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sans glissement
b; d

La courroie POWER GRIP T BELT
de la US Englebert est une invention
brevet6e de la US Rubber.
Des milliers d’usines ont transform6 leurs

transmissions avec ce systdme bien plus
pratique et avantageux. L'utilisation de
cette courroie a permis d’augmenter
fortement l’efficacit6 des m6canismes et
des machines, et a donn6 naissance a de
nouvelles applications surtout dans les
6quipements nouveaux.
Cette courroie permet un fonctionnement
sans glissement, sans bruit, sans vibration,
sans graissage, sans tension initiale, sans
ducun entretien. Par cons6quent, elle
prolonge la vie des palicrs ct roulements.
Nos Services Techniques se tiennent
gratuitement a l’entidre disposition des
int6ress6s pour la documentation, 1’ dude,
les conseils et le calcul de leurs trans-
missions.

Englebert
1, rue des Vennes - Lidge
T61. 04 - 43.36.58

Paul tous renseignements, sans engagement.
adressez-vous au Service Industrie
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TELEPHONE DE SECURITE INTRINSEQUE

S.P.R.L. LEOP. DEHEZ

97, Avenue Defr6

BRUXELLES 18 - T61. : 74.58.40
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GREEN BON
La meilleure courroie transporteuse pour les conditions les
plus mauvaises.

La meilleure courroie transporteuse pour toutes conditions.

Fabriqu6e par les pionniers des courroies multipli6es r6sistant
au feu.

GREEN BOND
Combine les avantages du p.v.c. a ceux du t6ryldne, donnant
une plus grande force par toron que n'importe quelle autre
courroie Tultipli6e de poids 6quivalenti une plus grande
flexibilit6 et une dur6e de service plus lo.ngue.
La frame de construction des torons est unique : elle comprend
des anti-d6chirures r6duisant I'incidence des d6chirures longi-
tudinales et assurant toutes facilit6s d'alimentation. A recueilli

I'entiare approbation du British National Coal Board, de
I'Inspection des Mines des Indes, de I'Institut National BeIge
de l’lndustrie Charbonnidre et du Minist6re des Mines des
U.S.A. oa elle lut catalogu6e comme r6sistant a des flammes
28-28

GREEN STAR 95
Cette courroie de premi6re qualit6 est fabriqu6e d'upe
toile tiss6e sp6cialement avec fil de Nylon et doub16e d’un
coton U.S. de premidre qualit6 piqu6 sur la chaine et sur la
trame. Ceci donne une immense r6sistance a la tension et une
exceptionneIFe r6sistance aux d6chirures et aux chocs. Les
torons sont attach6s au moyen d'un compos6 p.v.c. sp6cia
et les tapis sont fabriqu6s d'un p.v.c. d'abrasion r6si;tant.

I–' -

Demandez AUJOURD'HUI
des d6tails techniques concernant :
a GREEN BOND BELTING
• GREEN STAR BELTING

A.M.B I

I NOM „dREEN
socnTE

BOND
ADRESSE

RUBBER IMPROVEMENT LTD
Rilex Works, Wellingborough, Northants {Grande-Bretagne).
ou PROCHAR, 27, rue Saint.Jean, Anderlues, Belgique.

T61. : (07) 52.31.42 - 52.39.68
I
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Soci6t6 Anonyme des Ateliers

HaasCk)pco F.BRASSEUR
S. A. au capital de 2.400.000 N.F.

184, avenue de Ligge
VALENCIENN ES

T61. : 46.43.47 ( Nord) FRANCE
KLES COMPRESSEURS D’AIRVT

Plus petits. – Plus 16gers. – Plus puissants.

TREUILS de HAIAGE
et de

RACLAGE
toutes puissances

Pa:ds 990 kg. pour 3,2 m3/min.
$elon DIN 1945 et 1952.

RAVANCEURS - POUSSEURS
hydro -61ectriques

MOTEURS
\ /a air comprllne
de 0,5 & 60 cv.VT 4

P,ids 1.050 kg. pour 4,5 m3/min.
seton DIN 1945 et 1952.

B

MATERI ELS BREVETES ET STANDARDISES

VT 5
P,id, 1.315 kg. pour 6.4 m3/min.

selon DIN 1945 et 1952. LE MATERIEL DE MINES

VICTOR
VT 6

Poids 1.630 kg. pour 8.9 rrl3/min
selon DIN 1945 et 1952.

WALLSEND-ON-TYNE
Y4

Perforatrices rotatives 61ectriques ou d air
comprim6, pour charbon et roches

a avancement automatique,
a avancement m6canique,
a pousser & la main.Utilisez notre service LOCATION-

COMPRESSEURS ET OUTILLAGE
PNEUMATI(,)UE.

Taillants et Fleurets.

Vous serez toujours certains d'avoir
sur vos chant i ers un mat6riel SUR,
ROBUSTE, ECONOMIQUE avec

garantie.

Extracteurs et Purgeurs d'eau
Robinets et Filtres d’air,

Coffrets de chantier et
Transformateurs d’6clairage anUd6flagrwlts.

Equipements d'6clairage et de signalisation
antid6flagrants pour tailles et voies

Prise de courant
et Prolongateurs antid6flagrants.

44_46/ chI Te1 {02) 18 45 45
Services r6gianaux : Anvers, Chorleroi, Liige, Ettelbrack CG1.-D.)

AGENTS GENERAUX :

Etablissements H. F. DESTINE, S. A+
33, rue de la Val16e, Bruxelles - T61. 47,25.32

IV
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Jumbo hydraulique sur pneus

avec foreu ses hydrau ligue:

sur glissi8res & longue course
pour abatage et boulonnage
dans une mine de fer lorraine

550 appareils en service
ce jour

274 cours Emile Zola
VILI£URBANNE (Rh6ne)
T61. : 84-74-01 (3 lignes) PH3tO F4aNchautN

SECOMA Agence PARIS et EXPORTATION, 89, rue Fa St-Honor6, PARIS 8e
T61 BALZAC 38.05 {3 lignes group6es)

ubourq
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des millions de pieux

ex6cut6s dans plus de 60 pays

S. A. Pl£UX FRANKI . 196, RUE 6R£TRY, U£6E (BEL610UE)

HMP#gIBB

VI
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PBEPABATION MECA ,
Concasseurs-Broyeurs-Cribles

HOUILLES ET COKES :

Tromrrrel.
collcasseu rs

Coneosseurs
a simple elfet

Concasseurs d cylindres
et machoires

Broyeurs
a morleavx :rival!!:

MINERAIS DE FER :

Concasseurs i maehoires
double eflel

Concasseurs
a cylindres

Broyeurs d marteoux
avec entraineur d chaine

Cribles rotalils
a disques

Echontillonneors & cB

MINERAIS NON FERREUX :

Broyeuis
a marteaux

CORlasseurs giraloires Broyeun d boulels

Tables
d’6goutlage

lamb
vibranls

PI

gila
ellis
oiresConcasseurs

a percussion

Cribles
a r6sonance

loveurs
vibrants

Alimentateurs
a paleltes

APPAREI LS DRAGON S.
Soci6t6 Anonyme au capital de 2.100,000 NF,

A.
Sidge Social et Uslnes :

FONTAINE prds GRENOBLE (lsdre)
T616phone : 44-84-24 + a GRENOBLE

DIRECTION A PARIS : 92, Avenue de Wagram
T616phone : CAR. 84-70 +.A\

no
(17')

CATALOGUES
TE AD78

SUR DEMANDE

Repr6sent6 en Belgique par
I'lng6nieur FOBELETS, Ing6nieur Civil A. I. Ms

avenue des Crocus - BRUXELLES 7 - T61 : 21.96.5252,

VII
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t D6cantation plus rapide
t Meilleure filtration
+ Se dissout facilement

dans I’eau froide

Ce nouvel agent organique de nocu-
lation du type poly61ectrolyte est
tout sp6cialement congu pour donner
une d6cantation plus rapide et une
nleilleure filtration des suspensions
aqueuses de mati6res solides Hnenrent
divis6es. Facilement soluble dans I'eau
froide. il donne des solutions trds
stables et ne se d6t6riore pas lors de
I'entreposage

(B) BR£V£TS DEMANods POUR L£S PRINCIPAUX PAyS INDUSTRIELS

POUr tOUS renseignements techniques1 adressez_vous a :

IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES ( BELGIUM ) S. Ae
32' RUE E' TOLI_ENAERE BRUXELLES 2

X llIB
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chargeuses

locotracteurs

rabots rapides

jumbos

Distributeur Stockiste
Etablissements VERMEIRE, 63, rue du Centre, VERVIERS T61. 1087) 241.21



Appareils
de sauvetage

UVETAGE

RITE
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EXCLUSIVITE

„,;. i„ Ets ANTHONY BALLINGS
’DRAEGER

6f avenue Georges Rodenbach - Bruxelles 3 - T61. : 15.09.12 - 15.09.22
BELGIQUE ET Gd-DUCHE

Consultez-nous

Votre s6curit6
D6tecteur de gaz

19/31 c'est notre m6tier

X'
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Les charbonnages
61ectrifient

modernes
leurs avoles

•

•

•

•

•

•

•

Utilisation d’une source d’6nergie nationale : 1’61ectricit6B

Rendement sup6rieur, grande robustesse du mat6riel.

Lon96vit6 des locomotives et faibles amortissements.
Machines silencieuses, simples, propres.

S6curit6 de fonctionnement, grande souplesse d’exploitation.
Entretien r6duit et 6conomie de personnel.

Augmentation de la productivit6.

ACEC met a la disposition de I'industrie charbonnlere ses bureaux d'6tudes
et de construction, par I'interm6diaire de son service sp6cialis6 de “Traction
Industrielle ” pour vous proposer le mat6riel qui convient a votre exploitation.

Demandez-nous, sans engagement, Ict brochure
„ La traction 61ectrique dans les mines ,

IImB
CHAnt EnD

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE CHARLEROI
soc: iTE ANON Y ME

XI



Ateliers de Raismes (Nord) fond6s en 1859

CONREUR - LEDENT& C“
TOUT LE MATERIEL
D’ACGLOMERATION
PRESSES A BOULETS

DE TOUTES PRODUCTIONS

6

PRESSES A BRIQUEl-rES
SECHEURS - BROYEURS
DOSEURS - APPAREILS

DE MANUTENTION
0

F:iETTE3 :\IOU: 3USES D: REClIAliGE DE PRESSES

A BOULETS POUR BOULETS ORDINAIRBS OU
fOUR BOU LETS RATIO:;:'qE LS BnEVETE3 Se G+ D . G

0

CRIBLES VIBREURS
MECANIQUE GENERALE

MATERIEL DE MINES
TAILLAGE D'ENGRENAGES - LIMES

SOCIETE DES MINES ET FOND ERIE S DE ZINC DE LA

VIEILLE MONTAGNE
Soci6t6 Anonyme Direction g6n6rale : ANGLE UR T616ph. : Liage (04) 65.38.00

Telex : Lidge (04) 256

ZINC & P L 0 MB
sous toutes leurs formes

Cd Ag Hg - Bi TI As
Blanc de Zinc

• Poussi6re de Zinc

• Acide Sulfurique

Sulfate de Cuivre
Sulfate de Thallium

Ars6niate de Chaux

Produits sp6cTaux (de qualit6 61ectronique) : GERMAN IUM-SILI CI UM

PRODUITS HYPERPURS :
Zn - Pb - Cd - Hg - Bi - As - TI - TII - TZCIZ - ZnBr2



Etude et r6alisation
de si6ges
d ’extraction complets
Chevalements
Tours d’extraction
Molette$
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 1 9,2 t, profondeur 1000 m,

vitesse 1 6 m /sec, diamdtre poulie Koepe 4,5 m

STERKRADE AKTIENGESEIISCHAFT .USIEESDESTERKRADE.AIIEMAGNE

AgeT =: Lu,sits Belgique S. A. SABEMI, 36, place du 20 aoOt, Liege. T61. 23.27.71



( RIB LA ;..
12. boulevwd de Berlaimont, BRUXELLES I

T61. 18.47.00 (6 lignes)

MANUTENTION - PREPARATION

MINERAI - CHAR BON
eo KE - CI MENT - etc.

ENTREPRISES GENERALES

mines - carri8 res - indus+rie
ETUDES ET INSTALLATIONS INDUSTRIELLES COMPLETES

in -I.L

EUTZ

Locotracteurs diesel-hydrauliques

9 d 90 CV

1 WE/ 9 1 1 R U f E : EE FH :11) ; E : 1 1 : p 4 ; B 0 5B \ u( ! i i : Ie : ) S

air par eau

Locotracteurs de chantier

Locotracteurs de mines de

Pour la R6publique du Conqo : « Deutz-Congo »



our et'' au
G6n6phone

G6n6phone
_ Hetd G 159

Poste mura
autog6n6rateur

;
br)
D
e

L

\; b

G6n6phone
t616phonique et deMat6riel sighalisation

BIIND€ • ETANCHE • ANTIDEFIAGRANT • S£CURIT£ INTRINS£QUE

D’ELECTRONIQUE D’AuTOMATlsME
138. Boulevard de Verdun COURBEVOI E (Seine) D£F. 41.20

Agent exclusi} aupr is des Charbonnages de Belgique : Etabliuement8 BEAUPAIN, 105, rue de Serbie - LIEGE
Agent exclu8if pour Ie Congo et le RuandabUnrndi : Bureau Technique BIA, BRUXELLES - LEOPOLDVILLE - ELISABETHVILLE



AUTRES SPEcIALITEs : VENTILATEURS CENTRIFUGES DE TOUTES
PUISSANCES A RENDEMENT ELEVE, TIRAGE MECANIQUE

XVI
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COMITE DE PATRONAGE BESCHERMEND COMITE

MM. H. ANCIAUX, Inspecteur g6n6ral honoraire des Mines, a
Wemmel .
BRACONIER. Adrninistrateur.Directeur-G6rant de la
S.A. des Charbonnages de la Grande Bacnure, a Lidge.
CANIVET. Pr6sident Honoraire de 1’Association Char-
bonniere des Bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre,
a Bruxelles

L

L

P. CELIS. PrEsident de la F6d6ration de I'lndustrie du Gaz,
a Bruxelles

P. CULOT. Pr6sident de I’ Association Houillere du Cou-
chant de Mons. a Mons.

P. DE GROOTE, Ancien Nlinistre, Commissaire Europ6en
a l’Energie Atomique.
DEHASSE. Pr6sident d’Honneur de 1’ Association Houil-
liFe du Couchant de Mons. a Bruxelles,

L

A. DELATFRE, Ancien Ministre, a Paturages
A. DELMER. Secr6taire Gdl hal Honoraire du Ministdre

des Travaux Publics. a Bruxelles.
N. DESSARD. Pr6sident d'Honneur de I'Association

Charbonnidre de la Province de Lidge, a Lidge.
P. FOURMARIER. Professeur dmaite de I'Universit6 de

Liige, a Liige,
L GREINER, –Pr6sident d’Honneur du Groupement des

Hauts Fourneaux et Aci6ries Belges, a Bruxelles.
E. HOUBART. Pr6sident du Conseil d’Administration de

la F6d6ration Professionnelle des Producteurs et Dis'
tributeurs d’Electricit6 de Belgique, a Bruxelles.

L. JACQUES, Pr6sident de la F6d6ration de l’Industrie
des Carri&res. a Bruxelles.

E. LEBLANC. Pr6sident de 1’ Association Charbonni dre du
Bassin de la Campine, a Bruxelles.

J. LIGNY, Pr6sident de 1’Association Charbonni6re des
Bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre, a Marci-
nelle
MEILLEUR, Administrateur-D616gu6 de la S.A. des
Charbonnages de Bonne Esp6rance, a Lambusut.

A

A. MEYERS -(Baron), Directeur G6n6ral Honoraire des
Mines. a Bruxelles.

I. ORBAN. Administrateur-Directeur G6n6ral de la S. A.
des Charbonnages de Mariemont-Bascoup, a Bruxelles.

G. PAQUOT, Pr6sident de 1’ Association Charbonnidre de
la Province de Lidge, a Lidge.

O. SEUTIN. Directeur.G6rant Honoraire de la S. A. des
Charbonnages de Limbourg-Meuse, a Bruxelles
TOUBEAU, Professeur Honoraire d’Exploitation des
Mines a la Facult6 Polytechnique de Mons, a Mons.
van der REST, Pr6sident du Groupement des Hauts

R

P
Fourneaux et Aci6ries Belges, a Bruxelles.

M. VAN LOO. Pr6sident du Comit6 de Direction de la
F6d6ration Professionnelle des Producteurs et Distribu'
teurs d'Electricit6 de Belgique, a Bruxelles.

J. VAN OIRBEEK, President de la F6d6ration des Usines
a Zincp Plomb, Argent, Cub’re, Nickel et autres Me-
taux non ferreux, a Bruxelles,

HH. H. ANCIAUX1 Ere Inspecteur generaal der Ifijnen. tc
\Vemmel

L. BRACONIER. Administrateur-Directeur-Gerant vir.1 de
N. V. « Charbonnages de la Grande Bacnure », te Luik.
CANIVET, Ere-Voorzitter van de Vereniging der Ka
lenmijnen van het Bekken van Charleroi en van de
Beneden SamI)er. te Brussel.

te Brussel
CULOT) Voorzitter van de Vereniging der Kolennlijnen
van het Westen van Bergen, te Bergen

P. DE (,ROOTE, C)ud Minister, Europees Commissaris \’oor
Atoomenergje
DEHASSE,-Ere-Voorzitter van de Vereniging der KoIen

A. DELATrRE, Oud-Minister, te Paturages.
A. DELhIER. Ere Secretaris Generaal van het Alinisterie

van Openbare Werken, te Brussel
N. DESSARD, Ere-Voorzitter van de Vercniging der Kolcn'

mi jnen van de Provincie Luik, te Luik
P. FOURMARIERt Emeritus Hooglcraar a,in dc Universiteit

van Luik. te Luik
L. C,REINER! Ere-Voorzitter van de < Groupement des

Hauts Fourneaux et Aci6ries Belges >, te Brussel.
E. HOUBART3 Voorzitter van de –Bedrijfsfederatie der

Voortbrengers en Verdelers van EIectriciteit in Belgie,
te Brussel.

L. JACQUES, Voorzitter van het Verbond der Groe\’en,
te Brussel

E. LEBLANC. Voorzitter van de Kolerrmijn-Vereniging van
het Kempisch Bekken, te Brussel.
LIGNY9 -Voorzitter van de Vereniging der Kolenmi j

- nen van het Bekken van Charleroi en van de Beneden
Sarnber. te Marcinelle

A. MEILLEUR, Afgevaardigde-Beheerder van de N. V.
< Charbonnages de Bonne Esp6rance », te Lambusart.

A. MEYERS ( Baron), Ere Directeur generaal der Mijnen,
te Brussel.

1. ORB AN. Administratcur-Directeur Gener:raI van de N.V.
< Charbonnabes de bfariemont-Bascoup », te Brussel

G. PAQUOTl -Voorzitter van de Vereniging der KoIen-
mi jnen van de Provincie Luik, te Luik.

O SEUTIN. Ere Directeur-Gerant van de N.V. der Ko-
lenmijnen Limburg-Maas, te Brussel

R. ToubEAU) Ere-Hoogleraar in de Mi jnbouwkunde aan
de Polytechnische Faculteit van Bergen, te Bergen.

p. van der RESTl Voorzitter van de < Groupement des
Hauts Fourneaux et Aci6ries Belges », te Brussel.
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BELGIQUE BOB DE baNES FEVRIER 1961 BELGIQUE BRAI FEVRIER 1961
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Quaatit6s regues (t)
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PERIODB

68

g
;

3a
E

;

g
geEaDa)

81

E0

;

i
a

;

g

1961 F6vrier
Janvier . . e

1960 D&cembre .
F6vrier .
Moy. mens.

1 959
1958 > >
1956 > >
1954 > >
1952 > >
1950 > >

39.031
16.583
36. 138
37.136
43.010
46.336
50.713
72.377
67.128
73.511
62.036

39.031
16.583
36. 138
39.907
43.684
49.240
57.871
90.340
68.821

104.1 19
74.90{

50.000
28.320
45.479
55.009
50.608
56.775
71.192
78.246
87.385
91.418
90.209

215.657
229.694
242.840
305.736
242.840( 1 )
346.640( 1 )
448.093( 1 )
655.544 ( 1 )
428.456( 1 )
880.695( 1 )
570.013( 1 )

9.627
5.358
5.635
4.992
5.237
3.342
3.834
7.019
4.959
4.624
5.052

400 10.027
5.358
5.635
4.992
5.274
3.518
6.879

12.059
9.613

1 1 . 408

6.629

10.442
6.881
5.524
7.760
7.099
6.309
6.335

12.125
8.868
9.971
7.274

18.816
19.519
21 .699
38.462
22.163( 1 )
44.919( 1 )
78.674( 1 )
51.022 ( 1 )
37.023( 1 )
37.357( 1 )
31.325( 1 )

(2)
4.047
5.765
6.668
3.501
2.314
2.628
1.28 1
2.468
2.014
1.794

2.771
674

2.g){
7. 158

1 7.963

1.693
30.608
12.868

37
176

3.045
5.040
4.654
6.784
1 .577

I

( 1 ) Stock fin d6cembre, (2) Chiffres non disponibles

BELGIQUE METAUX NON FERREUX FEVRIER 1961
Pro du its b ruts Demi-finis

PERIODE 61

Eaa\#
C)

g:
a
j :
at
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a
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bg
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1961 F6vrier . . .
Janvier . . .

1960 D&cembre
F&vrier .

Moy. mens.
1959 >
1958 > >
1956 > >
195+ > >

21.976
21.120
20. 1 88
15.605
17.648
15.474
13.758
14.072
12.809

18.705
18.734
20.649
20.012
20.630
18.692
18.014
19.224
17.726

7.694
8.089
8.492
7.934
7.725
7.370
7.990
8.521
5.988

337
495
642
823
72 1
560
762
871
965

207
182
200
278
231
227
226
228
140

346
423
437
247
383
404
325
420
389

49.265
49.046
50.608
44.899
t 7.338
42.727
40. 134
43.336
38.018

34.128
34.425
39.061
36.480
36.785
31 .844
27.750
24.496
24.331

22.534
16.338
23.099
18.988
20.788
1 7.256
16.562
16.604
14.552

1.871
1.568
2.159
1 .705

1.744
1 .853

2.262
1.944
1 .850

16.890
16.544
16.587
15.166
15.822
14.996
15.037

15.919( 1 )

1952 >
1950 >

>

>

12.035
1 1 . 440

15.956
15.057

6.757
5.209

850
808

557
588

36. 155
33. 102

23.833
19.167

12.729
12.904

2.017
2.042

15.447( 1 )
16.227
15.053

(1 ) E. fi.
les produits bruts :
d'ann6e.

moyennes trimestrielles mobiles, Pour les demi-produits valeurs absolucs

BELGIQUE SIDI

PRODI

I

g !I
E

Produits bruts Produits demi'£inis

PERIODE

iS
E

!1

n! ! !

g g i
Ea

BI

;3
gP =4

s =18

q:3 S !

i = {
1961 Janvier .
1960 D6cembre

No vembre
Janvier .
Moyenne mensuelle.

1959 Moyenne mensuelle

52
53
53
51
53
50

124.301
407.299
568 . 193
539.909
546.083
497.085

130. 1 28
435.841
605.809
561.765
599.004
536.452

3.196
4.093
5.110
5.395
5.413
5.428

1 1 .933
36.933
49.171
60.943
56.948
57.631

20.584
56.039
91.947
50.979
78.265
39.668

51.295
11 1.071
146.746
149.597
148.414
148.271

3.480
8.421

15.556
15.677
15.324
16.608

952
3.651
6.042
8.398
5.305
6.204

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

Pers £inis

399. 133 422.281 2.772 97. 171 116.535 19.939 7.312

Acier

Rails,
8cce8‘
soire8p

traverses

1950
> > 48 307.898 311.034 3.584 70.503 91.952 14.410 10.668

Acier3 Pro£i16s

marchaads sp€ciaux
et rods poutrelles

1948
1938

)

>

>

>

51
50

327.416 321.059
202 + 177 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

chaad8

1913 ) ) . . . . 1 5+ 1 207.058 200.398 25.363 1 127.083

( ] ) Pout les ann€es anteticures a 1958' cette lubrique comportait aussi ]es tubes sans soudure
51.177 30.219 28.489



BELGIQUE IMPORTATIONS-EXPORTATIONS FEVRIER 1961

Importations (t) Exportations (t)

Pays d’origine

1 :
g:
4

g
Jl :
A
Q

Periodes

Ea

II :=
O

I e
ev
(1)

LI

Destinations

R£partitioa

Allemagne Occiclentale
France
Pays-Bas

1 57.283
24.743
71 ,468

5.092
643

17.869

5.547
23

8.330

9.202

420

Allemagne Occidentale
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

12.080
51.363
40.662
2.320

54.982

1.229
37.461

918
19.122

420
15.309
1.241

520

Pays de la CECA . 253.494 23.604 13.900 9.622

Royaume-Uni .
Etats-Unis d'Am6rique .
Allemagne Orientale
LI. R .S.S.

13.089
15.318

4 1 S) ()

Pays de la CECA . 161 .407 58.730

140
1 1 .986

17.490

2 + 228

30.635

525
Autriche
Danemar k
Irlande
Norvege

Portugal
Sudde
Suisse

Argentine .
Divers

1 .035
8.323

18.211
985
790

80

Pays tiers . 496 525

1 .300

1.801

2.878

211

Ensemble fdvrier 1961 . 284. 1 29 24 . 100 13.900 10.147 7.414

1961 Janvier
1960 D6cembre .

Novembre
Movenne mensuelle
F& vr ict

2598682
38 1 .072
363.72 1
325.281
312.591

10.499
23.258
22.178
21.210
21 .961

21 .845
10.124
9.701
8.522

10.565

7.909
6.447
8.451
7.682
5.572

Pays tiers

Ensemble fevrier 1961 . + , +

36.758 18.316 80

17.5701 98. 165 77.046

Repartition :
1 ) Secteur ,domestique
2 ) Secteur industriel .
R6exportations .
blouvement des stocks

1 28.988
150.864

+ 4.277

1 .957

22.145

2

13.900 9.574
573

1961 Janvier
1960 D6cembreNovembre . . . ,

Moyennc mensuelle
F6vrier

135.796
199.289
219.814
189.581
158.180

60.042
56.777
94.177
82.363
84 . 162

6.884
11.120
16.639
13.789
9.557

( 1 ) Y compris Ie coke de gaz.

pRGIE JANVIER 1961

P Pro du its fin is

Bl
aT
nE
gE
b\n

q&

g E
86

E :
U f a3

i: 1pI

;1H+'
j ,a :

IE:11: $

B

iS

8 pg
9

tI

Q
a

'E

IEg g
a,

aU

8 IS

g ii;
Ouvriers
occuP&s

e
U
>

6

15.524
39.579
53.156
53.92 1
53.559
49.979

12.789
31 .386
41 .282
42.594
{ 1 .462
44.270

3.310
6.145
8.594
7.120
7.625
7.269

(2)
2.553
3.527
1.914
2.536
2.045

25.399
79.734

108.751
97.545

103.635
87.333

4.576
14.633
26.394
26.228
24.456
19.679

(2)
(2)
(2)

1 .656
1 .834

581

254
1.777

639
2.870
2.814
3.832

114.269
298.950
410.687
407.520
406.964
316.071

8.340
21.584
29.353
32.343
26.481
31.545

12.394
12.161
13.992
15.470
15.524
13.770

22.302
53.977
54.098
52.456
53.294
51.288

Tubes
soud6s

40.87+
36.301

53.456
37.473

10.211
8.996

2.748
2.153

61.941
40.018

27.959
25.1 12

5.747
2.705

388.858
307+7C2

(3)

23.758
20.000
(3)

4.410
3.655

47. 104
4 1 .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
magn&tiques

36.008 2{ .476 6.456 2 . 109 22.857 20.949 2.878 243.859 1 1.096

T61es
galva -
ais6e3

1.981 36.415

Verges Grosses
t61es

28.780
16.460

T61es T61es
lines

18. 1 94
064 14.715 13.958

Peuillards
et tubes
en acier

28.979
10.603

nloyennes

12.140
9.084

2.818
2.06+

30.017
13.958

3.589
1 . 421

255.725
146.852

10.992 38.431
33.024

Verges
et aciers
serpeat6s

2 ) Chiffres non disponibles
1 1.852 19.672 9.883 3.530 15{.822 35.300



BELGIQUE CARRIERES ET INDUSTRiES CONNEXES FEVRIER 1961

Production Production gg;= {;;
PORPHYRE :

Mo€11ons
Concass6s . . • .
Pav€s et mosa'iques

PETIT GRANITExtrait . . . • •
Scit .
Fagonnt
Sous-produits .

MARBRES :
Blocs £quarris . .
T’ranches ramen€es

20 mm

I

ii 172.498
t 1 895

I

m3 1 14.581
m:: 1 5.372
m3i 1.327
m31 17.155

PRODUITS DE DRAGAGE
Gravier . . . . . , ,
Sable

CALCAIRES
CHAUX . . . . . . .
PHOSPHATES
CARBONATES NATLIRELS

Craie, marne, tuffeau,
CARBONATES DE CH AUX

PRECIPITES
CHAUX HYDRAULIQUE

ARTIFICIELLE
DOLOMIE : Crue . . .

Fritt6e
PLATRES
AGGLOM. PLATRE . .

649
92 .439

509

1 .539 1 .300
195.989 260.385

961 750

1 78.060

25.987
287.629
170.825

( C)

75.469

149.182
22.768

1 80.669
85.742

(C)

37. 165

222.582
72.854

243.378
162.386

(C)

36.296

256.759
56.895

314.884
160.639

(C)

34.93 1
4.383
1 .688

500
3.779

233

33.638

14.120
4.914
1 .489

15.086

140

13.448
4.827
1 .373

16.261 ( C )

(C)
269316
24.202
5.109

249.971

(C)

( C)
24.648
19.202
4.575

153.815

(C)

(C)
33.813
25.249
4.642

157.131

(C)

495
37.528
25.608
5.489

203.140

a
1113 i 213

m2 1 38.658

445

36.08735.684

Moellons ct concass6s
Bimbeolter ie . . . . .

GRES
Mo€11ons bruts .
Concass€s . .
P8vts ct mosa'fqucs . .
Divers taill€s .

SABLE
pour ar£tallurgie . .
pour verrerie
pour construction
Divers . , ,

ARDOISE :
pour toitures . . . . .
Schistes ardoisiers . . .
Cotlculc ( pierre a aiguistr)

t : 1.859
kgl 12.150

1 .724

9.855
1 .462

17.900

6.110
35.938

1 .009

4.288

1 .995
1 6.993

t
t
t
t

I
t
t
t
tI

I
t
t

kg

13.027
35.336

742
6.438

8.759
20.526

194
3.280

1 9.603
73.427

1 .482
6.495

3' trim. 2'’ trim
1960 1 960

3e trim.
1959

3.654
584
138

Mo)'. tr.
1959

2.769
860

(C)

SILEX : broye . . + +
pav€s . . . .

FELDSPATH ET GALETS
QUARTZ

ET QUARTZITES. .
ARGILES

t
t
tl
t

'b
I

l

1

I

1.874
78 1

( C )

1.907
72 1

( C)

89.923
70.932

71 .397
81.763

165.33{
71.232

55.960
93.283

105.675
68.647

77.646
89.233
92.861
56.878

77.671
97.845

1 69.050
75.464

69.305
72.437

F& yr
1961 ( a)

10.562

78.509
47.926

65.321
52.CK)3

602
107

3.430

700
93

4.900

658
124

3.060

662
139

4.125

Janve
1961 (b)

8.358

F6vr. Mo)r. m.
1960 1 960

10.773 1 0.953Ouvriers occup€s

(a) Chiffre3 provisoircs. (b) Chiffre5 recti£i6s, (c) Chiffres indisponibles.

COMBUSTIBLES SOLIDES PAYS DE LA C.E.C. A. ET GRANDE-BRETAGNE FEVRIER 1961

Nombre
d’ouvriers

iascrits
( 1000)

Reademeat
par ouvrier
et par poste

(kg)

ea
a

g {}>
Eg

JR
aa
Z

Absent&isme
ea %

I k++

gE
HaS
o3
g g

a

Stocks
(1000 t)

PAYS

Hia
al

a

rt

Aa

El

rJ

=g g
1)

a
aa

BI

8

:g g
U

=a
E

HIa
Q

Allemagne
1961 F6vrier . . .
1960 &loy. mens.

F6vrier .

1 1 .404
1 1.857
11.721

296
297
322

434
437
470

2.184 1.718
2.057 1 .605
2.CH3 1 .598

20.39
22.01
21 ,15

1 7,40
18.26
18,63

15,61
16.89
17,19

3.472
3.713
3.590

310(1) 1 6.649(1) 5.196(1)
464 1 7.148(2) 5.475(2)
315 1 10.817 6.520

Belgique
1961 F6vrier
1960 Moy. mens

F6vrier . . .

1.862
1.872
1.932

76
77
89

102
104
119

1.508 1 .079
1.430 1 .018
1.378 990

20.93
20.50
20.23

19,25(3) 16,65(3)
18,70(3) 16,19(3)
19,65(3) 17,87(3)

574
628
610

134
90
96

6.357
6.565 ( 2 )
7.386

301

270( 2 )
234

France
1961 F6vrier
1960 Mov. mens.

F6vrier . . .

4.532
4.663
4.981

123
130
135

176 1 1.891 1.274
185,3 1 1.798 1.215
191 1 1.780 1.210

22,81
23.9
24 , 59

10,57
11,12
12.10

6, 72 ( 4 )
7,04( 4)
8, 74 ( 4 )

1.097
1.134
1.120

516
506
523

13.199(2)
13.328
1 1 .434

485

576 ( 2 )
547

Italic
1961 F&vrier(1) .
1960 Moy. mens.

F& vr iet

56

61
63

2,5 (6)
2,6(1) 3,3
2,8 3,5

1.324
1.346
1.201

(6)
(6)
(6)

(6)
(6)
(6)

(6)
20.15
18,11

(6)
17.60
15.44

306
310
267

3
2
4

56

93 ( 2 )
114

109

111(2)
176

P8y8-Bag
1961 F6vrier(1) .
1960 Moy. mens.

F&vrier . . .

1.019
1.042

979

28.0
28,8
29,3

(6)
44.5
45,5

2.069
1.789
1.786

(6)
(6)
(6)

(6)
(6)
(6)

(6)
20.73
25,59

(6)
18,41
23 ,22

354
377
362

99
98
93

68 1
655(2)
712

215
221
210

Commuaaute
1961 F&vrier(1) .
1960 b4oy. mens

F6vrier . . .

18.872
19.496
19.677

519,9
548,2
571 ,9

(6)
748
779, 5

2.036
1.919
1.891

a front

(6)
(6)
(6)

(6)
(6)
(6)

(6)
22,36
21 ,94

(6)
20, 73
20,42

5.797
6.161
5.929

1 .056
1.161
1 .030

26.861 6.307
27.664(2) 6.653
30.368 7.686

Grande'Bretagae
1961 Sem. du 19

au 25-2 .
(5)
3.856, 4
(5)
3.725.4

(5)
4.074

582,3

602, 1

623,4

4.095

3.976

3.974

1.419

1.397

1.416

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

16, 16

14, 75

15.61

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

24.429

29.355

33.084

(6)

(6)

(6)

1960 Mo)’. heI>d.
Sem. du 21
au 27-2 . ,

( 1 ) Cbiffres provisoires. (2) Stock fin d€cembre. (3) Absences individuelles seulement. (4) Surface seulement. (5) Houille marchaade. (6) Chi£.
IIes non disponibles. (a) - A partir de janviet 1960, les donates relatives a la Sarre sont iacorpor6es aux statistiques de la R£publique Ftdtnle
d'Allcm88nc OCCidcntBle



L'l. N. M. e+ le Bou+efeu

par E. DEMELENNE,
Directeur djyjsionnaire des mines,

AdministrateuhDirecteur de 1IInstitut.

