de llautcur fut place a I'amont du train. II rempIis-
gait tri's bien son r6le d’dbatteur, mais Ie cLarE)on

sous-cav6 tombdtt en blocs trop voIuminetL\ pour
entrer dans les portiIIons de 1’appareil. En course
montdnte, ces blocs 6taient repouss6s atL\ rembIais
et Ia taiIIe sc rcmpIissait de cllarbon.

Des mesures effectu6es sur les moteurs 6lectriques,
on colldboration avec lcs A.C.E.C.. nous mendrent
a Id conclusion qu,- l’cFFet de pouss6t, du brin de re-
tour de la cllaine sur I’outil 6tait plus nuisibIe
qu’utile. En cfFct, cette pouss6e est maximum et al-
teint environ 7 t sur quelques mdtrc.s ( 1 ,so m a

2 m) en t6te ct pied cIc taillc, c’est-a-dire a proximit6
des IreuiIs ; ceci provient de Ia difF6rence d’cntre-
axes des 2 brins de chaine sur Ie scraper (E 8oo
mm) et du diamdtre du tourteau (e 320 mm). En
s 6loignant des extr6mit6s de Id taiIIe, cette pouss6e
diminue Fortement et tombe a environ soo kg. Cette
r6partition de Ia pouss6e n6ccssite des mott.urs une
puissance 6lev6e du cI6marr,lgc qui, par la suite,
risque d’6tre maI utiIis6e.

Part-ant clc ces mcsures et observations, nous
avons 6tabli a InicIlar un aulre mod dIe simpIement
con5titu6 d’un (’mpiIagc de t6Ies servant de masse
et de support aux couteaux. Le couvercIe et Ie tube
de guicInge du brin de rctour de chaine ont 616 sup-
primt;s. Les couteaux cl’extr6mit6 sont du modeIe
ddopt6 sur nos scrap ors ; iIs onI une [lauteur de
O.25 m et sont Fix6s d travers I’cmpilage a 1’aide
d’un boulon a longuc tige. La Fixation du couteau
pr6llaveur est semblablc' a cc.IIe du type pr6c6dent
(Fig. 2).

Le brin cIe cllaine de traction est 69dlement at-
tacIl6 a un maillon soud6 au centre de 1’appareil.
Ann de r6gIer I’amplitude des oscillations. I’em-
pilage est perc6 de trou5 verticaux qui peuvent rece-
\’cir un cavalier qui se Fixe a I’un des maiIIons
verlicdux de la chaine cIe traction

L’en!!in est rendu soIidaire d’un petit cats.son ren-
Force qui se raccorde par jumelles et fourclles aux
6I6ments d’allonge du train de bacs. Le caisson de
tete est muni d’un cIapet de retenue

La liaison de I'engin d’abatage au caisson inter-
m6diaire est r6aIis6e, d’une part, par un brin de
cllainet d’autre part, par un assemblage a la cardan
en acier sp6ciaT, dont les axes verti(-aux se trouvent
sur les 6l6ments et I’axe horizontal au centre de Ia
pIece.

L’abatage est ainsi r6aIis6 par un engin de faibIe
hauteur qui ne repoussc pIus les blocs de clldrbon
dU rembIai

Cet appareil pourrait 6galement dIre utilise en
coucIles minces cn diminuant la hdutt-ur du (-ais,ion
interm6cliaire. La construction en est termin6e. 1’es-

sai au fond a 6t6 retard6 par suite de la rencontre
d’url d6rangement en taiIle, de 1,50 m de rejet, n6-
cessitant Ie remontage de la partje sup6rieure de
celle-ci. Cet essai sera catrepris trds procIlaincment.

22. Engin pour couches de petite et moyenne
ouvertures.

Au cours des essais effectu6s a l’aide d’une instaI-

Iation d’Inichar en veine 9 Paumes au stage n') 4
de la S.A. des Charbonnages de NIonceau-Fontaine,
nous a\’ons 616 amen6s a porter Ia hauteur des bacs
de scraWr a o,50 m. L’ouverture moyenne de cette
couche est de I’ordre cIe 1 , lo m, la Iongueur de taiIIe
atteint 220 m, la pente varie entre r6' et 220. Ann
d’assurer un d6bit suffisant, la taiIIe rut 6quip6e
d’un train de bacs de scraper de 7 6I6ments.

Les 6l6ments d’extr6mit6 6taient munis de porte-
couteatL\ de o,so m de ilauteur a 3 Iames, dont une
a Ia base, une au centre, I’autre d6bordant I6gare-
ment la hauteur des bacs. On constata que I’aug_
mentation de Irauteur des porte-couteatL\ diminuait
fortement I’efficacit6 du rabotage. Un engin pert.-u_

tanF du modale repr6sent6 a la figure 1 et de o,30 m
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3. CONCLUSIONS Les engins d’abatage auto-percutdnts d6crits pell-
vent maintenant r6soudre le probIdme. IIs s’,ldap-
tent directement aux 6I6ments cl’aIIonge du train dc
bacs, tout en conservant Ieur autonomic de motive-
ment et en assurant une continuit6 pdrfaite du train.
Les 6l6ments de scraper, servant au transport, sont
ainsi lib6r6s des r6actions du Front qui sont seuIes
5upport6es par des 6I6ments abatteurs con(,us pour
y r6sister.

Les engins de ral)otage utilisent mieux Ia puis-
sance install6e que les engins travaillant par per-
cussion en raison de la r69ularit6 de travaiI des
couteaux. Cependant a partir d’une certaine duret6
de la couche, seuIe Ia percussion donne des r6suI-
fats ; la misc en jett des eFforts dynamiques confdre
a I’outil une grdnde 6nergie instdntdn6e.

En chdrbons durs, I’6nergie cIe frappe 6tait oI)te-
nue origineIIement pdr des b6liers, d’autant pIus
actifs qu’iIs 6taicnt dnim6s d’une plus grdnde vitesse
de translation. Cette technique, applicabIe en gise-
ments pent6s, s est r6v6I6e inop6rante en couches
pett pent6es, oil I’absence de pente automotrice
oblige I’engin de tdiIIe a transporter Iui-m6me le
clrarl)on abattu. L’dbatage et I’6vacuation 6taient
conFi6s jusqu’i pr6sent a de longs tTains de bacs
articuI6s verticaIement, maili d’une grande rigidit6
Idt6rdle. Ces longs trains r6sistdient mal dILI r6ac-
tions violentes cr66es par les charbons durs.

Ces engins peuvent £’ournir une 6nergie de frappe
sufFisante, non plus conditionn6e pdr la vitesse de
transIation, mais par la vaIeur de 1’eFFort de traction
dans Ie brin ten(Ju de la chaine principale. Cette
vaIeur est fonction de la force d’ancrdge des cou-
teaux dans Ie massiF ; elle d6pend donc de la Forme,
des dimensions et de la disposition des couteaux.
La vaIeur de 1’efFort de traction tend a augmenter
lorsque Ia vitesse diminue ; toutefois, ceIIe-ci doit
rester assez rapide pour conF6rer aux rotations 6l6-
mentaires engendrant la percussion, une dur6e suFfi-
sarnment FaiL>Ie (moins d’une seconde) .

Bien entendu une augmentation de vitesse sera
toujours favorable au d6bit de la taiIIe, puisque
ceIui-ci est £onction de la vitesse de I’6I6ment trans-
porteur .

En rabotage pur, Ic Front de taiIIe s’incurvait de
plus en plus, la convexit6 du Front devenait teIle
qu apras un certain temps seuIe la partie centraIe
du train s’appuyait sur Ie massiF en place (rigidit6
lat6rale) , les couteaux entamaient aIors de moins en
moins Id veine et la situation se d6t6riorait rapide;
ment.

En couches tendres, pau pent6es et r69ulidres! Ie
scraper-rabot ordinaire fonctionne bien a des vitesses
de 1 , cao m/s et m6me r,40 m.is. Les FaibIes r6actions
du front, dans ce cas, ne soumettent pas Ie mat6rieI
de taiIIe a des sollicitations exa96r6es.

La misc eli lllouvement d grande vitesse (1 ,80
m/s) cI’un train Iourd n6cessitcrdit des treuiIs puis-
sants non disponibIes dctueIIement sur Ie marc[l6.
Encore faudrait-il que les puissances en jeu restent
compatibIes avec l’exploitation des couches tres
minces.

Dans I’6tat actueI de Ia technique, on peut 6tabIir
le tableau r6sum6 1 pour Ies puissances de treuiIs
dctueIIement disponibIes.

TABLEAU I.

Puissance irlstal16e ; 2 treuils de 60 ch

Pente des Engin d’abatage Vitesse de
couches en taille translation

Scrdper-rabot ordinaire 1,40 m./sOo') - 35 1 ,20o,90

B6lier ou rabot o,90 a 1,80 m.//sW'O
35

E=ngin auto-percutant
f) 0

o,90330 1 ,20

B6lier 1,80 m/s90"()

35

Caract6ristiques
du charbon

Transport
en taille

scraper

gravit6

scraper

gravit6

CharI30ns tenUres

Cllarl)ons durs

Ce tableau est 6tdbli en fixant arbitrairement Ia
Iimite cIe pentc automotric,- a 35'’ ; cette Iimite varie
sui\’ant les conditions particuIieres de la couche. Les

engins d’abatage seront choisis en fonction du mode
de transport en taille.
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ANNEXE

Principes th6oriques
de l'abatage par percussion a faible vitesse

par J. BOXHO,
Ing6nieur a INICHAR.

Soil ( fig. I ) un cnfin d’abalagc xyz dont les
't6ristiques sont :

a Ia demi-Iongueur paraIlaIement au front ;
h Id longueur en porte-a-faux de couteau pr6-

ha\,eur DO ;
h’ l’6cartement du point d’attache de la cllaine

d’entrainc’ment par rapport a I’ar6te xy
[ la distance initidle entre les 2 points d’attdche

de la ch,line de rappel : A a la chaine d’en-
trainement, X a l’engin.

1. D6termination de 1'angle de rotation /3
(fig 1).

La pointe O du coutcau pr6llaveur flisse en trans-
Idtion le Iong du Front dentel6, en y trac,ant sa
saignee.

Ouand cIIo rencontrc unc asp6rit6, sa vitesse di-
minue ou s’annuIe meme ; iI y d dncrage. Nous sup-
posons un dncrage pdrfait, c’est-i-dire que Ie cllar-
bon cst ind6formablt.' autour du point C).

DETAIL-2

+
./\n

\ \

r/:

A

7

ale L"

D[rAIL'2_ ;

d
l

Fig. 1. – Sch6ma de principe du fonctionnement en b61ier roto-percutant.
D6tail I : Calcul de h’', d6placement de la chaine de traction.
Detail 2 : Calcul de 1’6nergie necessaire a l’abatage.

La eLaine d’entraincmcnt sul)it un effort instan-
tan6, suppose constant et 6gaI a T durant 1’impact ;
on suppose qu’elle nc se d6pIace que paralldIement
a elie-m6me cI’une quantit6 h“.

La tension du brin de retour n’est appr6ciabIe
qu’aux extr6mit6s de Ia taiIIe, sur un intervaIle de
quelques metres, elle diminue tr as vile pour dttein-
clre rapidement unc valour d6risoire : aussi l’a-t-on
n6gIig6e.

L’engin, attaclr6 a Id ch,line par C, continue a
etre cntrdtn6 : iI ne petIt dds lors qu’entamer une
rotation e.ulour du centre O. L’ensemble tournera
jusqu’i contact et p6n6tralion partieIIe en massif
de la pointe du coutt'du X (position en pointiII6
x’y’z’ fig. 1). Cette limitdtion permet cIe d6terminer
l’angle totaI de rotation /3, en fonction des donn6es.

L’anglo OXD = XC)X’ = /3
Dans Ie triangle XC)D, on a :

\ \
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En d6veloppant (3) :
P

P = qx EX’ = q XCsin aTg O£D

Puisque h est < a : /3 est < 45'. F
P sin O = F = qp ou p =

q

2. Calcul de h’', d6placement de la chaine.
Dans Ie triangle OCC’ (Fig. 1, d6tail I ) , CC

est la corde de I’arc de Iongueur (h + h’) p et

„aut , 2(h + h’) ,in J
2

(4) devient : \N = 1/2 F X p cotg O

% F >< F ,,tg a
q

h„ = CC’ sin 1 = 2(h + h’ ) sin2 J
2 2

(2)
F,i,,n, ,pp,,,it,, I, f,,t,u, ,an, dimension _, .

2 T’ d

dont Ies vaIeurs sont d6terminables par cles abaques.
T’ = r6sistance a la traction du charbon
d = profondeur dc coupe (fig. 1 , d6tail 2)

w = ( 1, ), x 4T„d' ''tg o2T’d ’ ' 2q
Or, les cxp6riences effectu6es sur les 6chantillons

de charbon permettent d’6crire ;

I, = K = ,,n,t,nt, a lo a I, ruptur,

3. Energie n6cessaire d l'abatage du charbon
par percussion CI )

On suppose que I’6ncrgie appIiqu6e est capabIe
d’abattre Ie bloc au premier choc et que cette 6ner-
gic dynamique est 6quivalente a ceIle du rabotage
quasi statique, assertion d’diIIeurs confirm6e par
l’exp6rience.