SAb4ENVATTnVG

Daze nota is best emd om carl de schietmeester de geuaren fe doen kennen tuaaraan htf is bZootge-

steM, hem de gebruiksvQorschrdten van de schietbenodigdheden en de uoonorgen die hj mc>et trejf en bU
de uitoejerting van djrt tank vvor te hou(len en hem de proeuert te herinneren die hij Lil I,itn be-lock dan
het N.M.I. heejt bijqewoond.

Het eerste Iroofdstul< behandell de get,arvn die eigcn djn aan het mijngns en ann hot kolertstoi .
Het mijngas dat rich geleidetijk, oi soms ptotseling uit de ontgonnen laag oI uil de omringende iagen

err laagjes urijstelt, kan orrtutambare mengsels uormerl met de lucId. Wanneer lulk ecn mengset tot onI-
uZamming komt door cen of anclere oorzaah : ulam, springstof , ontsteker, el€ctrische uonk enz., cioct lick
cen mijngasontploffing uoor.

Maar dtt is niet het enige geuaar uan rrri/ngas. LucIIt die ucet mijngus t)cunt is uerstikkend. Bouen-
(lien hart een mijngasontptof jing Let ontstaan uarl een mijnbrand ueroorzaken.

Het is cius ran het grootste belanq uoor de schietmeester op de juiste tuttle het mijngas te kunrben op
spc)ren. Dtt geschiedt met de ularnlamp of met cert mijngasaanu7ijzer.

De aureolen Ilan de benzinelamp en van de otietamp voor uerschillende rrtijngasgehalten morden ver-
been en de mijngasaanwijlers Pan Let interferentie-type,leuenaLs pan het type « Verneuil „, worden bondig
beschrwuen

Het koIenstof dat in de tucIIt ILl?cejl, of door ecn luchtuerplaat sing woNt opgejaagd, uormt coen-
eerts ontvtambare u,olken. Zulk cen kolenstoju70tk kan opgejaagd en ontstoken worden door het ajuuren
clan springstofferl of door cen mijngasontptojiing. Het is de kolertstoIontptoIiing, die t,aab nog qeuaarlijker
is dan de lrbijngasonlptoIiing raII.

Hot tweede Iloofdstul< is gewi jd ann de bescltri join(3 yan de schietbenodigdheden ; springstoijen, slag-
pitptes, schiettoesteUen. schietlijnert en ohmmeters

De uerschillende t).pen tian springstofferl woMen aangeduic! met hun kenmerken en hurt ueiligheids-
graad ten ouerstaan van mi jngas en van kolenstoi.

Men orLderschei IIt :
type 1, dat geen ueiligheid uertoortt t.o.u. mijngas en kotertstoi. De meest gebruikte springstol tIan dtt
type is Let dynamiet ;

– type II, of omhulde brisarrtspringstof , u7anruart de betrekkeli ike ueiligheid uitstuitena geuorm£{ u70rdt
door de ulamdouende mantel, die de springstolkerrl omstuit ;

– type III, ol omhulde uciligheidsspringstoF, u7aaruan de betrekke li ike hoge ueiliqheid niet aIleen door de
ulamriovertde mantel, mam ook door de samenstetling t,an de springstofkerrl lell uen,ekerd u7ordt ;

– type N, ran zeer hoge ueitigheid ; het djn de sprtngstof jen op basis uarl uitu?isseling van ionen, u7apr-
van de ueitigheid uitsluitenli gelegerl is in de samerLstelling tyan die springstoT ldl ; de patronen van
dtt type djrt met ran een ulamdouen lle mantel uoorzien.

De sIagpijpjes clio in de mLjnen gebruikt worden lijn uitsluit end op electrische ontsleking uoonien,
Een stroom I,an 1 ,25 A gedurencIe 4 millisecorrden is ruim uoldoende om Ie tot ontploffing te brengen,
zetjs tndien ze in talri ike reeksen u,orElen gebruikt. Naar gelang het gebruikte tYpe ontplolf en le onmid-
dellitk oI met ecn uertraging, aange Fluid door ecn poignummer gaarrde van I tot to.

De uertraging tussen t luce opeenr,olqende nummers bedraagt o,5 s flange t,erlragingen) of ongeueer
3D milliseconden (lorIe uertragingen),
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De hui(Iigc slagpijpjes moeten van cen mtjngasueilig tYpe lijn. Zi i uertonen een betrekkehtk goede
ueiliqheid tan ouerstaan lynn mijngas.

De schiettoesteIlen rnoeten do nod igc electrische stroom let,eren 1,oor de ontstekirlq 1,an cen bepa,aId
aantal stagpijp jes in serie gescha}acId. Zii lijn in ecn mijngasveiliq omhulset ueruat. De stroomcioorgang is
beperkt tot 4 milhsecorden op(int er qeen stroom rrteer op de schiettijn oT op de dru(len Ivan de ontstekers
-lou zijrt ats de mijnen ontploif err.

De schietIijn, die cIc s[agptjpjes m?t hat schiettoestel uerbindt bestaat uil twee samenqeuoeqde of
tulee geschett:Ian geleiders. De sellelding van de bei Ile geleiders is hot meest doeltrejjertde mid<let om elec-
trische uonIIen te uermijden I)ii euerltuele fouten in de isotatie

De ohmmcter client uoor het rlameten jTan de scFlielkring , lunar(+oor het geoaar t,art misZulltngen tot
het minimum u70rdt herleid.

De sprtngstoif en met uitzoncJering van tYpe 1, de slagpijpjes, de schiettoestellen, cl? schiettijnen en
de ohmmeters moeten ran cert door dc Dirccteur-Generaal der Mi jnert crTeencl type Ii jn om in de DUller-
grondse u7erken der mijnen te mogen gebruikt worden.

In hoofdstul< cIric u7orclen de proel,on aanqehalld die de schLeLmeesters bijgeuloond hebberl ter geta
genheid utm het bezoek aan het N.M.I., dat uereist is uoor het toekennen I,an het bekwaarrtIleidsgetuig-
schrift

De eerste reehs proePen heeft betrekking op de sprinqstoffe=r. Ecn patro'on dynamiet cIte in de geLUone
mortier wor(it ongeschoten, orttsteekt het onfuiambaar mengsel mi jngas-lucht.

Ben palm>on springstoF wan het type Ill, zorrder mantel afqeuuurc! in de morEter met gleuf , ontsteekt
het mijngas ; de mi jngasontploffing jaagt het kOlerLstoF op dat in cIe proefgalerij Luerd uitgestrooid en gaat
ot?er in ecn kolenstolorltptoijing.

D,aarenteqen u7ordt bij het afuuren ucrl 13 pa£rorren springstof uan het type IV in de mortier met
gleuf geen ontulamming ueroorzaakt uarr het mijngas.

De volgende proeuen het)ben betrekking op de lamperr. Ann de scltietmeesters wor cIt getoonEI hoe
de ulam lamp gebruikt wordt tot Let opsporen I,art mijngas. Teuens wordt het geuaar aangetoond dat deze
lampan nog kurtnen uormen irl mi jngas,achtige tuchtstromen met boac snelheid. Vercler u,ordt getoonc! hoe
de gloeidraaII van cen etectrisch gloeilamp je, I)ii de br?uh t?an het glas cert mijngasatmosjccr kan ontsteken
in;lien ze ontt, tamI)aar is.

Een derde reeks nroeu,?n heejt betreHting op het get,aar uart electrische uonken t.o.u. mijngas, nametitk
u,an de uonken die kunnen ontstaan door contacten tussen de geleiders uml de schietli jrl of door de aantue-
zigheid t,an een druppet z,out u?ater die ecn electrische kortslutttng uormt tussen ttl,ee orLtUote gel£iders.

Hot vierde !ioofdstuk handeLl ouer de I,oor:organ die mocten qctrvffen it,or<len met belrekking tot de
springstoTf en, de slagpijp ics, de schi,ethrtngen, de schiettoestcUen, de afuuurpost, de beulahing t/an de toe-
qangenl de schietdampen anI. De re£lenen URn die uerschiUende uoorzorgen tuorden uituoerLg aangehaaU.

Ecn vijfde en Iaats te llooFdstuk geeft tenslotte een samenl,aIling 1,an de indelingscriteria der schiel-
werkplaatsen crI cen ouerzicht uarl cIe soorten springstoi die in de uerschitlende geuaU'_'n mogen gebruikt
u;or(len.

RESUME

La note suiuante est destin6e d ranneler au boutejeu tes dangers auxquets iI. est expos6 et les r&gles
d’emploi du materiel de mfnage, a tui rflppeler les exp6riences atLxqueUes tt a assist6 tors de sa uisite d
Fl.N.M. ainsi que les pr6cautiorLS qu’it doit prenlire dans t’exercice de sa mission.

Le chapitre premier [raile des dangers du grisou et des poussLbres de chart)on.

Ix grisou, qui se d6qage tentement ou pad ots brusquement de la colicIIe exploit6e et aussi des ueines
el ueineltes auoisinantes. peut former oucc I’air cles rrr6langes ini lammables. Alluma on un point par une
source quelconque, flamme nue, explosif , d6tonateur, 6tincelle 6tectrique , ces m6langes expZosent : c’est
le coup de grisou.

Mats ce n’est pas ta le seul danger du grisou. Les atrrrosph ares riches en gaz sont asphyriarttes et
une inflammation de qrisou petIt eIre la cause d’un incendie.

It est doric tres tmportQnt pour le boutejeu de pouuoir d6celer correctement le grisou : cette d6tection
s’opare a la lampe d flamme ou au mo),err de grisoumatres

Les aur6oles de la rampe d benzfne et de la lampe d huite sont repr6sertt6es et les grisoum aires du
type interf6rentiel et du type < Verneuil » sont briauement d6crits.
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Quant ata poussidres de charl)on, souleu6es par un soufjl£, el£es forment dans Fair des nuaqes
injlammabtes. Un couP de grisou ou un tir d’explosit peut souleuer un tel nuage et l’aUurner. C'est Ie coup
de poussi ares soul,ent plus catgstrophique que Ie coup de grisou.

Le detLxidmc chapitre d6crit Ze mat6riel de minage ; exptosijs , d6tonaletLrs , exp[oseurs , liqltcs de fEr
et ohmm aIres

Les diff6rents types d’explosifs y sont dorln6s auec £e urs caract6ristiques et hur cleqr6 (le s6curi16
I,fs-d-ots du aNson. On (lislingue

le type I qui ne pr6sente aucune s6curtt6. L’explnsif le Dlus utilis6 de ce tyne est in dvnamite ;
le type 11 ou brisant gain6 dont la s6curit6 relatiue r6sulte uniquement de la gatne de sets entourcLnt le
no\,au exolosif de la cartouc TIe ;

- le type 111 ou S.G.P. gain6, de haute s6curit6. CeIL-d est due non sue[ement d !a qalrle mats aussi
a la composition du novau ;

– le type IV, dc tres haute s6curit6. C’est texptostf d ions 6chang6s dont la s6curit6 uis-a-uis du qrisou
prot,tent uniquemgnt de sa composition : les cartouches n'6tant pas gain6es,

Les d6tonateurs utiZis6s dans les mines sorrt d ,allumage 6leclrique. On courant de 1,25 A d’une
duNe de 4 ms est plus que suflisant pour les mettre a jeu m6me quand ils sont connect6s en grande s6rie
Suit,ant le type, f is d61onent instantan6rnent ou auec un retard d6termin6 par un num6ro d'ordre cnbc I et
to. L’echelon de r?tard, c’est-d-dire l’dcart en temps e'ntre tes explosions de deux num6ros successijs, est de
o,5 s rzong retard J ou de so ms enuiron ( court-retard) .

Les cl6tonateurs utilis6s actuellement doiuent atre antigrisouteux. 1 is Dr6sentent une bonne s6curit6
t,iS-a-I,is du qrisou.

Les €'xpIoscurs doitlout journir Ie courant rr6c€ssaire a la misc a feLt d’ un certain nomE)re de (l61onp-
teurs raccord6s en s6rie. Its sont enferm6s dans une enueloppe antid6flagrante. Lew dat)it est limit6 en
duNe a 4 ms pour que in ligne de tir et les fits des d6tonateurs ne soient plus sous tension quan(1 les mines
explosent

Ld ligne dc tir, qui relie l’exploseur aux d6tonateurs , cornporle deux concltbcteurs isol6s accol6s ou
s6par6s. La separation des deux oortducteurs est le moyen Ie plus efiicace pour 6uiter tes 6tinceUes aux
ddiouts 6uentuels darts l’isolant

L’ohmmdtre est un instrument desI in6 au contr6le du circuit de tir. II permet au boltlefeu de r6c{uire
au minimum le risque de rat6

Les exptosijs (saui ceux du type 1), les d6tonateur:, 19, ,,pk„eu„, I,, lign„ d, ti, ,t Ie, ,hmm atr,s
doll,ent etre agr66s par le Directeur G6n6rat des Mines auarlt de pouvoir &tre utilis6s au jona.

Le clrapitre Ill rappetle an boutefeu les exp6riences auxq ucI les iI ,a assist6 d 1’1.N .bl. lars de la uisite
requise pour l’obtenlion du certijicat

Les premi ares concerrtent les explosijs. Une cartouche de dynamite, ttr6e au mortier dans un m6lange
in}lammqbte cIe grisou et cI’air, atLume ce m6Zange.

Une cartouche cI’un erplosif du type III sarts gaine, tir6e au mortier rainur6, attunIC 6ga[ement le
marne m6lange et Ie coup de grisou qui en r6sulfe, soulbve ta poussiare de chart)on pr6alablement d6pos6e
dans la galerie et so prvtonge en coup de poussi arc.

Par contre, 13 cartouches d’url explosi+ du type IV, tir6es au mortier rairtur6, rt’dlument pas Ie rra-
lange grisouteux dans lequct cItes exploserlt.

Les exp6riences suiuarrtes uisent Ies Zampes. Le boutefeu uoit comment !a lampe a flarr,me peut
eIre utitis6c d in d6tection du grisou et te danger que ces appareils pr6senterrt encore dans des courpnts
d’air qrtsou£etLX de grande uitesse. It petIt obseruer 6galemerrt comment un filament incandescent de [ampe
6lectrique portatiue, mis a Fair libre par Ie bris de Z’ampoule, aUume [atmosph bre st cUe est injlammable.

Une troisi bme s6rie d’exp6rLertces a pour ob jet te danger que pr6sentent tes 6tincelles 6lectriques vis-
a-ots du grisou et notpmment tes 6tincelles des exploseurs jaillissant, soit par contact entre conducteurs de
In ligne de tir, soil our l’tnterm6diaire d’une goutte d’eau sa[6e formant Dont 6lectrique cntre deux concluc-
teurs d6nud6s.

Le quatridme chapitre 1,isc les pr6cautions d prerldre notamrn ent en ce qui concernc le grisou et les
poussieres, les exptosijs et les d6torLateurs, tes circuits de tir, les exploseurs, Ie poste de tir ct les gardes

d’issues, les fundes de tir, etc. Les raisons qui justijient ces pMcautions sont reprises en d6tail.
Enfin un dernier chapitrc rds Lime Ze R&glerrtent en ce qui cuncerrte les crU Or?s du c[assement des pte-

tiers de minage et les ext)losif s a utitiser dans les dtIl6rents cas
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PREFACE

Nlessieurs lcs bouteFeux

La visite que vous dvez faite a I'I.N.M. vous a pdrmis de vous ren(ire comptt- du danger du grisou
et des poussidres de charl>on.

Vous avez pu voir que Ies expIosiFs, les Iignes de tir, les d6tonateurs, les exploseurs1 Ies Iampes! etc.
sant autant de causes possibIes de I’inflammation du grisou.

Vous avez PU constater aussi qu’un tir de mines ou une petite explosion de grisou peut donner nais-
sance a un coup de poussi ares.

D’autre part, on vous a montH qu’en prenant certaines pr6cautions, iI est possibIe d’6viter ces dangers.
En Fait, on vous a mis (levant vos responsabiIit6s et je suis sar que, dor6navant, vous ne minerez

plus sans penser a l’6norme fIamme qui petIt r6suIter de I’infldmmation de queIques mdtres cubes de m&
lange grisouteux ou de quelques kg de poussidres de cIlarbon. Une n6gTigence de votre part peut 6tre fatale
pour vous-marne, ainsi que pour d'autres mineurs.

C’est pour bien iIlustrer ce qui pr6c ade que I’Institut National des Mines a fail 6diter Ia pr6sente
brochure

je tierLS ceperrdarrt d attirer sp6cialement uotre attention sur Ie Init que cette brochure ne remptace
ni les consignes de s6curi16 nt le r&glement que uotbs aI,el recus de uotre Direcleur des trauaux et auxquels
rous deuez uous conformer strictement

EIle a pour but de vous rappeIer ce que vous avez vu a 1’1.N.M. et de vous permettre la meiIIeure
compr6hension des consignes et du reglement pr6cit6s.

Comme on Fait mieux ce que I’on a bien compris, je sujq convaincu que sa lecture contribuera a
accroitre votre s6curit6 et ceIle de vos compagnons de travaiI.

Je vous souhaite bonne clldnce dans votre mission aussi d6Iicate qu’importante et je vous assure que
tous Ies eFForts de I’I.N.M. ten(lent a rendre votre travail de pIus en plus sar.

L’Administrateur-Directeur
E. DENIELENNE

Paturages, Ie 1-3-l961
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CHAPITRE I. – GRISOU ET POUSSIERES DE CHARBON

L’arret6 nrinist6ric'l du 26 juin 1959 prescrit, en
son article 1, paragraphe 6, que tout agent char96
de 1’utilisation des mali ares expIosives doit avoir
assist6 a unc s6ance d’exp6riences a I’I.N.M. pour
pouvoir obtenir le certificdt de cdpacit6.

Celte s6ance d pour but de permettre aIm boute-
feIIX de se rendre compte par eux-m6mes du danger
que pr6sentent le grisou et Ies poussidres de char-
bon et de les convaincre de la n6cessit6 de prendre
des pr6cautions suFfisantes pour 6viter ce danger.

bIais il convient de rappeIer d’aborti Ies caract6-
ristiques de ces deux grands ennemis du mineur :
Ie grisolt et les poussi ares de chart)on.

Mais Iorsque cette teneur d6passe 6 %. Ie grisou
pr6sente un danger d’expIosion et d'incendie ; si sa
teneur est suFfisamment 6Iev6e, it peut aussi provo_
quer l’asphyxie.

1. Dmrger d'explosion.

L’air clrdrg6 dc 6 a 13 % dc grisou, non seuIement
s’enFIammc, mdis explose lorsqu’iI entre en contact
a\’ec unc source dc cIlaIcur a la tcmp6rature d’envi-
ron 65o" C. L’explosion n’est pas tout a fait instanta-
n6e. EIIe se proclui[ avec un l6ger retard que 1’on
appeIIe < retard a 1’inflammation », qui diminue
lorsque la temp6rature de Ia source de chaIeur aug-
monte. A 1 .000' C, ce retard n’est plus que d’une
fraction de seconde

Les expIosions cons6cutives au tir des mines sent
susceptibIes d’enfIammer le grisou. Les expIosifs de
sQret6 sont toutefois 6tudi6s et congus pour ne pas
allumer le Pisou dans la g6n6raIit6 des cas ; mais
le d6passement de la charge Iimite d’empIoiF par
exempIe, petIt les mettre en d6faut.

Les explosions, a l’air libre, des d6tonateurs,
m6me antigisoutetL\, peuvent 69aIement, dans cer-
taines conditions, enfIammer le grisou.

Les 6tinceIIes 6lectriques, qui peuvent se produire
en cas de d6Faut a la ligne de tir ainsi qu’atut bornes
de I'expIoseur et au raccordement des mines, les
Idmpes a fIammt' cn mau\,ais 6tat. Ie Filament in_

candescent des ampouIes des Iampes 6Iectriques bri-
s6es accidenteIIement, les 6tinceIIes de &charge
d’6Iectricit6 statique produites par Ies jets d’air com_
prim6, sont d’autres sources capabIes d’enfIammer
le grisou a couP SeIF.

GRISOU

A. Caract6ristiques du grisou.

Le grisou est un gaz a base de m6thane. II n’a
pas d’odeur mais il est parFois accompagn6 de gaz
qui en ant une, Eels que des gaz sulfureux. C’est ce
qui expIique que certains mineurs pr6tendent d6ce-
ler le grisou a I'odorat.

Il est cependant bon d'ajouter qu’une odeur anor-
male dans la mine doit toujours inciter a la pru-
dence.

Le grisou se d6gage dans les travaux souterrains
des mines pdr Ies Fissures du charbonp par Ies rem_
bIais et par les Fissures des roches avoisinant Ia t-ou-
clle, notamment a front et Ie long des gaIeries en
creusement ou des voies de chantiers. Il arrive 69ale-
ment que du grisou sorte par les fourneaux de mi-
nes.

Ce d6gagement cst sujet a de Fortes et rapides va-
riations : une diminution de la pression barom6tri_
que provoquc ou a feel are Id venue du grisou ; une
diminution du debit de la ventilation. une modifi_
cation dans la r6partition des courants d’air (par ex.

en cas d’ouverture intempestive et proIon96e des
Wrtes d’a6rage) , et m6me les changements que su_
bit la Fissurdtion des roches sont autant de causes
d’afflux inopin6s de gaz. Et quand on procdde au
captage du grisou, l’arr6t momentan6 des extracteurs,
peut provoquer de fortes accumulations

Le grist)u cst plus l6ger que I'air et tend donc a
monter. 11 s’accumule dans les points hauts, nc)tam_
ment a Id couronne des galeries, dans Ies ex(-ava-
Hons au-dessus des cadres. On Ie rencontre souvent
aussi dans les endroits od Ia ventilation est ralentie
par cxemple, dans les cuts-dc-sac des galt.rics, los
angles sup6rieurs dcs taillesp les vides des remblais,
etc

Lorsque sa teneur dans I’air n’atteint pas 6 %
le grisou brQle sirnplement au contact de la fIamme,
en allongeant ceIle-ci.

Coup de grisou.

On d6signe par cette appellation les ph6nomenes
a caractdre expIosif et souvent catastrophique qui se
produisent lorsqu’un m6Iange infIammabIe d’air et

de grisou (6 a 15 % de grisou) s’aIIume en un point
d’un chantier. La fIamme se propage aIors a tr ds
grande vitesse a travers Ie volume total du m6Iange
grisouteux. Les gaz braIds ayant une temperature
s;up6rieure a r.000", se diIatent brutaIement et pren-
nent 4 a 5 Fois Ieur volume initial. C'eIa a pour efFet

de repousser l’air grisouteux qui se trouve en avant
dc Id fIdmme avant qu’iI ne prenne Feu a son tour
La flamme s’acc6ldre, par cons6quent, et est pr6c6_
d6e par une cLasse d’air qui vat eIIe aussi, de pIus
on Plus viLe. L’exp6riencc montre qu’en fin de comp_
to la fIamme s’61end sur une longueur de gaIerie
6gale a environ 3 Fois Ia longuc-ur de l’accumuIation
de grisou.

NIais la chasse d’air qui precede cette fIamme
peut atteindre une vitesse de plusieurs centaines de
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mares par seconde, ce qui lui donne une grande
violence. L’exp6rience montre que ses effets destruc-
teurs peuvent s’6tendre tres loin du point d’inflam-
mation en tuant des hommes sur son passage et en
causant des d6gats m6caniques importants teIs que:
6bouIement5. destruction de mat6riel etc

La flamme et la cLasse d’air ne sont pas les seuIs
6l6ments a craindre dans Ie coup de grisou ; iI y a
aussi Ies gaz bral6s qui sont 6vacu6s par Ie courant
d’air quand ceIui-ci se r6tablit. Ces gaz braIds con-
tiennent de l’oxyde de carl)one, de I’anhydride car-
bonique et pell d’oxygdne, si bien qu'ils peuvent
causer Ia morE pdr aspllyxie ou intoxication ; de
plus, comme ils sont trds chau(is, ils provoquent
6galement des brQlures souvent mortelles.

E:nfin, il peut arriver, lorsqu’on se trouve dans une
mine dont les poussidres de charbon sont inflamma-
I)les, que 1’explosion de grisou provoque un coup
de poussidres, ce qui aggrave encore le ph6nomdne.

C’est ainsi qu’on a vu des souffIards, c’est-a-dire
des fissures d6bitant du gristlu en grande quantit6,
allum6s par un tir de mines et brQler pendant long-
ternps.

Le grisou se d6gage parfois aussi dans les pierres
abattues par un tir et les flammes, mobiles a la sur-
face du tas, sont tr€'s difliciles a 6teindre. Si le gaz
L>rOle depuis un certain temps, il peut 6chauffer
Fortemcnt les roches et aIlumer du bois ou du char-
bon. L’extinction n’est pas alors sans danger car
elle n’arr6te pas l’arriv6e du grisou, qui peut former
un m6lange explosif avec I'air et se raIlumer au Feu
de bois ou de cllarbon existant et donner lieu a des
dccidents graves.

B. D6tection du grisou.

Etant donn6 Ie danger que pr6sente le grisou et
los nombreuses causes d’inflammation que 1’on trou-
vc clans la mine, iI est d’une importance capitale de
pouvoir en d6celer la pr6sence. Comme ce gaz est
inc>dore et incolore, il faut un appareil pour le d6-
tecter.

La d6tection du grisou se fait ais6ment a 1’aide
d'une lampe a fIamme ou d'un grisoumdtre interf6-
rentieI. II existe aussi d’autres grisoumdtres, bas6s

sur d’autres principes, mais ils sont moins empIoy6s
actueIlement.

2. Danger d'asphyxie.

L’air charg6 de plus de 25 % de grisou est asphy-
xiant par insuffisance d’oxyg&ne. L’asphyxie se pro-
duit souvent sans Iaisser le temps a la victime de
r6agir. C’est pourquoi il ne faut jamais s’aventurer
dans un endroit non ventil6 d’une mine sans 6tre
muni d’une Iampe dd sQret6 a fIamme. Il est a con-
seiller de se retirer imm6diatcment si celle-ci vient
a s’6teindre

L’air que nous respirons habitueIIement contient
environ 20 % d’oxygdne et 80 % d’azote. La vie hu-
maine devient diFFicile dds que la teneur en oxygene
descend en dessous de 15 %.

En se m6langeant a 1’air, le grisou diminue 6vi-
demment la teneur en oxygdne de ceIui-ci, si bien
que, des qu’iI y a 25 % de grisou dans I’air, l’asphy-
xie est a craindre. Les accidents survenus dans ces
conditions sont malheureusement fr6quents et tous
les mineurs exp6riment6s ne I’ignorent pas.

Ces accidents se produisent d'autant plus Facile-
ment que la teneur en grisou peut croitre tres rapide-
ment d’un point a un autre et qu’iI suffit de respirer
une seuIe fois dans un milieu a teneur 6Iev6e pour
perdre connaissance.

Remarque irnporlanle : Le porteur d’une Iampe a
flamme doit etre particuliarement vigiIant Iorsqu’iI
est 6gaIement muni d'une lampe 6Iectrique ou ac-
compagn6 de queIqu’un pour\,u de pareiIIe lampe.
En efFet. le fort 6clairement de la Idmpe 6lectrique
ne permet pas toujours de se rendre compte imm6-
diatement de I’extinction de Ia Iampe a fIamme par
le grisou.

I. Lcnnpe d flurnme.

Principe : La s6curit6 de la Iampe a flamme est
bas6e sur la propri6t6 physique des tamis de ne pas
laisser passer une flamme aussi longtemps que le
+l6taI du tamis n’est pas incandescent.

Le tamis sc comporte comme s’iI 6tait constitu6
d’innombrables petits tubes m6taIIiques jtk\tapos6s.

Les gaz braI6s sortent de la lampe en traversant
ces pctits tubes, oil iIs se refroidissent suffisamment
au contact des parois. C’est le physicien angIais
Davy qui fit cctte d6couverte et donna son nom a

la premi dre Iampe a fIamme de sQret6. Cette pre-
midre lampe Davy 6tait pour\’ue d’un seul tamis de
144 maiIIes/cm 2, c’est-a-dire 144 petits tubes par
cm2. Plus tard, la s6curit6 de cette Iampe fut accrue
par Ie placement d’un second tamis, puis d’une cui-
rassc m6tallique de protection.

Toutes nos Iampes actuelles doi\,ent 6tre cuiras-
s6es et munies de 2 lamis

Lorsque Id teneur en grisou atteint 6 % a l’int6-
rieur cIe Ia Idmpe, iI s’y produit une explosion qui
consume tout le m6Iange, mais dont la flamme ne
se propage pas a l’ext6rieur pour Ies raisons don-
n6es ci-dessus

Aprds I’explosion, Ia lampe est rempIie de gaz
brQl6s et Ia flamme de la mdche s’6teint par man-
que d’oxygdne.

La lampe a fIamme s’6teint donc lorsqu’elle est
plong6e dans un m6Iange de grisou et d’air conte-
nant au moins 6 % environ de grisou.

3. Dmlger d'incendie.

Les m6Ianges a pIus de 15 % de gTisou n’explo-
sent pIus, mats its peuvent 6tre aIIum6s et conti-
nuer a braler au contact de I’air
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La f[amme normale s’allonge nettement lorsque
la teneur est sup6rieure a 3 %. Mais comme cet
dllongement pc*ut 6gaIement 6tre produit par le sim-
pIe 6chaufFement de Ia Iampe, la d6tection a la
FIamme normaIe est sujette a caution et n’est dont:
pas recommandable.

La sculc mdf Lode correcle est la d6Lection au
< petit Icu >.

Pour Id recherche du grisou par cette m6thodel il
raul commencer par « faire le petit feu >, c’est-a-dire
r6duire la FIamme de la lampe a un point jaune cen-
tral, plus exactement une partie jaune en Forme de
IentiIle, surmont6e d’une mince ligne bleue d’envi-
ron 1/2 mm d’6paisseur qui est visible dans 1’air
pur1 mais ne doit pas 6tre confondue avec l’aur6oIe
due au grisou.

La hauteur totaIe de la flamme < a petit fell >,
dinsi obtenue, cst de 4 a 5 mm dans Ies IamWS a
benzine ( a mC'che ronde) et de 3 a 4 mm dans Ia
lampe a l’Iluile (a mdche plate).

It /aut toujours mesurer la hauteur de Z’aur6ole
a part ir du bora sup6rieur du tube porte-macho et iI
faut . pour appr6cier conuenab[ement cette aur6ole,
6carler toute source de Lumidre,

Lorsqu’iI regoit sa lampe, Ie boutefeu petIt, dans
unc certaine mesure, en contr6Ier le bon 6tat et no-
tamment l’absence de f6lure dans le verre, la pre-
sence des deux tami)i, I’6tat de la fermeture, la pr6-
senco du raItumour 6ventuel, le verrouiIlage de la
rermeture et le bon fonctionnement du m6canisme
de remonte de la mdche

Le tamis ext6rieur est visible par les ouvertures
sup6rieures cIe Id cuirasse ; Ie sommet de ce tamis
doit toujours sc trouver a 5 mm au mains en dessous
des ouvertures sup6rieures de cette cuirasse. Le ta-
mis int6ricur s’aper€oit au travers du verre de Ia
lampe.

Unc Iampc' cst bien Fcrm6e Iorsque le verre se

pr6sente bien d’aplomb sur Ie pot et ne tourne pas
et que Ie pot ne peut GEre d6viss6. Lorsqu’en souF‘
Flant sur Ie joint, entre lc verre et Ie pot, on parvient

a faire vasciller la flamme, il y a lieu de faire vai-
fier ce joint par le pr6pos6 a Ia distribution des lam-
pes

Si le rallumeur, du type courant a tige verticaIe
traversant Ie pot, n’est pas pIac6, Ie trou de la tige
reste b6ant et 6tabIit une communication directe
entre l’int6rieur de Id lampe et 1’atmosphere. En
m6Iange grisouleux infIdmmdblt-, Ia FIamme sort in-
6vitablement par cette communication et se transmet
a I’atmosphere ext6rieure.

La verification du bon 6tat des tamis est du res-
sort du Iampiste, a moins que la Iampe ne soit pr6-
sent6e ouverte aux bouteFeux.

1. Lampe a benzine.

La Fipure r repr6sente une Idmpe a benzine
Lorsqu’une lampe a bcnzinc cst introduite, au pe-

tit feu, dans une dtmosplldre a teneur en grisou

Fig. 1. – Lampe a benzine.

320

Teneur en % de grlsou

Fig. 2. – Aureoles a la lampe a benzine.
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croissante, on constdte d’al)ord 1’apparition d’aiIes
blcues bordant Iat6ralement la fIamme de la Iampe ;
tI n’y a pds de pointe visible (fig. 2).

L’aur6ole pr6sente dorIC la forme d’un cane tron-
qu6 qui, pour 1 % de grisou, atteint 8 mm de Lau-
teur. Elle conserve la m6me forme tdnt que la te-
neur en m6thane est inf6rieure a 1,8 %. Pour cette
teneur, l’aur6ole devient conique et a une hauteur
d’environ 12 mm au-dessus du tube porte-mdche.
Ld hauteur d’dur6ole est de 17 mm pour 3 % de
m61hane et de so mm pour 4 %. A partir de 4 %,
l’aur6oIe grancli t rapidc-ment, m6me pour une faibIe
augmentation de la tPneur en grisou.

Le sommet cIe l’aur6oIe monte jusqu’i la nais-
sdnce cIe Id cuirdsse pour 4,5 %. Au-clessus de
4,5 %, la pointe s’6largit, I’aur6oIe devient cylindri-
que et osciIIe lentcment. Si la teneur augmente' en-
core. le tamis. se rempIit de flammes bleues qui re-
Fluent jusqu’i I’int6rieur du verre, puis la lampe
s’6teint pour une teneur voisine de 6 % ; a cette
teneur, le m6Iange explose ek c’est cela qui provo clue
I’extinction.

2. Lampe d butte.

La figure 3 repr6sente une lampe a bude.
La Iampe a huiIe est a mdclre plate et ne com-

porte lldbitueIlement pas de raIIumeur. On v6rifie
son bon 6tat comme dit plus haut.

Anciennement, cette Iampe 6tait aIiment6e en
huiIes v6g6taIcs dont le pouvoir caIorifique est in-
F6rieur a ceIui de la benzine. Elle donnait Iieu a des
aur6oIes moins hautes que ceIIes de la Iampe a
benzine

Maintenant, on n’utilise plus que des huiIes mi-
n6rales et ceIIes-ci donnent a Ia lampe a buiIe une
sensibiIit6 a peu prds 6quivdlente a ceIIe de Id Idm-
pe a benzine, du moins pour des teneurs 6gaIes ou
sup6rieures a 2 %.

Le tableau I permet de comparer Ies deux types
cIe Iampe_-, au point de vue des hauteurs de l’aur6oIe.

Fig. 3. – Lampe a huile

TABLEAU I.

Teneur
grlsou

Hauteur de 1’aur6ole en mm

Lampe a hale I La„,pe a be,Izine

1%
12

3

4

5 rnrn
10

16

29

8 mm
12

17
50

Comma pour la lampe d benzine, les aur6oles de
la larnpe d hate se mesurent d partir ctu sommet du
tube porte-m echo et so pr6sentent comme indiqu6
a la figure 4.

Fig. 4. – Les aur6oles du grisou dans la lampe a huile r6qlde au petit feu
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L’examen des aur6oIes est plus difficiIe avec Ia
lampe a huiIe, a cause des difficult6s de r6gIage de
la fIamme et de I'encrassement plus rapide de la
mdche. Cet encrassement, qui donne des matidres
charbonneuses incandescente5, nuit a 1’observation
de l’,'.ur6ole et cr6e un risque d’extinction. Aussi
faut-iI, avant de faire le petit feu, < moucher la
lampe », c’est-a-dire nettoyer Ia madre au moyen de
Ia < mouchette ».

Remarques

1 ) La Iampe a fIamme reste Ie d6tecteur Ie plus
simple, toujours a la port6e du personnel quaIifi6.
La Iampe a berlzine permet de d6ceIer le grisou a
partir d’une teneur de 1 %, mais Ia Iampe a huile
ne marque gudre en dessous de 2 %.

2) Dans les endroits suspects, angles de taiIle,
excavations en cul-de-sac, etc. . ., la Iampe est un
bon d6tecteur, a condition d’6tre sar qu’elle est en
bon dEal et de la manipuIer sans pr6cipitation. Il ne
Faut jamais Ia retirer brutaIement de I’atmosphere
inspect6e.

3) Quand on voit I’aur6ole grandir exag6r6ment,
iI convient d’6viter, autant que possible, de pousser
I’inspection jusqu’i I’extinction de Ia Iampe.

4) Lorsque l’on introduit une Iampe a fIamme
dans une atmosphere a pIus de 5 % de gTisou, iI
arrive que ceIui-ci continue a braIer a l’int6rieur
des tamis, aprds disparition de Ia FIamme 6cIairante.
Pour 6teindre une Iampe qui braIe dans ces conch-
tions, iI suFfit de Ia recouvrir entiarement avec un
Iinge ou un v6tement de fagon a supprimer I’entr6e
du m6Iange air-grisou.

5) II convient d’insister d’une manidre particu-
Iidre sur Ie Fail que Ies hauteurs d’aur6oles indiqu6es
ci-dessus sont toujours compt6es a partir du sommet
du tube porte-mdche : c’est dorIC Ia hauteur entre
le sommet de l’aur6oIe et le 1>ord sup6rieur de ce
tube ; ceIui-ci est Ie meilleur niveau de r6f6rence,
c’est Ie seul fixe.

Fig. 5. – Grisoumdtre Riken-Keiki

Par cette superposition, ils donnent Iieu a toute
une s6rie de franges d’interf6rence color6es, visibIes
dans Ie microscope. L’une d’eIIe est noire. Quand
la chambre d’analyse contient de 1’air pur, cette
frange doit Etre au z6ro de I'6chelle.

Quand la chambre contient de I’air grisouteux,
cette frange se d6place vers la droite et incligue sur
l’6chelle la teneur en grisou.

Mode ci’empiot .
r) V6riFier le z6ro avant l’utiIisation de l’appa-

reiI

A cette Fin, aspirer de I’air pur dans Ia chambre
d’analyse en donnant cinq coups de poire au moirrs.
Appuyer sur I’interrupteur d’aIIumage de l’ampoule
et regarder dans l’ocuIaire si Ia raie noire est bien
sur le z6ro de la graduation. Si elle n’y est pas. I’y
amener a 1’aide du bouton moIet6 pIac6 a droite
au bas de I’appareiI.

2) Analyse du m6thaBe :
a) placer l’extr6mit6 du tuyau d’aspiratiur en

caoutchouc a l’endroit du pr6Idvement :
b) donner cinq coups de pojre au mains :
c) appuyer sur l’interrupteur ;

d) regarder dans I’ocuIaire et Iire Ia teneur indi-
qu6e par la raie noire.

Certains appareiIs sont munis d’un vernier. Dans
ce cas, il suffit, a 1’aide du bouton actionnant ce
vernier, d’amener la raie noire sur la graduation
imm6diatement inf6rieure et d’ajouter a Ia teneur
correspondant a cette graduation les dixidmes Ius
sur le vernier.

11. Grisoum6tres interf6rentiels.

II existe actueIIement pIusieurs appareils de ce
genre, mais Ies pIus r6cents sont : le grisoumdtre
Riken-Keiki (fig. 5) et Ie grisoumdtre Zeiss.

La diff6rence entre ces appareiIs porte simpIement
sur des d6taiIs de realisation du systeme o'ptique.
Tous detLX sont bas6s sur le m6me principe. Remarques.

1) Le grisoumdtre interF6rentieI donne le r6sultat
de I’analyse des quelques cm3 d’6chantiIIon intrv-
duns en dernier lieu dans la cllamE>re.

Das que 1’on a pr6Iev6 a l’endroit vouIu, il ne faut
plus actionner la poire.

2) Ce grisoumdtre est un excellent appareil
d’analyse, d’aiIleurs de toute s6curit6, mats ses in-
dications peuvent 6tre fauss6es pour des gaz d’in-

Principe.

Deux rayons Iumineux, 6mis par la meme am-
pouIe, passent I’un dans une chambre contenant
toujours de 1’air pur et I’autre dans la chambre
d’analyse. Ces deux rayons sont ensuite superpos6s
dans Ie champ d’un microscope sur une 6cheIIe gTa-
du6e en % de grisou.
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cendie ou de vieux travaux. Ceux-ci contiennent gC-
n6raIement du CC)2 en forte proportion pour IequeI
la cartouche absorbante dc 1’appareil n’est pas pr6-
vue. Cette dernidre ne retient dds lors qu’une petite
fraction de CO2 et Ie reste, passant dans la chambre
d’analyse, s’ajoute au m6thane de Ia lecture. Dans
ces conditions, I’appareil donnera des indications
trop fortes.

II est muni d’un bouton-poussoir d’enclenche-
ment. I’appareil n’6tant 6videmment mis en fonc-
tionnement que pour l’anaIys&, et des boutons mole-
tds pour le r6glage du z6ro et la compensation de
la baisse de la tension de Ia pile.

Mode d’emploi.

Pour obtenir des lectures exactes, il faut que la
tension d’aIimentation £ournie par la pile soit cor-
recte et que I’instrument indique z6ro quand on
anaIyse de 1’air pun

Avant de descendre dans la mine. il faut dorIC

d’al)ord r6gler Ia tension d’aIimentation et ensuite
le z6ro. Ces manipuIations, simpIes, demandent ce-
pendant une initiation avec instrument en mains
La tension devra dIre v6rifi6e au fond en cours de
tourn6e. Le contr6Ie du z6ro, qui se Fait par aspira-
tion d’air pur, ne petIt 6videmment 6tre eFfectu6 qu’a
la surFace

Pour utiIiser l’appareiI, on place l’extl6mit6 libre
du tube en caoutchouc raccord6 a la poire, a 1’en-
droit choisi pour Ie pr6ldvement et on donne 6 a 8
couPS de poire pour baIayer la chambre d’analyse et
y introduire l’6chantiIIon.

On appuie ensuite franchement sur le bouton-
poussoir et on lit Ia teneur indiqu6e au maximum
de Ia d6viation de I’aiguiIIe.

in. Autres grisoum6tres.

Un autre grisoumdtre dont I’emploi commence a

se r6pandre en BeIgique est le grisoum etre < Ver-
neuiI > dont nous dirons 6galement queIque3 mots.

Principe de fonctionrrement.

L’air a analyser est introduit dans la chambre
d’analyse de I’appareiI au moyen d'une poire ext6-
rieure ou d’jIne petite pompe faisant partie de I’ins-
trument

Le fonctionnement de cet appareil est bas6 sur la
combustion du grisou au contact d'un filament de
pIatine dans Iequel passe un courant 6Iectrique
fourni par une pile. Cette combustion augmente Ia
temp6rature du filament et par cons6quent sa r6-
sistance 6Iectrique en fonction de la teneur en grisou
de l’6chantiIlon a anaIyser. L’appareil mesure l’aug-
mentation de cette r6sistance 6lectrique, mats 1’ex-
prime directement en % de grisou sur son cadran.

Rernarques.

1 ) Le r6gIage du z6ro est une op6ration commune
a tous Ies anaIyseurs mais, pour ceIui-ci, iI faut de
pIps s’assurer assez souvent de I’exactitude de Ia
tension d’aIimentation.

2) Comme au grisoumdtre interf6rentieI, I’anaIyse
porte uniquement sur les derniers centimetres cubes
introduits dans la chambre d’anaIvse.

3) Les r6sultats ne sont pas influenc6s par la te-
neur de l’6chantiIIon en CO2 ou en vapeur d’eau.

Description.

L’appareil se compose d’un botHer et d'une prise
en caoutchouc (Fig. 6) .

POUSsnRES DE CHARBON

Les poussidres fines de certains charbons, pIus
sp6ciaIement de charbon gras, sont capables de For-
mer, en suspension dans 1’air, un nuage de poussid-
res inflammables. Le < coup de poussidres > a des
effets expIosiFs sembIabIes a ceux du coup de gH-
sou ; iIs sont m6me souvent beaucoup plus 6tendus
car les poussidres de charbon sont plus r6pandues
dans 1’ensemble des gaIeries d’une mine que ne le
sont Ies m6Ianges grisouteux.

Le coup de poussidres s’expIique c(>mme suit
La Fine poussi dre de charbon d6pos6e sur Ie solp

les parois des gaIeries et Ies 6I6ments du soutdne-
ment et du mat6rieI petIt 6tre misc en suspension
dans 1’air de Ia gaIerie par Ie scuffle des premidres
explosions d’un tir de mines a retard. La FIamme

d’une mine suivante petIt aIors mettre i feLI le nuage
ainsi form6.

Fig. 6. – Grisoumdtre « Verneuil ;,

Le boitier contiellt Ia piIe d’aIimentationf la
chambre d’analyse avec ses filaments ainsi que le
dispositif et I’instrument de mesure, celui-ci gradu6
de o & 3 % de m6thane ou de o a 5 %.
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La cLasse d’air, qui pr6cdde Ia flamme du coup
de poussii'res, soul dvc clc nouveIIes poussidres et
1’inflammation petIt so propager dinsi a des distan-
ces consic{6rabIes

De m6me. la cLasse d’air d’une petite explosion
de grisou peut mettre les poussi ares de charbon en
suspension ct le coup de grisou se double aIors d'un
coup de poussii’res qui petIt devenir catastrophique.

Ce sont lcs petiles explosions de grisou qu’iI faut
craindre parlicuIidrt’ment, car ce sont elles qui sont
les plus apte5 a d6clenc-her le ph6nomdne.

Pour 6viler l’extension des coups de poussidres,
il Fdut schistifier les gaIcrics ct y placer des arrets-
barrages, tout au moins clans les mines oil la teneur
en matidres volatiIcs du clrarbon d6passe 14 %.

La schisliFication consiste a r6pandre dans Ies ga-

leries une poussi6re inerte tres Fine (craie par exem-
pIe) en quantit6 teIIe que Ie nuage souIev6 ne soil
plus inflammable.

Les arr6ts-barrages sont constitu6s par des plan-
ches suspendue5 transversaIement et d’une manidre
instabIe a Ia partie sup6rieure des gaIeries et char-
g6es de poussi ares inertes trds fines.

Ces pIanches sont renvers6es par la cLasse d’air
du d6but du coup de poussidres 6ventuel et le nuage
de poussieres fines inertes forme un barrage qui
arr6te Ia Flamme

ActueIIement. dans certains pays, on fail des es-
sais de fixation des polls.Ii ares au mo),en d’unc pate
de seI que 1’on appIique sur les parois et I’aire dcs
gaIeries. Ce proc6d6 parait devoir donner de bons
r6sultats.

CHAPITRE ll. – DESCRIPTION DU MATERIEL DE MINAGE

A. Cartouches d'explosif. 2. Explosifs nan de sarot6 (type D.

1. G6n6ralit6s. IIs comprennent les dynamites et certains expIo.
sifs diFficilement infIammables. Les cartouches non
de sareId sont toutes caract6ris6es par lew enue-
loppe qui porte une bancie rouge de 20 mm de Zur-
geur d cInque extr6mit6 et 1’indication c type 1 >.

a) Les dv namites sont g6Iatinis6es, c’est-a-dire
que la nitroglyc6rine qu’elles contiennent n’est pas
libre mais fix6e au moyen de nitro-coton dans une
g6Iatine, d'oa lc-ur consistance plastique.

Un cxpIosif est un produit chimique capable de
se d6composer instantan6ment sous I’e'Ffet de I’amor-
c,age en d6gageant une grande quantit6 de gaz a
haute temperature. EnFerm6 dans un fourneau de
mine, iI y cl6vc'Ioppt. dc ce fail une tres forte pres-
sion qui d6place et Fragmente Ies rochejq.

Le rdgIement belge cIasse les explosifs utilis6s
dans les mines sui\’ant 4 types, a savoir :

T\lpe I. – Les explosifs non de saret6.
T\.pc II. – 1_es expIosifs de saret6 reldtive.
T\.pc III. – Les explosiFs de haute sQret6.
Type IV. – Les expIosiFs de tres haute saret6.

A part los cxplosiFs du type 1 qui ne pr6sentent
aucune s6curi[6 et ne peuvcnt dorIC 6tre utilis6s dans
les endroits od iI est possible de trouver du grisou
ou des poussidres dc cllarDon, tous les autres expIo-
sifs doi\’ent dIre agr66s par le Directeur G6n6ral
des blines eI, pour cela, sdtisFaire a des essais con-
corn,Int I’aptitude a !a d61onation ct surtout la sd-
curit6 vis-a-vis du grisou et des poussii'res de char-
bon.

Ces essdis sont fdits a l’Institut National des
blincs.

r

Charge limile (l’empLoi ; Pour chaque type d'ex'.
plosif de saret6, les cssais d’agr6ation d6terminent
la charge limite d’emploi, c’est-a-dire la charge ma-
xima qui petIt 6tre introduite dans chaque fourneau
de mine. Pour une CII,trEe plus Forte, I’expIosiF perd
unc grande partie de la s6curit6 pour laqueIle son
empIoi d 6t6 pr6vu, du fdit que le grisou est expos6
a des temp6ratures exag6r6es et peut aIors s’enflam-
mer. La charge Limite ne petIt dorIC, en aucun cas,
aIre d6pass6e tors du chargement. EIIe est difF6rente
d’un type d’expIosif a l’autre.

Fig. 7. – Aspect d’une cartouche de dynamite.

Les cartouches porterrt sur Fern,eloppe l’irtscrip-
tion « Dynamite » en rouge,

Outre la nitrogIyc6rine, les dynamites contiennent
divers con5tituants dont le principal est Ie nitrate
ammonique. Leur teneur en nitrogIyc6rine est com-
prise entre 25 et 85 %.

Les dynamites sont d6sign6es dans l’ordre < Dy-
namite 3 >, « Dynamite 2 > et « Dynamite I >, seIon
leur teneur en nitroglyc6rine, la dynamite 1 ayant Ia
plus haute teneur et 6tant donc Ia pIus brisante.
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Les dynamites sautent parfaitement sous eau.
Une seuIe cdrtouclle suffit pour enflammer Ie gti-

SOII, dans les conditions de tir les moins s6v ares.
1_cs dynamites modcrnes sont ing6lives, c’est-a-

dire ne gdIent pas acu temp6ratures hivernaIes
communes sous nos cIimats

ElIIes s’altarent lorsqu’eIles sont entrepos6es dans
de mau\,discs conditions, et changent de consistance
parce que le nitrate ammonique tres llygroscopique
qu’elles contiennent absorbe l’eau des atmospheres
humides ; les carlouches ramollies ou rendues ots-
queuses par [’eau absorb6e doiuent etre rebut6es.

b) Les explosifs diffidlement inf lammat)les du
type I contiennent surtout du nitrate ammonique,
et un pcu cIe nitrogIyc6rine ou de T.N.T.

Les cartouches portant sur l’errueloppe L’inscrip-
Lion < cxplosif difficilement inflammable < an rvu-
ge >.

Ccs explosiFs ne sont pas appropri6s aux minages
SOUS caLI.

IIs ont une consistance puIv6rulente ou semi-pIll-
v6ruIente

IIs s’aItarent facilement cn atmospllare humide.
Une seuIc cdrtouche suffit 69aIement pour aIIumer
Ie grisou.

Les explosifs du type I ne peuvent 6tre utiIis6s
que d,lns les ateIier5 de minage du groupe A (ta-
blcau II en fin de lexIe).

1_eur usage cst d6Fcndu lorsqu? 1’on constate a
front do l’atclier, a la vue ou au cours du Forage

des trou3 de mine, la pr6sence de rembIai ou de
charl)on titrant moins clc 40 % de cendres et prove-
nant cIc veincs dont Id puissdncc totale cst 69aIe
ou sup6ricure a SO cm.

ment, Ie plus souvent sans interposition de papier,
dans la gaine qui peut peser de r70 a 280 g.

Les expI05iFs de sQret6 du type II satisFont a une
6preuve au tir d’angIe en grisou, mais sans paroi de
choc

Leur charge limite d'emploi est de 1 .000 g ; iIs ne
peuvent 6tre empIoy6s que dans les ateliers de mi-
nage A et B, et sont proscrits de l’ateIier B Iorsque
I’on constate a front de cet atelier, a la vue ou au
cours du forage, la pr6sence de rembIai ou de char-
bon titrant moins de 40 % de cendres et provenant
de veines dont la puissance totale est 6gaIe ou sup€-
rieure a 30 cm.

IIs ne sont pas dppropri6s aux mindges sous eau.
Rentorque,

La s6curit6 reZafiue au qris011 et aux pousst ares

est bas6e uniquement sur la pr6scnce de la quine ,
dont in pulu6risation tors de [explosion f orme 6cran
crOre les jurn6es de la d6tonation ct url milieu in-
flammable 6r,entueE ; cette g,line constilue le seul
6l6ment de s6curit6 ; ii est done stricLement interdit
de l’enleuer.

4. Explosifs de haute saret6 (type III).

Ils comprenn€*nt certains explosiFs diFficiIement
inflammables pr6sent6s en cartouches, gain6es ou
non, cardct6ris6cs par lcur cnveIoppe, qui porte une
1)an(Ie notre de lo mm de llrgeur d chaque extr6
mit6, ainsi qu’en noir 6galement l’indication < type
Ill > et 1’inscription « Eu)losii dLllicitement injlam-
maI)Ie (Fig. 8 ct 9)

t

3. Explosifs de saret6 relative (type II).

Leur s6curit6 est uniqucment bas6c sur la pr6-
senco d’une gdinc. Ils comprcnncnt ccrtains explo-
sifs difficilemcnt inFlammables, pr6sent6s en car-
touches gain6es caract6ris6es par leur enueloppe,
qui porte unc bande bleu d’outremcr de 20 mm cIe
targetIr a cltaque cxtr6mit6, ainsi cru’an bleu d’outre-
mer 6qatement l’indication « type 11 > et l’inscTiption
< Exptos il dillicil£?ment injtammabl? ».

Les cdrtouches gain6es du type II sont constitu6es
d'un no)’au d’expl03if cIiFficiIemcnt inFlamrndblc ct
d’unc paine inertc.

Le noyau d unc composition bas6e sur Ic nitrate
ammoniquc. et dclap16 cn vue d’unc brisance ap-
propri6c.

La gaine incrte constitue dutour du noyau un
manIc,lu cIc mdlidres qui r6dui3 cnt Ic risque d’in-
flammaticn du grisou (scI, bicarbonate do soude,
terre pldstiquc, etc.) . C’est un tube form6 par un
certdin nombrc. d’anncaux dc sel comprim6 ou bien
Idbriqu6 d’une souIe venue au mo)’en d'une compo-
sition a base de terrc plastique. Le noyau expIosif
pdse normaIement roo g ; iI est introduit directe-

Fig. 8. – Aspect de cartouche d’explosif gain6 a tube
unique; une partie de la gaine a 6t6 enlev6e pour faire

apparaitre le noyau d’explosif .
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le trou de mine, les sels a ions 6chang6s explosent
a Ieur tour et la mine travaille au mietL\ ; si par con-
tre, la charge a 616 d6nud6e pour une cause queI-
congue et se trouve a 1’air libre, les sels a ions
6chan96s, non seuIement n’explosent pas, mats cons-
tituent un 6cran fdvorable a la s6curit6.

Les explosifs de saret6 du type III satisfont a une
6preuve au tir d’angle en grisou, mais sans paroi de
choc. ainsi qu’a une 6preuve au tir d6bourrant au
mortier cylindrique.

L,eur charge d’empIoi est dc 1.000 g. Elle est
touteFois ramen6e a 8oo g dans les ateliers de mi-
nage des groupes C et D Iorsqu’on y constate du
charbon ou du rembIai dans les conditions mention-
n6es ci-dessus pour Ies t)Tes I et II.

Les explosiFs de sQret6 du type III ne sont pas an
propri6s aux minages sous eau.

Fig. 9. – Aspect de cartouches d'un explosif gain6 par
anneaux de seI.

a) Les carlouclles gatn6es du type III sont consti-
tu6es comme cellec, du type II, avec la diff6rence
que Ie noyau au nitrate ammonique a une brisance
moins 6Iev6e et contient 20 a 25 % de seI (chIorure
sodique) destin6 a dssurer une certaine s6curit6 qui
cst encore accrue par la pr6sence de la gaine.

Le poi(is de mali are gainante est d’au moins r30 g
par loo g d’explosiF constituant le noyau.

5. Explosifs de trds haute saret6 (type IV).

IIs comprennent certains explosifs difFiciIement
inflammabIes, pr6sent6s en cartouches non gain6es
caract6ris6es, comme les cartouches du type III,
6galement par la cvuleur noire, saId que l’eru,etoppe
porte I’indication « Type IV » (Fig. 10) . II s’agit
uniquement d’expIosifs a ions 6cllang6s. Les expIo-

I
Fig. 10. – Aspect d’une cartouche d'explosif a ions &chang6s.

La remarque reIative aux expIosifs du type 11

s’appIique tout aussi strictc’ment aux cartouches gai-
n6es du type 111, c’est-il-dire gIl’en aucun cas, on
ne petIt enteuer ta gaine.

b) l£s cartouches non qain6os du type III con-
tiennent un expIosiF dont la s6curit6 au grisou est

bas6e sur sa composition propre. Cet expIosif ne
comporte pIus de nitrate ammonique et de chIorure
sodique, mats des seIs a ions 6chang6s formant 90 %
environ du poids de Ia cartouche ; iI y a en plus
lo % cIe nitrogIyc6rine simplement m6Iang6e aux
sels

Cette nitrogIyc6rine expIose sous I’eFfet du dao-
nateur : si Ia charge est toujours bien enferm6e dans

sifs de sQret6 du type IV satisfont a l’6preuve la
plus difficiIe du < tir d’angIe > en rrisou, avec paroi
de choc. Leur charge Iimite d’empIoi est a pr6sent
de r.3oo g. Ce sont Ies expIosiFs Ies plus sars actueI-
lement.

6. Remarques.

a) Nous avons vu que les expIosifs de sQret6

encartouch6s gain6s ne peuvent en aucun cas 6tre
tir6s sans gaine.

II peut arriver que, Iors de I’introduction du d6to-
nateur dans Ia cartouche, Ie noyau gIisse partieIIe-
ment hors de la gaine. II Faut aIors r6introduire
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compldtement le noyau dans Ia gaine, Faute de quoi
la cartouche n’est plus de saret6.

Cette constatation a 6t6 faite a I’I.N.M.. oil 1’on
a obtenu l’inFIammation du grisou lorsqu’une partie
du noyau sort de la gaine, ne fat-ce que de quel-
ques centimdtres.

b) A part les dynamites, tous Ies autres explo:siFs
qui sont par ailleurs class6s diFficilement inFlamma-
bIas sont tr ds sensibles a I'action de I’humidit6

II faut donc m6nager Ieur enveIoppe en papier
parafFin6, destin6e a prot6ger Ie contenu d’une aIt6-
ration excessive

Pour l’empIoi sous eau ou dans des trous de mine
fort humides. iI est bon d’avoir recours a un four-
reau en matidre pIastique de bonne quaIit6 ; ce
fourreau regoit la FiIe de cartouches, et son oriFice
est soigneusement Iigatur6 sur Ies Fils du d6tona-
teur avant d’introduire I’ensemble dans Ie trou de
mine bien caIibr6.

c) Les cartouches gain6es ont un diam etre de
36 mm, tandis que les cartouches d’expIosifs a ions
6chang6s onE un di,amdtre de 30 mm.

La figure 11 donne une vue d’un d6tonateur 6lec-
trique. Celui-ci se pr6sente sous la Forme d’un tube
en cuivre de 7 mm de diametre. duqueI sortent deux
fils en cuivre isoI6s.

1. D6tonateurs instantal6s (fig. 12)

Le tube d’un d6tonateur contient une charge ex-
plosive comprim6e dans Ie fond de celui-ci, et un
inflammateur 6lectrique soIidaire du boucIron de
Fermeture.

L'inFIammateur esl une pilule constitu6e de ma-
tidres pyrotechniques (infIdmmabIes) agglom6r6es
autour d'un Filament tres fin, qui reIie entre eux
les deux FiIs du d6tonateur. Le passage d’un courant
6Iectrique suFFisant 6chauFfe Ie filament et provoque
1’inflammation de la piluIe ; Ia FIamme produite est
tres cLaude.

La charge explosive du d61onateur comporte une
certaine quantit6 d’expIosif secondaire (T.N.T. ou
analogue) Io96e au fond du tube, et surmont6e
d'une petite charge de fulminate de mercure ou ana-
logue maintenue en place dans une capsule de cui-
vre a orifice centraI. Le fuIminate apparait dorIC a
d6couvert suivant une petite surface expos6e directe-
ment a 1’action de I’inFIammateur 6Iectrique (pi-
lute). L’elevation locale de temp6rature produite par
l’inFlammateur provoque la d6tonation du fuImi-
nate ; cette d6tonation se propage aIors a l’expIosif
secondaire, qui la renforce et donne au d6tonateur
la puissance voulue.

Le rdglement prescrit que cette puissance doit 6tre
suffibante pour provoquer la d6tonation de Ia car-
touche-amorce.

Tous ces ph6nomdnes sont tras rapides. E;ntre le
lancer du courant et I’expIosion du d6tonateur, iI
s’6coule tout du plus 2 miIIidmes de secondo, si Ie
courant atteint au moins I A

La manipuIation des d6tonateurs r6clame ccrlai-
nes pr6cautions 6l6mentaires. Bien que les d6tona-
teurs actueIs pr6sentent une grande s6curit6 vis-a-
vis des explosions intempesti\’es, il faut notamment
6viter de tirer sur Ieurs fils.

B. D6tonateurs.

La d6tonation d’une cartouche d'expIosiF est pro-
voqu6e au moyen d’un d6tonateur. Cet engin amor-
ce la r6action d6tonante,' qui se propage dans 1’ex-
plosiF. La cartouclle munie de son d6tonateur
s’appeIIe Ia < cartouche-amorce >.

La d6tonation se communique aux autres cartou-
cItes constituant la chargp du trou de mine.

Seuls Ies d6tonateurs 6Iectriques sont autoris6s
dans les tra\,aux souterrains des mines.

2. D6tonateurs d retard (fig. 13)
IIs sont analogues aux d6tonateurs instantan6s,

sauf que l’inFlammateur ne peut agir sur la chargeFig. 11. – Vue d’un d6tonateur dlectrique.

A d c D E F
Fig. 12. – Coupe longitudinale d'un d6tonateur 61ectrique instantan6 :

A. 2 conducteurs &lectriques D. poudre d’amorce
B. bouchon isolant serti E. capsule avec fulminate de mercure
C. fil de pont F. explosif secondaire brisant.
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Relais ou retard\
Fig. 13. – Coupe longitudinale d’un d6tonateur a retard.

explosive que par I’intcrm6diaire d’un 6l6ment-re-
lard contenant une poll(Ire reIais.

Cette poudre n’a rien d’un explosif, c’est une
composition pyrotecIlnique (inflammabIe) qui entre
en combustion sous I’efFet de l’infIammdteur et bale
r69uli&rement avant cIe trdnsmettre le feu a l’explosiF
initiant

On congoit dorIC que, suivant la Iongueur de
I'6I6ment-retard. iI s’6cou Ie un d6lai plus ou moins
grand entre Ie fonctionnement de l’inflamrnateur et
1’explosion du d6tonateur.

On distingue les d6tonateurs a Iong retard et Ies
d6tonateurs a court-retard (ou a micro-retards ) .

Les premiers peuvent dppartenir a lo num6ros
distincts, 6cheIonn6s de o a lo ; Ies seconds peuvent
cornporter des nurn6ros dc retard all,mt de o a 16.

Les deux s6ries se difF6rencient par le d6lai qui
s’6couIe entre lcs explosions de deux d6tonateurs
de num6ros de retard cons6cutiFs, mis a feu en marne

temps .

Ce d6Iai est de 1/2 seconde pour les d6tonateurs
a Iong retard et de 20 d 33 milliemes de seconde
pour ceux a court retard.

Ddns une s6rit- a longs rctarcJs, Ie d6tonateur de
retard num6ro z6ro expIose instantan6ment, les
autres sui\,ent de demi-seconcIe en demi-seconde ;

le num6ro ro cxplose dorIC 5 s aprds le num6ro o.
Dans une s6rie a courts-retdrds, Ie num6ro r expIose
par exempIe 3D ms dprds Ie num6ro z6ro, Ie nu-
mErc 2, SO ms apr as le num6ro I , et ainsi de suite.
Le num6ro ro explose 300 miIli6mes de st’conde
aprds Ie num6ro z6ro, c’est-a-dire dans un d6lai de
o,3 s bien inF6rieur a ceIui de o,5 s qui s’6chelonne
entre Ies d6tonations successives d’une s6rie a longs
retards. Le d6Idi de 1,/2 s suffit pour le fonctionne-
ment des 16 num6ros cI’une telle serie a courts-
retards

L’emploi des d6tonateurs a retard perrnet de miner
en une seule Fois tout un front de gaIerie qui, avec
des d6tonateurs instantan6s, ne pourrdit aIre mind
qu en vol6es successives. On 6vite ainsi les dangers,
Ies diFficuIt6s et les pertes cie temps dug a plusieurs
chargements et firs successifs.

Les d6tonateurs instantan6s et a court-retard sont
beaucoup pIus stIrs vis-a-vis du grisou et des polls-
si ares de chart)on que les d6tonateurs a long retard
pour les raisons suivantes

I) Ia dur6e du tir est beaucoup plus courte, ce
qui r6duit la probabiIit6 d’une venue de grisou pen-
dant Ie tir ;

2) Ie danger de d6capitation ou de d6nudation
d’unc mine par une autre peut 6tre Fortement r6duit
comme expos6 au chdpitrc* IV.

En outre, depuis le I 'r janvier r960, Ie reglement
beIge exige l’em}>loi de d6tondtc’urs a court-retard,
diEs « antjgrisouteux ». Ces d6tonateurs sont d’une

s6curit6 beducoup pIus grande vis-a-vis du Eirisou
et les poussidres de charbon que les d6tonateurs a
court-retard que 1’on utiIisait dvant cette date.

On a pu r6aliser ces d6tonatc’urs antigrisouteux
en modifiant, soit Ia composition dc Ia poudre du
relais, soil la forme du tube m6taIlique contenant
cette poudre ; certains cIe ccs d6tonateurs sont pour-
\’us d’une frette ext6rieure i l’endroit du tube reIais
(fig. 14).

Fig. 14. – D6tonateur antigrisouteux avec frette.

Ces d6tonateurs antigrisouteux nc sont cependant
pas encore cI’une s6curit6 absoIue, car leur explosion
peut aIIumer le grisou lorsqu’iIs sautent a 1’dir libre
dans certain('s conditions do conFinement. I,’cmploi
des d6tonateurs antigrisouteux est devenu r6gIemen-
taire depuis qu’iI a 6t6 reco.nnu qu’un ci6tonateur
a court-retard non antiprisouteux expIosant dans
tille atmospIld'rc’ grisoutcusc provoque fr6quemment
1’inflammation dc coIIc-ci, meme si co d6tonateur
cxpIose dans une cartouclle d’cxplosiF de s6curit6.

L’explosion cI’une cdrtouche cl’cxplosif de s6curit6
dmorc6e cl’un d6tondteur antiarisouteux n’enflamme
normdlement pas le prisclu.

3. Caract6ristiques 61ectriques des d6tonateurs.

Ces caract6ristiques sont ceIIes de l’infIammateur,
c’est-a-dire notamment du fiIament ou fil de pont
qu’iI contient.
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On con coil que, pour avoir un fonctionnement
identique, pIusieurs d6tonateurs doivent 6tre munis
d’inflammdtcurs aussi semI)laI)les que possible.

Des tors , on ne perIl constituer un circuit de tir
au mol,cris de cIdIon,ateurs prouenant de fabrications
(liff6rellt es, ce dont on peut s’assurer si I’on remar-
(JU(- :

1 ) qu’un d6tonateur instantan6 cst muni de fiIs
isol65 de meme teinte (par ex. orange-orange) ;

2) qu’un d6tonateur a Iong retard est muni de
Fils isol6s de mame teinte (par. ex. orange-orange) ,
sur 1’un dcsqueIs est Fix6 un papillon indiquant lc
num6ro du retard ;

3) qu’un d6tonatcur a court retard est muni de
fil3 isoI6s de teintes diFF6rentes (par. ex. orange-
rouge) , sur 1’un desqueIs est fix6 un papiIIon indi-
qu,Int le num6ro du retard.

Compte terlu des indications ci-dessus, y compris
6uentuelleme.nt la pr§sence d’un papiUr)n, les d6to-
nateurs, faisant partie d'ulte meme I,olde de mines,
doiuent etre identiqltes au point de vue de la coil-
I?ur des +its.

Les d6tonateurs onE une r6sistance 6Iectrique to-
taIe, c’est-a-dire FiIs conducteurs incIus, comprise
entre ] ,5 et 2,3 ollms. Corfe r6sistance est indiqu6e
sur les cmbaIIdges ; iI s’agit 6videmment cl’une va-
leur movenne. ,

Pour un meme lot, It's r6sistances extr6mes ne

peu\’cnt diff6rer clc plus de o,2 ohm.
Pour Faire sauter, sans rate, unc vol6e de d6tona-

teurs raccord6s en serie. iI Fdut lancer dans Ie circuit
un courant 6Iectriqu€. cl’au moins 1 ,25 A.

Il comprend une dynamo pIac6e dans une bone
m6taIlique (fig. 15) . Le joint entre la boite et son
couvercIc est un joint antigrisouteux, c’est-a-dire
qu’une explosion int6rieure ne petIt se propager a
l’ext6rieur ; c’est un joint pIat dress6 ou un joint
a emboitement (Fig. 16). Ce couvercIe est Fix6 au
moyen de vis a t6te sp6ciale.

''///,7/‘ a

Fig. 16. – Quelques details sur la construction des ex-
ploseurs antigrisouteux.

A.B C. montrent I'assemblage de la cuvette et de son COIl-
vercle par joint plat, par joint a simple emboitement et
par joint a double emboitement.

D. repr6sente le passage de la tige de commande a travers
le couvercle et

E. le passage d’une borne.

Ext6rieurement, l’expIoseur porte deux bornes de
prise de courant pour la fixation des conducteurs
del la Iigne de tir. Apr as enldvement de leur gaine
isJIante sur la Iongueur n6cessaire, Ies extr6mit6s
des conducteurs de la ligne doivent 6tre bien serr6es
sous les 6crous des bornes pour r6duire au minimum
la r6sistance au passage du courant et 6viter Ia pro-
duction d’6tinceIIe au moment de la manuuvre.
Dans le m6me but, les bornes et les extr6mit6s des
conducteurs doivent 6tre bien propres.

Les borne5 de prise de courant ',ont soigneuse-
ment isol6es. E:IIes sont de plus s6pdr6es par une
cIoison isoldnte cIe maniC.re a 6viter tout court-circuit

intempestif entre elles pdr I'un ou l’autrc Fil des
conducteurs de Ia ligne (Fig. 16 et 17) .

C. Exploseurs.

I,’exploseur est 1’appareil qui fournit Ie courant
6lcctriquc n6ccssdirc. pour Faire sduter les d6tona-
tours d’unc vol6e de mines.

Fig. 17 Vue du dessus de l’exploseur
l’isolement soign6 des bornes)

(a remarquer

Les exploseurs portent, comme indiqu6 a la figure
15, une plaque mentionnant : le nom du construc-Fig. 15. – Boitier exploseur.
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teur, les type, num6ro et ann6e de fabrication, la
date et Ie num6ro d’ag76ation, Ia r6sistance en ohms
du circuit Ie plus charg6 pour lequeI I’expIoseur est
pr6vu et Ie courant d6bit6 pour cette r6sistance
( 1.25 A au mains) .

L’organe de manmuvre (maniveIle ou cr6mailldre)
doit etre amovibIe.

Tous les exploseurs doivent contenir deux s6curi-
t6s :

– un dispositif qui ne Iance Ie courant dans la
Iigne qu’au moment od I'intensit6 de ce courant
est maximum :

– un m6canisme sp6ciaI qui Iimite a 4 ms la dur6c
de passage du courant Ianc6 dans Ie circuit de
tir

De ce fait. Ies expIoseurs sont des appareiIs ddi-
cats qui ne peuvent aIre r6par6s que par des sp6-
cialistes.

L’enveIoppe m6taIIique doit 6tre de construction
antid6fIagrante ; ceci a pour but d’6viter Ie danger
des 6tinceIIes qui surgissent dans le m6canisme
m6me. Ces 6tinceIles seraient, en effet, susceptibles
d’enflammer le grisou.