On suppose aussi la pente nuIle, de sorte que Ies
cornposantes de gTavit6 n’interviennent pas.

II vient :

Une force P (fig. I, Cl6tail 2) agit sur Ie couteau
quan(I iI a p6n6tr6 dans Ie charbon dc : GH =
GX’ sin a (2) .

d2 2 cotg OF
)2 XT’ (

2 T’d K
(5)

On petIt 6crire : par unit6 dc Iargeur du couteau.

P = t X EX’ >< q (3)

o& t = Iargeur du couteau (normale au plan du
dessln) prise 6gaIe a 1 ;

r6sistancc du cbarbon a la rupture par
compression (suppos6e constante) .

4. Energie disponible pour l’abatage
par percussion (fig. 1).

On suppose encore Ia pente nulle, Ie couple de
rotation, appliqu6 jus(lu’au moment de I’impact en
X’, produit une vdriation d’6nerpie cin6tique, c’est-
a-dire que Ie vitesse tangentielle du point C de
rayon (h + II’) varie de V, vitesse de tTansIation,
a V cos F, puis s’dnnulc has rapidement au moment
de I’impact.

La masse qui intervient dans cette variation d’6ner-
gie cin6tique, comporte ceIle de l’engin augment6e
d’une masse fictive, correspondant a Ia composante
de 1’efFort sur Ie brin de traction suivant la tangente
au cercIc de rayo.n (II + h’) . soit Tcos /3 (on sup-
posera l’acc6l6raticln initiaIe de la chaine 6gaIe
a g).

SeuIe une Fraction dc cette 6nergie cin6tique est
disponibIe a cause dc Ia nature imparfaitement
6Iastique du charbon et des 6cbauffements par Frot-
tement. L’6nergie sera clone aFFect6e d’un correctif
T < 1.

On peut donc 6crire :

Donc P est proportionncI a EX’. On peut sup-
poser que P croft Iin6airemcnt dc o a P, tandis que
l’enfoncement dans Ia direction de P croit Iin6aire-
ment de O a GH.

Dans ce cas, I’6nergie n6cessaire a la rupture vaut
\N = % Pm.,* x GH„,,,

= 1/2 Pm,, X GX’,„,, sin a ou, d’aprds Ia fi-
gure 1, d6taiI 2 :

= 1/2 Fmax /( GX max

= 1/2 Fm,* X p cotg O (4)

(1) Ces consid6rations s'appuient sur les recherches
theoriques du Mining Research Establishment du N.C.B
(lsleworth ) .

(3) Nous prenons. comme angIe en X’ du triangle
rectangle EGX’, I'angle O du couteau : nous n6gligeons
donc I'angle de d6pouille (3 a 4') . Cette erreur minime
alldge fortement le calcul.
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J (m + T c'sP) (V2 ,,,= P
2 g[ o) Ix '/

= n (m + T c';P) V= COS=P
2 P

(6)

5. D6gagement du bloc de charbon
(fig 1) .

Arrachemerlt du bloc clc charbon par le couteau,

L’efFort Tcl doit d,'sccllcr Ic bloc I (Fig. 1 ). Nous
pouvons repr6sentcr la r6sistdnce de cc dernier par
une force R, d 6tant la profondeur dc coupe.

L’6quilibre des moments autour de P donne :

Au cours dc la rotation. la distance { entrc lcs
points d’attdcIlc A ct B de la chain(- de rappel d
augment6 jusqu’a la vaIcur l’ ( A’X’) . Brusquement,
la chafne de rappel se met sous tension, Iimitanb
I’angIe de rotation a Id valeur p. Tcb X d’ = R X d (11)

Elf crt sur la cIlaIne de rappel.

Nous l’appcIons Tcl1
Pour l’6valuer, nous supposons lc

constamment tcndu sous 1’efFort T et se
paralldlement a lui-memo. cl’oil

AA’ est 6gaI et paralidle a CC
AC = A’C’
Des Iors :

Remarques.

I ) Ld profondeur dc coupe d est invers6ment
proportionneIIe a la r6sistance clu charl)on.

2) Si 1’angle 7 Jiminue, c’est-a-dire si 1’ aug-
manta, d’ diminuc ( = Z“ sin ./) , mats Tcb aug-
ment e,

brin AC
d6pla c, ant

Le produit Tell X a' = 1- cos ~I X F’ sin y
(1 7 ) avce

(h + h’ – h'’) I
h

Longueur finale I’ de la chatnc de rappel.

[’ = A’X’ = X’X“ = b + 1l’–1=“
slrl '/ sin I

oil T >< 1“ est une conslantt-, pdsse par un maximum
pour y = 43'’.

(9)
6. Application num6rique.

Donn6es

Or, I’ peat s’6crirc : 1„ + J, oil
h = longueur nominaIe cIe Id eLaine de rappeI ;

1, = aIIongement 6I=stique (nous ne tenons pas
compte d’un dllontJemcnl suppI6mentaire
du brin do traction, suppos6 sournis & T
constant)

Si I’on tient comptc. de 1’application dynamique
de Tcl, on peut 6crire :

630 kg
h = 23 cm
h’ = 13 cm
a = 43,5 cm[

Engin

IT
E’
(D

I

V

8 tonnes
3.1 on kg/cnr3
7,8 cm2
23 cm
O,9 rn/s

C:Laine :

1. = 2 X =, oh
a = section transvcrs,IIe du maiIIon ;
E’ = moduIe cIe Young de la chaine.

Cha Aon : { I’ : 11: E’cm

C'oufc,aux.

(10) angle a du coureau = 45"
2 Iames de 3 cm
Hauteur du couteau t : 25 cm

N.B. L’eFFort clans uae chaine donn6e ( E’ I„. a)

donn6s) dugmente si I’effort T sur Ie brin de trac-
tion augmente, si I’angle Folrn6 par la cIlaine avec
le front dliminue.

N.B. On petIt calcuIcr I’effort nominal T exerc6
sur la chaine de traction par un moteur de 33 kW

33 X r02 lcgm = T X o,9 T = 3.740 Lg
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Ce m6nle moteur, d’dprds ses caract6ristiqut
petIt fournir un couplc. m,L\imum de 53 I<gm

1 .340 tt//min, soil unc Fuissdnce maxima de :

Calclll de A Fein D’doras (6) ;

% (m + 1 cos Je ) V2 ,,,2P
g

=%(650 + 8.o'o X v3/' ) (o,O)2 X
9,8 1

= A X o.81 X 3/, = 235 kam

Or ' ALltill. = 162 1'fm

53 X 27r 1 '340 kam = 7.440 k gm
60

L’,ff„t ,,„,,p,„d,„t T v„,t , W = 8.260 Ig
o.o

( v3/2)=

blais Ic mc)tour nc pc ut fournir cel eFfort que du-
rant un court instant ct no petIt le r6p6ter sous peine
cIe d6cIenchemcnt

Comment peat-on des Iors parler, dans les don-
n6es, d’un T de 8.000 kg sur la cbaine ?

C’est ici qu’inter\’tent I’influence de I’autre tete
motTice, dont tous lcs autres eFFets peu importdnts
onE pu etre n6gli96s.

Au moment de 1’impact, le moteur principal Four-
nit un eFFort d6termin6, variable ou non. La 2e mo-
trice met £,Iors le brin cIe retour sous tension, a cause
de I’ancrdge, et par l’interm6diaire du tourteau de
la motrice principale. communique un eFFort com T)16-

mentdire, I69drement retard6.
La somme de ces deux eFforts est symboIis6e par

T, et suppos6e constante durant la percussion.
Exp6rimentaIement, elle a atteint la vaIeur mo),-

enne de 8 t. Cependant, l’heureuse intervention de
la seconde motrice n’aura lieu dans le d6Iai utile
que si Ie mou toT6r6 dans le brin de retour est dos6
sans exc ds.

162
Done ; T = = = o,69

235
T = o,69

Calcu/ de Tcb D’dpras (8) :
b’ IS

’'n Y – T – 23
D’apr as (7) :

Trl = 8.000 X cos 41 " = 8.000 X o,758
Trl = 6.o60 hq

= o.652 y = 41'

Calcul de L’ D’aprds (9) :

1, = 23 (25 + 15– 5'56)
IS

= 53 cm

t = 53 cm

Ccllcul de 1, D’apres ( ro) ;
F 2 X 6.o60

[ = 1 + >
I„ = 52,7 cm

= 1,oo52

1, = 3 mm

C:cllcul de p D’dprds (1) : Calcu I de R D’apr as
d’ = 13 cm
1? = 1e11 + 1C) 1C51 1C) R \\> 1 5

IS

(I1) :

o•577

Catcut de h“ D’aprds (2) :
= 3.230 R = 5.230 hg

h“ = 2 (25 + 15) si„2 e
2

= 2 X 40 X (o,259)2

(vaIeur que la r6-
sistance du charl)on
n’atteindra jamais) .

h“ – 5,36 cm

Catcut de W
F

D’aprds (5) :

2 T’d
est donn6 par des graphiques.

Pour un angle a du routrau = 45" 1
K = lo I

\V = ,..,.* X(,.,)= X (o’lS)- >< 2 >< ,„S

7. Conclusions.

1.2
A\’ec l’engin dont Ies caract6ristiques viennent

d’6tre donn6es et une puissance de 33 k\V, soft un
eFFort de 8 t dans Ia eLaine de traction. iT est tres
possible d’at)attrF ITn rharF)on Jur ( in kg/rm2 en
traction)

10
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REVUE DE LA LITTERATURE TECHNIQUE

S61ec+ion des fiches d'lnichar

Inichar pubIie r6guIi&rement des fiches de documentation cIass6es, reIatives a l’industrie charbonnidre
et qui sont adress6es notamment aux charbonnages beIges. Une s6lection de ces fiches parait dans chaque
livraison des AnnaIes des Mines de BeIgique.

Cette double partItion r6pond a deux objectiFs distincts :

a) CorLstituer une documentation de jiches class6es par objet, a consulter uniquement lors d’une recherche
d6termin6e. 11 importe que Ies fiches proprement dites ne circuIent pas ; elles risqueraient de s’6garer,
de se souiller et de n’6tre pIus disponibIes en cas de besoin. 11 convient de Ies conserver dans un lneuble
ad hoc et de ne pas les diFfuser.

b) Apporter r6guliarement des informations grvup6es par ot)jet, donnant des vues sur toutes Ies nouveaut6s.

C’est a cet objectif que r6pond la s6Iection pubIi6e dans chaque Iivraison.

B. ACCES AU GISEMENT.
METHODES D’EXPLOITATION.

des services dans ce domaine. U. Hennigsen traite
du mame sujet dans le cas particulii'rement diFFiciIe
des mines de fer du pays de Siegen. E. von Knobels-
dorE expose le calcuI du passage de I’extraction par
cage au skip. H. Kiersch traite de la relation entre
Ia grandeur de Ia concession et la production jour-
naIi Bre. M. Psotta Fail un compte rentlu de Ia re-
cherche de programmation pour Ia concentration
dans une mine de potasse en tenant compte de la
quaIit6 exig6e des pro£luits. E. LiebeI traite de la
reIation des conditions de gisement avec Ia Iocalisa-
tion des points de clldrgement, bouveaux et puits
d’extraction. G. Fettweiss concIut de cette 2e Jour-
n6e qu’iI existe des m6thodes pour normaIiser Ia
production et que les ordinateurs 6Iectroniques per-
mettent de perFectionner cette recherc lle.

IND. B 0 Fiche n'’ 27.862

X. Arbeitstagung fUr betriebliche VerTahrensforschung
im Bergbau am 28 und 30 April 1960 in Clausthal.

To#rn6e de trav4il sur F&t&de des m6tbode5 clans les
mines a Clm5tbal Ies 28 ef 30 auril /960 - Rapper-
teur E. LIEBEL. – BergbauwissenschafterI, 1960,
20 ao0t, p. 436/439.

H. Cirl<el a train de la productivit6 dans Ies mines
et de Ia n6ccssit6 de l’accroitre par suite cIe Ia rar6-
faction de la main-d’muvre. G. Dorstewitz : I’elude
des m6thodes est impos6e par Ia concurrence des
autres combustibIes et la n6cessit6 d’abaisser Ies

prix de revient. H. Barking insiste dans le m6me
seng : comment r6soudre la crise de structure dans
les mines ? K. Becker-BcrI<e : les bases de la pro-
grammation et la formation des ing6nieurs des mines
en vue de ces recherches. B. HouIden du N.C.B. :
quelques applications de la recherche op6rationneIIe
dans Ies mines angjdises ; une 6tude nationaIe et
une 6tude locale sont donn6es en exempIe. A. An-
germann traite de Id programmation Iin6aire dans
les mines. I. Elbr6nd (Suede) traite des meiIIeures
dimensions a choisir pour les siIos. W. Bisdorf fait
connaitre Ia formule de Cloos pour le calcuI de
I’6cart Ie plus convcnable des 6tages et bouveaux
de recoupe ; la calcuIatrice 6Iectronique peut rendre

IND. B 117 Fiche n'3 27.848

K. HARTLAND. Fast shaft sinking by conventional
methods at El Akeba, Morocco. Fon£aRe rapide de
pulls par dei In&tbOdei cla5siqlres & El Akeba: Matoc.

Engineering and Mining Journal, 1960, septembre,
p. 115/ 118, 3 fig.