L’6tinceIIe est encore pIus dangereuse si elle sur-
git a 1’air Iibre ; rapprocher et 6carter Ies conduc--
teurs pendant Ie fonctionnement de I’expIoseur est
une imprudence grave. II ne faut dorIC jamais v6ri-
fier si I'expIoseur Fonctionne ou si Ie courant passe

dans Ie circuit en op grant de cette fagon.
Certains types d’expIoseurs sont command6s di-

rectement par une mani\,elle ou une cr6maiIIdre
actionn6e par Ie boutefeu (fig. 18 ct 19). IIs don_
nenE des r6sultats difF6rents sui\,ant Id vigueur de
la manoeuvre.

Fig. 19. – Exploseur a cr6maillere.

II petIt en r6suIter des rat6s surtout dans les tirs
comportant un nombre de mines important, voisin
de Ia limite de Ia puissance de I’appareil.

Les expIoseurs modernes i cr6maiIIdre ou a mani-
velle sont pours’us d’une s6curit6 qui ne permet Ie
passage du courant que lorsque la manc£uvre est
assez 6nergique.

N6anmoins, dans les tirs queIque peu importants,
iT est recommandabIe de Faire usage d’expIoseurs
a ressort (Fig. 15) .

Ces dppareils comportent deux axes dans IesqueIs
on introduit successivement Ia mani\,elle ; Ie pre-
Infer axe serb a remonter I’appareiI en bandant Ie
ressort a Fond ; on introduit ensuite la maniveIIe
dans Ie second trou ct, d’un I6aer mouvement. on
6carte Ie cIiquet qui mainttcnt le ressort band6 ; dds
lors, Ie ressort se d6tend et imprimc toujours Ia
meme vitesse a Ia dynamo qui donne ainsi toute sa
puissance. On est donc a I’abri d’une lnancEUVre
insuffisamment 6nergique du boutefeu.

Bien cntendu, ces appareils doi\,ent 6tre munis
d’un dispositiF de s6curit6 emp6chant le d6clenche-
ment quan(I Ie ressort n’est pas remont6 a fond.

D. Lignes de tir.

La Iigne de tir est ceIle qui relic I’expIoseur aux
d6tonateurs. Ceux-ci, raccord6s obIigatoirement en
s6rie, forment avec la Iigne et I’expIoseur le circuit
de tir

La Iigne comporte deux conducteurs isoI6s. L’un
sert a l’aIIer du courant 6Iectrique vers le Front tan-
dis que I’autre sert au retour du m6me courant a
I’expIoseur (Fig. 20 et 21 ).

Le long de la Iigne de tir peuvent se produire,
pendant Ie passage du courant, des 6tincelles dan-
gereuses vis-a-vis du grisou, soil par rupture d’unFig. 18. – Petit exploseur a manivelle.
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Ligne detir
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D6tonateurs

Fig. 20. – Sch6ma du chemin parcouru par le courant
61ectrique.

Ugne ddt tr
Exploseur Fig. 22. – Vue d’un ohmmdtre.

Fig. 21. – Chemin parcouru par Ie courant 61ectrique
dans le cas d’un court-circuit entre les conducteurs.

conducteur, soit par contact entre deux conducteurs
d6nud6s, directement ou indirectement par 1’inter-
m6diaire de I’humidit6 ou d’une pidce m6taIIique.
Les memes d6Fauts provoquent des Fuites de courant
pouvant causer des rat6s.

II est dorIC de toute premidre importance de dispo-
ser de Iignes convenables pr6sentant une soIidit6 et
un isoIement suFfisants

DeptHs Ie Ie’ januier 1961 , les lignes utilisdes
dans les mines doit/ent aIre agr66es.

Pour 6tre agr66es, eIIes doivent satisFaire a un
certain nombre de conditions concernant, d’une
part, Ia rEsistance 6Iectrique et m6canique des con-
ducteurs, Ieur fIexibilit6 ainsi que la bonne quaIit6
de leur isolant et notamment I’inaptitude de ceIui-ci
a propager une fTamme.

Les Iignes peuvent 6tre fixes ou voIantes.
Les lignes uc turtles, c’est-a-dire ceIIes qui ne res-

tent pas en pIace pendant une dur6e sup6rieure a
ceIIe d’un poste de travaiI, peuvent 6tre a con(luc-
teurs s6par6s ou a conducteurs acco'I6s. Les Iignes
volantes a conducteurs accoI6s ne peuvent dIre utili-
s6es que dans les endroits secs. Dans Ies galeries
humides, les Iignes voIantes sont obIigatoirement a
conducteurs s6par6s.

Les lignes jixes sont a conducteurs s6par6s ou se
pr6sentent sous Forme d’un cable entottr6 d’une ar-
mItre en acier ou d’une gaine de protection isolante
et souple de is mm de diamatre.

Il est recommandable d’utiIiser. dans toute la
mesure du possible, des Iignes de tir en un seuI
tront'on ; les ligatures mal Faites peuvent, en effet,
toujours constituer une cause de danger.

Les Iignes agr66es porteront l’inscription : agr6a-
tion n'’ . . . du . . ., r6p6t6e d’une mani Bre continue
sur I’isolant du hI.

L’ohmmdtre est un appareiI qui donne, par Iec-
lure directe. la vaIeur en ohms de Ia r6sistance du
circuit 6Iectrique raccord6 a ses bornes. II est consti-
tu6 de pIusieurs 6l6ments enFerm6s dans une bone.
Ces 6l6ments comprennent un instrument de mesure
a aiguiIIes comportant un cadran avec 6cheIIe gra-
du6e, visibIe par Ia fen6tre m6na96e dans Ie dessus
de Ia botte, deux bornes de raccord a la Iigne de tir,
un bouton de r6gIage, g6n6raIement un interrup-
teur et une source de courant. CeIIe-ci est consti-
tu6e, soit par une petite piIe sache, soft par une
magn6to actionn6e par maniveIIe.

La mesure de Ia r6sistance d’un circuit ne peut
se faire en effet qu’en faisant passer un courant
dans Ie circuit.

Le courant Ianc6 par I’ohmmdtre est insuFfisant
pour enfIammer Ie grisou. II est de pIus Iimit6 par
un dispositif int6rieur. Grace a ceIui-ci, ce courant
est aussi insuFfisant pour Faire sauLer un d6tonateur.
Mats ce dispositif petIt accidenteIlement se d6r6-
gler ; Ie boutefeu et ses compagnons 6ventuels doi-
vent toujours se mettre en s6curit6 pour effectuer le
contr6Ie des d6tonateurs d’un front de minage.

I

I

L’6cheIIe du cadran est gradu6e g6n6raIement de
o a I’infini, repr6sent6 par un hutt couch6 ( oo ).

Lorsque I’appareil est raccord6 a un circuit de tir
l’aiguille se d6pIace et s’arr6te sur une division de

l’6cheIle. CeIIe-d in(ligue la vaIeur de la r6sistance
du circuit a condition que 1’appareil soit bien r69I6.

Tout boutefeu doit 6tre capabIe de voir si son
ohmmdtre est bien r69I6. II suffit en effet de v6riFier
deux conditions :

E. OhmmBtres.

Avant le minage, Ie boutefeu doit contr6ler Ie
circuit de tir au moyen d’un ohmmdtre repr6sent6 a
la Figure 22.

1 ) Si Ies deux bornes sont raccord6es par un fiI
m6taIlique gros et court, I’aiguiIIe doit indiquer
z6ro ; ce court-circuit entre les bornes doit 6videm-
ment durer le moins longtemps possible pour ne pas
user la ptIe trop viLe.
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Dans certains ohmmdtres, cette v6rification peut
se faire on dppuyant simpIement sur un bouton
pr6\’u a cet effet.

2) Si les deux bornes ne sont pas reIi6es entre
eIIes, l’aiguiIle doit indiquer l’infini.

QuanJ ces deux conditions sont r6alis6es, Ie I)ou-
tefeu peut avoir confiance dans son dppareiI. Mais
si I’une des deux n’est pas v6rifi6e. 1’appareil est
d6r6gI6 et ses indicdtions sont fausses.

CHAPITRE 111.

EXPERIENCES FAITES, A L'l.N.M.. EN PRESENCE DES BOUTEFEUX

Le programme de la s6ance pr6voit des exp6rien-
ces sur des explosifs cn gdlcrie exp6rimentaIe, ainsi
que des exp6riences sur les Iampes, les d6tonateurs,
Iignes de tir, expIoseurs, etc.

de papier que I’on intercaIe avant chaque exp6rience
entre deux viroles de cette paIerie (Fig. 24) .

C’est dans la chambrc d’explosion, repr65ent6e a

la figure 24, d’un volume cIe to m3 environ, que
I’on introduit le m6lange air-grisou, et c’est en pr6-
sence de ce m6Iange que I’on Fail sauter Ies expIo-
siFs

Le m6Iange utilis6 comporte 9 % de pri!lou si
bien qu’en r6alit6, Iors des cxp6riences, iI y a a
peine I ms de grisou pur ddns la chambre d’ex-
pIosion.

II faut avoir vu la flamme irnpressionnante pro-
dune par la d6fldgration d’un si petit volume pour
concevoir les formidabIes cons6quences d’un coup
de grisou dans !a mine o& le volume toucIl6 par
1’inflammation petIt 6tTe beducoup plus grand.

Cette gaIerie sert a l’6tude cIes explosiFs au mor-
tier d’acier a fourneau cyIincIrique et du mortier
rainur6 .

A. Exp6riences sur les explosifs
en galerie exp6rimentale.

1. G6n6ralit6s.

La galerie exp6rimentale est un tube m6taIIique
de 41 m de longueur et de r,60 m de diamdtle
(fig. 23).

a) Morti,er d’acier d fourneau cvlindrique. Etude
des explosif s au coup de mine d6bourr,ant

Les seules circonslances dangcrcusc.s qui pcuvent
sc pr6senter dans un tir avec d6tonateurs instanta-
n6s sont l’absence du bourrage ou son expulsion
par I’explosion de la char9c. On dft, dans re dernier
cas, que Id mine « d6bourrt- » ou « fail cdnon >,. LTnc'

mine qui fait canon est ddngercusc vis-a-vis du gri-
sou car les gaz de I’expIosion. au lieu de se reFroidir
en travaiIIaIlt a l’abatape de la roche, sortent chauds
pdr 1’orifice du fourneau dc mine, sans produire
aucun travail utile. et projettent des FIdmmes.

Fig. 23. – Galerie exp6rimentale.

#'I
@re

Fig. 24. – Chambre d'explosiorI - vue ext6rieure

La partie Ia plus importante de celle-ci est la
chambre d’explosion limit6e, d’un c6t6, par Ie Fond
d’acier de la galerie et, de I’autre, par une feuiIle

1'

Fig. 25. – Mortier cylindrique.
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Ces circonstances sont reproduites dans la galerie
exp6rimentaIe par Ie tir au mortier au fourneau cy-
Iindrique sans bourrage.

Ce morLier (Fig. 25) est un cylindre en acier spd-
cial ; suivant son axe est m6na96 un long trou cy-
lindrique qui repr6sente un fourneau de mine, dans
Iequei Ia charge d’expIosif dmorc6e r6gIementaire-
ment est introduite

Le mortier est pIac6 a I’ouverture du Fond de la
cllambre d’explosion de la galerie ; cette chambre
est rempIie d’un m6Iange grisouteux inFlammabIe
dans IequeI d6bouclle dorIC le fourneau du mortier.

Dans Ie tir a retard, I’absence de 1)outrage dans
un fourneau peut parfois r6suIter cIe la d6capitation
de celui-ci par une mine voisine pourvue d’un d6to-
nateur d retard plus court.

Les figures 26 et 27 repr6sentent deux types de
d6capitation de Ia mine B par la mine A.

et explose a 1’air libre. En outre, une partie de la
charge reste intacte dans le fond du trou de mine
et constitue un cuIot.

b) Mortier rain uH. Elude des explosifs au tEl
d’angle,

Le mortier rainur6 est un bloc en acier dans le-
quel on a am6na96 une rainure Iongitudinale, com-
me indiqu6 a la figure 28. C’est dans cette rainure
que 1’on dispose la File de cartouches a essayer,

I
Fig. 28

bloc a rainure normale ' II : bloc a rainure latdrale.

Pour les tirs, Ie bloc rainur6 est pIac6 a I’int6-
rieur de la chambre d’explosion de la galerie, en
atmosphere grisouteuse (fig. 29).

Fig. 26.

Fig. 29. – Chambre d’explosion - Vue int6rieure

Fig. 27. Ce genre de tir s’est r6v6I6 n6cessaire pour repro-
duke certains ph6nom Ones de d6nudation de mines
provoqu6s par I’empIoi de d6tonateurs a retard, et
particulidrement Ie « tir d’angle » qui est un des

plus dangereux et qui est iIlustr6 par la figure 30.
La mine A, amorc6e d’un d6tonateur a retard de

num6ro inf6rieur a celui de Ia mine B, peut d6cou-
vrir entidrement Ia charge du fourneau B en Ia Iais-
sant dans un angle. C’est ce qu’on a appeI6 < un tir
d’angle » ; cet incident, lorsqu’iI se produit dans Ies
travaux souterrains, cr6e un risque d’infIammation
du grisou pr6existant ou qui se d69age au moment
du tir

C’est ce tir d’angle que I’on reproduit dans la
gaIerie exp6rimentdIe au moyen du mortier rainur6.

Sur la Figure 26, 1a mine A, dmorc6e d’un d6to-
nateur a retard de num6ro inf6rieur a ceIui de Ia
mine B, petIt d6truire Ia partie de B contenant le
bourrage. de telle sorte que cette mine B explose
sans 1)outrage.

Sur Id figure 27, la mine A, amorc6e d’un d6tona-
teur a retard de num6ro inf6rieur a ceIui de Ia mine
B, peLl[ emporter une partie du Fourneau B conte-
nant Ia cartouclre-amorce ; ceIle-ci, contenue dans
le bIoc arrach6, sdute sans bourrage vers I’arridre.
Il peut arriver aussi que Ia cartouche-amorce soit
arrach6e du fourneau et explose a 1’air Iibre ou bien
que ce soil le d6tonateur qui sorte de la cartouche
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Front de galerie
en creusement

COUPE LONGITUDIN ALE VUE DU FRONT APRES LE TIR

Fig. 30. – Tir d’angle.

Les conditions de ce tir sont encore plus s6vdres,

lorsqu’on place, en regard de la rainure, une surface
plane constitudnt paroi de clloc, comme indiqu6 a
la figure 29.

2. Exp6riences.

La premiere exp6rience est I'inFlammation d'un
m6Iange grisouteux a 9 % de grisou par une seuIe
cartouche de loo g de dynamite plac6e au Fond du
Fourneau d’un mortier cyIindrique, sans bourrage
(Fig. 31).

g6§

13 cartouches
.(9

d'exploslf . Type IV

1 car touche de dynarnite
Fig. 32

g; jjP

\Fig. 31.

L’eFfet calorifique de ce coup de grisou se carac-
t6rise par une fIamme de 24-27 m de Iongueur a
l’int6rieur dc Ia gaIerie.

La seoonrle exp6riertce est r6serv6e a un expIosiF
du type IV. Cet expIosiF de trds haute sQret6 n’al-
Iume ni le grisou ni Ies poussidres de chart)on aux
charges habitueIIes, pas plus au mortier cyIindrique
qu’du mortier rainur6 (tir d’angIe).

L,ors de cette exp6rience, on fait sauter Ia charge
limite d'empIoi de cet expIosiF dans Ie bloc rainur6,
comme indiqu6 a Ia Figure 32, sans provoquer l’in-
FIammation du grisou.

La fruisi ame et demi ere exp6rience est un coup de
grisou compIiqu6 cette fo'is d'un coup de poussi&res
de charl)on. Tous deux sont provoqu6s, en m6me
temps, par une seule cartouche d’explosiF S.G.P.
dont on a enIev6 Ia gaine et que 1’on place dans la
rainure du bloc rainur6, comme indiqu6 a la figure
no 33

Fig. 33

Cet essai montre l’importance de la gaine et le
danger des poussidres charbonneuses qui, souIev6es
par Ia chasse d’air, aIimentent et proIongent d6me-
sur6ment la flamme du coup de grisou.

En effet, lars de Ia premidre exp6rience (coup de
grisou sans poussidres), la Flamme se propage sur
unc longueur variant de 24 a 27 m. Cette fois, la
fIamme parcourt toute la gaIerie et sort m6me sou-
vent de ceIIe-ci.

A noter que, lors de cette exp6rience, la quan-
tit6 de poussi&res utilis6es n’est que d’environ 5 kg.
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Les exp6riences dont iI vient d’6tre question mon-
trent que la dynamite (type 1 ) ne pr6sente aucune
s6curit6 vis-a-vis du grisou.

E:IIes montrent qu’iI en est de meme, en < tir d’an-
gle >, pour les expIosiFs de saret6 dont on a enIev6
la gaine.

E:nfin, il r6sulte de ces exp6riences que les expIo-
sifs < a ions 6chang6s » (type IV) sont ceux qui pa-
raissent les plus sars actueIIement.

Quot qu’iI en soit, Ie boutefeu doit toujours se
souvenir que la s6curit6 des expIosiFs, m6me Ies plus
sars, n’est pas absoIue et que c’est a lui qu’iI appar-
tient FinaIement de cr6er les conditions de s6curit6
compIdte en ne minant qu’aprds s’6tre assur6 de
I’absence de grisou et en respectant les consignes
de s6curit6 relatives au tir.

bres vitr6es, aliment6es en m6Iange de grisou et d’air
a une teneur bien d6termin6e

Dans chacune de ces chambres est pIac6e une
Iampe a fIamme, a huile ou a benzine, a aiimenta-
tion sup6rieure ou inf6rieure.

On observe d’abord l’allongement de la flamme
Iorsque la Iampe passe de I’dir pur a une atmosphdre
a 4 % de m6thane.

B. Exp6riences sur les lampes.

1. Lampes 'd £lamrne.

Nlesure des atlr6oles de grisou,

Dans le but de montrer comment le boutefeu doit
proc6der a la d6tection du grisou, op6ration de la
plus haute importance pour la s6curit6 des Hrs,
I'Institut National des Mines possdde une instaIIa-
tion sp6ciaIe repr6sent6e a la figure 34.

Cette instaIlation corhporte quatre petites cham-

t/& :} 1

Fig. 34a. – Petites boites pour mesurer les aur6oles.

I

Baa
i

= + P= =\T

VUE FACES AVANT A ARRtEPE COUPE VERTICALE A-B

Fig. 34b. – D&tail d’une bone ;
a = pot de la lampe g = boite m6tallique
b = tube porte-meche h = couvercle
c = verre i = vitre
d = ouvertures d'entr&e d'air j = entr6e du grisou
e = cuirasse k = tuyau de pr61dvement pour
f = sortie des gaz bra16s analyse
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On Fail ensuite Ie « petit Icu » en abaissdnt la
m ache ; cette op6ration est facile car la base du
pot de chaque Iampe est accessibIe. On peut ensuite
observer les aur60 Ies pour des teneurs de 2, 3 et 4 %
de m6thane et les modifications de Id Forme de
I’aur6ole lorsqu’on passe de 4 a 6 %. A cette der-
nidre teneur, on constate que les Iampes s’6teignent.

Pendant ceLte d6monstration, la teneur en m6tha-
ne est co.ntral6e au grisoumdtre interf6rentiel et
chaque visileur petIt Faire une lecture a cet appareiI.

L’emploi de ventiIateurs toujours de plus en pIus
puissants a entrain6 un accroissement progressif de
la vitesse des courdnts d’a6rage

Si de teIs courant d’air sont char96s de grisou,
les lampes a FIamme qui y sont expos6es peuvent
devenir dangereuses. En eFfet, Ie courant d’air char-
g6 de grisou p6ndtre a travers les tamis a I’int6rieur
de la lampe et s’v aIIume. Tan(Iis que la flamme
d’huiIe ou de benzine s’6teint dds les premiers mo-
ments, la flamme de grisou, continueIIement ali-
ment6e par du nouveau m6lange grisouteux, persiste
a l’int6rieur des tamis. Elle 6chaufFe Ies tamis d’au-
tant plus rapidement et d’autant plus fort que l’aIi-
mentation est plus active, c’est-a-dire que la vitesse
de I’air grisouteux est pIus grande. Cet 6chauFfe-
ment peut 6tre teI que les tamis perdent Ieur s6cu-
rit6

C’est pourquoi les lampes a fIamme actuelles, a
2 tamis et cuirass6es, sont beaucoup pIus robustes
que les lampes primitives. Elles restent sares dans
Ies vitesses Ies pIus grandes des courants d’a6rage
de nos mines, qui ne d6passent jamais, croyons-
nous, les 18 m.is que I’on atteint dans la galerie
d’essais de 1’1.N.M.

a b c

Fig. 36. – a) Lampe Davy; b) Lampe sans cuirasse
et c) Lampe avec cuirasse.

Pour une Iampe munie de deux tamis mais sans
cuirasse (fig. 361)) , la vitcsse doit dtteindre 8 m/s
pour que I’explosion se produise a l’ext6rieur.

Quant a la Iampe cuirass6e (Fig. 36c). mod dIe
utilis6 actueIlement dans nos mines, elle reste sare
a Ia vitesse de 18 m.is. La cuirasse em@che en eFfet
l’entr6e directe de 1’air grisouteux par Ies tamis.

La vitesse de 18 m/s, maximum possible dans Ia
galerie pr6cit6e, est a consid6rer comme une Iimite
sup6rieure pour la s6curit6 des Iampes cuirass6es.

Danger des jets d’air comprim6 ots-d-ots des tamI)es
d flnmmc
Des vitesses sup6rieures a 18 m/s se rencontrent

dans les jets d’air comprim6, c’est-a-dire aux Fuites
des tuyauteries, a la sortie d’un Flexible ou mane
d'un 6jecteur si ceIui-ci n’est pds bien congu.

Si ces fuites ou jets se produisent en atmosphdre
infIammabIe et sont dirig6s sur une lampe a fIamme
dans laqueIIe ils p6nitren[ par les ouvertures sup6-
rieures de la cuirasse, les tamis cIe la Iampe pell-
vent fondre rapidement et Iaisser sortir la FIamme ;
des explosions de gri50u se sont pro'duites de cette
fa(,on.

Le nouveau rdglement sur l’a6rage stipule que les
6jecteurs a air comprim6 doivent 6tre agr66s. CeIa
impIique notamment que la vitesse du jet d’air ne
d6passe pas 15 m/s.

Fig. 35. – Galerie d'essai des lampes a flamme.

Le ph6nom One d’6chauffement des tamis est mis
en evidence en plat.ant dans la gaIerie- bIind6e (fig.
35) une Iampe Davy (fig. 36a) a un seul tamis et
sans cuirasse dans un courant d’air a 8 % de gti-
sou ; la fIamme sort cIe Ia Iampe, se communique a
l’ext6rieur et provoque l’explosion quan(i Ie courant
d’air grisouteux atteint une vitesse de 3 m,is.

2. Lampes 61ectriques portatives.
Les Iampes 6Iectriques portatives sont d’un entre-

tien moins d6Iicat que les Iampes a fIamme ; elles
ne sont cependant pas sans danger.
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S'il y a rupture simultan6e du verre de protection
ct du verre de l’ampoule, Ie fiIament qui continue
a brQler allume le grisou.

Ce ph6nomdne se manifeste pour les Filaments
pr6vus pour un courant d’intensit6 sup6rieure a un
amp are et iI est r6alis6 en brisant une ampouIe aIIu-
m6e pIac6c dans unc petite chambre vitr6e oCr 1’on
a introduit au pr6aIabIe un m6Idnge grisouteux in-
flammable (fig. 37).

C. Exp6riences sur le danger
des 6tincelles 61ectriques.

1) Danger des expIoseurs.
2) Danger des contacts entre les conducteurs des

Iignes de tir.
3) Danger de l’humidit6 sur les Iignes de tir.
4) Danger des contacts au moment du Hr.
3) Danger des mauvais contacts aux Iigatures.

Une premiere exp6rience consiste a interrompre,
en atmosphere grisouteuse inFlammable, un circuit
6lectrique constitu6 par une batterie, une bobine et
un amparemdtre.

Les 6tincelles de rupture obtenues dans le rupteur
et parfaitement visibles n’allument pas le grisou.

NIais I'introduction d’une barre de fer dans la
bobine modifie Ies caract6ristiques du circuit et Ies
etincelles de rupture allument le m6Iange grisou-
teux.

Il y a donc des 6tinceIIes qui ne sont pas dange-
reuses, tandis que d'autres le sont.

Certains appareiIs a faible tension et faible inten-
sit6 donnent des 6tinceIIes qui n’aIIument pas Ies
m6langes grisoutetL\ inFIammabIes.

Ces appareils sant dRs de s6curit6 intrinsicTue ou
de s6curit6 totale. L’ohmmetre de boutefeu, par
exempIe, en est un.

Les circuits comportant des bobinages monKs sur
noyau m6taIIique sont dits inductiFs et donnent des
CtinceIIes dangereuses, m6me dans Ie cas d’une
source a basse tension.

Toutes les machines 6lectriques, m6me les expIo-
sears, renFerment des circuits inductiFs. Ces engins
doivent 6tre prot6g6s par des enveIoppes de saret6,
dites antigrisouteuses.

II existe actueIlement des exploseurs de s6curit6
intrinsdque, mais iIs ne peuvent Faire sauter qu’un
trds petit nombre de mines. On se sert notamment
d’un de ces appareiIs pour Ie tir au Cardox.

Fig. 37. – Appareil d'essai des lampes 61ectriques.

En cas de rupture du verre de protection, iI con-
\’tent donc d’6teindre imm6diatement la Iampe, de

ne pIus l’utiIiser et de la remonter au plus tat a la
Iampisterie.

Les lampes au cllapedu sont munies d’ampouIes
pr6vues pour un courant d’intensit6 inf6rieure a un
ampdre. Le danger d’infIammation du grisou par le
fiIament de l’ampouIe est sinon nuI, du moins ex-
tr6mement faibIe

Mats Ia liaison entre I’accumuIateur et le projec-
teur est assur6e par un cabIe soupIe.

Il petIt se produire, a 1’usage, un court-circuit
dans Ie cable par contact entre Ies deIL\ conducteurs
lorsque leur isoIant se d6t6riore. Dans ce cas, s’iI
n’y avait pas de FusibIes aux bornes de I’accumula-
teur, I’intensit6 du courant pourrait s’approcher de
loo A et porter les conducteurs a I’incandescence.

Si le ph6nom erIe se produisait en atmosphdre gri-
souteuse inFlammabIe, iI y aurait grand danger d’ex-
plosion.

Ceci montre I’importdnce des fusibIes plac6s aux
barnes de I'dccumuIdteur, c’est-a-dire au d6part du
cable. Ces Fusibles coupent instantan6ment Ie CDU-
rant en cas de court-circuit dans Ie cabIe

II est recommandabIe de vErifier p€riodiquement
l’isoIement des fusibIes par rapport au botHer.

IF Danger des exploseurs.

Les expIoseurs comprennent une pidce tournante,
appeI6e rotor, munie d'un coIlecteur sur lequel frot-
tent les baIais de prise de courant. Pendant le Fonc-
tionnement, des 6tinceIIes se produisent normaIe-
ment allx baIais. C’est ainsi qu’un expIoseur en-
tour6 d’une enveIo'ppe en bois, comme tous I’6taient
anciennement, a provoqu6 une inFIammation de grt-
SOLI.

C’est depuis Iors que les appareiIs utiIis6s dans
les mines sont enFerm6s dans une enveIoppe anti-
grisouteuse. De plus, iI est interdit de v6riFier le
fonctionnement d’un expIoseur en faisant jaiIIir des
6tinceIIes entre les bornes. CeIIes-ci sont s6par6es
par une cIoison isoIante pour emp6cher Ies hIs fins
du conducteur, attach6 a 1’une des bornes. de tou-
cher l’autre borne ou l’autre conducteur



666 Annales des Mines de Belgiq&e 6'’ livraison

2. Danger des contacts entre les conducteurs
des lignes d6 tir.

3. Danger de l’humidit6 sur les lignes de tir.

De plus, une goutte d'eau saI6e comme le sont
toutes les eaux du Fond 6tabIissant un pont cntre
les deux conducteurs de la ligne a I'endroit d’un dd-
Faut d’apparence insignifiante, donne lieu a une
6tincelle capable d’aIIumer le gHsou. C'est pour
cette raison qu’iI convient d’6carter Ies deux con-
ducteurs d'une m6me ligne et que le fail de placer
un de cetlx-ci a chacune des parois constitue une
exceIIente mesure.

Il est aussi n6cessaire d’6viter les 6tincelles de
court-circuit dans Ies Iignes de tir. Les parties con-
ductriccs, mises il nu par des projections de pierres
ou autres causes. doivent & tre recouvertes de toiIe
isolante ; sinon, elles peuvent se toucIrer pendant
Ic passage du courant de l’expIoseur et donner des
6tinceIIes pdrticulidrc’ment dangereuses.

Le fait est mis en 6vidence en raccordant deux
parties d6nud6es A et B d'une Iigne de tir atL\ 6Iec-
trodes d’un rupteur (R) a moteur (fig. 38) . 4. Dmlger des contacts au moment du tir.

Les mines amorc6es de d6tonateurs instantan6s

projettent des pierres tres pell de temps aprds le
lancer du courant. Ces projections peuvent provo-
quer des contacts intempestiFs appel6s < contacts
post6rieurs > entre Ies hIs des d6tonateurs ou les
conducteurs de la ligne de tir et, par cons6quent,
donner lieu a des 6tinceIles si Ia ligne est toujours
sous tension

C’est pour 6viter Ie danger de ces contacts que la
duNe du passage du courant des exploseurs est
maintenant limit6e a 4 ms. I'exp6rience montrant
en eFfet que Ies terrains, soumis & l’action du tir,
ne se mettent en braIlle qu’aprds 7 ou 8 ms.

Inflammateur

Fig. 38.

Ce rupteur donne aIternativement, entre ses 6Iec-
trodes (roue dent6e et lame de ressort), un contact
et une rupture.

Le d6faut de contact intermittent, qui But se pro-
duire entre les Iigatures d6nud6es A et B, et provo-
quer des 6tinceIIes de court-circuit, est ainsi report6
a l’endroit du rupteur R dont I’enveIoppe est pr6aIa-
bIement rempIie d’un m6Iange air-grisou inFIam-
mal)le

A un bout de la Iigne est raccord6 un inFlamma-
teur, c’est-a-dire un d6tonateur sans charge expIo-
sive, et a l’autre un expIoseur d6bitant pendant 4 ms.

La manmuvre de I’expIoseur fait partir I’infIam-
mateur, mais I’6tincelle de court-circuit qui jaiIIit
au rupteur R aIlume le grisou dans la chambre.

Cette exp6rience montre qu’une 6tinceIIe de court-
circuit, qui se produit le Iong de Ia Iigne de tir par
suite d’un contact direct ou indirect entre Ies deux
conducteurs. est capabIe d’enFIammer le grisou, m6-
me s’iI passe assez de courant vers Ies fronts pour
faire sauter Ies mines.

5. Danger dos mauvais contacts aux ligatures.

Tout le monde a remarqu6 I’6tincelle qui se pro-
duit dans un interrupteur d’6cIairage au moment od
I'on coupe Ie courant pour 6teindre la lampe. Une
ligature mal serr6e se comporte, au moindre motive-
ment, comme url interrupteur qui ferme et ouvre Ie
circuit de tir plusieurs Fois successivement ; ce ph&
nomane donne naissance a une s6rie d’6tinceIIes
capabIes d'aIIumer Ie grisou, Iorsque I’expIoseur d6-
bite dans Ie circuit

Les Iigatures entre les fils de d6tonateurs, ainsi
que celles qui sant n6cessit6es par Ia r6paration
d’une ligne de tir, doivent 6tre bien serr6es et r6ali-
s6es avec des conducteurs propres et exempts d'oxy-
dation. 11 en est de m6me des liaisons de Ia Iigne
aux bornes de I'exploseur.

CHAPITRE IV.

PRECAUTIONS ESSENTIELLES QUE LE BOUTEFEU DOIT PRENDRE POUR < MINER »

A. Pr6cautions relatives augrisou
et aux poussiBres do chmbon.

tefeu et celui-ci ne saurait prendre hop de pr6cau-
tions a son 69ard.

< Ne pas miner en pr6sence de grisou > doit one
une r&glc absolue pour cet agent,

Avant le minage, le boutefeu doit contr6ler per-
sonnellement deux fois l’absence de grisou ; la pre-
midre fois, avant de commencer le chargement des
fourneaux et, la seconde fois1 tout juste avant de
quitter Ie front pour faire sauter Ies mines.

MaIgr6 les progres incessants et les r6suItats ex-
traordinaires d6ja obtenus, on peut aFFirmer qu’iI
n’existe pas encore d’expIosifs et de d6tonateurs par-
Faitement sars vis-a-vis du grisou, dans toutes Ies
circonstances que I’on peut rencontrer dans Ia mine.
Ce gaz reste donc toujours l’ennemi n- 1 du bcu-
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11 s’assure que les Fourneaux n,e d6gagent pas de

grisou et iI v6rifie qu’iI n’y a pas de grisou a front
et jusqu'a une distance de 25 m de celui-ci, ainsi
qu’a I'endroit oil iI se place pour manipuler l’ex-
pIoseur.

Il doit examiner sp6cialement la couronne de la
gaIerie, entre les 6l6ments du soutdnernent, les vides
6ventuels laiss6s a la partie sup6rieure de Ia galerie
6tant les repaires habituels du grisou, puisque ceIui-
ci est pIus l6ger que' I'air. De m6me, iI doit s’assurer
qu'il n’existe pas de cassures ou de rembIais qui
d69agent du grisou.

II est en outre fortement a conseiller de contr6Ier
1’absence du grisou Ie long de la Iigne de tir.

Tous ces contr6Ies. Ie bouteFeu les fera conscien-
cieusement car sa propre s6curit6 ainsi que ceIIe de
ses compagnons en d6pendent.

St (a pr6sence du qrisort est cortstat6e, a la lampe
a flamme, il'ne faut pas miner.

Lors du minage, iI convient en outre d’6viter,
dans toute la mesure du possible, qu’iI y ait de fines
poussiares inflammal)les en suspension dans I’at-
mospb ere ou en d6p6t sur Ie sol ou sur Ies parois.

Lorsqu’iI n’en est pas ainsi, iI faut schistifier con-
venablcment aFin de rendre ces poussi ares inoffen-
s ives .

B. Pr6cautions relatives aux explosifs
et d6tonateurs.

1. Comment constituer la charge d'un fourneau
de mine ?

Les exp6riences Faites a 1’1.N.M. ont montr6 que
la dynamite ne pr6sente aucune s6curit6 vis-a-vis du
grisou et des poussidres de charbon.

II en est pratiquement de mame des expIosifs de
saret6 gain6s dont on aurait enIev6 la gaine.

Par centre les expIosiFs des types III et IV, utili-
s6s teIs qu’iIs sont pr6sent6s, offrent une s6curit6
trds grande, a condition toutefois de respecter leur
charge Iimite d’empIoi et de ne Ies utiliser que dans
des fourncaux de mines bien For6s. amorc6s et 1>our-
r6s suivant les consignes clonn6es. En cons6quence.
le boutefeu doit ,

a) contr6Ier fr6quemment Ie diam are des tail-
lants de fIeurets au moyen d’un gabarit sup6rieur
d’au moins 4 mm a ceIui des cartouches ;

b) utiIiser un bourroir dont Ie diamdtre est de
2 mm sup6rieur a celui des cartoucbes ;

c) resperter scIupuIeusement Ies consignes du di-
recteur des travaux qui fixent Ie type d’expIosiF et
Ia Jorte de d6tonateur a employer dans chaque « ate-
Iier de minage > ;

d) veiIIer a ne jamais d6passer Ia charge Iimite
d’empIoi des difF6rents types d’expIosiFs ;

e) 6viter d'employer des expIosifs de saret6 en
cdrtouches gain6es, dont la gaine serait d6t6rior6e
ou aurait 6t6 soulev6e :

f) utiIiser I’expIosi£ de sQret6 r6gIementaire Iors-
que du charl>on apparait dans un atelier au rocher.

PA

Cadre de 50utdnernent
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Fig. 39.

En eFfet, comme Ie montre Ia figure 39, du grisou
pur sort des fissures dans les roches et s’accumuIe
dans les < cloches > de Ia galerie pour se diIuer pro-
gressivement dans le courant d’air. Les oriFices d’aIi-
mentation de la lampe se trouvent i prds de 20 cm
du I>ord sup6rieur du chapeau de celle-ci, si bien
qu’une teneur en grisou de 1 % d6tect6e par la
Iampe dont le chapeau est pIac6 contre Ia couronne
de la galerie est g6n6raIement l’indication de la
pr6sence, a couronne, d’une couche d’air dont Ia
teneur petIt 6tre beaucoup plus 6lev6e.

Dans la majorit6 des cas, il est possible de chas-
ser le grisou en augmentant la ventiIation, en pro-
longeant Ia ligne des canars, en am6liorant l’6tan-
ch6it6 de ce'Ile-ci. en changeant Ia direction du CDU-
rant d’air, etc. . .

En aucun cas, on ne peut Faire usage d’un jet
d'air comprim6 qui peut provoquer des charges
d’6lectricit6 statique et, par suite, des 6tinceIIes poll-
vanE enFIammer le grisou qu’on d6sire chasser.

2. Comment 6viter l'explosion des cartouchos
et d6tonateurs & l'dr libre ?

L'explosion a I’air Iibre des d6tonateurs et des
cartouches pr6sente toujours un certain danger.
C’est pour cette raison que :

a) Les expIosifs ne peuvent 6tre employ6s que
dans des Fourneaux de mines

b) Le d6tonateur doit 6tre rendu so,Iidaire de Ia
cartotRhe-amorce pour 6viter qu’iI n en sorte arci_
dentellement

En effet, lorsque Ie d6tonateur n’est pas bien fix6
a Ia cartouche-amorce, Ies incidents suivants peu-
vent se produire :

au cours de I’op6ration Je bourrage, Ie boute-
feu tend I6gdrement Ies hIs du d6tonateur pour per_
mettre le passage ais6 du bourroir : ce Faisant, Ie
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d6tonateur peut sortir de la cartouche-amorce, d’oil
risque de rdt6 ;

au cours d’un tir a retard, Id d6capitation
d’une mine par une mine voisine petIt provoquer
une traction violente sur les fils de &l6tonateur et
arracher celui-ci de Id cartouche arnorce. Le d6to-
nateur explose dIors X l’dir libre et, m6me s’iI est
antigrisoutetL\, iI peut, dans certaines circonstances,
enFIammer le grisou.

La bonne liaison du d6tonateur et de la cartou-
che-amorce pcut se faire du moyen d’un ncEUd cou-
Iant r6aIis6 autour de Id cartoucIle au moyen des
fiIs du d6tonateur

La manidre d’ex6cuter le ncEUd est cIairement in-
diqu6e aux figures 40 ct 41 . II suffit de faire une

ci-dessus. mais i l’extr6mit6 du sac, comme le mon-

tre la fig. 42.

I=it;'I
Fig. 42. – Cartouche-amorce dans un sac en maUdre

plastique.

En cas de traction brutaIe sur les fiIs, cetlx-ci se
rompent ou emportent le sac avec Ia carkouclre-
arrlorce.

Dans un cas comme dans I'autre, Ie d6tonateur
explose dans la cartouche-amorce et dans ces con-
ditions le risque d’inflammation du grisou est con-
sid6rabIement r6duit, si cette cartouche co'ntient un
explosil de saret6.

Pour obtenir ce r6sultat, iI faut 6videmment que
la r6sistdnce du sdc en matidre pIastique soil sur>6-
rieure a ceIIe des fiIs du £I6tonateur.

En outre, avec ce proc6d6, Ies fits du d6tonateur
ne frottent plus a l’endroit du ncEUd, contre la paroi
parFois rugueuse du fourneau, ce qui 6vite la d6t6-
rioration de l’isolant des fils et. par cons6quent, les
risques de rat6s.

Enfin, le sac en matiare pIastique protdge la car-
touche-amorce contre l’humidit6 6ventueIIe, d’aiI-
leurs fr6quente avec Ie forage a 1’eau.

c) 11 ne faut jamais contr6Ier un d6tonateur a
1’air libre, avec un ohmmetre. D’autre part, iI ne
faut pas non plus essayer avec cet appareil, sans

Fig. 40. – NcEud coulant de fixation des fils du d6to
a la cartouche

Irl %H+HunMan no@%MI
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Fig. 41. – Cartouche-amorce prUe a 4tre plac6e dans le
fourneau.

boucIe. de la rctourner et de la glisser sur la car-
touche par l’extr6mit6 contenanl le d6tonateur et
pui5 clc la serrer. Ainsi le ncEUd ne glisse normale-
ment pds sur la cartoucIle, et Id traction qui s’exerce
sur les fiIs est repor16e sur ceIIe-ci. l_orsque Id car-
touche d’expIosif cst assez dure ou Iorsque son en-
vcloppe cst lissc, ou pdrdfFin6c, iI arrive cepencIant
que Ie n(EUd couldnt glisst’ sur la cdrtouche ; c’est
Ie cas notamment avec certains expIosiFs gain6s.

De plus, en cds de d6capitation d’un trou dc
mine, Id cdrlouclle-dmorce petIt etre d6t6rior6e et le
d6tondleur en sortir malgr6 la pr6sence du ncEUd.

Une m61Ilode plus sare consiste a introduire la
cartouche-amorcc- d,Ins un sac en matiare plastique
de dimensions dppropri6es et a former le ncEUd cou-
lant, non pas sur Ie corps de la cartouche comme

.1
Fig. 43. – Fagon de d6rouler les fils d’un d6tonateur
dlectrique. La main gauche pince les fils a 10 cm du
bouchor! du d6tonateur; la main droite tend les fils.
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se mettre bien a l’abri, Ie d6tonateur d’une mine qui
semblerait n’avoir pds saut6. En eFfet, en cas de

d6Faut a I'ohmmdtre, Ie d6tonateur peut toujours
exploser.

d) Les hIs de d6tonateur doivent 6tre d6rouI6s en
6vitant les tractions sur le sertissage du tube, par
exemple en proc6dant comme Ie montre Ia figure 43.

Les essais en pr6sence de grisou faits d l’I.N.M.
montrent que ce bourrage pr6sente une grande s6-
curit6 ; son emploi diminue la teneur en gaz et en
poussidres nocifs de l’dtmospllare dpras Ie tir.

Dans Ie tir a retard, iI est recommand6 de caIer
l’ampouIe dans le trou de mine. Ce caIage peut
notamment etre obtenu en poussant une « bourre >
d’arpile contre l’ampouIc-.

La Figure 44 repr6st'nte deux types cl’ampouIes
actueIIement sur le march6.

3. Comment 6viter les coups d6bourrmrts et les
culots ?

a) En plat,ant un bourrage efficace darts chaque
troLI de mine.

Comme nous I’d\’ons d6ja dil, les K mines qui font
canon > ou « coups d61)ourrants » sont tres (lange-
reux vis-a-vis du grisou.

Pour 6cartcr ce danger, Ie bourrage est indispen-
sable. car iI emp6cllc la projection des flammes et
des particules incandescentes Ilors du fourneau.

La quantit6 de matidre constituant le bourrage
doit cependant 6tre suFFisante, sinon Ie risque d’in-
flammation du gri50u pcrsiste.

Le rdgIement belge impose que le bourrage se

Fassc soipneusemcnt cn n’utiIisant que des matidres
incombustibIes non su5ceptibles de produire des
6tinceIIes par choc ou par Frottement, comme Ie fe-
raient de Ia IimaiIIe ou des pieces m6taIliques. La
Iongueur du bourragt, ne peut aIre inF6rieure a
4D cm.

Le bourrage est fatE habitueIIement d’argile, de
fiIIer calcdire, etc. pr6par6 « en bourres » ou cyIin-
dres

Le sable est a d6conseiIIer comma matidre de

bourrape parce qu’iI est constitu6 presque unique-
ment de siIice libre

L'emploi de sachets remplis de sable est a pros-
crire pour les raisons suivantes :

– des exp6rienccs onE d6montr6 que des sachets
de sabIe n’emp6chent pas I’inflammation du grisou
par les explosifs non de saret6, si ces sachets ne sant
pas bien 6cras6s dans le trou a 1’aide du bourroir ;

– iI arrive que le sachet en pap:er, si celui-ci
n’est pas ignifug6, so consume d\’ec FIammes aprds
que I’explosion a eu lieu. Le tir puIv6rise dans 1’air
une certaine qudntit6 de sitice libre qui est tres
nocive pour les voies respiratoires.

Les sachets, contenant d’autres matidres pulv6ru-
lentes, non nocives pour la sant6, n emp6chent pas
non plus 1’inflammation du grisou, par les expIosiFs

non de shret6, s’iIs ne sont pas 6cras6s contre la
charge.

Un nouveau type de bourrage consiste en une
ampoule en mali are pIastique, rempIie de liquide,
que I'o,n pousse contre la dernidre cartouche intro-
duite dans le Fourneau

Le Iiquide est de 1’eau, 6ventuellement addition-
n6e de matiares capabIes d’agir FavorabIement sur
Ies fum6es et Ies poussidres.

Fig. 44. – Diff6rents types d’ampoule d’eau.

La mise on' place du bourrage, comme ceIIe des
cartouches, se Fait au mo)’en du bourroir.

Le bourroir est une Iongue tige en bois dont Ia
longueur doit 6tre sup6rieure d’au moins 20 cm a
a proFondeur des fourneaux et dont Ie diam etre estI

sup6ricur d’du moins 2 mm a celui des cartouches.
Les I)ourroirs en metal sont a proscrire parce que,
manipuI6s brutaIemcnt, iIs transmettraicnt a 1’ex-
pIosif, du fail cIc Ieur masse importante, des chocs
trop 6ncrpiques et par cons6quent dange'reux. Les
bourroirs en fer pau\'cnt on outre produire des 6tin-
celles ind6sirables. Les bourroirs en matidre plasti-
que sont a d6conseiIIer, du moins ceLL\ qui, par frot-
tement, se cIlargent Facilement d’6Iectricit6 statique
ct peuvcnt par cons6quent donner lieu a des 6tin-
ceIles danfcreuses.

b) En forant des fourrreaux de mine de longueur
cont,enable.

Les mines trop longues, qui d6paqsent la profon-
deur du llavage en veine ou du bouchon, font « ca-
non » et laisqcnt sul)sister dcs cuIots dprds Ie tir.

On appeIle < cuIot cIe mine », une partie de Four-
neau subsistant apr as un tir. II petIt ou non contenir
dc l’explosiF. CeIui-ci pc’ut etre retrouv6 en cartou-
ches intactes, en masse comprim6e, ou simplement
en particuIes adll6rant aux parois.

Les figures 45 et 46 montrent la partie du four-
rleau for6e inutiIement et susceptiIJIe de donner lieu
a un < culot >.
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d) En amort,ant cvrrecterrrent Ia charge d’exptosil

Sauf d6rogation du Directeur Divisionnaire des
Mines, iI ne petIt y avoir par Fourneau qu’un dao-
nateur plac6 dans la derni are cartouche introduite,
a I’extr6mit6 voisine de I’orifice du fo'urneau. comma
indiqu6 a Ia Figure 48. Cet amon,age s’appelle
<omor£age anE6rieur >. Le d6tonateur est dispos6
dans Iadite cartouche de teIIe manidre que sa tate,
d’oil sortent Ies fiIs, soft au contact du bourrage.

inutil£
Fig. 45. – Coup de mine qui donnera un culot : la partie
qui ddpasse la profondeur hav6e de la veine ne travaillera

pas a l’abatage et fera canon.
• Ie P •
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Fig. 48. – Disposition r6glementaire du detonateur
(amorgage antdrieur)

Pour placer le d6tonateur dans la cartouche
amorce, on ouvre I’enveloppc de ceIIe-ci a l’une de
ses extT6mit6s puts, au centre de la surFace appa-
rente d'explosiF, on pratique Ie Iogement destin6 au
d6tonateur, a 1’aide d’unc brocIle en cuivre ou en
bronze. Lorsque le tube est enfonc6 dans son Ioge-
ment, on doit pouvoir repIier sur lui l’enveIoppe de
la cartouche, comme indiqu6 a la Figure 49.

; + P • :
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inut ile

Fig. 46. – Coup de mine qui donnera un culot : la partie
qui d6passe la profondeur du bouchon n'agira pas

c) En utilisartt une charge (fexptosif suijisante.
Une charge normaIe peut devenir insuFFisante si

elle n’est pas bien pouss6e au fond du Fourneau de
mine ou si des intercaldtions de poussiares s6parent
des cartouches (fig. 47) . Dans ce cas, une partie
du fourneau petIt faire canon et laisser un culot
aprds Ie tir.

a 6viter
Fig. 47. – Vue de la poussi dre accumul&e entre les

cartouches.

Fig. 49. – Photo montrant comment on doit placer le dd‘
tonateur dans la cartouche-amorce.

La Fat,on d’op6rer qui consiste a mettre Ie cIao-
nateur a I’autre extr6mit6 de Ia cartouche-amorce,
c’estla-dire du c6t6 du reste de Ia charge et qui
s’appeIIe ( amor€age inuerse > (fig. 50) est pell re-

C’est pourquoi iI faut placer les cartouches l’une
contre I’autre a l’entr6e du fourneau ct les pousser
ensuite toutes ensemble jusqu’au fond du trou.

Pour 6viter les risques de coint,age des cartouches
au cours du chargement, les fourneaux doi\,ent pr6-
senter un diamatre sup6rieur de 4 mm a ceIui des
cartouches. IIs doivent, en outre, dIre bien nettoy6s.

Pour s’assurer que Ia charge se trouve bien au
fond du trou de mine, iI sufFit de mesurer, avec le
bourroir, la profondeur du trou de mine avant et
aprds chargement, puis de voir si Ia diFF6rence obte-
nile correspond bien a la longueur de Ia charge.

Fig. 50. b4auvaise disposition du d6tonateur
amorgage inverse
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commandable et d'a,illeurs interdite par le rdgle-
ment

En effet, avec cette disposition :
1 ) iI peut rester, entre la cartouche-amorce et sa

voisinel un vi(Ie qui sera nuisibIe a la bonne trans-
mission de la cl6tonation ;

2) les exp6riences au mortier d’acier montrent
que la flamme qui sort du Fourneau est pIus impor-
tante et pIus dangereuse vis-a-vis du grisou.

Il est ainsi ddfendu d’utiliser « l’amorg,age post6-

rietu. », c’est-a-dire d’introduire la cartouche-amorce
la premiere dans le fourneau (fig. 51 ).

A:hAq

D6to
retard l\
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Fig. 52.
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II est dorIC indispensable d’utiIiser pour un m6me
tir des d6tonateurs d’un m6me paquet ou d’un m6me
lot de fabrication

Avant Iivraison, le fabricant essaie a I’ohmmatre
et classe les d6tonateurs d’apras la r6sistance 6Iec-
trique des amorces. Il Ies fournit en paquets ; cha-
que paquet ne peut contenir que des amorces dont
Ies r6sistances ne different pas de plus de o,2 ohm.
La r6sistance moyenne est indiqu6e sur chaque pa-
quet.

Si I’on veut proc6der a la v6rification de cette
r6sistance, iI faut prendre les pr6cautions suivantes :

1 ) Le d6tonateur doit 6tre pIac6 derriare un 6cran
garantissant l’op6rateur contre les projections r6suI-
tant d’une expIosion 6ventueIle, par exempIe dans
un pot d’acier garni int6rieurement de feutre.

2) Le d6tonateur essay6 doit 6tre 6cart6 des
aulres d6tonateurs et des expIosifs en vue d’6viter
les explosions par infIuence.

3) Les piles aIimentant l’ohmm etre doivent 6tre
soigneusement enferm6es ; d’aiIIeurs toute source ou
borne-prise de courant doit 6tre 6cart6e de I’endroit
de la mesure et des meubIes oil I’on d6pose Ies d6-
tonateurs

4) Atten(ire au mc>ins 5 s avant de toucber au
d6tonateur essay6 ; en effet, Ie d6tonateur nc) lo Iong
retard n’expIose que 5 s aprds Ie lancer du courant.

P[usieurs accidents se sont produits, Iors de Ia
v6riFication de la r6sistance de d6tonateurs, par suite
de la non-observance de ces pr6cautions

II est bon de remarquer qu’actueIIement le fabri-
cant v6rifie la r6sistance de ses d6tonateurs avec Ie
plus grand soin et que le contr6Ie par I’utiIisateur
n’a plus guere de raison d’6tre.

I

It
I

I

I

Fig. 51. – Mauvaise disposition du d6tonateur ;
amorgage post6rieur.

Dans ce cas, l’onde' de choc est diri96e vers Ie
bourrage. Celui-ci est plus facilement 6ject6 et les
flammes qui sortent alors du fourneau peuvent aIIu-
mer le grisou.

Les essais de 1’1.N.M. onE montr6 que cet amor-
gage « p03t6ricur » provoque beaucoup plus sou-
vent I’inflammation du grisou que l’amor€agc r6gle-
mentaire < ant6rieur >. Dc plus, s’iI reste un culot,
avec de I’expIosiF, ceIui-ci contient le d6tonateur et
le danger est beaucoup plus grand.

EnFin, iI con\,tent d’insister sur le fait qu’iI ne
doit y avoir qu’un d6tonateur par Fourneau ; la pr6-
sence d’un second d6tonateur est inutiIe au point
de vue de Ia transmission de l’onde explosive et ne
petIt qu’accroitre le danger des culots 6ventuels.

e) En empto\,ant des d6torLateurs de m6me r6sis-
tance et de mame fabrication, pour toutes les
mines rI’un tir.

Cette rt.commandation est essentieIIe ; si on ne
I’observe pas, les d6tonateurs peuvent pr6senter des
sensibiIit6s diFF6rentes. Les plus sensibIes explosent
les premiers et coupent Ie circuit a un instant oil
les moins sensibIes n’ont pas encore rec,u assez de
courant. Ces derniers n’expIosent pas et provoquent
un rat6 partiel ; en outro, iIs peuvent donner Iieu a
des coups d6bourrants comme le montre la Figu-
re 52

Sur cette figure, on voit que si Ies mines avec
d6tonateurs a retard n'’ r n’expIosent pas, Ia mine
avec d6tonateur a retard n'’ 2 doit < Faire canon >.

4. Comment 6viter les d6capitations et les
d6nudations ?

Ces incidents sont a crdindre dans Ie tir a retard
et cr6ent un risque d’inflammation du grisou, m6me
avec Ies expIosifs de sQret6.

IIs peuvent touteFois 6tre 6vit6s, dans une large
mesure, Iors des tirs avec d6tonateurs a court retard.
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a condition de respecter la rdgle d'amort,age sui-
vante.

Deux mines uoLsines doiuent aIre amorc6es de
rrum6rvs de retard qui se suit,ent ott qui sont espa-
c6s au maximum d’un 6chelon (par exempIe : o-1,
1-2, 2-3, 3-4 ou O-2, I-3, 2-4, 3-5, 4-6, etc., etc.).

Le temps qui s6pare l’explosion de deux mines
voisines ne doit donc pas exc6der 70 ms.

It est 6galement d conseitler de jorer tes mines
parall&lemerrt entrw cItes et paraUdlement a la sur-
f pce d6gag6e, d des interuaUes d’au moins o,40 m,
saul 6ufdemmerrt pour les dispositif s de boucIIon.

5. Comment 6viter les explosions intempestives
par choc ?

NormaIement, Ies expIosifs sautent sous I’effet
d’un d6tonateur mais ils peuvent aussi, dans certai-
nes conditions, 6tre mis a feu sous I’action d’un
choc. C’est pourquoi :

I ) II ne faut jamais forer sur un cuIot, m6me Iors-
qu’iI pardit \’ide et de faibIe Iongueur.

II est 69aIement dangereux de Forer trop prds d’un
cuIot. l’outil pouvant gIisser accidenteIlement dans
le cuIot

De tels Forages onE souvent donn6 lieu a des ex-
plosions provoquant des accidents graves.

2) II no faut pas curer Ies cuIots au mo),en d'un
outil m6tallique.

3) II ne faut jamdis d6bourrer une mine, ni d6-
pecer la roche qui l’entoure au mo),en d’un outiI
m6taIIique. Ce d6pega£JC est cependant parfois n6-
cessaire en chdrl)on, a Front cIe taille ; mais aIors
iI doit 6tre ex6cut6 pdr un agent de la surveiIIanc-e

4) II Faut 6viter, bien entenclu, tout forage pou-
vant atteindre une mine rat6e ; a ce sujet, iI ne raul
pas oublier que des mines ra[6es peuvent 6tre ca-
ch6es par Ie tas de d6bIais resultant d’un tir

5) II faut 6viter Ies chocs brutaux sur les expIosiFs
et sur les d6tonateurs au cours du trdnsport, de Ia
pr6paration du tir et du chargement, dinsi que Ies
tractions brutaIes sur les fiIs des d6tonateurs.

Fig. 53.

En effet, dans Ie cas de Ia figure 33, si Ie bloc
hachur6 cade sous I’action de la mine A, iI d6c-ou_

vrira longitudinaIement Ia mine B qui, par suite,
expIosera en « tir d’angle >.

Mats si Ia mine B explose avec moins de 70 ms
de retard sur Ia mine A, le bloc, bien que d6tach61
n’aura probabIement pas encore eu Ie temps de quit-
ter son Iogement et l’expIosion de la mine B se fera
avant que Ia d6nudation ne se soil produite

Le boutefeu doit donc veiller a bien respec.-ter
cette rdgIe dans tous Ies tirs avec d6tonateurs a
court-retard

IT convient 6gaIement d’6viter, autant que possi-
HeI que les trous de mines ne traversent une cassure
de terrain, car ceIIe-ci favorise les ph6nomdnes de
d6capitation et la production de cuIots, comme le
fail apparaitre Ia figure 54.

La mine A risque de d6capiter Ia mine B & I’en_
droit de la cassure et de favoriser Ia formation d’un
cuIot au leIa de ceIIe-ci.

C. Pr6cautions relatives aux circuits de tir.

1. Comment abtenir une bonne ligne de tir ?

Nous a\’ons vu que les 6tinceIIes 6lectriques, qui
peuvent se produire dans un circuit de tir, enfIam-
ment le grisou et que les d6fauts qui les provoquent
peuvent, en outre, 6tre cause de rat6s

On dtt qu’une mf ne est rat6e Iorsque le Iancer du
courant dans Ie circuit de tir n’a pas provoqu6 l’ex_
pIosion du d6tonateur de cette mine, dont la charge
est rest6e entidre et intacte dans son fourneau

Les pr6cautions suivantes permettent d’6viter les
6tinceIIes et Ies rat6s.

a) R6alisalion soigneusc des liqatures et c'on_
ne Hons .

Le but a atteindre lors de I’6tabIissement d’un cir-
cult de Hr (Iigne, aIlonges, d6tonateurs, etc.) est d’y
faire passer Ie courant maximum d6bit6 par I’ex_
pIoseur.

Pour qu’iI en soil ainsi, iI faut que Ie circuit soit
le moins r6sistant possible et, par cons6quent, que
toutes les Iigatures et connexions (au_x bornes de
l’expIoseurl entre tron(;ons de la Iigne, entre Iigne et

d6to
retard i

d6to
retard Z

C~assure

Fig. 54
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Fig. 55. – Mauvaise ligature

allonges, entre d6tonateurs), soient bien serr6es
m6tal sur m6taI

Une Iigature comme ceIIe de Id figure 53, mal
serr6e et qui a du jeu pr6sente une grande r6sistance
6lectrique. Elle diminue la vaIeur du courant. Dc
pIus, eIIe peut couper Ie courant ou I’interrompre et
donner des 6tinceIles qui aIlument Ie grisou. La fi-
gure 56 montre des ligatures bien Faites.

Les traces d’oxydation, Ies poussidres, la boue, les
graisses, qui peuvent se trouver sur les conducteurs
mis a nu, sont autant d'obstables au passage du
courant ; iI nuisent au bon contact de deux
conducteurs r6unis ddns la connexion ou la Iigature
et faciIitent, la production d’6tinceIles au moment
de la mise a feu

Les hIs a relier doivent dorIC 6tre bien propres et
6ventuellement gratt6s au caniF.

II faut veiIIer aussi a la propret6 des bornes de
I’expIoseur.

de court-circuit, donc pas de contact entre Ies deux
conducteurs d’une Iigne de tir ou entre deux con-
nexions de fiIs de d6tonateurs.

Un teI contact petIt s’6tabIir en un endroit oi
l’isoIant est absent ou d6t6rior6, et oil Ies deux con-
ducteurs ou les deux connexions se touchent. soil
directement, soit par I’interm6£liaire d’un pont r6ali-
s6 par de l’humidit6 ou par une piece m6taIIique.
Ces fuites, ces courts-circuits donnent souvent des
6tinceIIes tres dangereuses vis-a-vis du grisou. En
outre, le courant est d6tourn6 en tout ou partie et
les d6tonateurs peuvcnt ne pas recevoir l’intensit6
n6cessaire’ d’oil possibiIit6 cI’un rat6 total ou par-
ticI

Ces d6fauts et Ie danger d’6tinceIIes qui en r6-
suIte sont 6vit6s par un bon isolement. A cet efFet,
les lignes de tir doivent 6tre d’un type agr66 et Ies
ligatures 6ventueIIes le long de ces lignes doivent
etre soigneusement recouvertes de toiIe isoIante.

De pIus, Iorsque Ies deux conducteurs sont cou-
p6s ou lorsqu’iI s’agit de r6unir deux trongons de
ligne de tir, les ligatures ne doi\,ent pas 6tre dispo-
s6es I’une en Face de I’autre, mais bien d6cal6es

d’une quinzaine de centimetres dans Ie sens de la
longueur comme indiqu6 a la figure 57.

I

I

b) Bon isot€ment de la ligne de tir et de ses con-
no xions .

Pour que Ie courant passe uniquement dans Ie
circuit de tir, iI faut qu’iI n’y ait pas de fuite, pas

Fig. 56. – Bonnes ligatures

M
ian

A et B LigaLures entour6e5 de toile isolonte
C : LoiLe i50Lonte

Fig. 57. -– Fagon de faire des ligatures dans une ligne de tir a fils acco16s.
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Quallt aux connexions errtre fiZs de d6torrateurs .

el les peuuent raster nues en terrairLS secs.
E:IIes sont toutcfois tenues 6Ioign6es l’une de

1’autre ainsi que des parois rocheuses ou des objets
m6taIliques voisins, de F,it,on a 6viter les mises a
la terre

En terrains humides et darts certains atetiers pM-
sentant des risques parlicu[iers , elles seront isoI6es
a l’aide de toiIe isoIante ou de rdccords isoIants,
dont on trouvera un exemple a Ia Figure 38.

En principe, la ligne doit 6tre dispos6e Ie plus bas
possible de fagon & ne pas se trouver dans un m6-
lange grisouteux, car le grisou s’accumuIe dans les
parties hautes des gaIeries et c’est pour ceIa que Ie
reglement inter(lit de poser Ta ligne dans Ie 1/3 su-
p6rieur de la section des gaIeries. Le fait de n69Iiger
cette pr6caution a d6ja donn6 Iieu a des coups de
pr is ou .

D’autre part. la Iigne doit. autant que possible.
6tre mise a I’abri de toute d6t6rioration du Fait du
tir, du transport ou de toute autre cause.

Lors du placement de Ia Iigne de tir, iI faut 69aIe-
ment 6viter qu’eIIe ne soit soumise a des eFforts de
traction ; ainsi, dans Ies puffs et galeries inclin6s a
plus de 45Q, on utiIise des cables arm6s et la dis-
tance entre 2 supports ne peut d6passer IO m. sauF
si le cabIe est autoporteur.

EnFin, les lignes et circuits de tir Font I’objet de
v6riFications visueIles et 6Icctriques, avant chaque
tir, par Ie boutefeu. ainsi que de v6rifications p6rio-
diques pIus approfondies par un agent sp6cialis6.

Ld v6riFication 6Iectrique est de nature a d6celer
les d6fauts graves et a 6viter les rat6s.

Cette v6rificdtion ne peut 6tre effectu6e qu’au
moyen d’un ohmmatre en bon 6tat. d’un type agr66.

Pendant cette v6rification, tout le personneI, y
compris le boutefeu, se tient i I’6cart du Front de
tir

Cette v6rtfication se fail a partir du poste de mise
a fell.

Pour verifier un circuit de tir. iI Faut d'abord caI-
cuIer sa r6sistance. On co'nnait Id r6sistance de cha-
que d6tonateur, Iaquelle csl g6n6rdlement comprise
ontre 1 ,5 et 1.8 ohm et cst toujours mcntionn6c sur
chatTue boite ou indiqu6e du boutefeu par Ie pr6-
pos6 a Ia distribution. On connait, d’autre part, Ia
r6sistance de la ligne de tir. qu’on a v6rifi6e a
l’ohmmdtre.

l-FiLs de d6tonateurs
a raccorder
Caine
plast-lque

ucteurs
d6nud6s

-Tube en aluminiurn

Fig. 58. – Coupe a t,ave,s an raccord isolant.

Il est a noter que I’o'bmm etre ne permet pas de
d6ceIer les Fuites de courant dues a I’humidit6, aIors
que celles-ci peuvent cependant provoquer l’inflam-
maHon de gTisou ou donner Iieu a des rat6s.

Le raccord isolant est un petit tube en aIuminium
entour6 d’une gaine en matiere pIastique et rempli
de vaseIine. On y introduit Ies deux bouts des fits
a reIier et on pIie le tube en deux ; iI convient 6vi-
demment que la partie d6nud6e des fiIs soit enttd-
rement engag6e dans la vaseIine.

2. Comment placer. surveiller et v6ri£ier les
circuits de tir ?

L’installation et Ia v6riFicatton des Iignes de tir
font I’objet des prescriptions de Ia circulaire du Di-
recteur g6n6raI des Mines n'’ 122 du 25 mars r960.

Ces prescriptions peuvent se r6sumer comme suit :
Les Iignes volantes sont a conducteurs s6par6s

ou accoI6s, mais jamais torsad6s.

sont constitu6es par un cabIe drm6 ou un cable
souple de 15 mm de diamdtre au moins.

Dans les Iignes humides, les Iignes autres que
Ies cabIes sont a conducteurs s6par6s, I’un 6tant
pIac6 a la paroi de droite et l’autre a Ta paroi de
gauche.

Les fils raccordant Ia Iigne de tir aux d6tonateurs
sent appeI6s K aIIonges >. CeIIes-ci gonE soumises
aux projections du tir. E:Iles doivent 6tre rempIac6es
apres chaque minage et sont constitu6es de deux
conducteurs s6par6s. comportant une enveloppe iso-
Iante en matidre synth6tique de bonne quaIit6.

Les Iignes de tir doivent Faire l’objet de soins
particuIiers lors de Ieur installation.

– Les lignes fixes sont a conducteurs s6par6s, ou

Example.

Nous avons un front de 30 mines : la r6sistance
des d6tonateurs est 1 ,8 ohm, la longueur de la ligne
de tir est de 200 m

La r6sistance ohmique par conducteur ct pour
loo m est de 2,5 ohms.

Nous avons (Fig. 59) :

r6sistance de la Iigne : 4 X 2,5 (a contr6ler
a I’ohmm etre) . . . . . . . , . . . . . . . . . . 1c),o

resistance des d6tonateurs : 30 X 1,8 , . . . . . 54,o

r6sistance totale du circuit de tir ; . . . 64,o

Si I’ohmm&tre in(ligue ce nombre ou un nombre
trds voisin, tout est normal

St I’ohmmdtre indique une valeur sup6rieure, c’est
qu’iI y a des contacts d6Fectueux donnant des r6-
sistances suppl6mentaires.
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II n’actionne jamais qu’une seule Fois son explo-
seur, a moins qu’iI n’obtienne aucun d6part a la
premidre manoeuvre.

En efFet, dds qu’une manmuvre a provoqu6 Ie dd-
part, ne Fat-ce que d’une seuIe mine, toute ma-
nmuvre suivante est inutile et dangereuse,

Inut ile ; parce que Ie circuit de tir est coupe des
qu’une mine a saut6 et que I'on ne petIt dorIC plus
y faire passer du courant.

Dangereuse : parce que les pierres abattues par le
d6part des mines ont d6sordonn6, d6nud6, coup6 Ies
fiIs des d6tonateurs et des aIIonges. et que la deuxid-
me manwuvre pourrait provoquer des 6tinceIIes
dangereuses en cas de contact entre Ies hIs en(Iom-
ma@s.

+

- 1

Fig. 59. – Sch6ma 61ectrique du front.

Si au contraire, I’ohmmdtre marque un nombre
plus petit, ceIa indique que le bouteFeu a oubli6 de
raccorder certains d6tonateurs, ou Ies a raccord6s
en circuit ferrn6 ou encore que des parties de la ligne
sont court-circuit6es, les deux conducteurs 6tant en
contact en des points oil I’isoIant est d6Fectueux.

Que la valeur. luc a I’ohmmdtre, soil sup6rieure
ou inf6rieure a la r6sistance caIcuI6e, iI faut en tout
cas revoir fe circuit et rechercher Ies d6fauts pour
les corriger.

E. Pr6cautions concernmrt le poste de tir
ot les gardes d'issues.

En installant Ies gardes d’issues, Ie boutefeu doit
Ieur fndiquer un emplacement a l’abri des projec-
tions du tir. Il doit Iui-m6me s’abriter convenabIe-
ment

A cct eFfet. il est bon de rappeIer que 1’on a vu
des boutefeux gridvement bless6s par des projec-
tions, alors qu’iIs se trouvaient a pIus de loo m en
ligne drone, du front de minage.

D. Pr6cautions relatives aux exploseurs.

Le boutefeu ne petIt jamais abandonner son ex-
pIoseur san:; en emporter la cIef de manauvre. Cet
expIoseur doit etre d’un type agr66 et d’une puis-
sance sufFisante pour la r6sistance totaIe du circuit
de tir.

Pour Ie tir, Ie bouteFeu s’assure que Ies bornes de
I'appareiI sont propres et en bon 6tat ; iI y raccorde
Ies extr6mit6s de la Iigne de tir soigneusement d6-
nud6es et nettoy6es, puis les serre fortement sous les
6crous des bornes.

F. Pr6cautions vis- d-vis des lum as de tir.

Aprds Ie tir, Ie retour a Front ne petIt se faire
qu’aprds dilution suFfisante des fum6es resultant
de l’expIosion des mines. Ces fum6es contiennent.
eII effet, des gaz toxiques. notamment de I’oxyde de
carl>one et des oxydes d’azote.

CHAPITRE V. – CLASSEMENT DES ATELIERS DE MINAGE

L’emploi des expIosifs dans les mines est r6gle-
ment6 actuellement par l’arr6t6 royaI du 12 septem-
bre 1955, en vertu duqueI un arr6t6 minist6rieI du
4 navembre 1958 a Fix6 Ia classification des ateliers
de minage.

II Faut remarquer que la teneur en gTisou mention-
n6e en tete de chaque coIonne est Ia teneur trouv6e
lors des analyses grisoum6triques prescrites par 1’ar-
ticIe 19 de 1’A.R. du 12-9-55 : ( Dans tous Ies ate-
> Iiers de minage, des anaIyses grisoum6triques se-
> ront effectu6es a des intervaIIes et dans des con-
> ditions fix6s par Ie Directeur divisionnaire du
> bassin minier >.

Les 6chantiIlons d’air soumis a ces anajyses sont
pr6Iev6s, aussi uniform6ment que possible. dans
toute Ia section parcourue par le courant d'air de
ventilation de l’ateIier. IIs cnt pour but de donner
une id6e du caract dre grisouteux de I’ateIier de mi-
nage.

Ces analyses p€riodiques et l’empIoi de l’expIosif
correspondant au groupe d6termin6 par Ia teneur
en m6thane trouv6e Iors de ces analyses, ne dispen-
sent nuIIement le boutefeu de I’obligation de s’assu-
rer, avant le chargement des mines et avant Ia mise
i Fell, de I’absence de grisou dans toute l’6tendue

Le tabIeau Il r6sume cette cIassiFication et Ie ta-
bleau III indique, pour chaque ateIier, les types
d'expIosiFs et de d6tonateurs pouvant 4tre empIoy6s.