A la mine de cuivr,' d’EI Al<cba, Mdroc, un puits
de 6,so m .de diamd'Ire a 616 Fonc6 sur 244 m et ma-
Conn6 sur 252 m en un pell plus de 29 jours, jusqu’i
la proFondeur de 572,4 m. Terrains moyens.

Font,age et rev6tement simultan6s avec pIancher
suspendu a deIL\ 6tages distants de 3.60 m. Charge-
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mont dcs cuFf,Its par grdppin, deux treuils ind6pcn-
ddnts pour I’extraction, a simpIe tamI>our.

Quatrc postes de travaiI de 6 h : 15 hommes au
fond et 9 au revetement. A la surFace, trois postes
de 8 h

Rev6tcmt'nt en blocs de b6ton pr6Fabriqu65. Les
avancements remarquabIes ont 6t6 dttcints grace a

unc organisation parfdite dcs cycles de travaiI, fo-
rage et firs, pose du rev6tement, et aussi grace a
l’efFicacit6 du svstdme de d6bTaiement.

il n’y avail qu’unc cat6gorie d'explosif5 de s6curit6
qui sont r6unis acluellement dans la classe I : ex-
plosifs au nitrate ammollique bolidifi6 en m6Ianpe
avec des saIs incrtcs (surtout NaCI), cxempIes :
No})elit B g6latineuse, Delonit A pulv6rulente. A
la suite de quelques coups de grisou de 1936 a 1938
el du cl6veloppem('nt des expIosiFs gain6s en Bel-
gique, en Grande-Bretagne et en Allcmdgne, on
optd pour unc paine faibIement active au bicarbo-
nate do souclc• ct sel de cuisine avce 10 % de nitro-
gIyc6rine non p6latinis6c (explosiFs de la classe II) .

Comme suite aux deux d6sastres sur\,enus en 1939
avce ces oxplosifs, les essais en gdlerie Furent plus
pouss65 ct on d6couvrit la d6capitation des cIldrges
et les essais au tir d’angle. La Dynamit NoI)eI A.G.
a fabriqu6 aIors des expIosiFs plus acliFs et qui r6-
pondent a ces essais : ce sont les expIosiFs a 6change
d’ions dont I’action retard6e empeclle les pointes de
pression et de temperature. Cc sont les expIosiFs de
Id classe III. Pardlli„Tement, les d6tonateurs onI 6\,o-

1116 : jusqu’en l950, on ne connaissait que Ies d6to-
naIc-urs instantan6s et ccux a 1 /2 seconde de retard
En mars 1951, dans les mines n6crIanddises, sont
sortis Ies d6tonateurs a miTli-retards. ActueIlement.
en AIlemagne, on utiIise 75 % de d6tonateurs a
milli-retards, 18 % d’instantan6s et -7 % seuIement
de r ./2 seconde de retard (ces derniers disparaitront
vraisembIabTement dans un temps impr6visi I)Ie).
A I'heure actueIIe. les grands avancements sont a
I’ordre du jour, ce qui impose Ies tirs a explosions
r('tard6es avcc miIIi-retards ct Ie chdrfc,ment acc6-

I6r6 des mines d\,ec charges toutes pr6par6es en
gaines en pTastique.

IND. B 30 Fiche ,no 27.769
J. SCHILP. Enkele aspecten van het drijven van gan-
gen in een steenkolenmijn. !2nelqne s aspects cllr eren-
senzent des galerie5 dms un cbarbonn4ge. – Geologie
en Mijnbouw, 1960, septembre, p. 380/387, 6 fig.

L’orgdnisation technique et l’6conomie jouent un
grand r6le. 1,’organisation concerne : concentration,
d6signdtion des d6I6gu6s aux taches auxiIiaires,
tendancc vers Ie cycle acc6T6r6. unificdtion des m6-
tho(ies de travaiI, 6quipemc-nt. planning, r6duction
des temps mortli.

L’organisation farantit les r6suItats promis par
la technique et I'6conomie. Aux Staatsmijnen de
1935 a 1959, on a crcus6 dnnueIIement 12 km de
bouveau\ a double vote et 74 km de gaIeries en
chantiers. L’utilisation de machines continues pour
le creusement en roche serait int6ressante surtout
avec unc utilisation minimum garantie de 16 b./jour
et, tous Frais compris, ne d6passant pas un coat de
18.000 a 24.000 FB./m, mats jusqu’i pr6sent, la
Soci6t6 n en posse' dlc pas. Ld m6thode cIassique com-
porte Ie forage, Ie tir et le chargement des d6bIais.
L’abatage du cIlarbon au marteau-piqueur est ac-
tueIIement rcmplac6 trds souvent par l’dbatage a
l’expIosiF. Des graphiques montrent Ies grands pro-
gras r6aIis6s depuis 1954 dans les dvancements.
L’6quipement du bouveIeur est soign6 dans les d6-
tails. On utilise Ie flcuret monobIoc de 2,40 m. Le
surpresseur est a conseiIIer dans certains cas

Quant atLX chargeuses, un tabIeau synoptique des
divers types est reproduit avec cTassement par firme,
nom g6n6rique et particuIier, caract6ristiques d’utiIi-
sation et quelques remarques sur 1’usage. Pour ter-
miner, vue d’unc installation de cbargement pdr
scraper sur convoyeur. QueTques prix.

IND. C 232 Fiche n'' 27.900

L. DEFFET. L'6volution des explosifs en Belgique.
Explosifs, nQ 3, 1960, p. 103/ 110, 2 fig.

Le danger du grisou et des poussidres a toujours
pr6occup6 I’Administration des blines de BeIgique,
cc qui a amend les fabricants belges d’expIosirs a
am6liorcr sans cesse Ieurs produits. L’auteur esquisse
l’historique des expIosiFs de s6curit6. En 1900, au
Congrds International des blines de Paris, \Vat-
teyne et Deno€1 firent r,marquer que Ia s6curit6 des
expIosifs en pr6sencc- de grisou et pouss fares inFlam_
maI)les est une fonction de I'6cart entre la dur6e du
retard a l’inflammation et ceIle du reFroidi';sement
des produits du tir. A cette 6poque, les explosifs de
s6curit6 de tous Ies pays comportaient des explosifs
en m6Iange avoc des substances inhibitTiCes tTdS di-
verses. Ce n’est que r6cemment que le chIoIure de
sodium a 616 universeIlement adopt6. En 19l4) la
d6couverte par E. Lemaire de la gaine de s6curit6
inFluent,a rapidement en BcIgique Ia technique des
explosifs de s6curit6. En 1920, 1’Administration des
Mines admit Ie rempIacement du bourrage ext6rieur
par le tir gain6 ; la gaine belge comportait parties
69aTes de NdCI et CaFl2 ; en Grande-Bretdgne. on

C. ABATTAGE ET CHARGEMENT.

IND. C 232 Fiche n'’ 27.766

A. BERTHMANN. Historische Uebersicht Uber die
Entwicklung der Wettersprengstoffe und ZUndmitfel
in Deutschland. 4PetQn historia&e sur I'&uolzlt ion des
expl05ifs cIe i6czlrit6 eI les d6tonatenrs en A![eln4gne.
– Geologie en Mijnbouw, 1960, septembre, p. 3-54/

3 lg

Depuis toujours, on est a la recherche d’explosiFs
sars et 6corlomiqrres. ,Tusqu’en 1938 en AIIemagne.



8() Annales des Mines de Belgiqae 1 '' ]ivraison

opta pour le NaHCO3 en 1934. En BeIgique, I'an-
cicnne gdinc pulv6rul onto entour6e de papier a 6t6
rcmpIdc6e par la gdille rigide en chIorure de sodium
d\,ec des dggIom6rants, ce qui donne de nombreux
avantages de s6curit6 et de r69uIarit6. La gaine pro-
duit uri retard a l’expansion des gaz, ce qui permet
un certain abaissemt-nt de Ieur temp6rature avant
qu’iIs n’entrent cn contact avec I’atmosphere (pho-
tos) . 1_e d6veIoppemcnt du tir a courts retards a en-
trdin6 Ic danger de d6cdpitation des char Eyes et on
est ainsi ramen6 a l’emploi d’expIosif a 6nergie
dus5i frein6e que cello des cxpIosifs pain6s mats a
inhibiteur m6l6 a I’expIosiF : ce sont Ies « 6quiva-
lent!, fdin6s » des AngIais. Ce sont en g6n6raI des
explosifs a ions 6chang6s (de BicheI, essay6s en Bel-
gique dds 1925), nitrdtc dmmonique et seI de cui-
sine a\’ec lo c:/o de nitro-glyc6ro-glycol donnant une
cxpIosion de NaNO3-AmCI secondaire qui ne se

produit qu’en miIieu confin6 en pr6sc'nce d’un com-
bustibTe (farine de bois en g6n6raT). Ainsi, en cas
de d6cdpitation, Ie danger de d6FIagration a I'air
libre est 6cart6. Les perspectives d’dvenir Font pr6-
voir dc, nouvelle5 recherches.

173 DM/m - 13,7 DNI/m3 ; avec la clldrfcuse a
bcnne, on a comparativement environ 237 DM et
18,5 (tIr6oriquement 208 et 16,lo) .

Jusqu’i pr6sent donc, dans les grandes sections,
maIgr6 son prix 6Ie\’6. In rhdrgellse a rateatr est
payante.

IND. C 40 Fiche n' 27.881

C. MOSS. Role of the Central Engineering Establish-
merIt in the coalmining industry. Le tale all Central
Engineering E5tabli5blnent dans I’ indn5trie chmbonni ite.
• Iron and Coal T.R., 1960, 30 septembre, p. 723/
732, 9 fig.

Le r6Ie de l’organisme de recherche « Central
Engineering E:stabIisllmcnt » de Bretby est d’6tudier
la conception et la r6aIisation de machines pour 1’in-
dustrie mini are, qui repr6senteraient pour les cons-
structeurs de l’industric priv6e un objectiF a trop
long terme

L’auteur cite des exemples dp prototypes r6rem-
ment 6Iabor6s a Bretbv :

1) bIaclrine Drdn}'am, hdveuse-abdtteuse, a tam-
bour vertical avec bras a hauteur fix6e pour Ie pre-
havage. La progression de la machine, la vitesse de
rotation du tamI)our, Id profondeur de coupe de la
chaine de pr6havage sont a adapter aux conditions
locales (duret6 du chart)on, etc.) pour obtenir le
meiIleur rendement en gros.

2) La bosseyeuse Peake a late coupante rotative
entrain6e par cIlaine guid6e sui\,ant un proFiI cintr6
6pousant Ia section de la gaIerie.

3) Le dispositiF imagin6 pdr Hugues pour la md-
nipulation des cables au front de taiIIe.

4) La barre de pr6havage adapt6e a Ia machine
Anderton, de forme tTonconique aIIonp6e avec cou-
teaux dispos6s en h6Iice.

5) DispositiFs de suppression des poussidres du
ha\’age ; d’autres facilitant le travaiI de bosseyement
(plates-formes, courts convoyeurs) et de creusement
des niches d'extr6mit6 cIe taiIIes

6) Nloddle nouveau de v6hicule pour Ie transport
souterrain des approvisionnements, dutomoteurs -
DieseI

-,) Machines a cleuser les gaTeries et tunnels.
8) NT6canismes hvrIrauliqlles oll 6TrrtriqITes di-

\7ers

9) b'Iacllines dc Iabordloire pour I’essdi des 6tan-
cons, barres de toit et alllres piares de mnt6rieT mi-
n jer.

IND. C 35 Fiche nQ 28.126

W. FRITZSCHE. Der Zughackenlader auf der Grube
Echte. La cbarRense a rdeaz+ a la mine Ecbte. – Zei+-
schrif+ fOr Erzbergbau und Me+allhUttenwesen, 1960,
octobre, p. 465/470, 3 fig.

Une cTlargeuse a rateau WestfaIia ZL 60 est en
service a la mine E:chIc depuis juin 1958 ; c’est la
settle actueIIement en activit6 dans les mines de fer.
Elle est destin6e a la pr6paration du 4e 6tage qui
comporte 2u) m de chargeage a doubIe voie, II m2

de sectian, 4,20 m de largeur ; 200 m a triple voie,
15 rrP de section, Iargeur 5,20 m ; enfin, r5oo m.
vers l’ouest, et 2000 m, vers l’est, de gaIeries en
chaqsage a double voie, 8 rrP de section, Iargeur
3,4D m. Le minerai de Fer est oolithique ; teneur 26
a 30 % ; poids sp6cifique 2,8 a 3 t./m3.

Lors du creusement du 3e 6tage, les cbargeuses
a benne n’onE pas permIts de d6passer r,80 m./jour
en moyenne a deux postes. A cette aIIure, iI aurait
faIlu 8 ans pour creuser le 4e 6tage, c’est pourquoi
on d6cida d’essayer la chargeuse a rateau.