Les ateIiers de minage se classent en quatre grou-
pes, A, B, C et D, sui\,ant difF6rents critdres et
notamment Ie genre de travaiI, la pr6sence de char-
bon, la teneur en cendres et en matidres voIatiIes de
ce charbon, la teneur en grisou dans Ie courant
d'air. le mode de d6gagement du grisou.

Pour factliter la oompr6hertsion, nous auons d6-
rlomrn6 < C sp6ctal >, la partie du groupe C oil l’on
ne petIt employer les exptnsif s du type 111 qu’a la
charge de 8oo q.

Cette cIassification est expos6e au tabIeau ll.
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de l’atelier et surtout dans les endroits peu ou pas
a6r6s teIs que couronne de Ia gaIerie, cIoches. re-
coins, etc.

Le chargement des fourneaux et Ie tir sora deux
op6rations qui sent toutours interxlites an pr6sence
de grisou,

TABLEAU II

Classification
Teneur en grisou

< o,5 % 13,5 ; 1%1 > 1%

Al BIC

D6signation des ateliers de minage

Travaux au rocher

id. a la recoupe de
couche (en ferme
ou en rembIai)
Charbon ou rem-
blai constat6 a la
vue OU au cours

du forage

Tir en pI6sence de chart)on a moins
de 40 % de cendres, plus de 30 cm
de puissance et moins de 14 % de
matidres volatiIes B cIc

special

id. id. Tir en pr6sence de charbon a moins
de 40 % de cendres, pIus de 30 cm
de puissance et plus de 14 % de ma-
tidres voIatiIes C cIc

sp6cial

Bosseyements et recarrages des
voles en veine ; travaux pr6para-
toires en veine et en rembIais ; re-
montages de taiIIe et 6treintes

Tir en pierres en pr6sence de charbon
a moins de 4D % de centlres, plus de
3G cm de puissance et moins de 14 %
de matidres voIatiles ou en pr6sence
de rembIais B C C

sp6cial
id. Tir en pierres en pr6sence de charl)on

a mc>ins de 40 % de cendres, plus de
30 cm de puissance et pIus de 14 %
de matidres volatiles ou en pr6sence
de rembIais C

B

C

C

C

C

C
sp€ciaI

Tir en veine ; tir en fausse-voie :

tir de foudroyage
Mc>ins de 14 % de matidres volatiles C

special

id. PIus de 14 % de matidres volatiIes C
sp€cial

Les ateIiers du ©oupe D sont caract6ris6s par Ia pr6sence ou le voisinage d’une couche a d6gagement
instantarre.

TABLEAU III

Explosifs D6tonateurs

Types I, II, III et IV
Types II, III et IV
Type III en charge maximum de r.000 g
Type IV en charge maximum de r.300 g
Type III en charge maximum de 8oo g
Type IV en charge maximum de r.3oo g
Comme groupe C

L.R. - C.R
C.R. - I
C.R. - I
C.R. - I
C.R. - I
C.R. - I
C.R. - 1

I ( B)

( + )IT;l==;TH
C.R. : a courts retards
I : instantan6s.
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Les expIosiFs et les d6tonateurs qui peuvent 6tre
(-mploy6s dans les diFf6rents groupes d’ateliers de la
classification ci-dessus sont donn6s au tableau III

Dans les cas non pr6vus ci-dessus, iI est fait
usage d'explosifs des types III et IV, a la charge
maximum de i.000 g pour le type III et de r.3oo g
pour le type IV, amor as au moyen de d6tonateurs
instantan6s ou a courts retards, sauf d6rogation ac-
cord6e par le Directeur divisionnaire.

II va sans dire que le bouteFeu doit connaitTe le
classement de I’atelier dans lequel iI va miner afin
de se munir du type d’explosif et du type de d6to-
nateur requis.

En pratique, il se conforme aux instructions qui
lui sont donn6es par le Directeur des travaux ou
son repr€sentant.

I

L



L'ap+i+ude & I'oxyda+ion des houilles :
La +emp6ra+ure ini+iale d'inflamma+ion (*)
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SAMF:NVATTWG

Del,e bijdrage geef t de beschrijuing van cen proeue tot bepaling uan de initiate ontt,lam.mings-
temperatuur der steenkolen. De bepaling is uan cvnuentionele (lard, mam is cen bruikbare methocIe om
cIe aanuang t?an de uerbranaing uart uerschitl€nde soorten steenkoo[ te uergelijken.

Uil cIe toepassing ilan deze meITlode op 180 steen&ooZmorlsters, opgenomert in de lagen, btijkt dat
de aanuang owl de uerbranding ItCh uoordoet op temperaturen dt,e des te hoger liggert naarmate de gehalten
can uluchtige bestanddelen, aan waterstof crt nan zuurstof lager zijn. Alhoewel de uerbranding uan sterk
geauoLueerde kolen steeds hogere temperaturen uergt, uermincJeren de initial2 uerbrandingssnelheden meet
en rrleer

Deze stelselmatige uermindering wart de geschiktheid tot oxydatte bii grotere Lnkollngsgraarl past zeer
goed tn cert algemene interpretatie steunende op de euo[utie uml de intrinsieke oxyreactiuiteit Ilan de che-
mische structuren der steenko len, €uenals op de wijzigingan uarr hurl fysische structuur.

RESUW

L’6tude comporte Ia description d'un essai de d6termirration de la temp6rature initiate d'inf lam-
malton des houilles. La d6termination pr6senle un caraclare conuentionnel, mats elle permel d’6tablir une
comparaison uatabte des d6buts de combustion des diuers types de houiUes.

Appliqu6e d i80 6chantillorLS de houitle pr6leu6s en ueine, la d61erminatiorl montre que les d6buts
de combustion requi arent des ternp6ratures d'autant plus 6leu6es que les indices de matt ares uotntiles et
les teneurs en hydrogbne et oxyg arte sent plus fail) les. Au surplus, bien que la combustion des houilles
fortement 6uolu6es ne s’amorce qu’a des rtiueaux de temp6rature de plus en plus 6leu6s, les uitesses initiates
de combustion, loin de s’accrvt tre, diminuent de plus en plus,

Cette r6duction syst6matique de !’aptitude a l’oxydation auec le degr6 de fossiksation s’irLScrit logi-
quement dans Ie cadre d’une interpr6t at ion g6n6rale faisant appel non seulement a l’6uolution de Z’oxy-

r6actiuit6 intrirlsaque des structures chimiques des houiltes, mats 6galement aux modifications de leur
structure physique.
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0. INTRODUCTION ques et physique3 de la matidre, pro,pri6t6s dont les
interventions respectives ne s’6tabIissent pas d’une
fagon simple.

C’est ainsi que I’oxyr6activit6 intrinsaque de la
substance est Iain d’6tre Ie seul facteur d6terminant,
les divers paramdtres des surfaces internes pouvant
intervenir dans une Iarge mesure. L’interpr6tation
devra dorIC tenir compte de ces facteurs d’ordre ph)'-
sique. Elle devra 6gaIement retenir la fragilit6 ther-
mique des combinaisons oxyg6n6es form6es ; sui-
vanE les temp6ratures mises en jeu, celles-ci se d6-
composent plus ou moins rapidement en eau, en
anhydride carbonique et en oxyde de carl)one.
Tout ceci n’est pas sans compIiquer I’interpr6tation
des observations.

Au cours des dix dernidres dnn6es, nous dvons
pubIi6 une s6rie de cinq communications relatives
aux m6thodes d’anaIyse et d’essai des houiIIes, tel-
les que nous Ies dppliquons a 1’Institut National de
I'Industrie Charbonnidre. Nous avons ainsi examin6
successivement Ies techniques op6ratoires concer-
nant I'analvse imm6diate et 6I6mentaire, les d6ter-
minations du souFre sous ses diverses Formes, ceIIes

des matidre5 min6raIes vraies, ainsi que Ies divers
cssais permcttant de comparer I’aptitude a la cok6-
Faction des divers types de houille [1] [2] [3]
[41 [51 [61.

Loin de constituer des tentatives de normaIisa-
lion, toutes ces communications d’ordre op6ratoire
s’inscrivent normaIement dans Ie cadre d’une dude
comparative des houiIIes beIges en cours, depuis
r950, a I’Institut National de I’Industrie Charbon-
niare. Pr6cisant dans le d6taiI Ies techniques op6ra-
toires suivies, ces communications pr6Iiminaires pr6-
parent en Fait Ia publication de I'ensembIe des r6-
suItats obtenus au cours de I’6tude syst6matique
des houiIIes beIges.

Dans cette sixidme et dernidre communication
d’ordre op6ratoire, nous pr6senterons deux 6tudes
ayant pour ol)jet 1’aptitude a l’oxydation des houiI-
les

L’afFinit6 des houiIIes pour I’oxygane est une pro-
pri6t6 industrieIIement importante. Elle se mani-
feste, das la temp6rature ordinaire, par Ia d6t6riora-
tion des propri6t6s cok6Fiantes et, dans de nombreux
cas, par I’inFlammation spontan6e des stocks. Du
point de vue industrieI encore, l’oxydation contra-
l6e constitue une des voies de valorisation des
houiIIes. Par ailleurs, du point de vue th6orique,
l’oxydation m6nag6e est une des techniques d’6tude
de la constitution des combustibles soIides FossiIes.

Les deux 6tudes constituant cette sixidme commu-
nication ont pour but finaI d’6tabIir Ies variations
syst6matiques de 1’aptitude a I’oxydation des divers
types de houiIIes en fonction de Ieur rang. La prA
midre 6tude, que nous pr6sentons ici, concerne la
d6termination et Ia syst6matique de la ternp6rature
initiaie d’inflammation, grandeur impIiquant I'apti-
tude a I’oxydation a temp6rature uniform6ment
croissantc. La seconde 6tude, qui paraitra uIt6rieure-
ment, aura pour objet la d6termination, et 6gaIe-

ment la syst6matique, des augmentations de poids
r6suTtant de l’oxydation a 1’air, a temp6rature cons-
tante, soit roo'’ C.

Nous verrons que les deux gTandeurs, adopt6es
comme critdre de I’aptitude a l’oxydation, pr6sen-
tent un caract are assez conventionneI. Dans le cas
des houiIIes, la notion d’oxyr6activit6 ne se pr6te
d’ailleurs pas a une d6finition sufFisamment nette.

Au fait. 1’aptitude a l’oxydation des houiIIes est
conditionn6e par un ensembIe de propri6t6s chimi-

1. DETERNmiATION DE LA TEMPERATURE

INITIALE: D'INFLAMMATION (MO. no 12).

On examinera d’abord Ie principe de la d6termi-
nation ; on d6crira ensuite I’appareiIlage pour r6su-
mer finaIement le mode op6ratoire.

11. Principe du mode op6ratoire.

Soit un dispositiF permettant d’6Iever, suivant une
loi de chauFfe Iin6aire bien d6termin6e, la temp&
rature d’une masse de charbon en grains caIibr6s.
La masse est travers6e par un courant d’oxygdne de
d6bit constant. Tant que la vitesse de combustion
reste n6gligeable, la temp6rature de la masse de
charbon 6volue 6videmment suivant Ia Ioi de chauf-
F& impos61„ Mats, elle s’en 6carte et d6passe de plus
en plus Ies temp6ratures irnpos6es, au fur et a me-
sure que la combustion s’acc6ldre.

Par convention, on retiendra comme temp6rature
initiate d’inflammation, la temp6rature acquise par
la masse de combustible, au moment oil l’6cart at-
teint n aC. la ou les vaIeurs de n 6tant a Fixer sui-
vant le but poursuivi.

Nous utiIiserons le symboIe T:: et, dans l’examen
comparatiF des divers types de houilles, on fixera Ia
vaIeur de n a lo '’C, cette vaIeur conf6rant atL\ d6-
terminations un degr6 de pr6cision suFfisant.

12. Description sommdre do l’appareillage.

L’appareillage comporte Ies 6I6ments ci-dessous :

121 . Four d’essai

C’est Ie four d6crit dans la communication reIati\ e

a l’6tude des propri6t6s cok6fiantes [6]. II est consti-
ttl6 d’un cylindre en Iaiton (fig. 1) (d : 125 mm ;

ht : 300 mm). chauFf6 par une r6sistance en Kan-
thaI. Le cyIindre est perc6 de cinq trous verticaux
(d : 25 mm) pouvant servir de r6ceptacles a divers
appareiIs d’essai. Un sixidme trou, central (d :
lo mm) regoit un thermomdtre dont Ia cuvette p6-
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Fig. 1. – Four d’essai.

ndtre jusqu’au niveau m6dian du four. La loi de
chau£Fe adopt6e est de 1,O' '>C/min.

TuBE DE REACTION ,T2 u BE TEMQIN TI

122. Tube t6moin et tube de r6action

Ce sont deux tubes on verre Pyrex (T 1 et T 2)
aux dimensions indiqu6es a Ia figure 2. IIs occu-
pent chacun un des trous r6cepteurs du four (Fig. 2
et 3). IIs sont raccord6s par un tuyau en caoutchouc
de teIIe sorte que le comburant d6bit6 par Ie dispo-
sitiF d’aIimentation passe d'abord par le tube t6moin
et traverse ensuite le tube de r6action. CInque tube
regoit un rempIissage Formant support et constitu6
d’un rouIeau en tube de cuivre ; au-dessus de ce
dernier est entass6e de la Iaine de verre, jusqu’i un
rep are correspondant au niveau m6dian du four.
Dans Ie tube t6moin (T r), Ie support rec,oil 5 cm:3

de grains de chamotte, de dimensions comprises en-
tre 297 et 7or p ; dans Ic tube de r6action (T 2), Ie
support regoit 5 cm3 de charbon de mame granuIo-
m6trie. On d6crira pIus loin Ia pr6paration de la
prise de cbarbon ; ceIIe-ci doit dIre repr6sentative
de I’6chantiIlon de d6part.

Les temp6ratures aes deux charges sont indiqu6es
respectivement par Ies thermometres th 1 et th 2 ;
ceux-ci touchent les £iItres de Iaine de verre et Ieur
cuvette est entiarement recouverte par Ies grdins.

21.5
d , 24.5

n Ive au OUr

rout eau en toll e CU Ivre

n ivea u in fir. four

123. Dispositif cfattmentat ton en comburant (fig

Le comburant est d6vers6 dans un gazomatre for-
m6 de deux bouteiIIes de 5 litres (B 1 et B 2) ; de-

3)
comburar\t . OU

Fig. 2. – Tube de r6action et tube t6moin.
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Fig. 3. – Sch&ma d'ensemble du dispositif d’essai.

vant passer a travers 1’eau de rempIissage, il se sa-
ture dorIC de vapeur d’eau. Du gazomdtre, Ie gaz
comburant passe successivement a travers le robinet
R 2, la vanne a pointeau R 4, Ie d6bitmatre D, Ie
tube T 1 et Ie tube de reaction T 2 ; I'exit des gaz
de combustion esl assur6 par I’ajutage lat6raI du
tube de r6action.

Signalons encore qu’une derivation (R 3) permet
de r6aIiser la dessiccation pr6aIabIe de la prise d’es-
sai en courant de gaz inerlc (CO: ou Nz) ; par
le jeu des robinets R 2 et R 3, on peut passer rapi-
clement d’une aIimentation gazeuse a l’autre. Le d6-
bitmatre D a 6videmrnent 616 6taIonn6 pour Ie gaz
inerte comme pour Ie gaz comburant.

ques. Les pastiIles 6tant fragment6es au mortier, on
garde Ies particuIes retenues entre les tamis de 297
et 7or p d’ouverture de mailles. La poudre passant
au tamis de 297 p est repass6e a la presse et les
noriveIIes pastiIles sont concass6es avec Ie refus au
tamis de 7or p ; on classe a nouveau en gardant
Ies grains retenus entre les deux tamis. L’op6ration
est poursuivie jusqu’i la mise en grains de l’enti d-
ret6 de I’6chantillon

Certains charbons maigres ne peuvent 6tre pastiI-
I6s ; Ie proc6d6 est donc inappIicable a ces char-
hons.

132. P6riode de dessiccation de la prise.

Les tubes T 1 et T 2 ayant 6t6 charg65 et dispo-
s6s comme il a 6t6 dtt, on 6tabIit les jonctions, ou-
vre le robinet R 3 et rdgle Ia vanne a pointeau R 4
de fat,on a Iaisser passer un courant de gaz inerte
de I’ordre de r40 cmg/min (= 20 DC ; = -760 mm).

Entretempq, on porte la temp6rature du Four a
1 lo "C. Une fois atteinte, cette temp6rature est
maintenue pendant SO min (1) .

Au bout de ce+emps, on 6Idve la temp6rature sui-

vant Ja Ioi de chauffe Iin6aire de 1,03 o(-'/min.

13. Pr6paration et ex6cution des essais.

La pr6paration et l’ex6cution des essais peuvent
6tre F6sum6es comma suit :

131 . Pr6parat ion des prises d’essai.

On proc ade de fat,on a obtenir des prises qui
par suite de Ieur cIassement entTe detL\ tamis, sont
constitu6es de particuIes pr6sentant une surFace ex-
terne de vaIeur moyenne sensiblement constante
tout en restant repr6sentatives de I’6chantiIIon [7],

On part d’un 6cIlantiIIon repr6sentatiF, bro),6 de
fat;on a passer enti&rement au tamis de 177 p d’ou-
verture de maiIIes. La poudre est pastiIl6e a la
presse utiIis6e dans Ies d6terminations calorim6tri-

(1) Cette op&rati,n p,6,1,bl, n', p,s pot„ objet d',ssu‘
rer la dessiccaUon rigoureuse des prises, mais d'e ramener
celles-ci a des 6tats hygrom6triques comparables d'un essai
a 1’autre. A ce sujet, notons que le comburant utilis6 est
satur6 de vapeur d’eau.
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Toutefois, le courant de CO: est encore maintenu
jusqu’au moment oil. Id temp6rature de r20'’ 6tant
atteinte, la loi de chauFfe devient sufFisamment r6-

guIidre.

rature de la masse de charbon d6passe d'un degr6
la temp6rature de la chamotte.

134. Repr6sent,alion graphique des donn6es d’essai
et releu6 de la temp6rature initiate d’inflamma-
tion (Th) .

L’6volution des temp6ratures du tube t6moin
(T r) et du tube de r6action (T 2), au cours de la
p6riode de combustion, est repr6sent6e graphique-
ment comme Ie montre I'exernple de la figure 4.

L’interpr6tation des diagrammes d’essai doit tenir
compte de I’incidence de Id difF6rence de conducti-
bilit6 des charges de chamotte et de chart>on. Cette
incidence a 6t6 mise en 6vidence par les deux essais
pr6alables ci-dessous.

1'’) Le tube t6moin (T r) et Ie tube de reaction
(T 2) ayant 616 charg6s chacun de 5 cm3 de cha-
motte, un essai en blanc a 6t6 r6alis6 suivant Ies
prescriptions op6ratoires d6taill6es plus haul. II a
montH que Ie comportement thermique des deux
tubes est identique : les temp6ratures isochroncs des
thermomdtres th 1 et th 2 se confondent et, au sur-
pIus, eIles suivent la Ioi de cIlauFFe impos6e.

2'’) Dans un second essai de mise au point, Ie
tube t6moin et le tube de r6action recevaient Ia

charge normale de 5 cm3 de grains de chamotte et
de gTains de charbon respectivement. L’essai 6tait
conduit dans Ies conditions op€ratoires types. mais,
au cours de la p6riode correspondant normaIcment

133. P6riode de combustion.

Le moment oil Ie four atteint la temp6rature de
r20') (th 3) est consid6r6 comme temps z6ro. On
ferme aussit6t R 3, ou\’re R 2 et ajuste la \’anne R 4
de fagon a 6tablir un dd)it d’oxygdne de 171 cm3/
min (gaz humide i 20 "C, sous 760 mm), d6bit qui
sera maintenu rigourcusement jusqu’i Ia fin de 1’es-
sai

Tout au long de celui-ci on note de minute en
minute les indications des thermomdtres th 1, th 2
et, a litre de contr6le, on reldve 69aIement de temps
a autre la temp6rature indiqu6e par Ie thermomdtre
th 3

L’essai est poursuivi jusqu’au moment oil la tem-
p6rature de la masse de chart)on d6passe de 11 a
12'’ la temp6rature de la chamotte.

II y a lieu de faire remarquer que Ia temp6rature
de dessiccation pr6alabIe, Fix6e en principe a rioa,
doit dIre abaiss6e pour de nombretL\ charbons jett-
nes, dont la temperature initiaIe d’inflammation
peut 6tre particuliarement basse. L’abaissement de
la temp6rature de dessiccation doit 6tre teI qu’aprds
1’admission du comburant, iI s’6couIe encore au
moins une dizaine de minutes avant que Ia temp6-

Char bon 121 B ( 19 e ssa i )
TIo: : 154 £'c

:>

Char bon L
Char bon en absence
de COmbuStIOn
( coy rbc ( alco lie )

L
Cha motte

Temps ( min )

0 10 20 30 40 50
Fig. 4. – Exemple de d6termination de la temp6rature initiale d’inflammation : Charbon n'’ 12jB.

Analyse immediate du charbon mis en 6quilibre hygrom6trique avec I'air ambiant : Humidit6 (He) =
1,88 ; cendres (C=) = 3,37 ; indice de mad&res volatiles (MV) = 31,34.
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a la combustion, on maintenait Ie courant de gaz
inerte, r6gI6 au dd)it de 171 cm3/min.

L’essai a montH que, dans Ies conditions op6ra-
toires normaIes. mais en absence de combustion,
les temperatures de Ia masse de charbon (th 2) sont
en moyenne inf6rieures de 1,75 QC aux temp6ratures
isochrones de la chamotte ; I'6cart est dtI atlx con-
ductibilit6s thermiques diff6rentes de la chamotte
ct du cbarbon

Ceci explique Ia situation qui se pr6sente au
temps o, c’est-i-dire au moment oil 1’on passe de
l’alimentation en gaz inerte a I’aIimentation en gaz
comburant. Dans I’exemple de la figure 4 (classic-
cation pr6alabIe faite a 95 QC), la charge de char-
bon, au moment de 1’admission du comburant, se

trouve a lol,o '’C. Cette temp6rature est de 1.9'’
inf6rieure a ceIIe de la masse de chamotte, soit
r02,9'’ ; en absence de combustion, l’6cart se main-
tiendrait ae queIques dixidmes de degr6 pres. En
r6aIit6, queIques minutes plus tard, par suite du d6-
but de r6action, la temp6rature de la masse de char-
bon commence a se rapprocher de la temp6rature de
la chamotte pour la d6passer ensuite, avec un 6cart
augmentant de plus en pIus rapidement avec l’ac-
croissement des vitesses de combustion

Compte tenu de ce qui pr6cdde, Ia temp6rature
initiaIe d’inFlammation, T:2 pour n = IOc)C, sera
la temp6rature acquise par la masse de charbon,
au moment o& la combustion I’a port6e a lo –

1,73 ', soit 8,250 au-dessus de la temp6rature iso-
chrone de la cllamotte. Le diagramme de Ia fi-
gure 4 montre que, dans le cas du charbon 121B,

Tp: = 154,:;'C.
On r,m,rquer, qu,, d,n, I, m,d, ,pe,,t,i„

adopt6 et avec Ia correction de conductibiIit6 ther-

mique appIiqu6e, T?If in(ligue Ia temp6rature a la-
queIle Ia masse de charbon en combustion d6passe
de lo'’ Ia temp6rature a laqueIle elle se fat trouv6e.
dans les m6mes conditions, mais en absence de com-
bustion.

d'inflammation, qui nc peuvent dIre rapport6es aux
combustibles purs, deviennent n6dnmoins compara-
I)les.

21. Syst6matique de la temp6rature initiale

d'inflammation To2 dans les houilles belges.

Le diagramme de la figure 5 repr6sente les varid-
tions de Th en fonction de l’indice de matieres
v,I,til„, „pp„16 a I, m,tia„ ,,g,ni,lu, pu„ d„
divers combustibIes (NIVP). Les r80 vaTeurs de
TP,I repr6sent6es constituent dans chaque cas Ia va-
Tour movcnnc oblenuc a partir de deux d6termina-
t ions.

200

190

180

170

160

150 MVP : 40 _ 10 0.01537 Tl ' 1.s0331

140

MVP

5 10 15 20 25 30 35

Fig. 5. – Variations de TO, en fonction de l’indice de
11)

matidres volaUles, rapport6 a la maU&re organique pure
des divers combustibles.

Le diagramme montre que, dans Ie domaine d’in-
dices de matt ares voIatiIes s’6tendant de 56 a 8, Ies
temp6ratures initidIes d’inFlammation croissent de
137 a 196 "C. L’aptitude a 1’inFlammation est donc
une fonction d6croissante du degr6 de fossiIisation

La courbe moyenne du diagramme a 616 6tabIie
comme suit

On a d’al)ord trac6 unc courbe moyenne provi-
soire a travers 1’ensemble des points repr6sentatiFs.
Son allure sugg6rait que 1’on se trouvait en pr6
sence d’une courbe exponentieIle simpIe, d’asymp
tote verticaIe correspondant a MVP = 40.

Cello vaIeur 6tant retenue, Ia courbe a 6t6 retour-
n6e dans le sens de Ia Iargeur de Fat,on a faire coin-
cider l’asymptote avec l’axe des ordonn6es (Fig. 6a).
Ce retournement revient a prendre comme abscisses
Ies diFf6rences (40 – MVP). On constate que,
dans ces conditions, trois abscisses queIconques

2. SYSTEMATIQUE DE LA TENnERATURE

INITIAI£ D’INFLAMMATION To=
1(

DANS LES HOUILIES BELGES.
LES VITESSES INITIALES DE COMBUSTION

Les r6sultats que nous pr6sentons dans cette
dcuxi amc partie de l’6tude se rapportent a l80
6chantiIIons de houille pr6Iev6s dans les couches
en exploitation normaIe de 34 sieges d’extraction ;
ces sidges sont a peu prds uniform6ment r6partis
sur I’ensemble des bassins beIges.

Pr6cisons encore qu’une 6puration pr6aIabIe des
pr6Idvements, en Iiqueur de De 1 ,45, r6duit Ia char-
ge min6raIe des 6chantiIIons d’essai a moins de
5 %, dans la pIupart des cas. A ces faibIes taux
de matidres min6raIes, Ies temp6ratures initiaIes
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40 - MVP

15 20 25 30 35

L’application de la m6tlrode des moindres carr6s
donne la droite statistique ci-dessous :

la

T?i = 97,79 + 65,o5 log (4D MVP) 1

D’oil la loi de variation exFonentieIIe

MV' = 40 lo'''='“ -:),'–=,''“= 2

a laquellc correspond la court)c- de Ia figure 5
En r6aIit6, la courbe a 6t6 trac6e a partir des don-

n6c-s du tabIedu I, donn6cs obtenues en introduisant
clans la relation 1 les vdleurs enti ares de N’lVP.

TABLEAU I. – Valeurs statistiques de T?i aux
ualeurs enti&res de l’indice de mqtieres uolatilesFIg 6 a

IVIVP C)

('C)
MVp

(„C)

196,6

195 7

194,8
193,9

192,9

191 ,9
190,9
189,8
188 7

187,6
186,4
185, 1
183,8
182,4
r 81 ,o

22
23

24

26

27
28

29
30
31
32
33
34
35
36

179,5

177,8

174,3

172,4
170,3

168,o
165,5
162,8

159,9
156,5
152,8
148,4

143,3
137,o

200

Fig. 6 b

dtD
a ag;

Z:':.
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160 F A 8

=”gJ
T ?i = 97.79 + 65.05 Log ( 40 -MVP )

140

0.7 0.9 1.1 1.3 1.5

Log ( 40 - MVP )

Fig. 6. – Etablissement de 1’6quation exprimant statistique-
ment TO, en fonction de l’indice de matidres volatiles.

10

Cdlcul6c pour 1’ensemble des valeurs exp6rimen-
tales de TPo,, Ia d6viation standard, a, par rapport
aux vaIeurs statistiques est dc 3,2'. Ceci revient a
dire que, dans 95 % des cas au moins, la valeur sta-
tistique de Th, d6duite du seuI indice de matidres
volatiles, ne s’6cartc au maximum que de 6,52 (2 a)
de Ia vaIeur d6tcrmin6e exp6rimentaIement.

Au diagrdmme de la Figure 5, 1a courbe statisti-
que a 6t6 encadr6e de deux courbes enveIoppes tra-
c6es en observant pr6cis6ment, de part et d’autre de
la courbe moyenne, une distance 69aIe a 2 a. La
bande ainsi d6Iimit6e contient donc au moins 95 %
des points exp6rimentaux.

II peut 6tre int6ressant de montrer comment se
pr6sentent Ies variations de T:f en fonction des te-
neurs en carl)one, hydrogdne et oxygdne respective-
ment

Dans un travaiI ant6rieur. nous avons 6tabIi Ies
6quations statistiques traduisant Ies variations des
compositions 6I6mentaires des houiIIes beIges en
fonction de leur indice de matidres voIatiles, rap-

mais 6quidistantes, (40 – MVF), (40 – MV:) et
(40 – MV?), v6rifient suffisamment Ia relation
x: = xl X x3 caract6risant les exponentieIIes sim-
pIes [8] [9].

Cela 6tant, on a repr6sent6 toutes Ies vaIeurs in-
dividuelles de T:: en fonction des Iogarithmes des

diFf6rences (40 MVP) correspondantes (fig. 6 b).
On a ainsi obtenu une pIage repr6sentative Iin6aire
dont Ie coeFFicient de corr6Iation atteint Ia vaIeur
6Iev6e de o,9741 (2).

(2) En attribuant a I'asymptote les valeurs MVp =
37,5 et MVp = 42,5, on obtient des coefficients de corr&
lation mans dev&s, soit 0,9703 et C),9738 respectivement.
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port6 d !a substance sdche et cxempte de matidres
min6raIes [9] (3) .

Ccs 6quations sont reprises du tableau II.

aux valeurs entidres de l’indice de matieres volatiles,
d’aprds les 6quations 3, 4 et 7.

TABLEAU ll.

Equations stat istiques exprtmant Ies compositions 6l6mentaires
des houiUes belges en jonction de I'tndtoe de mattares uolatites [9].

LIP

HP

NP

SP

91 ,188 + 6,975 log (4,46579 – 2,8o-78 log MVP)

r,o84 + 2,8o78 log MVP

3

4

5

6

7

o,7l8 + o,6762 log MVP

o,891 o,o0296 MVP

()P 1 00 [CP + HP + NP + S:1.g 1

On obtient ainsi Ie tableau Ill et Ie groupe de
trois diagrammes de la figure 7. Nous en ferons Ie
commentaire au 23. Ce commentaire retiendra sur-
tout les variations de TP? en fonction des teneurs
,„ by,Jr,gdr„ ,t ,,ygd.,. C„ t,„,u„, d,n, 1,u,
propre variation, st'mlllent, en e'Ffet, fournir une ex-
plication plausible cIe I’oxyr6activit6 intrinsdque de
Ia substance des irouiIIes.

1‘

11
I
I
11

Ces 6quations pcrmcttcnt d’dboutir rapidement
aux trois repr6sentdtions praphiques cnvisag6es. 11

suFFit simplement de compl6tcr le tableau I par les
valeurs statistiques num6riqucs du carl)one, de 1’by-
drogdne et de I’oxyjJane, teIles qu’eIles s'6tdbIissent,

(3) Ces 6quations onE dtd etablies sur la base des r6sul-
tats d'analyse des 141 premiers pr61dvements effectuds au
moment de la presentation de l’etude de rdference [9]

I

200

180

160

140

9 4 9 0 86 4,0 4.5 5.0 2 4 6 8 10

Fig. 7. a1 bt c. _ Courbes statistiques des variations de TO, en fonction des teneurs en carbone,
hydrogdne et oxygdne respectivement.
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'rABLEAU III
Carl)one, hydrog anc , ov'gene et T?i staListiques

aux ualeurs enti Ores de I'indice de matt ares uotatil£?s.
L)

C

1

T 01
1 10

[––r–i
Ch.1968: MVP = 31.36 157.7' 177.6' 189.3'

v3.to ' o.318 {•C/m ) \\ + I I
– – – – – – – – – – – – –\ r – <B

Ch. SOB. M VP , 23.62 / 1
I

V3 io : 0.280 (DC/m )
I

('C)TO,
10

(relat. 2)

OPHPCP

(relat. 3) 1 (relat. 4) 1 (relat. 7) 10

c)6,6

95.7
94,8
C) 3 t Ie)

92,9
91 ,9
9() F ()

89,8

/1

87,6

83,8
82,4
81 ,o

9'5t43
93,18
92,95
92,72
92,50
92,28
02,o7
91 ,86

,65
91 ,44
91,22

0

90,79
W,56
90,33
90,o9
89,83
89,59

33
89,OS
88,75
88,43
88,c9
87,72
87,3
86,86
86 , 35

SS,74
85,02
84,o9

3,46
3,62
3.76
3

4,o

4,2

4,30

4C4L f 3 C)

4c/1L t 14E 1rH7

4 # 5 LIL

4,6
4,68
4dIL I Ir7 1cH4L

4,80
4,83
d4L 1 9

4,90
3,01

5

5,10
5,15
5,19
5,23
5,27
5 + 3

5,35
5,38
5,42
5,45

o,95
,00

’1

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

284

I

30

8

Ch.118B . MVP , 16.55

V3 lo , 0.246 ('C/m )

I

I

I

I

I

I

250
I

I

I

I

I

9

I

I

I

I

I

I

22.0

I

30
,40

50

6

la

1 9 7

2

4

ie
0

Fig. 8. – Valeurs de 1'61&vation de temp6rature n en fonc‘
Hon du temps d’, pour trois charbons de rangs diff&rents.

d' (

10 20

2,27
2,43
2,60
2,78
2,98
3,18
3,40
3.65

3 1 C)

4,20
4C][ f 5 3

4,89
5,29
5'76
6,34
7,o

I

1 7995

177,8
r 76,

174,3

72,4
TO,3

68,o
65,5
62,8

ture n, dans l’intervalle s’6tenddnt de n = 3 a
n = lo. Le temps, d’, est compt6 en prenant comme
origine, non Ie temps z6ro, retenu aux FeuiIIes d’es-
sais, mais ceIui correspondant a n = 3.

Dans les 3 cas retenus a Ia figure 8, Ies vitesses
moyennes d'6I6vation de la temp6raturc- dans 1’in-
tervaIIe cIe n compris entre 3 et to '’C,

_. An
V 3 , 10 – =9

,,.t d, O,31', O,28' ,t O,24' 'C/min respectivement.
Avce l’accroissement du d('ar6 dc Fossilisation, les

vit('sses initidlcs dc combustion so r6duisent dorIC

fortement, bien que les temp6ratures mises en jeu
s’6tabIissent a des niveaux de pIus en plus 6Iev6s.

59,9
156,5

52,8
48,4

143,3

37 yo

22. Vitesses initiales de combustion. 0,00

De ce qui pr6cade iI r6suIte que Ies temp6ratures
initiales d’inFIammation TeT s’6tablissent a des ni-

,,,„„ d, t,„,p6,,tu,, d’,ut,.t pI,1, 6Ie,,6s qu, les
indices cIe matteres voIatiles. les teneurs en hydro-
gdne et les tencurs en oxygdnc des houiIIes sont plus
Faibles. CeIa 6tant, on petIt examiner un autre as-
pect de Id question en recherchant dans queIIe me-
sure I'accroissement du r,Ing et des niveaux de tem-
p6rature modifie Ies uffesses initiaTes de combustion.

Nous ddmettrons que dans nos essais, maTgr6 les
6changcs cIe cllaIeur, la vitesse d’6I6vation de Ia
temp6rature du charbon, du fait de sa combustion,

,. An ('C)c’est-a-dire – ': ,\ --'’ . , constitue une mesure com-
A cI (min)

parative vaIabIe de Ia vitessc de combustion eIIe-
mame

Au diagramme de la figure 8, on a, pour trois
charbons de rangs diff6rents, repr6sent6 en fonction
du temps, Ies variations de I’elevation de temp ha-

- 0.20 0.60

0.50

0.40

030

-040

- 0.60

-080

0.20

d t min )

_ 1 OO -= 0.10
0 10 20 30

Fig. 9. – Vitesscs V„.„, , dans la succession d’intervalles
A n r6duits a l’unit6.
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La conclusion reste vaIabIe si 1’on considdre Ies vi-
tesses V„.„ , 1 dans la succession d’intervaIles An
r6duite a I'unit6 (Fig. 9) .

De la, les courbes statistiques des figures Ira,
Irb et llc. Ici, comme pour les variations de T:„=,
1’int„p,61,ti,n d,„„ pl„, ,p6,i,lem,nt porter I’at-
tention sur les teneurs en hydrogene et oxygdne.

TABLEAU IV
V,.,. , carl)one , hycJrog arte et oxyg anc statistiques
aux odours enti arcs de l’ in;lice de matt bros uotntiles.0.4 0

0.1652 + 0.0049 MVP

a

0
On
a$

iI#a
8 a

00

!: i aP%o6) a8'a
9fnOC 8 qq ab0

a oo480 8q0
00

b' , o,)OOO a
0 ;ia00,8 a

dOo8
308:

CPV PP
3.10

(relat. 8) (relat. 3) („1,t. 4) 1 (r,1,t. 7)0.35
MVP

0, 30

0. 2 5

0,200
0,204
0,209
0,214
0,219
0,224
0,229
o,234
o,239
o,244
o,249
c),253

o,258
o,263
o,268

93,43
93,18
92,95
92,-72
92,50
92,28
92,o7
91 ,86
91 ,65
91 ,44
91 ,22
91 ,o
go,79
90,56
90,33
90,o9
89,83
89,59
89,33
89,OS
88,75
88,43
88,Q9
87,72
87,3
86,86
86,35
85,74
85,02
84,og

1 ,o7

14
1 ,21

1 ,30

1 ,40

50
r,60
1 ,72

.85

I C) 7

2,1

0. 2 0

0. 1 S

5 10 IS 20 25 30 35 40
Fig. 10. – Variations de V,.„ en fonction de l’indice de
matidres volatiles, rapport6 a la matidre organique pure

des divers combustibles.

2,27
2,43
2,60
2,'8
2

3,18

3,4c)

3,65
3 t C)

4,20
4f][ t 5 3

4,89
5,29
5.76
6,34
7,01

-7,91

o,273
o,278
o,283
o,288

Au diagramme de la figure lo, on a, pour I’en-
semI)Ie des charbons exp6riment6s (4), repr6sent6
les vitesses intervaIIaires V*.,„ . en fonction de MVP
La pIagc repr6sentative, d’dIIure lin6airc, donne un
coefficient de corr6Iation dc o,844. valour qui peut
encore 6tre consid6r6e comme tres acccplabIe.

La droite statistique, caIcuI6e par la m6thode des
moindres cdrr6s, correspond a la relation

o,293
o,298
o,302
o,3o7
o,312
O93 1 7

o,322
0,327
o,332
o,337
o,342

29
30
3

32
33
34

33

36

111

I
I

V,.„ = o,1652 + o,o049 MVP 8
CaIcuI6e pour 1’ensemble des vaIeurs exp6rimen-

taIes de vB.,o retenues, la d6viation standard par
rapport aux valeurs stdtistiques, d6duites de la re-
Jation 8, est de 0,02'’. La vaIeur reldtivement 6lev6e
de I’6cart est due au fail qu’a Ia dispersion relevant
des combustibles m6mes, s’ajoute l’incidence des
6carts a la loi de chauffe et des impr6cisions propres
aux d6terminations de Tc:: et T: f .

23. Commentdres.

De ce qui pr6cdde il r6sulte dorIC que les d6buts
de combustion des houiIIes requidrent une temp aa-
lure d'autant plus 6Iev6e que Ieurs indices dc ma-
ti ares voIatiIes et Ieurs teneurs en hydrogdne et oxy-
gene sont plus fail)les. Au surplus, bien que la com-
bustion des houiIIes forternent 6voTu6es ne s’amorce
qu’a des niveaux de temp6rature de pIus en plus
6Iev6s. les vitcsses initiales de combustion, loin de

s’accroitre, diminuent de plus en plus.
Ce double aspect de la r6duction de 1’aptitude a

I’oxydation avec l’accroissement du degr6 de fossi-
lisation ne petIt, sans doute, 6tre dissoci6 de l’6vo-
Iution des compositions 6l6mentaires (Fig. 5, 7, 10
et 111.

Proc6dant comrne pour Ia temp6raturc initiale
d’infIammation Th , on petIt, aux vaIeurs entidres
de I’indice de matidres voIatiIes, mettre en regard
les vaIeurs statistiques de V,.10 et les teneurs sta-
tistiques de CP, HP et OP (tableau IV).

(4) Les vitesses intervallaires repr&sent6es sont les vi-
tesses donn6es par chacun des deux essais que comporte la
d&termination de TO, de chaque charbon. En r6alit6, on

a 61imin6 un certain nombre d’essais pour lesquels la loi de
chauffe s’6cartait trap de la valeur adopt6e (1,CJ3 'C/min) .
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0.35

0. 3 0

O. 2 5

0. 2 0

9 4 90 8 6 4.0 4.5 5.0 2 4 6 8 1 0
Fig. 11. – Courbes statistiques des variations V„,. en fonction des teneurs en carbone, hydrog6ne et oxygdne

respectivement.

Toutefois. I'interpr6tation, comprise au sens pro-
pre du mot, doit davantage essayer cIe saisir les
transformations des structures chimiques que Ies va-
riations des compositions 6I6mentaires ne font que
traduire de fagon gIobaIe. A cela, il faut ajouter
que les modifications des structures physiques ne
peuvent dIre perdues de vue.

II y a Iieu de rappeler d’abord une loi bien con-
nue des organiciens, a savoir que, dans certaines Ii-
mites, une mol6cuIe organique satur6e, par eIIe-
m6me assez r6fractaire a l’oxydation, s’oppose g6n6-
raIement beaucoup moins a l’introduction de I’oxy-
gene, des que ceIui-ci a pu prendre pied dans la
moI6cuIe.

tains types de c6tones, d’6thers et d’acides carboxy-
liques.

La grande aptitude a l’o'xydation des IrouiIIes jeu-
nes semI)Ie ainsi pouvoir 6tre attribu6e a I'abon-
dance de structures oxyg6n6cs r6dctives, a groupe-
ments hydroxyles (ph6noIs. . .) et carbonyles (qui-
nones...) , entre autres (5). Au cours de Ia FossiIisa-

tion, cos structures r6actives se r6duisant progres-
sivement avec les abaissements des indices de ma-
tiares voIatiIes, I’oxygane r6sidueI des houilles Forte-
ment 6volu6es n’y subsisterait, en ordre principal,
que dans des structures beaucoup moins r6actives,
du type 6ther-oxyde, entre autres.

Cette interpretation, bas6e sur la seuIe oxyr6acti-
vit6 intrinsaque de la substance, peut paraitre sa-

tisFaisante. Mais, au Fail, I’aptitude a j’oxydation
des bouilles est une propri6t6 gIobaIe dont les varia-
tions sont dict6es, non seulement par les variations
de I’oxyr6activit6 propre des structures chimiques,
mais aussi par les modifications des structures pLy-
siques.

Consid6rons notamment l’incidence des divers
paramdtres relatiFs aux surFaces intemes.

On sait que la surFace interne des houiIles est
de l’ordre de loo mT/g. Cette 6norme surface est

Dans une revue bibIiographique consacr6e a
I'oxydation des houiIIes, Yohe Ilo] cite comme
exemple le cas des hydrocarbures satur6s et ceIui
des hydrocarbures purement aromatiques. C’est ain-
si que I’aIcool 6thyIique (C:H,OH) et l’ac6taId6-
hyde (CH3CHO) sont plus faciIement oxyd6s que
l’6thane (C2H,i) dont iIs d6rivent ; Ie ph6nol
(C,H,OH) et Ies naphtoIs (C,.H,OH) Ie sont
plus facilement que Ie benz&ne C,Ho et le naphta-
lane (C,.H,) respectivement ; Ia benzaId6hyde
(C6H3CHO), 6galement, est plus faciIement oxy-
d6e que Ie toluene (C,H,CH3). Certaines structures
oxyg6n6cs sont toutefois plus r6Fractaires a I’attaque
uIt6rieure des agents d’oxydation, notamment cer-

(5) D’aprds I.G.C. Dryden [11] , la majeure partie
(70-90 %) de l’oxygdne des charbons biturnincux se prd-
senterait sous forme de groupements hydroxyles ct quino-
ni clues .
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d6veIopp6e pour ainsi dire entidrement, par les pa-
rois d’un r6seau de capiIlaires uItrafins, dont 1’ou-
verture est Iimit6e a qucIques dizaines de A seule-
ment. C'est par ce r6scau que l’oxygane petIt, plus
ou moins rapidement sui\’ant la temp6rature, diffu-
ser a l’int6rieur cTu combustible et provoquer l’oxy-
ddtion des sites r6actifs. L’oxyr6activit6 intrins&que
de la substance et toutes les dutrcs conditions 6tant
6gaIes, 1’aptitude a I’oxydation d6pendrait ainsi de
la seuIe 6tendue des surFaces intcrnes. b’Idis ceIIe-ci,
d’apras Ies r6suItdts de 1’adsorption du m6thane,
sous pression sdturantc [12], ne varie fuare que de
90 a icao m:/g environ en pass,Int des llouiIIes d’in-
dice de matidrcs volatilcs 33 aux antlrraciteux d’in-
dice 8 (6). Ces variations sont reIativement faibles
et, au surplus, eIIes se font en sens contraire des
variations de 1’aptitude a I’oxydation.

Toutefois, iI y d lieu de tenir cornpte d’un second
param aIre, qui reIave du degr6 d’dccessibilit6 des
surfaces internes. En r6dIit6, Ie r6seau de capiIIaires
pr6sente de nombreux 6trangIements, de l’ordre de
queIques A, rendant cIifficiIe, voire impossible, I’ac-
cds d’une partie pIus ou moins importante de la
surFace interne, mame a des moI6cules d’un diamdtre
aussi r6duit que celui de l’oxygene. It va de sol
que I’aptitude a l’oxydation doit s’en trouver re-
duite dans une Iarge mesure

Aussi, aux stadcs initiaux de I’oxydation, I’oxy-
r6activit6 intrinsdque de Ia substance n’est £Ionc pas
lc seul facteur d6terminant l’aptitude a l’oxyda-

tion ; Ie degr6 d’accessibiIit6 des surfaces internes
constitue un autrc facteur important.

Or, si les houiIIes jeunes sont statistiquement des
combustibles a structures poreuses Iargement ouver-
tes, Ie degr6 de constriction augmente avec Ie rang
pour devenir maximum aux indices de matidres vo-
latiles de l’ordre de 20 ; une d6constriction inter-
vient ensuite dans les Irouilles anthraciteuses

Ainsi, les houilles jeunes, bien que Ieurs surfaces
internes soient plus r6duites, doivent Ieur grande
aptitude a I’oxydation, non seulement a la pIus
grande oxyr6activit6 de lcurs structures chimiques,
mais 6galement a une plus grande accessibiIit6 de
leurs surFaces internes. Dans les houiIles a indices
de matidres voIatiIes de l’ordre de 20, 1’aptitude a
l’oxydation beaucoup plus r6duite est a attribuer,
non seulement a la r6duction de Ieur oxvr6activit6
intrinsaque, mais aussi a Ia constriction extr6me de
leurs surfaces internes. Dans Ies houiIIes anthraci-
teuses, la d6constriction des r6seatL\ capiIIaires doit.
dans une certaine mesure, accroitre l’aptitude a
l’oxydation, alors qu’a ces stades, l’oxyr6activit6 in-
trinsdque rosIe pratiquement constante, dinsi que
nous Ie montrerons dans la seconde 6tude cIe cette
communication

A ce court commentaire, iI faudrait encore ajouter
que Ies deux paramdtres de surface peuvent, dans
une certaine mesure, se modifier au cours de I’oxy-
dation m6me

On congoit ainsi que le d6but de combustion
des IlouiIIes constitue un ph6nom&ne compIexe,
dont I’6tude et I’interpr6tation sont loin d’6tre sim-
pIes.

(6) Les surfaces de 90 a 120 m2/g ont dtd calcu16es en
admettant pour la mo16cule du m6thane un diamdtre de
3,97 A

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[ 1 ]

[ 2 ]

L. COPPENS et J. VENTER. – L’analyse imme-
diate. Bulletin Technique <: Houille et D6rives », Ini-
char, n' 4, 1951, janvier.
L. COPPENS et J. VENTER. – La determination
des teneurs en carbone et hydrogene des houi]les. La
d6termination des teneurs en anhydride carbonique
des carbonates de la partie min6rale. Bulletin Techni-
que < Houille et D6riv6s », Inichar, n' 5, 1951,

septembre.
L. COPPENS et J. VENTER. – Les d4terminations
analyUques relatives au soufre des houilles. Bulletin
Technique < Houi11e et D6rives », Inichar, n" 6, 1952.
in arse

L. COPPENS et J. VENTER. – Les matidres mind-
rales vraies des houilles, leur d6termination et leur
incidence sur les resultats d’analyse et d'essai des
combustibles. Bulletin Technique <: Houille et Deri-
vds >, Inichar, n" 7, 1952, aMIt.
L. COPPENS et J. VENTER. – Quelques d6termi-
nations relatives aux propri6t6s cok6fiantes des houil-
les. Bulletin Technique <: Houil Ie et D6riv6s ;>, Inichar,
n" 8, 1955, mars,

[ 6 ] L. COPPENS et J. VENTER. – Quelques d6termi-
nations relatives aux propri6tds cok6fiantes des houil-
les (suite) . Bulletin Technique < Houille et D6riv6s »,
Inichar, n' 12, 1957, novembre.

D.J.W. KREULEN. – Grundzage der Chemie und
Systematik der Kohlen. – Edit. D.B. Centen’s Uit-
gevers-Maatschappij N.V. ( Amsterdam) , 1935.

G. JEENER. – La mise en 6quation des courbes et
leur fonction rdelle. Edit. Desoer (Lidge) .
L. COPPENS. – Quelques aspects pratiques d’une
dude comparative des houilles belges. XXXI' Con-
grds International de Chimie Industrielle (Lidge) ,
septembre, 1958.
G.R. YOHE. – Oxidation of coal. Illinois State

Geological Survey Report 207. Urbana, Illinois, 1958.
I.G C. DRYDEN. – The influence of functional

oxygen-containing groups on the apparent internal
surface of coals. B.C.U.R.A. Monthly Bulletin, 1960,
juillet, p. 289-296.

L. COPPENS. – Etudes sur la nature du gisement
des grisous. Annales des Mines de Belgique, 1937,
1 ’" livraison, p. 137-208.

[ 71

[ 8 ]

[ 9 ][ 3 ]

[ 4 ] [ 10]

[11]

15 ]
[121



Les labora+oires de pr6para+ion
des charbons d'lnichar (*)

par G. BURTON, I
Ing6nieur principal divisiannaire.

SANENVATTnqG

De [abocatoria cIte de steenkolerImorIsters onderzoeken, opgenomen in de proejirtrichttngeb tian het
pnoejstation, lowe! ais in de kOlerrLoasserijen uart de mijrtert, uoerert op grote schaal earl zeker aanfal opc-
raties uit zoa ts dnogen, zeuen, malen, morLsterrLame, on£ledingen in ztvctre uloeistof cru.

De meeste deI,er operaties geuen aarlleiding tot stojuorming, (zeuen, mal-en mortstername) en het is
rtodig aangepaste stofuangers te uoorzien, zoniet uer:onen cIe lokal gn za 3r s!)occJig cert uitzicht uan tier-
tuaark>zing , dat nadelig inLverkt op de zorg wparmede de operateurs hurt bcu?erkingen uituoeren.

De zware uloeistof jen die gebruikt worden uoor cIe derrsimetrische onttt,ding uml de jijnkolen (benzot,
tetrachtoorkoolstol, bromo/ormf geuen aartteiding tot gijtige dampen die bo voUedig mogetijk moeten uer-
wi jderd worden.

Ter tnterttie tian de kol£nmijnen u70rdt hfema ecn borrdige beschrijutng gegeuen IFan de u?ijze waarop
del,e moeilijkheden opge lost UTerilen in de Zaboratoria t,an het Nationaal Instituut uoor de SteenloZen-
nijuerhei ll. Achtereerulolgens worden de uolgende betuerttingen behandetd.

t. Veru7ijdering uart het oocht (liltratie err thermische droging) .
2. Zer,en. malan en rrbonstcrname ,

3. C)rrtledingen tn 1,ware utoeistoljen,

RESUME

Les [aboratoires destin6s d tcaiter les 6chantillons pr6leu6s tarrt dans les irLstallatiorts exp6rimentales
de la station d’essais que dans les lauoirs des charbonnages sont amen6s a effectuer oourarrun,ent un cer-
tain rumble d’op6rations, tejl.es que s6chage, famisage, bro),,age, 6charrtiUonnage, analyse an tiqueurs
derrses. etc

La plupart de oes op6ratiorLS sont g6n6ratrices de poussi ares (tamisage, broyage, 6chantiUonnage )
et it oonuient de pr6uoir des dispositif s de captage appropri6s si !’on d6sire que les locaux ne prerrnent pas
trop rapidemerlt un asDect n6glig6 qui inftue d6jauorabtement sur le soin des op6rateurs.

Les liqueurs dertses utitis6es pour les analyses densirn6trLques des charborts firts (benzot, tetra-
chlorure de carl)one, bromof orme) d6gagent des uapeurs toriques qu’it convient d’6timiner Ie plus com-
pI&tement possible.

It nous a paru irbt6ressartt cIe dormer, a l’intention des charbortnages, une rapide description des
solutions aDDort6es d ces prvbl&mes dans les laborQtoires d’lnichar. Nous enuisageruns successiuement tes
op6rations de :

1. Elimination de [eau (filtration et s6chage thermique).
2. Criblage, brvyage et 6chantitlonnage.
3. Analyse en liqueurs derLses,

(+) Ce texte a fait l’objet du Bulletin technique < Pr6paration des Minerais > Inichar n' 12.
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la ETITMINATION DE L#EAU caissons lat6rdux oi sont log6s des bIocs de r6sis-
lances 6lcctriqucs aiIet6es 3. L’air chaufF6 p6ndtre
dlors a la partie inf6rieure de la chambre de s6-
chage. Le produit a s6cher est pIac6 dans des bacs
rectanguTaires 4 dont Ie fond est constitu6 par une
toile m6tallique a maiIIes fines. Ces bacs sont mu-
nis a Ieur pourtour d’un joint d’6tanch6it6 de sorte
que I’air chau(i sous pression est forc6 de traverser
le lit tIe produit llumide. L’air us6 est coIIect6 dans
une conduite 5 qui permet, soit son 6Iimination par
6, soit son recycIage partiel par 7. Cette conduite v,
cIe mame que Id conduite 8 amenant au ventiIateur
1’appoint d’air frais n6cessaire, sont munies de pa-
piIlons dc r6gIage qui permettent le contT6Ie du
degr6 de recycIage.

Deux tllermostats 9, dont Ies bull)es sont plac6s
sous Ies bacs de s6chage, permettent de limiter Ia
temp6rdturc de 1’dir chau(J en mettant hors tension
d’al)ord la moiti6 puts l’ensembIe des r6sistances
6Iectriques. Un thermomatre a bull)e lo mesure la
temp6rature de 1’air apras son passage dans Ie Iit
cIe produit a s6cher. L’indication de ce thermom etre
pc'rmet de sui\’re la progression du s6chage et d’en
constater Ia Fin. Chaque 6tage a une capacit6 d’en-
\-iron so dm3, soil 25 kg de charbon Iav6 ou 45 kg
de schistes, et dispose de quatre blocs de r6sistances
6lertriques d’une puissance globaIe de 8 kW. La
dur6e de s6chape vdrie de 1/2 a 1 heurc sui\,ant Ia
nature, Ia grdnuIom6trie et la teneur en humidit6
du produit.

Cette dur6e reIativement longue provient du fait
qu’on a limit6 intentionneIIement a loo'’ C Ia tem-

p6rature de 1’air chau(I do s6chage afin de ne pas
al16rer cxag6r6rnc'nt les propri6t6s de produits des-
tin6s fr6quemment, en dehors des analyses, a des
cssais de vaIorisdtion lets que l’aggIom6ration, la
carbonisation, etc. . .

Les 6chantillons arrivant au Iabordtoirc de con-
tr6Ie sont constitu6s presque excIusivement, soil de
produits provenant du Iavage de Fines 1)rules (Id\,6,
pro£luit interm6diaire, mixte, schiste) pr6Iev6s dans
les lavoirs de charbonnages ou sur notre installation
piIote et qui contiennent p6n6raIement is a 20 %

d’eau, soit de mousses et de failings de flottation
provenant de ceIlules de Iabordtoire, semi-industrieI-
les ou industrieIIes

Le premier probIdme qui se pose est celui de l’6li-
mination de I’eau contcnuc dans ces diFf6rents
6chantiIIons.

11. Etuve & circulation forc6e.

Les produits inf6rieurs a 5 ou lo mm prove-nant
des Iavoirs a fines et cont('nant is a 20 % d'edu
sant s6ch6s 'thermiquement dans une 6tuve a circu-

a

aPIIII
;iI

i

Fig. 1
12. Trdtement des pulpes schlamrneuses.

Iation forc6e. Cette 6tuve (Fig. 1 ) est constitu6e par
4 6tages identiques dont 1’un est repr6sent6 sch6ma-
tiquement a Ia figure 2. Un ventilateur centrifuge I
refouIe de I’air, par les tuyauteries 2, dans deux

Les mousses et tailings de fIottation sont g6n6ra-
lement dissoci6s en difF6rentes fractions granuIom6-
triques, car on a int6r6t a 6tudier s6par6ment Ie com-
portement de ces fractions dU cours de la FIottation

Fig. 2.
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gine sur de grands FI,ICons coniques en verre. Nlais
a Id suite de l’6cIdtement dc pIusieurs de ces fIacons,
nous Ies avons rempIac6s par des bonbonnes en
acier munies d’un roulot conique normaIis6, d’une
prise rapide pour Id connexion du \’ide et d’une
vdnne de viclange & Id base

Lorsque Id filtration est termin6e, It's patcaux ob-
tcnus sont s6ch6s supcrficieIIemen[ par infrd-rouges
pour permettre Ieur manipulation, le s6cllage 6tdnt
cc>mme pIus h,lut, compI6t6 i l’6tuvc

Les quantit6s dc schlamms, pr6Iev6cs dans les
inslallations cIe flottation induslric-IIes ou semi-in-
dustrieIIcs, gonE r6n6raIcm€'nt Irop importantes pour
6tre analys6es cn Idboratoire en totdlit6

Pour diviser ces 6chdntiIIons, de mame que pour
pr6parer des s6ries de penIs 6chdntillons identiques
pour Ies essais de flottation en ceIIules de labora-Fig. 3.

Les 6chantillons entrant du laboratoire sont tout
d’al)ord soumis a un criblage sous eau a une maiIIe
variant de SO microns a o,2 mm sui\,ant les n6c-ess,i_

tds de Id recllercIle. Cette op6rdtion se fail sur des
lamis normalis6s pldc6s sur un fond sp6ciaI muni
d'un oriFice de viddnge, I’ensemble reposant sur le
plateau d’un petit vibrateur 6lectromagn6tique
(fig. 3).

Les rc'Fus dc cc lamisafc Ilumidt' son[ d6bdrrdss6s

de Ia Plus grande partie de leur eau au mo\,en de
s6cheurs 6lectriques a rayonnement infra_rouge
(fig. 4), Ie s6chaEje 6tant compl6t6 dans une 6tuvc
normale. Ces produits secs, d’oil Id plus grande
partie des 6l6mcnts tri's Fins on[ 6t6 6jjmin6s du
pr6aIdble, se pretent dIors sans difficuIt6 a un !rac_
tionnement granuIom6trique pdr vote sdclle.

Le pass6 du cribIdgc humicle, qui se pr6sentc sous
forme cI’unc' suspension tres diIu6e de solides tres
fins, est envoy6 sur des fiItres Buchncr de prande
fapacit€; (Fig. 3) . Ces filtres 6tdient monKs a I’ori-

Fig. 5

•r

+ 11

M
_,aBId

loire, nous avons construit un 6chdntillonneur de
pulpe (fig. 5).

Il est constitu6 d’un r6servoir conique sup6rieur
cl’alimentation oil les solides sont maintenus en
suspension par des injections d’air comprim6, d’un
distributeur rotatiF actionn6 par un petit moto-
r6ducteur et d’une couronne diviseuse a 12 sections
La puIpe est recueiIIie dans 12 entonnoirs d’o& iI est
possible de la distribuer suivant les besoins dans
une s6rie de r6cipients.

Cet 6chantillonneur permet cIe pr6lever un 6(:han_
tiIIon partiei repr6sentatif 6quivalent a la moiti6, au
tiers, dU quart, au sizi ame ou au douzidme de
I’6chantiIlon initial. La pr6cision de coupure est de

2%+Fig. 4



Juin 1961 Les l4borato ites de pr6pwation des cbmbons d'lnicbm 693

2, CRIBLAGEr BROYAGE
ET ECHANTILLONNAGE

Ces operations ont 616 group6es car elles consti-
tuent les principaIes sources de poussi dre.

Le laboratoire dispose de l’appdreiIlage suivant :

Pour le criblage

– D’un tdmis rond de fabrication dIIemande a
aIimentation centrdle et mouvement h6IicoTdal des
produits. Ce tamis a mdrcIle continue corrvient pour
le criblage de quantit6s as.sez importantcs dc produit
a des maiIIcs comprises entrc o,5 et 5 mm et Iors-
qu’on ne recherclle pas une pr6cision cIe coupure
compdrdbIe a ceIle exig6e pour le conlr6Ie granuIo-
m6trique.

De s6ries de tamis de contr6le sui\’ant les nor-
mes AFnor ct Tyjer, utiIis6s sur une machine a ta-
miser < Rotc)lab » de construction franc,,lise (Fig. 6).

Fig. 7.

Pour l’6chantillonnage

– D’un diviseur rotatif cl’6chantiIlons et de dif-
F6rents riFFleurs qui onI 6t6 d6crits dans Ie Bulletin
technique n'’ lo.

Le tamis ron(J, le concasseur a machoires, le
bro)'eur a cylindre et l’6chantiIIonneur rotatif, qui
sont des appareils assez volumineux et d6gagent
beau(-oup de poussii.re, ont 616 enferm6s dans un
bali m6tdIIiquc (fig. 8) plus ou moins llerm6tique,
dont I’int6rieur est mis en d6pression dU mo)’en d’un
ventilaleur. Ce batt est form6 d’une cllarpente en

qui a::urent un -dCC as dis6 aux dpparcils pour les
best)ins de l’('ntrc.tien. I,’aTim(-ntation sc Fdit au
mo\,en de tr6mies et de doseur'i viI)rants, solidaires
des capots et qui s’escdmotent dorIC Iorsqu’on reIdve
ceux-ci.

La seule sotlrce dc poussiarc qui sul)siste provient
de la manipuIation des produits (vidange des 6tu-
yes, remplissage de tr6mies d’aIimentation, etc. . .)
et eIIe est pratiquemcnt impossibIe a 6Iiminer.

V i++J IIM
::;, .b'
I

F IJ

Fig. 6.

Pour le bru),age

D’un conca5scur a machoires et d’un bro)’eur
a cylindres lisses.

D'un broyeur vibrant pour la r6duction des
6chantillons a la finesse n6cessaire pour les anaIy-
ses (fig. 7) . Ce broyeur est constitu6 par un chassis
auqueI est communiqu6, par des baIourds, un mou-
vement de vibration circuIdire dans un pIan Lori-
zontaI. Ce chassis porte six r6cipients contenant un
anneau et un noyau cylindrique, Ie tout en acier trds
dUE Les 6chantiIIons d'une centaine de grammes au
maximum sont introduits dans ces recipients et
broy6s par Ie mouvement rapide de I’anneau et du
noV au . Fig. 8.
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3. ANALYSE EN LIQUEURS DENSES Dans notre installation, nous avons essay6 de a_
soudre simuItan6ment trois probIdmes! i savoir ;
l’6Iimination totaIe dcs vapeurs nocives, l’acc6I6ra-
tion des op6rations et la pr6cision des analyses.

Les anaIyses densim6triques pour l’6tabIissement
de courbes de IdvabiIit6 et de partdge de Fines in_
F6rieures a lo mm se font dans des Iiqueurs lenses
organiques a base de benzoI, t6trachIorure de car-
bone et bromoForme. Ces trois Iiquides scInt relative_
ment volatils et 6mettent des vapeurs assez toxiques
et tres denses (respectivement 2,70, 5,33 et 8,77 fois
pIus Iourdes que 1’air)

La tdbIe de travail, dont Ies figures 9 et 10 don_
nent des vues d’ensemble et qui est inspir6e dans
ses grandes Iignes d’une r6aIisdtion anaIogue du
laboratoire de la PIC a FontainebIeau! rempIit a Ia
Fois les fonc[ions de manutention1 fiItration et

!!)
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command6e par la serie de vannes 2 et ceIles-ci sont
envoy6es dans I’un des trois bacs de traitement
grace aux jeux de \’annes 3. La s6paration des flat-
tants et des plongeants se fail au moyen de doubles
bacs a clapets qui seront d6crits plus Ioin.

Aprds usage. la Iiqueur s’6coule dans les fiItres 4
par ouverture des \,annes 5

Cci filtrcs (Fig. 13) , Iravaillant sous une pression
d’air comprim6 d’environ 2 kg/cm2, sont constitu6s
par une viroIe d'acier surmont6e d’une cdIotte spIl6_
rique et munie d’un fond conique. La surFace FiI_

Irante est form6e d’une 6paisse tale d’dcier perFor6e
rccouverte d'un Feutrc ct d’une Feuille de papier
filtre, le tout 6tant maintenu cn place au mt>yen
d’un Iourd anneau en acier. Une porte de visite per_
met le nettoydge et le remplacemen[ p6riodique du
papier-FiItre.

mB

Fig. 12.

stockage des Iiqueurs denses et d'analyse et s6chage
des 6chantiIIons.

Il est important d'automatiser toutes les op6ra-
lions auxiliaires (manutention et fiItration des Ii-
queurs et s6chage des 6chantillons), car ce sont
eIIes qui donnent lieu au d6gagement Ie plus im-
portant de vapeurs et iI est difficile de Ies r6aliser
manueIIement dans de bonnes conditions de venn-
lation.

La figure 11 donne un scIdma de principe de
l’instaIIation. Une s6rie de r6servoirs en acier in-
oxydabIe, munis de niveaux, contiennent Ies r6ser-
ves de Iiqueurs de diff6rentes densit6s (fig. 12). On
peut observer a Ia figure 11 que Ia table est divis6e
en deux sections qui n’onE en commun que Ies r6_
servoirs a t6trachIorure de carbone (densit6 1,60),
la section de gauche travaiIIant sur les m6Ianges

t6trachIorure-benzoI (densit6s inf6rieures a 1,60) et
la section droite sur les m6langes t6trachIorure_
bromoForme (densit6s sup6rieures a 1,60) . (-es deux
sections possddent Ieurs bacs de traitement et Ieurs

fiItres ind6pendants. La descente des Iiqueurs est

I

Fig. 14.

La liqueur s’6tant 6couI6e dans le fiItre. on ferme
les \’annes 5 et on ouvre l’admission d'air comprim6
(vannes 6). Cette pression a pour but d’acc6l6rer Ia
Filtration et de reFouIer la Iiqueur dans les r6servoirs
sup6rieurs en passant par Ies \,annes T. Un voyant
8. plac6 sur Ia conduite de refouIement, permet
d’observer la fin de I’op6ration. Les \,annes de d6_
charge 9 permettent aIors I’6chappement de I'air
cornprim6 restant dans Ie circuit.

La figure de proFiI 14 montre le systdme de venti_
lation.Fig. 13.
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Les vapeurq lourdes onE terrdance a stagner dans
la cuvette IO de la table de travail. Ces vapeurs sont
6Iimin6es par un courant d’air en nappe horizon-
taIe, cr66 par un soufflage d’air £rais par le capot rl
et une aspiration a travers la grille 12.

La conduite g6n6raIe d’aspiration 13 est 6gale-
ment en communication avec toute I’enceinte int6-
rieure de 1’installation de sorte que ceIIe-ci est

constamment en l6gdre d6pression et que les petites
quantit6s de vapeurs qui s’y r6pandent Iors de cer-
taines op6rations ne peuvent se d6gager vers I’ext6-
rieur et sont rapidement 6limin6es

Derriere les bacs cI’analyse 14, la table comporte
une s6rie de perforations rectanguIaires dans les-
quelles viennent s’emboiter les r6cipients contenant
les fIottants et les pIongeants humides. Ces perfora-
tions d6bouchent dans une gaine reIi6e a un venti-
lateur centrifuge. Celui-ci cr6e, a travers Ie lit de
produit humide, un Fort courant d’air qui assure un
s6chage rapide grace a la voIatiIit6 6Iev6e des Ii-
queurs utiIis6es.

La Figure is donne un sch6ma de I’appareiIIage
uEiIis6 pour la s6paration des flottants et des pIon-
geants dans Ies diff6rentes Iiqueurs (voir 6galement
figure lo) . 11 est constitu6 de deux r6cipients en
[aiton s’emboitant l’un dans l’autre

Le r6cipient ext6rieur est muni a sa base d’une
toiIe m6taIIique a mdiIIes fines qui retient Ies plon-
geants. Sur une petite console 1 vient se poser le
r6cipient int6rieur. Celui-ci est pourru de deux cIa-
pets 2, munis 6galement de toiIes m6taIliques dont
le mouvement est synchronis6 par les secteurs den-
t6s 3, et dont l’ouverture et la fermeture sorrt com-
mand6es par le levier 4. Le maintien en position
ouverte ou ferm6e est assur6 par le ressort S.

Le fonctionnement est tres simple ; Ies deIL\ r6ci-
pients emboit6s sont pIong6s dans Ie bac contenant
la liqueur d’analyse, les ciapets 6tant en position
abaiss6e. On introduit I’6chantillon de charbon, on
Iaisse Ie temps a la separation de s’op6rer complete-
ment, puis on reldve Ies cIapets en actionnant Ie le-
vier 4. On extrait alors le r6cipient int6rieur qui
entraine la totaIit6 des flottants puis Ie r6cipient
ext6rieur qui ne contient plus que Ies pIongeants,
les deux r6cipients 6tant pIac6s d,ms Ies logements
de s6chage a l’arriare de la table.

Fig. 15.

Cette m6canisation des op6rations pr6sente
pIusieurs avantages :

a) Les dangers d’intoxication sont r6duits au mi-
nimum

b) Les Iiqueurs sont automatiquernent fiItr6es
apr as chaque emploi, ce qui contribue Iargement a
la pr6cision des analyses.

c) L’empIoi des doubles r6cipients a cIapets as-
sure une s6paration pr6cise entre fIottants et plon-
geants sans agitation ind6sirabIe de Ia Iiqueur.

d) La duNe des anajyses est sensibIement r6-
duite, Ie principal frein provenant de Ia n6cessit6
de s6cher les 6cllantillons apres chaque passage
dans une liqueur.
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Chronique des Acciden+s (*)
(3' suite)

par Ph. DASSARGUES,
Ing6nieur au Corps des Mines.

FOND 2. Diuision Lidge – 26 januier 1954 d O h 30 –
Un surueillant tu6 – P. V. Ing6nieur Put.

L’accident a eu lieu au coupement de la voie de
t6te d’une taiIIe chassante expIoitant une couc,he
en pIateure et de r,20 m d’ouverture.

Le front de Ia taiIIe se trouvait a deux hav6es.

soit 2,SO m environ en avant du front de Irosseye-
ment de Ia voie de tae. Ce bosseyement se faisait
excIusivement dans le mur. A front de ce bos-
seyement, une pIate-beIe de 2,40 m de longueur
6tait appIiqu6e au toit, r6gulier, et soutenue par
deux bois espac6s de 2, lo m. A o,65 m en arriare
du front de ce bosseyement commengait Ie soutdne_
nFnt d6FinitiF.