Les dimensions de la machine sont : longueur
avec rateau d6pIoy6 8,90 m, hauteur avec rateau
reIev6 2.685 m ; dorndinc- d’activit6 du rateau : en
Idrgeur 5 m, en avant 3,vo m, en Irauteur 2 m ; Iar-
geur du rateau I .SO m ; 6cart des essietL\ r ,9l5 m ;
voic de 6oo mmI ; poids 12 t ; deux moteurs, un de
30 k\V pour Ia commdnde et un de 11 k\V pour la
banda reIe\’ouse (vitessc o,so m/s) ; perFormance
So mII/II de d6bIais

Quelques d6tails ont da 6tre am6nag6s. Organi-
gramme du (’hanticr a 3 postes : 2 X 3 + 4 hommes
- avancerrlent 4 m/jour.

Prix de revient rl6tatTI6s : en chassage environ

ND. C 4222 Fiche n'' 27.767

R. VAN LIER et M. STALMAN. Mechanische win-
ning van een dunne laag in de mijn Laura. Ab4tage
m&caniqrIe clans une cone tIe mince a la mine LalrTa.
Geologie en Mijnbouw, 1960, septembre, p. 358/366,
6 fig

Depuis plusieurs ann6e5, la mine Laura 6tudie
1’exploitation m6caniqtlc rJeq rnllrheq mtnres ; T’px-
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ploitation d’une couch(- de 80 cm d\,ec un rabot
I_61)be a cI6but6 en r950.

Les r6sultdts avant dtd tres sati5Faisants. on a

d6cid6 d’dppliquer Id m6me m6thode a un panneau
ddns la couche Lev (ouverture : 57 cm, puissance :
32). 1,’article d6CTit le d6veIoppement de cette ex-
ploitdtion au cours dr. plusieurs ann6es : 4 taiIIes ont
6t6 prises successivement avec des lonpueurs d’en-
\’iron ISO m.

L fIre attc'ntion loulc' sp6cialc a 6t6 apport6(, a la
disposition des pannt'aux eI au creusement dcc6I6r6
des galeries.

L’installation de rdbotagc, normaIcment pr6vuc
pour de plus grandes coucIles, a 616 modifi6e sur
plusic'urs points pour s aclaptcr aux conditions ac-
tuelles

Vue du rabot PF-o30 avce ses dimensions r6-
dutIes comparati\'emc.Ilt au ral)ot PF-1 . Convoveur
1)linda PF-O.

duits pdr chaine a raclettes. Personnel aux 3 postes :
4 Irommes, rendement taille 05cillant entre s,45 et
7, 12 t (Compardison a\’ec les charbonnages voisin5
oil le rendcment manuel se tient entre 3,SO I et 7 t
pour ouverturt. de So cm).

IND. C 43 Fiche n'' 28.162

S. DMITRIEV et M. OVINOV. Efficacit6 de I'emploi
en couches puissantes de la m6thodo d'exploitation
par haveuse complexe avec sous-plancher protecteur
souple. – Ougol, 1960, dont, p. 15/ 18, 3 fig. (en
russe).

Indication sur les m6tllodes d’exploitation utilis6e
dans le bassin de Kouznets et qui pr6voient I’empIoi
d’un boucIier souple, d’une haveuse muItiple Don-
bass, d’url convoyeur SKR-II .

II s dgit de couches puissantes incIin6es et on
utili5c deux variantes : prise de la couche par sous-
6tages exploit6s selon la direction et prise par pan-
nedu\ exploit6s scIon lc pendape. Les r6suItats
obtcnus avce cIes couclles d’une quinzaine de metres,
a pendage dc 4cy' ou SoD. montrent un rendement
quartier de 7,3 t par ouvrier/jour ; les travatL\ pr6-
paratoires repr6sentent une trentaine de ml/l.000 t ;
les pertes de chdrbon abandonn6 se montent a 15 %
(sous-6tages en direction) et 20 % (panneaux pris
seIon penda fTe) .

Des dispositions sp€ciaIes ont 6t6 mises au point
pour la misc en place de 1’ensemble mobile.

(R6sum6 Cerchar, Paris) .

IND. C 43 Fiche nc> 27,768

L. MOBERS. Mechanische koolwinning in een half-
steile laag op de mijn Willem-Sophia. Ab4t4ge ltr6ca-
nia#e da cbarbon clans #n gisement pent6 cie in mine
V/illeni-Sophia. – Geologie en Mijnbouw, 1960, sep-
tembre, p. 367/379, 34 fig.

A la mine Willem-Sophia de SpckhoIzerhcide,
on a mis on exploitation un panneau dans la couche
Fincfrau (55 cm do cllarbon) inclin6e a 34" en
nloycnno (dc 24 a so'') . G6n6rdlement cn dressants
ct semi-dressant5, on III ve a\’cc la tete de taiIIe en
rt-lard. la machine s dppuvant sur l’aII6e dcs rem-
bIais. C’est le m6rite de Hcissbauer d’avoir au con-
traire. pour I’empIoi JI' son b6lier, renvers6 la t6te
de taiIIe en avant. Le clldrbon abattu gIisse ainsi lc
long du front sans se perdrt' aux rembIais. De plus.
pendant sa progression, Ie b6lier pique du nez dans
Ie charbon, puis sc redrcsse de nou\’edu pour pro-
gresser. Sd vitesse rclativemcnt grdnde ( 1,So in/s)
lui pcrmc’t d’apr as cc principe de trdvdiIler cn cou-
ches assez dures. A \ViIIcm-Sophid, Id tranche de
ISo m entre 393 et 483 m a 6t6 divis6e en deux et
on expIoite pour commencer la taille sup6rieure qui
avce I’obliquit6 fail 112 m. Par suite du rapIatisse-
ment en pied de taille (par endroits 20 a 27") , on d
dtI a certdines p6riodes remplacer le b6lier par le
scraper ; de plus, l’ouverture assez grande de la
couche a entratn6 lc d6veloppement a \ViIlem-
Sophia d’un b6Iier 6ta96 et divers bacs de scraper
ont 6t6 essay6s pour assurer I’6vacuation des pro-
duns : bac a entr6e 6Iargie, attache des chaines
d’al)ord ramen6e au centre du bac pour Faciliter le
marteIIement de Ia veine, puts remise aILX extr6mit6s
avec des pics plus perpendicuIaires au Front! et
chaines report6es vcrs l’arridre partiellement pour
faciItter Ie passage des produits. Disposition des ga-
leries a boisage rectanguIaire et 6vacuation des pro

IND. C 5 Fiche n') 28.165

M. GOLDINE et M. FOMITCHEV. Mesure par rayons
gamma de la densit6 d'un m61ange binairo lors de
I'abatage a I'eau du charbon. – Ougol, lc?60, ao(it,
p. 41/43, 7 fig. (en russe).

Lors de I’abatagc a 1’eau, iI est n6cessaire de con-
naitrc la densit6 de la pulp(- transport6e ; un 6met-
teur fixe irradie, d’une part, la conduite oil passe la
pulpe et une chambrc d’ionisation. d’autre part, une
autre chambre d’ionisation. L’adsorption par Ies par-
ticules provoque unc' diFf6rence d’ionisation que
compensera un coin ; on d6placera donc Ie coin
pour r6tablir l’6quiIibre entre les chambres et avoir
des courants d’ionisation 6gatL\, et ce d6pIacement
mesurera la concentration en soIicies. Le d6faut de

Ia m6thode peut provenir des diFf6rences entre les
caract6ristiques des chambres : m6thodes pour y re-
m6dier et sch6ma de I’appareiIIage d’ensembIe.

Bibliographie : 5 r6f6rences.

(R6sum6 Cerchar, Paris) .
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D. PRESSIONS
ET MOUVEMENTS DE TERRAINS.

SOUTENEM ENT.

16 m3 pIc ins pour 1 .000 t d’extraction brute. Pour
un emploi correct et 6conornique du soutdnement
m6taIIique, iI est recommand6 de rendre Ies em-
Illoyds de Id mine responsabIes d’un comptage plus
r6guIier et d’un transport correct du soutenement ;
de n’introduire le soutdnement m6taIlique que la
oil s’y pr6Eent un nombre suFfisant de taiIIes ; de
rcn\’over a la surFace los 6I6ments d6Form6s et d’exa-
miner les possibiIit6s de redressement avant de Ies
cnvoyer a l’dleIier de r6paration.

IND. D 21 Fiche nc’ 288152

N. IKRENEV. L'exploitation group6e de couches en
pendage peu 61evg sous des installations de surface.
' Ugol Ukrainih, nQ 2, 1960, p. 6/9, 1 fig. - Berg-
bauwissenschaften, n'’ 17, 1960, p. 451.

Pour d6terminer l’influence de I’expIoitation si-
multan6e de plusieurs couches voisines sur Ies
installations de surFace, on a fait des essais sur mo-
dale avec des mat6riatk\ 6quivalents. La prof ondeur
moyenne des chantiers a 6t6 prise 6gaIe a so, loo et
150 m ; Ia puissance des 3 couches 6gaIe chacune
a 1 m. L’angIe de pente est de 21'’. Un tableau in-
dique les aFfaissements, extensions, compressions et
d6versements mesur6s sur moddIe. Dans un mo(idle,
I’exploitation d 6t6 faite de Las en haut et dans les
autres. I’inverse. Comme les r6suItats I’ont 6tabli,
pour 1’exploitation on groupe de co'uches dans des
conditions sembIables ou analogues, iI est pIus avan-
tageux d’exploiter du h,rut vers Ie bas que 1’inverse.

Les d6gats & Id surFace sont ainsi moins accen-
tu6s.

ND. D 47 Fiche na 27.858

R. COEUILLET. Les essaFs de soutanement marchant
en France. – Annales des Mines de France, 1960,
septembre, p. I1/30, 16 fig.

Cet expos6 ne d6crit pas les divers modeles de
soutdnement marchant. 11 6tudie Ies 2 exp6riences
a grande 6chelle faites a ce jour en France, a Bruay
et en Provence, avce des mat6riels S. A.H.E. Somemi
pour 6tabIir la fagon dont travaiIIe ce mode de south
nement, et son meiIIeur emploi : couIissement des
v6rins verticatL\ - Iargeur de toit a soutenir - 6carts
entre FiIes successives - caract6ristiques des v6rins
verticaux - densit6 de soutdnement - raIIonges - se-
meIles et chassis - ripage - stabilit6 - extension des
porte-a-faux - boucIier arridre - planchers pr6aIabIeg
- liaison au bIind6 - aIimentation

Avenir du soutdnement marchant : doubIement
des rendements taille, dvdntages subsidiaires (sup-
prcssion des coups dc toit en Provence, foudroyage
FaciIit6) , prix : so.000 a r50.000 FB/m de taiIIe,
amortissemcnl cn 18 a 36 mc)is. ProbI ames restant
a r6soucire pour Id m6cdnisdtion totaIe : grosses

llouiIIes, niches, piles de remblai Ie long des voies.
(R6sumF Cerchar. Paris)

IND. D 2224 Fiche n' 27.807II

J. PRICE et N. MAY. The use of pack dynamometers.
L’enzploi cie d)nam07natte5 dans tei Temblais. – Col-
liery Engineering, 1960, octobre, p. 439/442, 5 fig.

Suite du compte rcn(lu des essais efFectu6s par le
hIRE pour mesurer Id compression des rembIais. On
s’est efForc6 d’6Iiminer Ies causes cI’erreur ou d’eva-
luer Ieurs effcts. I_cs mesurcs obtenues dans des es-
sais de Idboratoire et ceIIes obtenues au Fond ont 616
compar6es. On a compar6 aussi les r6sultdts obtenus
on plat,anl Ie dynamomi’tre sur le mur et dans le
mur. Il en r6sulte que Ie placement du dynamomdtre
sur le mur donne des valeurs de pressions exa96r6es.
Les erreurs vont de 40 a loo %, dues au rapport de
Ia bduteur de rembIai correspondant a 1’instrument,
a la hauteur totaIe et a Ia diFf6rence de compressi-
bilit6 entre I’instTument et les rembIais. L’enfouisse-
ment dans le mIn, au contraire, abaisse le faux d’er-
reur a moins cie 20 %.

IND. D 50 Fiche na 27.770

J. COTTAAR. Resultaten van een onderzoek naar de
mogelijkheden om de vullingsgraad van vuFli.IIg te yer-
hogen. R6snlt4ts ci’ IIne tecberrbe s&r les possibilit6s
a’accra?tre le degr6 cie rembta Tage. – Geologie en
Mijnbouw, lc?60, septembre, p. 388/393, 2 fig.

Pour limiter les decals miniers, on recourt au rem-
blayage avec pierres de lavoir, ce qui ramdne l’ar-
faissement a Id surFace a environ 60 % de l’ouver-
ture de la couche. Un teI tassement petIt encore oc-
casionner des d6gats importants. Le but de la pre-
sente recIlerclre a 616 de d6terminer Ies facteurs qui
agissent sur le degr6 de rembIayage et comment ces
facleurs sont influenc6s

Ld portance d’un mdt6riau cst fort inFluenc6e pdr
le volume des pores cIe sa mdsse. On doit le r6duire
autant que possible. Dans ce but, on doit 6viter une
s6Iection entre Ies grains gros el menus. La teneur
en eau inFluence aussi la portance : une faiblc quan-
tit6 gonFIe Ia masse, une grande quantit6 Ia con-
tracle. La teneur Ia pIus favorable en eau pdrait etre
6 % du voids on sec. Ld diminution du voIume des

ND. D 430 Fiche nc> 28.15 1

V. DAVIDIANTS et A. PIACETSKIE. t’,)uelques ques-
tions sur I'am61ioration du rendement dans I'emploi du
sout8nement m6tallique. – Ugol Ukrainih, na 2, lc?60,
p. 5/6 - BergbauwissensehafterI, n') 17, 1960, p. 453.

Rapport sur I’installation et l’6conomie d’6tdngons
a friction G et d’6tant,ons IlydrauIiques D.T. dans
divers districts d’Ukraine. Les pertes en 6tangons
se sont montr6es pdrticulidrement 6lev6es et ent at-
teint 13 a 15 % en 1958 ; pour les b6Ies 28,5 %.
L’6conomie de bois en taiIles a osciII6 entre 8 et
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pores de la masst. par viI)rare pdrait diFFiciIemt'nt
r6dlisablc' en pratt(luc, mdis ori petIt arriver a un cor-
Iain r6sultat par le soufflage cn place (courant en
trayaux de voirie) penddnt Ia misc en place par
c-ouclle. Ce proc6d6 n’occdsionne pas de s6lection.

IND. E 45 Fiche n'' 27.806

G. GREENOUGH. Aluminium honeycomb cage arres-
ters. Un curate-caRe eII mid d'4beille5 en alnllziniun I. -
Colliery Engineering, 1960, septembre, p. 374/378,
7 fig

En cds de mise a moIette. le fonctionnement du
dispositif de s6curit6 (6vitc-molette) entraine Ie dan-
ger dc chute libre de la cage ; les syst ames de guides
renFl6s. ou cIc cvlinclres llycIrauliqucs arr6teurs. ou
de cables on nylon tendus dans le puits, onI 616 em-
pIoy6s pour arr6ter Id chute.

Chdquc. svsti.me pr6sente cerlains inconvdnients.
On a fail des essais cl’drr6tc-cage utilisant des pla-
clues d’aluminium ondul6es et soud6es de maniare
a former un assemblage en nid d’abeilles ou raTon
de rucllc empIoy6 en construction a6ronautique et
c!’unc haute capacit6 d’absorption d’url effort d’6cra-
scm ent .

Pour raIcntir Id cIInt(- d’unc cafe dans le pdrcours
requis ct avec le taux clc d6c6I6ration constante to-
I6rablc’, on monte des bandes de ces plaques sur des
rails-guides fix6s au cllcvdIement ou au fond du
pufFs. Des rouleaux mont6s sur la cage les 6crasent
en produisanl une d6c6l6ration constante dont 1’im-
portance est ind6pendante de Id vitesse ou de la
distance a parcourir, mais d6pend uniquement de la
force stdtiquc- d’6crasemcnt et du volume 6cras6 sur
une distance donn6e

En efFiIant les extr6mit6s des plaques, on peut
rendre l’effet progressiF. Le systdme est 6conomique,
stIr et demande peu cl’entretien.

E. TRANSPORTS SOUTERRAINS.

IND. E 122 Fiche n'' 27.809

MASCHINEN GLUECKAUF. Anchoring of conveyors.
L' anrtage des conr'o]eilrs . – Colliery Engineering,
1960, septembre, p. 399/401, 3 fig.

11 est un fait bien connu que, Iors des ripages,
un convoyeur d ten dance a descenclre vers Ie pied
de taiIIe et au bout d’un temps on doit enlever
un 6I6ment et Ie reporter en tete de taiTIe.

Pour 6viter cet inconv6ntent, Id firme en vedette
a cr66 un dispositiF qui dvance automdtiqucmcnt
la tete du convovc-ur dans une direction constdnte.
Dans cette disposition. on s’est ins.piN du soul One-
ment marchant : iI y d deux paires d’6tangons : 1’une
est dispos6e aux deux extr6mit6s d’un caisson, re-
tourn6 d’environ 2 m et a fond I6pi'rcment incIin6
vers I’amont, formant sommier sur lequel peut cou-
Iisser un 6I6ment un poll moins large que la moiti6
du sommier, qui est, d’une part, bouIonn6 a I’assise
du bIincl6, et d’autre part, au groupe des decL\ autres
6tan1,ons beaucoup plus rdpprocll6s que les premiers.
Ce groupe d'6tdnt,ons progresse d’al)ord paraIIdle-
ment du sommi€*r, puis qu,Ind iI bute contre I’6tan-
ton c6t6 front de l’autre groupe, iI se caIe entre toit
et mur et c’est Ie sommier qui progresse. Des d6taiIs
sont donn6s sur Ies cvlindres et pistons moteurs. SOIl-
papes, etc. . . et leur Fonctionnement.

IND. E 47 Fiche n'’ 27.863

G. FELGER. Die Schachtgefasstarderung - WantIlung
ihrer Aufgabestellung und -16sung. L extract}on pm
skips - Et'ol#tion des problalnes et de Ie#rs sol#tions.
– Schligel und Eisen, 1960, septembre, p. 607/615,

lg

L’accroissement des tonnages extraits et des char-
ges unitdirt-s, ainsi que le recours a 1’extraction a

multiples, les mains courantes 6lastiques et la struc-
ture des skips. Les stations de chargement se perFec-
tionnent par l’intercaIation de silos, triages et con-
cassage5. pes6e des charges, contr6Ie des d6bits des
1)dn(Ics, contr6le des poussii'res et 6Ijmination du
ruisseIlement des pro,duits.

La descente des pierres dans les puits d’extraction
tend a se d6veIopper. On utilise les t6l6communica-
tions et la t6I6commdnde pour I’automation des
installations. Des \,ucs montrent Ie d6veIoppement
du tonnage extrait par skips en France et en
Grande-Bretagne et surtout en AIIemdpne et Sarre,
I’attaclle a 4 cables avec 5tatimetres _ le guidage
6Iastique < des Roseaux >, la capacjt6 d’extraction
accrue par Ie skip - encombrement plus r6duit des
installations aIIemanclcs a contrepoids par rapport

22

contrepoids, sont faciIit6s par I’extraction a cables

IND. E 20 Fiche n'’ 28.181

X. Traffic control at the Hawthorn combined mine
Le contr81e dlr transPort a la lnine de Hawthorn. –

Colliery Engineering, 1960, oct.. p. 412/425, 19 fig.
Hawthorn. Durllam. conccntrt- trois concessions

sur un puits 6quip6 cIe skip : production envisap6e
8.000 t/jour. Pr6paration pr6vue pour 730 t/h.

Le transport souterrdin se Fait pdr 34 Iocomotives
a accus : 2 6tages d’extraction, 34 km de voies.
Trains de 24 berlinc's cIe 2 tonnes. 24 points dr char-
Cement .

L’article d6crit en ci6tail l’organisation de cct im-
portant transport et dc la sipnaIisation. Une des
caract6ristiques de l’orpanisation est que les Iocomo-
tives ne circulent que sur une section du trdnsport
total. transmettant les trains a la locomotive du sec-
tear sui\’ant. La signalisation comporte un appareil-
Iage tres 6tudi6 assurant, par vovants lumineux de
couIeur, Ie contr6Ie et la s6curit6 du transport. Des
plans montrent scll6mdtiquement l’organisation tIes

difF6rentes parties du rrsedu souterrain.
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aux dngIaises - diFf6rcnts types de vidage des skips
- cdptage des poussiares - bascule a berlines - pes6e

sur convoyeur - DOChcs de dosage - vidage des Lou-
gnous - descente des pierres - comparaison avec les
projets de skips en 1923-l926 - dispositif d’inter-
rupteur magn6tique a une station de chargement
automatique - postt' de macIliniste moderne.

V

V T + t

Les exp6riences de d6sorption ont permis de met-
tre en 6vidence l’aIternance de zones tres perm6abIes
a gaz concentr6 avec des zones denses imperm6dbIes
(sont-eIIes pr6existantes ?) ; la d6sagr69ation de
cette frette par un tir d’6branlement provoque le
D.I., la zone 6ponfe cst souvent Ii6e a des h6t6ro-
g6n6it6s strdtigrdphiques (CmuiIIet leur Fait jouer
le rate de d6tonateur) .

Le d69azage par trous de sonde a gros diamdtre
est pratiqu6 couramment en Belgique et err U.R.S.S.
o& iI donne des r6sultats positifs. Des essais con-
cluants onI 616 effectu6s dans les C6vennes. mais
seulement a la rencontre de couche par travers-bancs
et a l’abri d’une frette de rocker importante.

II semble que, pratiqu6 a I’abri d’un bouclier, iI
pourrait s’appliquer atL\ tragages en couche. Les
mesures de d6sorption servant de contr6Ie de leur
utiIit6 ccpendant, leur application au CHI deman-
derait une mise au point car iI se d6gage pIus rapi-
clement.

F. AERAGE. ECLAIRAGE.
HYGIENE DU FOND.

iND. F 231 Fiche n'> 27.802

X. Six Bells colliery explosion. Public enquiry. Enquate
slit le roI ip de grisoll de la mine Six Bells. – Iron and
Coal T.R., 1960, 23 et 30 septernbre, p. 665 et 707/
710 - Colliery Guardian, 1960, 22 et 29 septembre,
p. 338 et 383/386.

Compte ren(lu du tl61)ut d’enquete sur cette
catastroplle qui a tu6 43 Irommes. Les interrogatoires
des pr6pos6s et t6moins ne parai5sent pas 6tabIir
bien clairement si la cause dc 1’inflammation est
l’6chauffement d’un transformateur ou d’une ban(ie
transporteuse, ou un tir de mine, ou la contrebande
(allumettes, tabac interdits dans la mine) . Une
accumulation de grisou s’6tait produite (r 1/4 % de
grisou) et le minage ave,it 6t6 interdit. Le d6I6gu6
a la s6curit6 6tait sur les lieux et avail mesur6 3 %
de grisou prds du toit d,lns la galerie principaIe ;
on avatt alors r6ajust6 le venturi. I,’enqu6te sera
poursLI lv J (' .

IND. F 31 Fiche n'' 27.875

X. Explosion hazard. La pr£uenlion des explosions. –
Safety in Mines Research, 38111e Rapport annuel pour
1959, p. 10/24, 9 fig.

Rapport du SMRE sur les risques d’explosion et
les moyens de pr6ventic,n 6tudi6s en 1959. AnaIyse
de publications.

Les a6rosoIs employ6s pour Fixer les poussidres de
charbon ; pulv6risations d'6mulsions de o,2 % en
poids d’aIcool 6thyIique. Experiences, r6suItats.

Les propri6t6s physiques de poussidres de roches
inertes imperm6abilis6es, utiIis6es contre les expIo-
sions de poussidres de charbon. Le proc6d6 n’est
utiIe que lorsque I’humidit6 atmosph6rique relative
d6passe 85 %.

Le tTaitement des poussi ares inertes par inhibi-
teur5 d’ignition ajout6s a 1’agent imperm6abilisant
peut rendre leur action pr6ventive plus eFficace.

Le mode d’empIoi des barridres de poussidres de
roches et Ieurs eFfets cnt fdit l’objet de pIusieurs
6tudes

La nature de la source d’ignition et Ia vitesse de
propagation jouent un grand r6Ie dans I’e£Ficacit6
des barrages.

L’a6rodynamisme et le m6canisme des explosions
de poussidres de charbon, la relation entre Ia vitesse
de l’onde de choc et Ia vitesse de la flamme ant 6t6
6tudi6s et les r6sultats sont publi6s.

A noter enFin diverses recherches sur la stratifica-
tion du grisou, la grisoum6trie, Ie danger d’ignition
par Frottement sur Ies roches, les m6tbodes d’6preuve
des appareils antid6Flagrants etc. . .

IND. F 25 Fiche .n'’ 27.872

J. SOMNIER. La d6sorptlon naturelle des charbons,
son application a la pr6vention des d6gagements
instantan6s et a I'explication de leur m6canisme.
Revue de I'lndus+rie Min6rale, 1960, septembre, p.
776/784, 5 fig.

A la mine St-NIdrtin du Bassin des C6vennes
des 6tudc's sur le d6gagcment de COe ont 6t6 eFfec-

tu6es en Grande CoucIre a la cote d’6tage – soo.
On y <, esp6rait » un D.I. qui s’est en efFet proclull
en chassage, le 9 janvier lobo. a 23 m de distance
du pr6c6dent.

Les mesures de d6sorption sur des 6chantillons
pr6lev6s du chantier onE 6t6 imagin6es par le Pr
Hargraves de Sidney. La petite boite 6tanche avec
manomdtre Flexible, tr as simple, est un perFectionne-
ment da a l’auteur ct Ddrand (cheF de Iaboratoire).
L’auteur a d6gag6 une loi simple des mesures suc-
cessives dans Ie temps cIe Ia quantit6 de gaz d6gag6e
par un 6chanliIIon, c est une Ioi hyperboIique qu’on
peut 6noncer : Ie rapport du volume de gaz d6gag6
au volume total susceptibIe d’6tre d69a96 est pro-
portionnel au temps. Si V est Ie volume Iimite total
de v et T une constante :
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IND. F 41 1 Fiche n'’ 28.166 IND. F 440 Fiche n'’ 27.878

I. ICHTCHOUK et V. MAZOUROV. Efficacit6 du
re18chement du massif de chart)on et de la diminution
des poussidres par I'infusion d'eau en couche lors de
travaux de d6pilage. – Ougol, 1960, ao0t, p. 43/47,
5 fig. (en russe).

E=quipement utilis6 dans le bassin du Donetz pour
r6aliser I’infusion : pompc BGN r d6bitant 2 mg/h
sous 150 hpz au moycn de 3 pistons ; cette pompe,
qui pOse 387 kg, est mue par un moteur dc 15 ch ;
I’eau est refouI6e par des tuyaux supportant cette
pression a un distributcur doseur dc 576 mm dc
Iongueur, enga96 dans Ie trou de sonde For6 en vue
de 1’injection ; on a obser\,6, du fait du reIachement,
des afFaissements du toit augmentant du Front vers
l’int6rieur de la taille ; Ia r6partition de I’eau a 616
6tudi6e par pr6lavement d’6chantiIlons dont on me-
surait I’humidit6. Ld poussi ere que donne 1’appareil
entaiIlant, rabot ou llaveuse, ou qui se prociuil au
point de chargement est consid6rablement r6duite :
la moyenne de r.400 mg/m3 en avant d’une llaveuse
Gornial< sans inFusion est abaiss6e a loT aprds in-
fusion et celle de 1.186 mg/m:3 au point de charge-
ment est r6duite a 15. La pression de 1’eau d6pend
de la profondeur du trou de son(ie et, pour 3 m, doit
6tre cIe 55 a ll bpz seIon la nature du chart)on.

X. Dust measurement and pneumoconiosis hazard.
L’analvse des pou5siares et les tisqnes cie pneEmoco-
niose. – Safety in Mines Research, 38"=' Rapport
annuel pour 1959, p. 41/47.

R6suItats d’6tudes sur le m6Idnge des poussidres
respirabIes avec l’dir du mo),en de techniques utiIi-
sant un gaz trac,ant.

b'T6thodc d’6clldntiIIonnapc gravim6triqu(- de la
frdction de granulom6trie rcspirable clc Ia poussidre
a6roFort6e : 6laboration d’un prototype d’6chantiI-
lonneur ,!utonome, ind6pendant d’unc source d’air
comprim6 permeltant d’op6rer pendant la dur6e d’un
post e.

b'I6thodes de comptage automatique et de cali-
brage des particules de poussi Cre.

CoIIecteurs humid,'s de poussidres dans I’air. Re-
chercbes cl’6vaIuation standardis6e du defr6 de
poussi drc. b'l6thode cl’analyse par diffraction des
ravons X. Etudes sur la siTice et Id fibrogen ase.

RecIlcrches sur la pncumoconiose. cxp6riences
pratiqu6es sur des animaux, 6tucles cIe r6sidus puT-
monaircs dans la pn,'umoconiose.

I. PREPARATION ET AGGLOMERATION
DES COMBUSTIBLES.

Bibliographie : 4 r6F6rences ( 1 allem., 1 brit.) .

(R6sum6 Cerchar, Paris).
IND. 1 0140 Fiche nc’ 28.105

K. LEMKE. Technische und wirtschaftliche Auswirkun-

gen der Verschlechterung von Rohkohleneigenschaf-
ten . Infl aerices techniques et £cononzique5 de la dad-
tioration des propri&t&s da chmbon brItt. – GIVckauf,
1960, 24 septembre, p. 1257/ 1263, 9 fig.

Accroissement tIes frais de pr6paration par suite
de 1’augmentation de la proportion de produits fins
(accroissement de 2 FB pdr t cIo chart)on 1)rut ddns
unc mine d6termin6e)

InFluence de la tencur 6Icv6e cn st6riles : r6duc-
lion de Id capaci16 utiI(' des puits d’extrdction, im-
possibilit6 d’dgglom6rer ou d’incorporer dans la pate
a coke des fines et des poussicrs I)ruts.

Irr69uIarit6 des propri6t6s du cllarbon brut et ses
consequences.

II y aurait lieu de pr6voir des silos de r6guIdrisa-
tion avant le Iavoir, qui faciIiteraient son Fonction-
nement et permettrdicnt de r6duire sa cdpacit6 cIe
pointe.

IND. F 411 Fiche n' 28.167

E. ONTINE. Infusion d'eau dans Ie massif dans les
sidges du groupement d'Osinnik. – Ougol, 1960,
ao0t, p. 47/48, 1 fig. (en russe).

Dans le bassin dc Kouznets, on a utiIis6 pour
I’infusion en veine des prototypes d’appdreils a main
(PP.2 ct RPP.2), un prototype SPN I et un en-
sc-ml)Ie Ou NB.

Le SPN I est une pompe pneumatique mont6e
sur patins donnant une dizaine de litres/min sous
9 hpz ; pc>ids 26 kg ; 1’air comprim6 utilis6 est fourni
a 4-5 hpz. L’ensemble Ou NB comporte une pc)mpe
d6bitant 30 litres/min sous 200 hpz, moteur 6let.-tri_
que de 14 ch ; poids PI)mpe + moteur : 670 kg ; un
appareiI de foration de ilo kg pouvant Forer des
trous de sonde de 43 mm jusqu’i so m a la vile'sse
moyenne de o,5 m./min ; enfin des appareiIs de pose
de joints 6tanchcs. L’cmpoussi6rage moyen est db,lis_
sd par I’infusion : de 168 a 54 mg/m3 en taille et
de 139 a 47 mg/m:i pour Ie transport dans une
couc:Ile de 1 ,5 m ; de 348 a 48 mg./m3 en taiIle et
de 202 a 43 mg/m3 pour Ie transport dans une autre
couche de 2,6 m.

IND. I II Fiche n'’ 28.108

G. LINKE. Zur Mechanik und Verfahrenstechnik der
Zerkleinerung in der SteinkOhlerIaufbereitung. Aspects
m&caniqnes et techniques de +onctionnement cilt concas-
sage en Pr6pmalion an cbatbon . – blUckauf, 19601

24 septembre, p. 1288/ 1296, 3 fig.
Le rendement global du concassage et du broyage

technique est tres faible, inf6rieur a1 %. Les pro-
gras sont tres Ients dans ce domaine(R6sum6 Cerchar, Paris) .
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Elude des diFf6rentes soIIicitations appIiqu6es aux
grains de matiCre pour les L)riser : pression, cisdiIIe-
ment, frottement, chocs de grains libres sur une sur-
fdce ou entre eux, ultra-sons, expansion d’un li-
guide interne.

Etude syst6matique des difF6rents types d’appa-
reiIs de concassage et de broya Ere : concasseur a
macIloire, giratoire, Symons, a cvlindres ; broyeurs
a dnnedu et biIIes, a bouIets, a marteaux, i chocs

Dom,lines d’utilisation de ces diFF6rcnts types de
concasseurs et de broyeurs en Fonction de Id duret6
du mat6ridu & L)rover et du facteur de r6duction
d6sir6.

tionnemcnt. r6suItats obtenus. Les llumidit6s finales

sont identiques a ceIIes que 1’on peut obtenir par
centrifugation discontinue ou par filtration.

Tlr6orie de la filtration : loi de Hagen-PoiseuiIIe
donnant Ie dd)it dans un capiIIaire, g6n6ralisation
a Id porosit6 d’un IiI de produits fins, d6terrnination
cIe l’Ilumidit6 r6sidueile en fonction de Ia granuIo-
metric du produit,

Elude de quelques pardmdtres des essoreuses a
paniers perlor6s.

ND. 1 520 Fiche nQ 28.157

R. CHARBONNIER et J. VISMAN. Agglom6ration
du charbon avec liants et analyse statistique d'essais
d'agglom6ration. – Department of Mines and Tech-
nical Surveys, Ottawa (Canada). Technical Bull. n') 9,
1959, octobre, 33 p., 8 fig., 14 tabl.

La prer:-Lii'rc pdrtif_' du bulletin r6sume les donn6es
des 6tudcs lcs plus r6crlltcs publi6cs en Frdnce, en
Grande-Br('tagno et £',1 Am6riquc’. Elle pdsse cn re-
vue l’inFlucncc de la natule du cllarl)on et de sd
granuIom6tric, I’infIL,once du type dc liant (brai et
aspllaltc principaIen'lent) et de la technique d’ag-
glom6rdtion utilis6e (1lumidit6, temp6rdture et pres-
sion ci’dgglom6rdtio,1) .

La secondo partie traitc du contrale de la quaIit6
dcs agglom6r6s (r6sistdllcc a Id compression et es-
sais aux tamI)ours normdlis6s en Am6rique) . Des
cdlcuIs cl6veIopp6s cn annexe mori trent comment
I’analyse statistique des r6suItdts pru[ etre utilis6e
roar mettrc cn 6vicIt-ncc 1’inFluence de clldcune des
variables, a partir de r6sultats d’essais industriels
dans TesqueIs iI est g6n6raIcment impossible de faire
varier un seuI pdramatrc' a la fois.

IND. 1 331 Fiche n'’ 28.109

F. MAYER. Neue Erkenntnisse Uber den Setzvorgang
auf Grund der Potential-Theorie. Nolrt'elles corznais-
sances snr le proce5sms cie 5etzage bas6es snr la tb6orie
all potenriel . – GIUckauf, 1960, 24 septembre, p.
1297/ 130 1, 1 fig.

Les travaux actueTs sur le processus de setzage
s appuient sur la notion d’6nergie potentieIIe eI plus
sur Ia tb6orie de Rittinger. Un m6Iange de grdins de
diFf6rentes densit6s a tendance a so strdtifier suivdnt

la densit6, ce qui rcpr6sente I’6tat cl’6nergie poten-
tieIIe minimum, si par setzage on donne aux frains
unc mobiIit6 sufFisante p.our pouvoir se d6placer
dans Ie Iit. Cette th6orie permet d’expIiquer tous les
ph6nom&nes observes dans le Id\,age par pistonnage.

L’auteur d6veIoppe cette th6orie et l’appTique a
I’dude do l’6voIution de la stratification au cours du
temps et des possibilit6s de lava fTe du chart)on.

IN D. 1 340 Fiche n' 28.106

F. BRINKMANN. Die Verwendung von grobem
Schwerstoff in SchwertrUbewaschen und seine Rack-
gewinnung mit Hilfe der Schwerkraft. L’eltlploi de
ptocilrits lolrtds Rrenlrs clans les laI,airs a mitielt dense
et le#r t&cup6ration & !’aide de la gtarit6. – GIUckauf1

1960, 24 septembre, p. 1275/ 1281 , 5 fig.
La r6g6n6ration du medium diTu6 pdr grdvit6 cst

tras simple et Id porte est n6gIigeabIe si la matiare
Iourde est assez grenue. A une suspension prenue
petIt s ajouter une quantit6 importante cIe produits
de pollution sans qu’on d6passe la consistance cri-
tique. On petIt utiIiser des substances non magn6-
tiques, teIles que la pyrite qui se trouve en qudntit6
suFfisante dans le 1)rut de nombreux charbonnages.

IND. 1 53 Fiche n'’ 28.158

A. McKENZIE, J. PICARD et J. VISMAN. A labor-
atory study of the binderless briquetting of western
canadian coals. nude en laboratoire cie r4gglom6r4tion
sans liant des cbarbon5 cie I’ oue5t dn Canada. – Depart
ment of Mines and Technical Surveys, Ottawa (Ca-
nada). Technical Bull. n'’ 10, 1 959, d6cembre, 31- p.,
27 fig., 3 tabl.

Les aspects technique et 6conomique de I’aggIo-
nr6ration, sans I’aide de Iiant, des chart)ons du Ca-
nada sont peu connus. Jusqu’i pr6sent, iI n’y a pas
eu de presse qui ait r6pondu aux besoins de 1’ini
cItIsErie ou satisfdit aux conditions de temp6rature
et de pression requiscs pour fabriquer des aggIom6-
r6s sans I’aide d’un liant

La s6rie d’cxp6ricnccs pr6limindires relat6es dans
la pr6sente 6tudc, qui d porte sur cles cIldrl)ons de
l’Ouc’st du Canada, montre qu’iI cst mat6rieIIemcnt
possibIe de fdbriqucr sans Ii,ln[ des dggIom6r6s qui
r6sistent a I’6crasement, a I’eau et au gel. Un lipnite
et un cLarbon subbitumineux onE pu etre aggIom6-
r6s sans liant pdr le pr6-chauFfape pendant pIusieurs
minutes a des temp6rdtures cIe I’ordre de 400 a

IND. 1 41 Fiche n'’ 28.107

W. HECKMANN. Die physikalischen Grundlagen der
mechanischen Feststoff-FIUssigkeits-Trennung und ibF
EinfFuss auf der Bau von Entwbsserungseinrichtungen
Les bases pb)signes de la s6pard ion n26cdniqne soiide_
liqzlide et leur infl#ence SIl; la constr#ction des 4pp4_
reils a & gollttage . – GIUckauf, 1960[ 24 septem-hreF
p. 1281/ 1287, 13 fig.

RappeI des bases de la th6orie de la s6dimenta-
tion (loi de Stokes - s6dimentation entrdv6e) - cen-
triFugeuses a bol pIein : types de construction, fonc-
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Ooo'1 C, sui\,i de l’aggIom6ration dans unc presse a
mouIe de Idboratoirc* a cles pressions de 2,5 a 39
tonnes par pouce carr6 pour le charbon sub-bitumi-
riaux et au-dessus de 12 tonnes dans le cas du
lignite. Des essais andlogues sur un charl)on a coke
du type bitumineux i teneur moyenne en matieres
voIatiIes ont montr6 qu’on petIt en faire de bons dg-
glom6r6s sans Iiant s’iI est m6Ian96 avce une matidre
inerte telle que du sable ou un chart)on qui n’est
pas gonFldnt. Les r6sultats pour Ie semi-anthracite
soul, bien quo n6gatifs, ont indiqu6 qu’iI petIt 6tre
aggIom6r6 en rn6Iange avec dtI charbon a coke. II
scmble que ces r6suItats pr6liminaires militent en
Faveur de recherches plus pouss6es dans cette voie
en vue de r6aIiser une presse dcceptable pour 1’ag-
gIom6ration a des pressions dIIant jusqu’i 13 tonnes
par pouce carr6 et capable de traiter du charbon
pr6-chauFf6 a des temp6rdtures de 43 c) a 550- C.

en 1951 - Groupe dAuclrel, cours de 3 mois a 2 dns
pour diverseli fonctions.

En Allemagnc-, I’Administration des Mines con-
IraTe la formation de diverses catejTories de sp6ciaIis-
tes ; la dur6e va de 6 postes a plusieurs ann6es selon
la fonction et 1’age du postulant. Outre surveillants,
bOutefetlx. machinistes. on Forme encore des chrono-
m6treurs, porions de ventilation, contr6Ieurs de
poussidres, etc.

23 r6f6rences bibIiorraphiques dont une (Ba-
taille) sur Id formation a NTonceau-Fontaine.

Q. ETUDES D’ENSEMBLE.

IND. Q 1142 Fiche nc) 28.110

H. KRANEFUSS. Rationalisierung in einem f16zarrnen
Grubenfeld mit sehr dUnnen F16zen, ihre Kosten und
Ergebnisse. Rationalisation clans lin gi5et?tent paut're
avce co&cbes Iris minces. prix de tel'tent el r6snlt4ts.

GIUckauf, 1960, 8 octobre, p. 1325/ 1339, 41 fig.

A Ia mine Sophia-Jacobd (Aix-la-ChapeIIe) , iI
dvait 6t6 question de creuser un nouveau puits pour
accrottre I’extrdction au dd)ut de 1956. Une 6tude a
montH qu’iI 6tait pIus 6conomique d’6quiper le puits
n'’ 4 (d’a6rage) . L’article d6crit Ies modifications ap-
port6es a l’installation d’extraction, la nouvelle tour
en b6ton et Ie hall de d6cagement. Les d6penses ne-
cessaires sent 6num6r6es. L’accroissement de Ia ca-
pacit6 d’extraction dinsi r6aIis6 et simultan6ment les
mesures de rationdIisa[ion onE amen6 une am6liora-
tion de I’6conomie. L’6volution de I’entreprise est
esquiss6e i l’aide des indices dans Ia r6partition du
plan des d6penses d’dprds Ie syst ame standard, avec

Plus de d6tails sur Ies transFormations importantes.
La m6canisation croissante de l’abatage et du

creusement des chassages, en particuIier la multipIi-
cation des rabots et des cbargeuses en gaIeries en
Iidison avec l’exploitation rabattante et I’avancement
acc616r6 des tailles, ont entratn6 Ia saturation des
points cIe chargement. L’auteur expose un proc6d6
d’6vaIuation des d6penses et b6n6fices d’un quartier
pour Ie contre)Ie de I’6conornie des points de charge-
ment a Sophia-Jacob,I. En m6me temps, iT montTe
I’inFluence de l’6voIution des trayaux sur les prix
de revient par Id comparaison des d6penses en sa-

laires, mdti ares et divers pour les ann6es 1956 X 1959
et Ie r'F trimestre de r960 par rapport a 1955. Pour
terminer, mention des projets pour I’dvenir.

P. MAIN-D’OEUVRE. SANTE. SECURITE.

QUESTIONS SOCIALES.

IND. P 22 Fiche n'' 28. III

H. HOELTERHOFF. Die weitere Ausbildung erwach-
sener Bergleute im aus- und in18ndischen Steinkohlen-
berg baLI. Comp16ment de formation de la main-ci’ alltre
pol m les mines a 1'6tranget et en AllenlaRne. – GIOck-
auf, 1960, 8 octobre, p. 1340/ 1346.

Comme suite a une tlldse de sortie de la Berg-
akademie de ClausthaI, l’auteur passe en revue la
formation de mineurs pour des taches d6termin6es ;
surveillant, bouteFeu, ajusteur, 6lectricien, mach[
niste, etc. . . Sou\’ent on s’en tient encore aux m6tho-

des traditionneIIes et on ne tient pas assez compte
des bases p6dagogiques moclernes conFirm6es par la
science et pdr la pratique. Taylor, FavoI et W.B.
Scott sont a la base du T.\V.I. n6 aux Etats Unis
Dans ce pays cependant, it n’y a pas de formation
sp6ciaIe recommdnd6e par 1’Erat pour les mineurs ;
le travail dans les mines n est autoris6 qu’a partir
de 18 ans. Les mines onE recours a deux m6thodes :
dU chantier. avec un moni[eur, et a l’ext6rieur. no-
tamment pour les machinistes, stage de 3 mois chez
le constructeur

En U.R.S.S., Ie mineur qui vent progresser dis-
pose de quatre moyeris : 1 ) 6cole de lo mo,is pour
abatteur, boiseur, etc. ; 2) 6cole de 2 ans pour ajus-
teur ou 6Iectricien du fond ; 3) ecole technique d’un
dn comme ouvrier sp6cidIis6 ou empIoy6 technique ;

4) formation de 7 ans pour Fils d’ouvrier appIiqu6.
Plusieurs mines utilisent aussi la m6thode acc6I6r6e
de formation pour diverses tachcs.

Aux Pays-Bds, on Formc- en quelques mc>is des

abatteurs sp3ciaIis6s et des conducteurs de machi-
nes ; Id formdtion d’ajusteurs dure 3 ans.

La France a obtenu des r6sultats spectaculaires
ddns queIques mines ; cours cie 6 semaines a Couriot

IND. Q 132 Fiche nD 27.870

M'ERIAUX. Les m6thodes de havage int6gral avec
d6schistage. – Revue de I'lndustrie Min6rale, 1960,
septembre, p. 713/747, 18 fig.

Le gisement de potasse d’AIsace movennement
plat a offert un champ d’application 6tencIu au ma-
t6riel automoteur dc clldmbres et piliers.
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On obtient avec ce mat6rieI des rendements chan-
tiers de so [ et plus, Dans certdines fosses du bas-
sin, on a cIa touteFois recourir a d’autres m6thodes :

zones pent6es a plus de 15'’ ou zones pau\’res d\’ec
intercdlaire5 importdnts. On y a d6veIopp6 Ie ha-
vage int69ral. En couclle sup6rieure, cette m6thode
a permis de Iaisser au toit un banc de st6rile de
40 cm. En couclle inf6rieurc, surtout dans le gise-
ment Joseph-Else (Irds pau\’re) , on a pu dm6liorer
la teneur des sels extraits de 30 % : on broie au
toit un banc de scllistc qu’on 6vacuc. a part vers les
rembIais et la re5te dc Id couchc cst abattu par Id
haveuse a 2 tamI)ours (pourvue dt- l’h6lice de
d6schistage) .

service. AppareiIs antid6fIagrants. V6rifications et
approbations. Ventildtion des r6cipients des batteries
d’accus. Locos Diesel. Lampes portatives et prisou-
metres. Photom aIres. Casques de mineurs. Aspira-
teurs de poussieres.

Comme introduction, le directeur de cet important
organisme donne un 1>ref rdppeI des principaux tra-
vaux de cette ann6e en t6te clesquels iI place la cr6a-
lion d’un standard de propre16 (des galeries du point
de vue poussidres) sans dimension. Il espdre le voir
utiliser dans les autres pays. Au cours de l’ann6e,
on a crda unc section des incidents qui coordonne
les enqu6tcs et nomme cles sp6cialistes a cette fin.
Les probIdmes de traindge et de suspension ont 6t6
analyses : la rupture statique n est pas toujours seuIe
en cause, il faut tenir compte des ruptures par fdti-
gue (tabIedu des r6sistances des crochets) .

Les machines a tambours abattcurs, cr66es spe-
cialement pour ces cxpIoitations, sont d6crites en
d6taiI

ND. Q 4 Fiche n'> 28.112

B. NATZEL. Die Bedeutung des neuen Jugendarbeits-
schutzgesetzes fUr den Bergbau. L'illzporlance de /a
no at'elle loi sat in protection des jeune5 o#rvier5 clans
les 7tlines . – GIUckauf, 1960, 8 octobre, p. 1 346/ 1350.

Cette loi, qui est entr6e en application le l'-r octo-
bre r960, rempTace Id loi de 1938 sur Id protection de
Ia jeunesse avec ses diverses adaptations. Elle am6-
Iiore et renforce coIIc. protection dans une mesure
importante en tenant compte dcs conditions tecllni-
eucs et 6conomiques actueTles ; d’autre part, eIIe en-
traine de nouvelles charges pour It's entreprises et
souldve le probIdme difficilement soluble du temps
de travail.

Dans Ia section de la siIicose. on attachc beau-
coup d’int6r6t au d6veloppemcnt d'un 6clrantiIlon-
neur pravim6ttique. II sembIe, qu’on arrivera a des
r6sultats plus reproductibles que par le comptage.
Le S.M.R.E. a particip6 a la lo' ConF6rence des Di-
recteurs de Stations d’Essais a PittsburgTh. Des
membres du personnel onE assist6 a d’autres Nu-
nions internationales qui sont 6num6r6es.

IND. R 216 Fiche n'’ 27.765

W. MAAS. Het tiende internationale Congres van
directeuren van proefstations op het gebied van de
veiligheid in de mijnbouw. Za /Om'’ Conf6tence inter-
nationale des directents de stations d’e5s4is dans le
domaine de la s&czmit6 dans les mines. – beologie en
Mijnbouw, 1960, septembre, p. 347/353, 1 fig.

BreF compte rendu de cette conF6rence qui s’est
ttnue a Pittsburgh (Penna, Etats Unis) du 28 sep-
tembre au 2 octobre 1939. Le sujet 6tait limit6 au
dc)maine des mines et concernait : a) la s6curit6 des
explosifs ; b) Ics coups de grisou et de poussidres ;
c) les incendies. Les divers pays 6taient repr6sent6s
par leur directeur resp'ectiF des stations d’essais et

queIques sp6cialistes. Parmi les 70 publications pr6-
sent6es : 27 se rapportaient aux expIosiFs, 7 aux
coups de grisou et de poussi ares, 9 aux possibiIit6s
d’initiation des explosions, 9 a Ia ventilation, 14 a
Ia combustion spontdn6c, 4 aux grisoumatres.

La loi distingue entre enFants en dessous de 14
ans et jeunes gens de 14 a 18 ans.

Base et cons6quences - temps de travail des jett-
nes ouvriers - circonstances d’interdiction et de
limitation de tra\’all - devoirs de tuleIIc de I’entre-
prise - contr6Ie de I’6tat de sant6 - ex6cution des
prescriptions de la loi - d6Iits et contravention.

R. RECHERCHES - DOCUMENTATION.

IND. R 123 Fiche n'’ 27.873

X. Safety in mines research. Rechercbe Za la s&ctrvit&

dani les lllines pOtIt 1959 - 38lne: Rapport. – Safety
in Mines Research Establ., 1960, 66 p., 13 fig., +
4 p. - Iron and Coal T.R., 1960, 23 septembre, p. 689
- Colliery Guardian, 1960, 20 octobre, p. 482/490,
6 lg

Compte ren(lu (p. 47/53) de'; ess;ais effectu6s sous

les rubriques suivantes : E:\plosiFs et expIoseurs -
Cardox et Hvdrox.

Quant aux nationaIit6s, il y cut : 4 belges, 14
aIIemandes, II angIaises, 5 frangaises, 11 japonaises,
2 IloIlandaises, 14 polonaises et 9 des Flats Unis.

L’auteur note quelques points int6ressants sur la
s6curit6 et l’essai des explosiFs, l’originc. d’un coup
de grisou par le tir, le danger du tir en pratique, le
tir avec d’autres substances que les expIosifs, les
couPS de wussiares, les coups de grisou, les pc>ssi-

biIit6s d’initiation, ventilation, ’incendies, grisou-
matres

Dur6e de service des cables de diverges natures
R6sistance a la p6n6tration par 1’eau des cables en



Bibliographie

FREIBERGER FORSCHUNGSHEFTE A 167 – 4.
Tagebautechni$ches Kolloquium am 22. und 23. Okto-
ber 1959 in Freiberg – Brennsfofftechnische Gesell-
schaft in. der Deutschen Demokratischen Republik. –
4' Colloqne sur la tecbniqne des exploitations en car-
riares, les 22 et 23 octobre 1959 a Freiberg. – 142 v.
74 fig., 19 tabl. - Akademie Verlag Berlin W 1. Aoat
1960. - Prix : 13 DM.

Pour en fdciliter l’utilisation, I’auteur a adopt6
une pr6sentation en tableaux s6par6s constituant
chacun urI ensemble complet ; en regard de chaque
tableau, on trouve un bref commentaire qui Fournit
tous les renseignements n6cessaires a sa compr6-
hension et a son utilisation

Ce d6coupage ne nuit en rien au caractdre mG
thodique de l’ouvrage, obtenu par l’ordonnance des
diFF6rents tableaux et par leur groupement en douze
cIlapit res.

Le premier chapitre est consacr6 aux bases th6ori-
ques de l’6tude des gaz : unit6s de mesures, Iois
des gaz, tableaux de constantes physiques, m6tho-
des de d6termination du pouvoir caIoriFique et de
la vitesse de propagation de la Flamme, enthalpie
des fum6es en fonction de l’exc es d’air, anajyse des
gaz et m6thodes de dosage du CO.

\V. NIACKRODT : Erkcnntnisse und Erfahrun-
gen mit Zahnradgctriel)en, vornehmlich im Berg-
ball. - Notions et exp6riences sur les trains d’engre-
nage, sp6cialement pour les mines.

H. FROST : Durch VieIecl< angetriebene lang-
gliedrigc F6rderkette-_. - Chafne a maiIlon5 longs
de convoyeur a commande par tourteaux.

R. CIESIE:LSKI : Zugkraftmessungen u,Id Mes-
sungen tIer Fallrzcugwiderstande an einigen in
Braunkohlcntagebauer1 eingesetzten Lokomotiven
und Wagen. - NIcsures de la force au crochet et de
Id r6sistance au roulcment de queIques locomotives
et wagons utiIis6s dans les carridres de Iignite.

\V. BALL:MANN : Bekampfung der E=ntIade-
schwierigkeiten von Kohlewagen bei Frostein\vir-
kungen besonders mittels Vibratoren. - Elimination
des diFficult6s de d6chargement des wagons de
charbon en temps de geI6e sp6cialement au moyen
de vibrateurs

M. BRATKE : Al<tueIIe Probleme der Messung
und Entwicklung der Arbeitsproduktivitat im
BraunkohIenbergbau. - ProbIdmes actueIs de la me-
sure et 6voIution de I’efFet utiIe du travail dans Ies
mines de lignite.

E. MUELLER : Die ErmittIung von Arbeits-
kraftekennziFfern ia Braunkohlentagebauer1. _ Ld
question des efFecttFs dans les carridres de lignite.

Viennent ensuite six chapitres a caractare plus
technique :

– Dispositions g6n6raIes des installations d'utiIi-
sat ion.

– Braleurs a gaz (conception, caIcul et fonction-
nement) .

– Applications domestiques.

– Empiois indUstTieIs et donn6es n6cessaires au
calcul des fours (lois de transmission de la
chaIeur ct conductibiIit6 tllermique des mat&
riatLX) .

– Cllauffage au gaz (et on particuIier technique
de chauFfage par rayonnement infrarouge).

– Evacuation des fum6es et r6aTisation des demi-
n6es .

Dr.-Ing. U. BECHER. Gasanwendungstechnik Kompen-
dium. Tecbniq&e de 1’&tilisation dII gaz. – M. Berg-
akademie Freiberg Hauptabteilung F&rnstudium. 1961.
543 p., 550 fig., 255 tabl., reli6 nile, 30 X 21 cm. -
Prix : 19,20 DM.

Ce manuel, destin6 aux CIb’es des 6coles techni-
ques et des 6coIes sup6rieures de Ia R6pubIique
F6d6raIe, constitue un recueil tres complet des don-
n6es n6cessaires au caIcuI et au montage des instal-
lations domestiques et industrieIIes d’utilisation du
gaz

Le chapitr€’ 8 est consacr6 au calcul du rende-
ment thermique des installations et Ie chapitre 9
aux compteurs et appareils de mesures de ci61)it.

Le chapitTe ro traitc de Ia qualit6 du gaz (indice
de Wol)be, inFluence de la teneur en COz et en
souFre. . .) et Ie chapitre ll des dispositiFs de s6cu-
rit6 (r6guIateurs de pression, vannes automaHques
et dispositifs destin6s a emp6cher les retours de
flamme)

L’ouvrage se termine par un tres court chapitre
consacr6 a l’6cIair,lgc des rues.
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V. VIDAL. Exploitation des mines. Tome 1 : Travaux
miniers, par V. Vidal, Professeur d'exploitation des
mines a I'Ecole Nationale Sup6rieure de I' Exploitation
des Mines de Saint-Etienne. - 728 p., 630 fig., 16 X
25 cm. 1961. - Edit. Dunod, 92, rue Bonaparte, Paris
6''. Reli6 toile sous jaquette. - Prix : 92 NF.

L’exploitation des n lines en France vient d’6vo-
luer trds vite. Le cbarl)on, Ie fer, Ia potasse se sont
concentr6s et modcrnis6s et Ie retard dans les in-
vestissemenls, do a unc guerre arrivdnt aprds une
crise 6conomique de longuc dur6e, est maintenant
rattrap6. L’6volution des m6tllodes et du mat6rieI
n est pas close. Cependant un palier se desssine
dans les rendements et dans les progrds possibIes,
tan(Iis que les conditions du march6 deviennent tr as
difficiles, notdmment pour le cIlarbon.

Ce Ii\’re, dont Ie premier tome vient d’6tre pubIi6
chez Dunod, fait Ie point de ce qui a 616 fait et
de ce qu’iI reste & Faire sur les trois plans de la pro-
ductivi16, de l’6conomie de 1’eFFort humain et d’une
s6curit6 accrue. Pour l’aI)atdge et en France. les

chiffres de 5 milliardls de coups de peIIe par an et
de 200 millions d’operations manueIles de poses ou
d6poses d’6l6ments de soutanement situent Ie che-
min a parcourir. Ce n’est Ia qu’un exempIe que
nous donne bI. Vidal. En g6n6raI, pour r6soudre
ces problames, il Faut avoir pr6sentes & l’esprit toutes
les possibilit6s scientifiques et techniques nouveIIes
– dont tanf d’industries b6n6Ficient d6ja si large-
ment pour y adapter le ma16riel minier, I’organisa-
lion et les m6tho,des

La sp6ciaIisation ne doit pds masquer a l’in96-
nieur l’ensemble des probldmes miniers qu’iI ren-

contrera succssivement au cours des cllangements
d’orientation et d’6cllelon de sd carrii’re notamment.

Ce sont les donn6es e5sentielles dc ccs probIdmes
qui sont rassembl6es dans cet ouvrage de syntlldse,
livre de r6f6rence pour I’ing6nieur d’exploitation,
li\Te cl’6tude pour I’6Idve-ing6nieur.

ANNALES DES MINES DE FRANCE

Janvier 1961.

bl. Pelissonnier expose la tll6orie m61aIIog6nique
des structures pdI6insuIaires qui constituera pour le
mineur m6tallique un fiI conducteur \’ers de nouveI-
les d6couvertes

Dans le cadre des conf6rences sur l’Energie,
M. Desrousseaux 6tudie Ie prd)lame du charbon
et de la poIitique 6ncrg6tique.

M. GaII pr6cise dans queIIes conditions et pour
queIIe raison le Gouvernement fran(,dis vient de
Faire pdsser la bauxite et la fluorine du r6gime des
carridres a celui des mines.

Compte-rendu du Congr ds sur la pollution at-
mosph6rique (Harrogate, octobre r960) pr6sent6

par M. Garin.
Chronique et divers.
Statistiques mensuelles des productions miniares
et 6nerg6tiques.
Nl6taux. minerais et substances diverses

– Technique et s6curit6 minidres.
Bibliographic.

– Communiqu6s.
– Donn6es 6conomiques diverges.
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Communiqu6s

13' FOIRE INTERNATIONALE DE LIEGE

27 mai au II juin 1961

Les nouveaut6s techniques au service de la relance
6conomique.

La 15e Foire InternaLlonale de Liege, qui se tien-
(Ira a Coronmeuse du 27 mai au 11 juin 1961, a
adopt6 comme thame g6n6raI : < Les nouveaut6s
techniques au service de la reIdnce 6conomique ».

ElIIe groupera tous les biens d’6quipement desti-
n6s aux mines, a la m6taIlurgie, a la m6cdnique et
a l’6lectricit6, de m6me que les innovations r6centes
mises sur le march6 par certains de ces grands sec-
teurs .

Une section de la 13e Foire sera consacr6e' aux
fastes de I’industrie armuri dre Ii69eo'ise, a son his-
loire et aux fabrications d’armIes de cLasse les pIus
pcrfectionn6es. Elle .I'intituIcra : < L’ArnIe de
clrdsse, Fleuron traditionnel de la fine m6canique ».

Enfin. une section « Construction et batiment »
pr6sentera au pubIic Ies engins Ies plus modernes
de g6nie civil et les utiIisations actueIIes de maR-
riaux de construction dans 1’habitation.

Les services permanents de la Foire Internationale
de Liege, 17, bouIe\-ard d’A\,roy a Liege (BeTgique) .
t61. (o4) 32.r8.80 adresseront aux industrieIs inK-
re'ss6s tous les renseignements qu’iIs d6sirent et les
aideront dans toutes les d6marches pr6aIables a leur
participation .

science pour qu'ils arrivenl d mieux se connaitre ct
a 6cllanger Ie fruit cIe leur travail

La Conf6rence Gordon sur Ie Charbon aura lieu
celte ann6e du 12 au 16 juin, a Ne\v Hdmpton
New Hampshire. Le theme principal est « La
Science clans la Pr6paration du Chdrbon »

Le suje t g6n6ral est l’6tudc des principes scienti-
FicTues de la pr6paration du charbon en vue de la
cdrbonisation, de la combustion, de la gaz6iFication
ct d’autres u[ilisations. Les sujets sont plus sp6ciaIe-
Inent :

b'Iati€'res min6raIes dans le cIlarbon et leur na-
ture
Bris du cIldrbon et proc6d6s de concassdge.

– Propri6t6s chimiques et physiques du charbon
en rapport avec la cIassification et les techrri-
que5 de s6paration des matidres min6rales.

– Propri6t6s physiques et chimiques du cllarbon
en relation avec I’690utta£Je et le s6chage du
charbon Fin

D6schIammape ct r6cup6ration du chdrbon des
eau)( us6es.

– D6veIoppement des proc6d6s de contr6le conti-
nu de qualit6 et d’6chantiIlonnage.

– )’I6Iange du charbon et conception des appa
reils

– RIl6oIogie du charbon en suspension (IdrIS 1’eau
et ses rapports avec le tTansport hydraulique.

– Contr6le de l’6coulement du chart>on a partir
d('s silos.
Rechcrches r6centes

Les demdndes de ren5eignements compI6mentai-
res doivent 6tre adress6es a R.A. Glenn, Chairman
1961 Gordon Research Conference on Coal, c/o
Bituminous Coal Research Inc., 121 Me),ran Ave-
nut, at Forbes, Pittsburgh 13, Pennsylvania, U.S.A.

1961 GORDON RESEARCH CONFERENCE ON
COAL - New Hampton, New HampshIre, 12- 16 juin

961

Les Gordon Research Conferences ont 6t6 6ta-
1)lies en 1931 cldns Ie but de r6unir Tes hommes de
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t D6cantation plus rapide
Meilleure filtration

+ Se dissout facilement
dans I'eau froide

Ce nouvel agent organiquc de nocu-
lation du type polyelectrolyte est
tout sp6cialenrent congu pour donner
une d6cantation plus rapide et une
nreilleure filtration dcs suspensions
aqueuses de mati ares solides Rnenrent
divis6es. Facilemenl soluble dans 1-eau
froide. iI donne des solutions trds
stables ct ne se d6t6riorc pas lors dc
I'entreposagc.

(B) BREVETS DEM ANDES POUR LES PRINCIPAUX PAYS INDUSTRIELS

Pour tous renseignements techniques, adressez-vous a

IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES ( BELGIUM ) SeA.
32. RUE' E. TOL_l_EN ACRE BRUXELLES 2
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Le plus grand transporteur a couTroie souterrai% d’ Ang}eterre est moNg s&t

ROUIEMENTS HICE
Le transporteur i courrore ci-contre a Ct6
construit par Naylor Bros. Ltd.,Golborne,
Lancs., pour la d East l\lidlands DivIsion
of the National Coal Board}>. C’est Ie plus

long d’Angleterre et il se compose de huit

transporteurs de 122 cm de largeur en tan-
dem avec une longueur totale de la cour-
roie de 2 SI 3, j m, une difference de ni'veau

de 228,5 m et un ddbit de 25oo tonnes
par 8 heures. Chaque unitC est comman-
dae pat un moteur electrique de I ao CV.
Le tambour de commande a 96,5 cm de

diam are. L’installauon est aliment6e par

neuf transporteurs a courroie concave de
ro7 cm. Les tambours d’extr6mit6, les
tarnbours du m6canisme de commande et

les rouleaux porteurs sont touS mont6s
sur roulements aEiSP. L’Installation est
en service depuis 7 ans et n’a donnd lieu

a aucun incident durant tout ce temps.

Les roulements H89EP dans les transpr ir-

teurs a Courroie procurent :
• S6curit6 de marche –pas d’CchaufTcnlcnts
• Rotation facile des rouleaux-t:conomic

de force rnotrice
• Economie en lubrifiants et en travail

de graissage
• Augmentation de la vie de la courruie,

du fait qu’il n’y a plus de glrssement
• Am61ioration du rendement du trans-

porteur
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