Au moment oil le surveiIIant sortait de la taiIle
pour p6n6trer dans la voie, une pierre de ol80 m
X 1,70 m et de o,SO m d’6paisseur se d6tacha du
toil, brisant la pIate-b6Ie, renversant Ies deux mon_
tants, et atteignit le surveiIIant a Ia t6te.

L’enqu6te montTa que cette pierre provenait d'une
cloche et que son 6paisseur 6tait teIIe que I’auscnII_
tation, faite au poste du malin pr6c6dent, pouvait
ne rien laisser soup$onner.

Cause probable : fortune.

Eboulements survenus dms les tailles
on dehors do l'abattage.

I. Dtuisiorr Liege – 21 j6urier 1954 d 4 h 15 –
Un ouurier tta – P. V. de I'Ing6rtteur Principal
Fraikin.

L’accident s’est produit dans une couche, pr6sen-
tant une ouverture de l’ordre de 1 m et une pente
de 40 a 5o', expIoit6e par gradins renvers6s, de 9 m
de Iongueur avec boisage chassant et hav6e de
1,30 rn.

Le toil et Ie mur onI g6n6raIement une tenue sa-
tisfaisante, mais Ie chart)on est assez friabIe

Le d6houiIIement du gradin sup6rieur se trouvait
pouss6 a 4,SO m en avant du front de Ia voie de t6te
et Ia couronne de ce gradin se trouvait 1,50 m pIus
haul que Ia couronne de cette voie

Dans Ia partie inf6rieure de ce gradin apparais-
sait un relais transversaI diminuant de 30 cm envi-
ron, et vers l’amont, l’ouverture de la couc-he

Au poste d’apras-midi, un 6bouIement de cbarbon
et de toit s’6tait produit a hauteur et a l’amont du
front de Ia voie pr6cit6e et avait 6t6 contenu par un
barrage en bois.

Au d6but du poste de nufF suivant, I’ouvrier bos_
seyeur, qui d6bitait une grosse pierre, entre Ie front
de taiIIe et Ia voie, ful surpris et tu6 par un 6bouIe_
ment qui affecta toute la t6te de taiIIe et qui rendit
les op6rations de sauvetage teIIement difficiIes qu’iI
faIIut 4 jours pour reprendre la victime

Les constatations faites indiquent que Ie reIais
6tait en r6alit6 l’amorce d’une lentiIIe de Faux-toit
couvrant toute la partie sup6rieure du gladin entre
le front du gradin et ceIui du bossevement

Cause probable : Insuffisance du boisage.

3. Diuision Borinnge-Centre – 31 januter 1954
a r h 45 – Un foudroyeur tug – P. V. Jng6-
nieur Cazier.

Unc taiIIe Ctait en activit6 dans une couche de
1,60 m d’ouverture, incIin6e a 20 %, et dont le toit
cst de mauvaise qualit6. Le soutanement 6tait r6alis6
par des b6les rondes de chassage pos6es sur 4 6tan.
gons en bois et portant des scIimbes

Le contr6Ie du toit 6tait assur6 par foudroyage
sur des piles de bois 6quarris# d6mont6es et r66di_

fi6es dans Ia hav6e suivante durant Ie poste de nuit.
DeIL\ ouvriers, durant ce poste, d6montaient une

pile pour la r66difier dans la hav6e voisine. IIs onI
6t6 surpris par I'6bouIement d’une cIo t~he situ6e en_

(+) Voir introduction dans 1e num do de mai 1956
1-- suite dans le num6ro de novembre 1956
2"' suite dans le num6ro de juin 1958.
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tre Ia pile et les fronts. Le boisage a 6t6 partieIle-
ment renvers6. Un des deux hommes a 6t6 pris sous
l’6bouIement

L’enqu6te a montH que le boisage 6tait incom-
pIet et que la respiration artificieIIe n’a 6t6 prati-
qu6e sur la victime que durant queIques minutes.

Cause probable ; InsuFFisance du boisage.

qu’elle avait plac6s dans la deuxidme hav6e ant 616
retrouv6s renvers6s

L’enqu6te a montH qu’a I’endroit de 1’accident
les b6les montantes n’6taient pas pIac6es bout a
bout, mais 6taient plac6es a une distance de o,40 m
a o,80 m 1’une de l’autre. car on devait faire tour-
ner le front de taiIIe et 1’on avait donc pris des
hav6es pIus Iarges que normalement. Dans l’espace
non bois6 entre Ies deux hav6es, on avait plac6 de
loin en Iain un 6tangon m6taIIique surmont6 d’une
petite b6Ie m6tallique. Le foudroyage s’est donn6
non seuIement sur Ia largeur de la 2nle hav6e a
foudroyer, mais est aII6 jusqu'a l’extr6mit6 post6-
rieure de la hav6e des fronts.

Cause probable : Insuffisance du boisage.

4. Diuision Borinage-Centre – 2 jaurier 1954 a
2 h – Un aide-fouriro\,eur tui – P. V. Ing6-
nieur Laref.

Une taiIIe 6tait en exploitation dans une couche
de o,80 m a o,90 m d’ouvertnre et inclin6e a 35'3. La
veine 6tait surrnont6e d’un banc de schiste de

o,75 m suivi d’un veiniat de o,30 m. Vers Ie milieu
de la taiIIe passait un reIais qui abaissait de o,so m
le toit du c6t6 amont pendage.

Le boisage 6tait constitu6 de b6les chassantes
pos6es sur 4 6tangons en bois. Le contr6Ie du toit
6tait assur6 par le foudroyage du toit sur des piles
de bois 6quarris.

Lors du d6montage de I’une de ces piles que 1’on
devait r66difier dans la hav6e suivante, Ie bas-toit
s’efFondra jusqu’i front sur une longueur de 6 m
en amont du reIais, tuant I’aide-Foudroyeur.

L’enqu6te a montH que, maIgr6 I’ordre £ormeI de
la direction de n’utiliser pour Ies piles que des bois
6quarris, on rempIagait souvent les 6I6ments per(Jus
ou manquants par des bois ronds en attendant les
autres. De plus, des 6I6ments de soutdnement
n’6taient pas coup6s a l’arridre. E:nfin, aucun soutd-
nement particuIier n’6tait ex6cut6 pour soutenir les
terrains de Ia crate du reIais.

6. Diuision Chart£roi-Namur – 25 f6vrLer 1954
a /6 h – Un surueillartt tu6 – P. V. Ing6nieur
Vrancke II,

L’accident est survenu dans une taiIle de 15'’ de
pente, oil Ia veine, FriabIe, de 95 cm d’ouverture,
comportait un toit de quaIit6 m6diocre.

Au dal)ut du poste d’aprds-midi, subsistait un sLot
de chart)on de 1,25 m de Iongueur, qu’un surveil-
lanl enIevait a Ia pelle tant le charbon 6tait Friable.

Pendant que l’ouvrier, pIac6 un peu pIus bas, se
pr6parait a ex6cuter le soutdnement d6finitiF, Ie
surveiIlant, a I’emplacement du stot, fut tu6 par la
chute inopin6c d’une pierre du toit.

L’enqu6te a montr6 I’inexistence cIe sout&nement
provisoire et des cl6ficiences du sout&nement en aval
du sLot.

Cause ; Insuffisance du soutenement.

Cause probable ; Insuffisance du boisage. v. Diuision Lidge – 2 mars 1954 d 4 h – Un
fourlrv)eur tui – P. V. Ing6nieur Stussen,

L’accident s’est produit dans une taille de 260 m
de longueur, expIoitant une couche de 1 ,25 m d’ou-
verture et de lr'’ de petIte.

Le soutdnement 6tait constitu6 de beIes m6taIli-
ques montantes de 1,85 m de longueur, port6es par
deux 6tangons m6taIliques GerIach et espac6es d’en-
viron I m.

Le contr6le du toil 6tait assur6 par foudroyage
sur une Iigne de m6capiIes.

Etant donn6 Ia longueur de la taiIIe. Ie fou-
droyage 6tait Fail par lo 6quipes de 2 hommes, tra-
vaillant en montant, chacune ayant une vingtaine
de metres a foudroyer.

Ann de retarder Ia chute du toit aux points de
jonction du travaiI de deux 6quipes voisines, la
dernidre beIe m6taIIique a retirer 6tait pr6aIablement
encadr6e par deux beIes en bois montantes plac6es
sur detLX bois.

Lors de 1’accident, Ie foudroyeur a introduit le
buste dans la zone a foudroyer, car iI 6tait g6n6 par
deux piIes trop rapproch6es. Contrairement b I'habi-

5. Diuision C:ampine – 12 f6urier 1954 a ll h –
Un foudroyeur tu6 – P. V. Ing6hieur Timmer-
FrIaRS.

L’accident s’est produit dans une taiIIe de r60 m
de Ionweur expIoitant une couche de o,82 m d’ou-
verture et de 6' de pente. Le soutdnement 6tait
constitu6 de b6Ies m6taIIiques de 2 m ou de beIes
en bois de r,80 m, pos6es d’abord sur deux, ensuite
sur trois 6tangons couIissants GerIach et pIac6es
perpendiculairement au front.

NormaIement dans Ia taiIIe, avant Foudroyage, on
trouve deux b6Ies montantes bout a bout, ce qui
donne une Iargeur IiI)re d’environ 4 m correspon-
dant a 2 hav6es. Aprds foudroyage d’une hav6e, iI
n’en reste qu’une, ce qui r6duit cette Iargeur a 2 m
environ.

Un Foudroyeur venait d’enIever Ie dernier 6tan-
gon d’une b6le i retirer Iorsque Ie toit tomba sur
2,so m de longueur, 2,80 m de Iargeur et o,55 m
d’6paisseur. La victime qui se tenait dans une partie
non bois6e fut tu6e. QueIques bois provisoires
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tude, Ie toit se foudroya imm6diatement culbutant
le soutdnement provisoire. L’homme lut morteIIe-
ment bless&

Cause : Organisation du travail insuffisante.

d6liteux, ce boisage 6tait compl6t6 par un garnissage
de \vacles.

Le contr6le du toit 6tait assur6 par une Iigne de
piles de bois 6quarris 6tabIies entre les b6les et que
I'on d6pIagait en direction de hav6e en hav6e, cha-
que jour, en progressant de I'amont vers l’aval ;
aprds d6pIacement des piles, Ies 6tanc,ons situ6s im-
m6diatement a I’arri ere de ceIles-ci 6taient. autant
que possible, abattus ou r6cup6r6s suivant qu’ils
6taient en bois ou en m6tal.

Deux ouvriers venaient de d6monter une pile et
la reconstruisdient dans la llav6e voisine. Au cours
de ce travaiI, I’un d’eu\ se trouvait a genotL\ entre
les decL\ trongons de piles lorsqu’un 6tangon voisin
sc d&Dba, ce qui provoqua un petit 6boulement oc-
casionnant des blessures mortclles a cct ouvrier.

Cause ; Fortuite.

8. Diuision Li age – 18 mars 1954 d 18 h 30 –
Un !oudroyeur tu6 – P.V. Ing6nieur Michel.

L’accident s’est produit dans une taille expIoitant
une couche de o,so m d’ouverture et 18'’ de pente.

Le foudroyage se fai5ait sur des piIes de bois
6quarris, d6mont6es et remont6es dans la hav6e sui-
want e

Deux ouvriers venaient de d6monter une pile et
la reconstruisaient dans la hav6e voisine. Au cours
de ce travail, I’un d’eux qui se tenait a I’empIace-
ment de la pile d6mont6e, a 6t6 tu6 par Ia chute
d’une grosse pierre d6tach6e du toit.

Causes : Imprudence de Ia victime et organisa-
tion du tra\tail non appropri6e. ll . Dio Isbn Campine – r'r auNt 1954 tIers 1 h 45

– Un surueillant Itd – P. V. Ing6nieur
Deckers.9. Dir,is ion Campine – 19 mars 1954 d O h 15

Un ajusteur tu6 = P. V. Ing6nieur Deckers .

L’accident s’est produit dans une taiIIe exploitant
une couclle de r,30 m d’ouverture et de 8'’ de pente
et 6quip6e d'un panzer-rabot WestfaIia.

La coucIre pr6sentait sur 13 m de Iongueur une
IentiIIe gT6seuse, de o,93 m d’6paisseur et s’inter-
calant entTe le charbon et Ie tait

Le soutdnement 6tait constitu6 de b6Ies articu-
I6es permettant Ie porte-a-Faux, pIac6es perpendicu-
lairement au front et port6es par des 6tan(,ons m6tal-
liques.

Durant le poste d’entretien, un ajusteur r6parait
Ia coIonne & air comprim6, a Irauteur d’un endroit
o& la lentiIIe gr6seuse 6tait en porte- b-faux de
o,40 m sur le charbon sousjacent. Soudain, un pan
de 6 m de Iongueur de cette IentiIIe, a bascuI6, 6cra-
sant l’ouvrier contre Ies haussettes du convoyeur.

L’enqu6te a montr6 qu’une cassure a favoris6 Ie
d6coIlement du bloc et que Ia surveillance n’avait
pris aucune mesure pour 6viter le renversement d’un
pan de cette IentiIIe sous IaqueIle Ie chart)on se d6-
robait

Des poursuites Furent intent6es contre Ie chef-
F)orIon .

Cause : N6gIipence de Ia surveillance.

L’accident s’est produit dans unc taille de r60 m
.exploitant une couche de o,95 m d’ouverture et de
7'’ de petIte. La taiIIe est 6quip6e d’un panzer et le
soutenement permet Ie porte-a-Faux.

Dans cette taille. Ie soutdnement normal a fait
pIace, & hauteur d’un d6rdngement oblique, a un
soutdnement r6aIis6 par des b6les montantes en bois
de 2,so m a 3 m de longueur et pIac6es sur deux
6tangons m6talliques. Ce d6rangement consiste en
un reIdvement du toil de 36 cm du cdt6 de I’avaI-
pendage et des Fronts.

Pour 6tangonner a cet endro'it, on avait pIac6
un garnissage de scIimbes et travers en bois, Ie tout
prenant appui sur les b6Ies par de courts piIots en
bois.

Un surveillant fut tu6 a cet endroit, soit par Ia
chute d’une pierre, soit par un bois culbut6.

Cause ; Soutdnement local inad6quat.

I

El

li

r 2. Division Charleroi-Namur – 23 aura 1934 tiers
2 h 30 – Un coupeur de uoies bless6 morteUe-
merIt –P. V. Inq6niclrr Mourt,au.

Dans une taille expIoitant une veine, a toil tres
dtlr, de r,40 m d’ouverture avec une pente de 26'>,
le rembIaydge 6tait assur6 par les torres de fausses-
votes non bois6es ct bosscv6es en c'ntamant Ie toil
sur 50 cm d’6paisseur par le tir de deux mines fo-
r6es a partir des fronts.

Apras avoir doul>16 la dernid're b6Ie au droit d’une
fausse-voie, et avoir for6 deux mines, Id vic time s’eF-
forgait de d6gager un FIeuret caI6 dans le deuxidme
troll sans y parvenir.

La victime fut retrouv6e en dessous de I'empIace-
ment de la detLxidme mine for6e, Ies jambes recoIl-
vertes par une prc>sse pierre lomb6e du totE.

lo. J)iuision Li age – 31 mars 1954 d 23 h so –
ITn fou({royeur tu6 – P. V. Ing6nieur Stasserr.

L’accident s’est produit dans une taiIIe chassante,
avan€ant journcIIemcnt d’une hav6c dc 1,13 m,
dans unc couche de 1,70 m d’ouverture, incIin6e a
23'’ et surrnont6e d’un toit en schiste tendre.

Le boisage consistait en b6Ies rondes de 3 m de
longueur, plac6es au toit suivant la pente a 1,15 m
d’axe en axe et soutenues par quatre 6tangons dont
certains m6taIIiques ; en outre, comme le toit 6tait
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L’enqu6te n’a pas permis de connattre Ies cir-
constances exactes de cet accident, mats cependant
Ia victime a 616 retrouv6e au-deli de la derni dre
hav6e

Cause probable : Imprudence de la victime.

seyement de Ia voie de t6te se faisait uniquement
dans le toit et a I’outil

Au cours de ce travail, une pierre de soo kg envi-
ron se d6tacha du toit, tomba sur un barrage destin6
a retenir les terres, Ie brisa, fut d6vi6e dans la ha-
v6e des fronts oil se trouvaient des t6Ies, d&’ala dans
la taiIIe en brisant deux autres barrages et vinE L)Ies-
ser gridvement un ouvrier foudroyeur occup6 a 27 m
de la vote de t6te.

13. Dijl tsion Charleroi-NamtLr – 29 audI 1954 a
4 h 20 – Un joudroveur tu6 – P. V. Ing6nieur
Bernier,

Une taiIle de 195 m de Iongueur 6tait en exploita-
tion dans une couche de 2,10 m & 2,40 m d’ouver-
ture, et roD a 15') d’inclinaison. La veine se compo-
sait de deux sillons s6par6s par un banc d’escaiIIe.
Le siIIon sup6rieur, form6 de charbon ten(ire, avait
une puissance de 1 ,10 m environ.

Le soutdnement 6tait forma de b6Ies en bois po-
s6es sur 4 6tan(,ons et plac6es paraTIeIement au
front

Le jour de I'accident, a l’int6rieur de la taiIIe,
apras abattage et bo'isage jusqu’i front, Ie siIIon du
toil s’6tait eFfrit6 et d6taclr6 sur une profondeur de

r,40 m environ et une longreur de front de 5 a 6 m.
Pour assurer le maintien du toit dans cette zone,

un ouvrier avait pIac6 deux scIimbes entre Ia der-
nidre File de b6les et Ie Front de taiIIe. II 6tait occup6
a en placer une troisidme Iorsqu’un bIoc de pierre
de forme pyramidaIe se d6tacha du toit et s’abattit
sur lui, Iui 6crasant la t6te contre un 6tangon rM-
taIIique.

Cause probable ; Insuffisance du soutdnement.

Cause probable ; Fortuite.

16. Division Borinage-Centre – 29 juin 1954 d 3 h
– Un coupeur de uoies tu6 – P. V. Ing6nieur
Lilet .

Un coupeur de voies 6tait occup6 au poste de
nuit au creusement de fausses-voies dans Ia taiIIe
expIoitant une couche de 60 a 80 cm d’ouverture et
30 a 35') de pentc.

Le soutdnement consistait en pIates-bales de 3 m
dc Iongueur, pIac6es paraIIdIement aux Fronts et
soutenucs par 4 6tanl,ons en bois. La hav6e avait
r,30 m de Iargeur et I’on plat,ait 6gaIement s a 6
Iambourdes transversaIement

Le contr6Ie du toit 6tait assur6 par 6diFication
d’6pis de rembIais constitu6s de pierres provenant
du coupage des fausses-voies.

Un ouvrier s’occupait a placer une b6Ie de doll-
bIage en face d’une Fausse-voie Iorsqu’iI ful enseveli
par un 6bouIement du toit sur une Iargeur corres-
pondant a ceIle de la dernidre hav6e au droit de
cette £ausse-voie.

L’enqu6te a permis de constater la pr6sence d’une
pile de bois 6difi6e dans Ia derniare hav6e juste au-
dessus de la fausse-voie.

14. Diuision de Li age – 5 juin 1954 a 1 h – Un
ouurter bossepeur tu6 – P. V. Ing6nieur Philip-
part .

L’accident s’est produit dans une taille expIoitant
une coucbe de 3o" d’incIinaison et de o,70 m d’ou-
verhne y compris un faux-tait abattu. Le gout&ne-
ment 6tait constitu6 de pIates-b6Ies de 2,4D m de
Iongueur soutenues par 3 bois et plac6es paraIIdle-
ment aux fronts. La longueur du toit libre de sou-
tenement entre Ies files de baIes variait de o,75 m
a r,02 m a I’cndroit de I’accident

Le rembIayage de Ia taiIIe se faisait avec les terres
provenant du coupage de fausses-voies cadr6es en
arridre.

Une pierre s’est d6tach6e du toit au droit de cette
fausse-voie mais dans la hav6e des t6Ies, tuant un
ouvrier qui devait arranger ces tales.

L’enqu6te n’a r6v6I6 aucune anomaIie.
Cause probable : Fortuite.

Cause prvbable ; Fortuite.

17. Diuisior1 Borinage-Centre – 4 juillet 1954 wars
2 h so – Un ouurier tu6 – P. V. Ing6nleur
jasso.

Une taiIIe inclin6e a 12Q 6tait ouverte dans une
couche de 1,70 m d’ouverture et on la rembIayait
normaIement a 1’aide de terres provenant de fausses-
voies coup6es dans Ie toit.

On la boisait a 1’aide de beles de 3 m que 1’o.n

doublait ensuite par juxtaposition de beIes sembIa-
I)les. En outre, avant de couper une fausse-voie dans
une hav6e, on pIagait encore une b6Ie suppI6men-
taire en face de la fausse-vote dans la hav6e sui-
vante

La veille du jour de I’accident, une p6nurie de
personnel n’avail pas permis de rembIayer Ia hav6e
arriare, dans IaqueIIe on avait 6tabIi des piIes de
bois.

La victime devait proc6der le Iendemain au cou-
page de Ia fausse-voie et le porion l’aida d’al)ord a
d6placer une pile qui se trouvait dans la Lava a

15. Diuision Charlerot-Namur – 28 juirr 1954 a
23 h so – Un foudroyeur bless6 griauement –
P. V. Ing6nieur Mignion,

Dans un chantier oil I’incIinaison de Ia veine
6tait de 3o') et I’ouverture de 70 cm a 1 m, Ie bos-
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couper. Quelque temps aprds, un 6bouIement se
produisit affcctant tout l’espacc compris entre Ia
Fausse-voie et Ie ferme. Les b6les se renversdrent vers
les fronts sans se briser et la victime Fut retrouv6e
tu6e dans Ia hav6e des Fronts

Cause probable : Fortuite.

Le soutdnement 6tait constitu6 de pIates-b6Ies de
2,so m et 3 m de Iongueur, pIac6es paraII element
au front de taiIIe et soutenues par trois 6tant,ons
en bois.

Le contr6Ie du toil 6tait assur6 par rembIayage
partiel avec des terres provenant du coupage de
fausses-voies. II restait deux hav6es Iibres

La b6Ie pIac6e entre la !"e et la 2"''3 hav6e, au
droit d’une Fausse-voie. 6tait cass6e et la victime
6tait occup€e a la doubIer lorsqu’elle fut surprise
par un 6bouIement du toit. Cet 6bouIement avait
3 m de Iongueur et 2 m de profondeur et aIIait jus-
qu’au ras du front, int6ressant Ies deux hav6es de
la taiIle.

Cause probable ; InsuFfisance du soutdnement et
du contr6Ie du toit.

18. Diuision Borinage-Centre – 7 ao at 1954 d is h
Un ouurier a t?cine tug – P. V. Ing6nieur

Cazier.

Un ouvrier a veine travaillait dans une taiIIe
ouverte dans une couche de r,60 m d’ouverture et
incIin6e a 20'). La veille du jour de 1’accident, il
n’avait pu terminer compIdtement sa tache et la beIe
des Fronts n’avait pu 6tre 6tangonn6e que par Ies

deux bois m6dians ; Ia tache est rest6e inachev6e
jusqu’au Iendemain. Le Iendemain, iI entreprit de
d6gager l’empIacement des bois d’extr6mit6, Iors-
qu un 6boulement se produisit, enseveIissant Ie mal-
heureux. II ful d6gag6 vivant mais mourut queIques
jours pIus tard.

Le soutdnement 6tait constitu6 de b6Ies rondes de
3 m de Iongueur plac6es paraIIdIement au front, soil-
tenues par 4 6tan(,ons et maintenant, appliqu6es au
toit, 6 a 8 scIimbes.

Cause probable ; Ihsuffisance de soutanement.

21. Diuision Liege – 6 octobre 1954 d 18 h 30
Un joreur tu6 – P. V. Ing6nieur Lecomle.

Dans une taiIIe chassante en activit6 dans une
couche de o,85 m d’ouverture et incIin6e a lo'), on
remblayait a l’aide de pierres dispos6es en 6pi de
part et d’autre de fausses-votes coup6es dans Ie toit.

Le creusement d’une de ces fausses-voies avait 6t6
arr6t6 pendant deux jours parce que I’intercalation
st6riIe de la couche 6tait devenue suFFisante pour
fournir Ies pierres n6cessaires a I’6diFication des 6pis
de remblai en cet endroit

Apras ces deux jours, I’intercaIation ayant dimi-
nu6 d'importance, il ful d6cid6 de reprendre Ie coil-
page de Iadite fausse-voie et deux ouvriers regurent

l’prdre de forer Ies trolls de mine n6cessaires en se
tenant entre Ie Front du rembIai et Ie front de taiIIe.
ContTairement a Ia consigne, 1’un d’eux, qui tenait
le perFora[eur, se plat,:a entre les 6pis de remblai et,
au cours du forage, il Fut tu6 par un 6bouIement
du toit.

Cause probable : Imprudence de la victime,

19. Diuision de Charteroi-Namur – 12 aoQt 1954
a o h 15 – Un Foudroveur tui – P. V. Ing6-
nieur Vrancken.

L’accident est survenu lors du foudroyage dans
une taille, oh Ia veine avait une ouverture de 80 cm
environ et une pente de r2' et oi le toit 6tait assez
d6liteux

Pour provoquer Ia chute du toit, on enIevait suc-
cessivement Ies 7 6tan I,ons m6talliques de Ia b6Ie
chassante de 3 m tout en pIagant 1 , 2 ou 3 montants
en bois, qui 6taient ensuite abattus avec un marteau
a long manche

La victime travaillait seuIe Iorsqu’un 6bouIement
se produisit, I’enseveIissant compI element ; l’6bouIe-
ment de 3 m environ de Iongueur et qui s’6tendait
jusqu’i proximit6 des Fronts, avail provoqu6 Ie bris
et le d6versement de la b6Ie que la victime commen-
c,ait a foudroyer et de ceIle imm6diatement en avant.
Vers Ie haul 1’excavation 6tait Iirnit6e par une
fourrure de charl>on de 2 cm d’6paisseur.

Cause probable; Fortuite.

22. D iuisior\ Centre-Borinage – 22 octobre /954
a 3 h 30 – Un hiercheur tu6 – P. V. Ing6nieur
Frenav.

L’accident s’est produit dans une taiIIe expIoitant
une couche de r,20 m d'ouverture et soa d’inclinai-
son.

Le soutdnement 6tait constitu6 de b6Ies dc 3 m
de Iongueur pIac6es paraIlaIement aux Fronts, sou-
tenues par 3 atarI(,ons m6taIIiques et portant 4 scIim-
bes. La largeur de hav6e 6tait de r,40 m. La dIensit6
de soutdnement est de o,74 6tanc,'on/m2.

Deux ouvriers 6taient occup6s a monler une pile
de bois. L’un des hommes se trouvait dans Ia
deIL\ieme bav6e et I’autre se trouvait dans Ia hav6e
des fronts. Un 6bouIement aIIant jusqu’i Front les
surprit. Le premier fut tu6 sur le coup ; Ie second,
indemne, put se d6gager.

Cause probable ; InsufFisance du ';out&nement.

20. Diu£sion Certtre-Borinage – 3 septembre 1954
a 22 h 30 – Un coupeur de uoies tta – P. V.
Ing6nieur Frenay.

L’accident s’est produit dans une taiIle expIoitant
une couche de 1,40 m d’ouverture et de 22'> d’incIi-
nais on.
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23. Diuiston C,ampirLe – 5 nouembre 1954 a lo it
– Un aballeur tu6 – P. V. Inq6niaur Tirr\mer-
TrI cms .

25. Diuision Char[eroi-Namur – 7 d6cembre 1954
a 5 h – Un foudro},eur bless6 mortellament –
P. V. Inq6nieur Manton.

L’accident s’est produit Iors du foudroyage dans
une taiIlc od la \’cine, de So cm d’ouverture, avait
une inclinaison de 2Dc)

Le soutenement 6tait constitu6 de plates-b6Ies de
3 m de Iongueur, plac6es paraltdlement au front,
soutenue3 par 3 6tanc,ons m6taIliques rigides a vis
et supportant 5 a 6 scIimbes.

Le contr6le du toit sc faisait par foudroyage. Le
bas-toit, gr6seux, 6tait trds raide. Pour renforcer la
Iigne de cassure, 2 6tangons m6taIIiques 6taient pla-
cCs sous Ia derni are bele, ceIIe-ci 6tant alors soute-
nue par 5 6tangons.

A I’endroit de I’accident, Ie bas-toit 6tait rest6
suspendu en porte-a-Faux sur une Targeur de deux
bav6es de r,20 m. Apr as avoir cnlev6 3 beTes en
montanE sans chute du toit, Ia victime abattait le
premier 6tangon de Ia b6Ie suivante Iorsque Ie Faux-
toit c6da, provoquant le renvcrsement de cette b6le :
un bloc de pierre vint renvcrser 4 6tangons m6taI-
liques de Id file pr6c6dente, recouvrant partielle-
ment la victime.

Cause probable : Fortuite.

L’accident s’est produit dans une taiIIe exploitant
une couche de 1 m cl’ouverture et de 6'J d’inclinai-
son. Cette taiIIe 6tait 6quip6e d’un panzer et com-
portait en cons6qucnce un soutanement Iaissant li-
bre Ie front de charbon.

Dans la taiIIc, iI existait une 6treinte partieIIe de
o,7’o m d’ouverture suivie de grandeurs de 1 ,65 m
d’ouvert ure

Le soute’nement 6tdit compos6 de 1)dIes de 1,so m
a 3 m de Iongueur, 6car16es de o,43 m a o,70 m, pIa-
c6es perpendicuTairement au front et port6es par
deux ou trois 6tant,ons.

Dans I’6treinte, on avail abandonn6 un stot de

chart>on dc 3,60 m dc Iongueur ct de 1,40 m de
lars,eur. Le panzer avait 6t6 d6plac6 et remis dans
la nouveIIe dII6e. Cepcndant, dans l’ancienne aII6e,
derriere le slot, une partie du toit s’6tait effondr6e
enseveIissant deux 6I6ments du panzer. Deux
ouvriers 6taient occup6s a Ies r6cup6rer a 1’aide d’un
pdldn lorsqu un 61)ouIement, ';urprc-nant Ies hommes,
s’est propd96 jusqu’i Front en contournant le stot.
Un des ouvriers s’en tira FaciIement, mais I’autre
fut tu6

1'e \’ide cr66 pdr l’6bouIcment avail 2 m de pro-
fondcur

Cause prob,able : Fortuite.

26. Diuision Centre-Borinaqp – 15 d6cembre 1954
a 3 h 45 – ITn iolld rovein 1116 – P. V. Ing6-
nieur Cajot.

L’accident s’est produit dans une taiIIe expIoitant
une couche dc o,TO m d’ouverturc et de lo a 18Q

d’inclinaison.

Le soutdnement 6tait assur6 par des 6tanc'ons m6-
taIIiques surmont6s de pIateaux carr6s en acier me-
surant o,40 m de c6t6. Les 6tanc,ons 6taient di5tants
de r,20 m dans Ies deux sens

L’operation de foudroyage 6tait r6alis6e en mon-
lanE par 6quipes de deux ouvriers. Pendant I’opera-
tion de d6caIage d’un 6tanc,on, les deux hommes
se tiennent normaIement dans la hav6e de circuIa-
tion.

Au cours de cette op6ration, l’ouvrier utilisant un
marteau a long manche fut Frapp6 par une pierre
qui tomba das que I’6tanc,on ful d6caI6. La victime
sembIe avoir imprudemment avanc6 la t6te sous Ia
zone de toit a foudroyer.

Cause probable : Fortuite ou imprudence de la
victime.

24. Dil,isiorr de Li age – lo nouembre 1954 a
21 h _so – ITn ioudro\.eur tta – P. V. Ing6nieur
b'lich£,I.

Dans unc tdiIle chassante, de 200 m de Iongueur,
en activit6 dans une couche de 1,T’o m d’ouverture
et lo'’ de pente, Ie soutdnement 6tait m6taIlique et
le rembiayagc 6tait obtenu par foudroyage du toit.
Le sout&nemen[ consistait en beIes montantes, de
2,to m de Iongueur, distantes de 1 m, port6es par
3 6tanc,ons pIac6s sous Ies extr6mit6s a raison de I
du c6t6 du front et 2 jointifs du c6t6 du remblai.

En outre, en vue du Foudroyage, un 6tangon sup-
pI6mentaire 6tait cal6 enlre toit et mur, dans 1’inter-
valle entre les beIes, dans l’alignement des 6tant,ons
jointiFs contingus au remblai. On foudroyait, en
montanE, la 3e hdv6e en arri are du front et Ie travail
se faisait comme suit

On enlevait d’al)ord un 6tant,on suppI6mentaire
et on le repIagait en position anaIogue dans Ia 2e
hav6e. On r6cup6rait ensuite les 6tangons de la beIe
voisine d’aval-pendage en commengant par Ies 6tan-
c,ons jointiFs, puis la b6Ie eIIe-m6me.

Un ouvrier foudroyeur qui, pour enIever Ie der-
nier des deux 6tangons jointifs d’une b6Ie, s’6tait
pIac6 dans I’inter\,aIIe entre ceIIe-ci et la suivante,
rut tu6 par un 6bouIement qui sun,int imm6df ate-
ment aprds Ie d6calage dudit 6tant,on.

Cause probable : Imprudence de la victime.

27. Diuision Charl£roi-Namur – 23 d6cembre 1954
a 16 h – 2 hiercheurs tMs – P. V. Inq6nieur
Nlignion.

L’accident est sur\’enu dans un chantier oil la
veine incIin6e de 65 a 35'’ et de 1,20 m d’ouverturc,
6tait exploit6e par quatre gradins renvers6s, de 6 a
12 m de Iongueur s6par6s entre eux par 1 ou 2 ha-
v6es de bourre. Le toit comportdt I m environ
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cl’escaiIIe en partie charbonneuse, puts un banc de
schistc fr6seux trds r6sistant.

Le soutanement 6tait constitu6 de pIates-b6Ies
chassantes de 3 m de Iongueur soutenues par 4 6tan-
c,ons en bois et portant 8 grosses scIimbes.

Le contr6le du toil 6tait assur6 par remblayage
clans la partie sup6rieure de la taiIIe et par des piles
de bois ronds &{uarris suivant deux Faces paralldles
clans la partie inF6rieure. La jonction de ces deux
zones 6voIuait d’un jour a I’autre. Le rembIai 6tait
en f6n6ral a 2 ou 3 hav6es des fronts.

Au poste d’aprds-midi, les deux victimes 6taient
occup6es dans le troisi ame era(lin a 6tabIir un gar-
nissage pour Ia descentc des terres de rembIai Iors-
que brusquement se produisit un 6boulement tres
important. afFectant tout Ie 3:”' gradin, de 9 m de
longueur, et la pdrtie inf6rieure du 4":e.

Les travaux de sauvetage furent tres diFficiIes et
ce n est qu’aprds 18 jours qu on put retirer Ies corps
des dellx victimes

L’6boulement n’avait que tres peu aFfect6 le faux-
toit gT6seux et avait renvers6 tout Ie soutdnement.

Les conditions d’exploitation 6taient rendues dif-
ficiles par les circonstances suivantes :

chettes pour tenir les coupements. Ce charbon
n’offrait qu’un appui pr6caire a un bas-toit tras
Iourd et de 1 m d’6paisseur.

Cause probable : Inconnue de fagon pr6cise mais
a mettre en reIation avec les conditions tres diFfi-
ciles.

Ces 27 accidents ont caus6 la mort de 2-, personnes
et occasionn6 des bIessures graves a 1 personne.

Parmi ces 2-, accidents, on aura remarqu6 Ia simi-
Iitude de certains d’entre eux.

Il y a notamment quatre accidents survenus au
moment oil des ouvriers d6montaient une piIe de
bois pour la r66cIiFier dans Ia hav6e voisine. II est
&ident qu’entre Ie moment oil 1’on entame le d6-
montage de la pile et Ie moment oil 1’on ache\,e Ie
caIage de cette pile dans la hav6e voisine, s’6couIe
un laps de temps od Ie toit est d6garni Iocalement.
Et it est diFficiIe au personnel de ne pas se trouver
a cet endroit. La mesure pr6ventive. faciIe a mettre
on muvre, est de disposer du mat6rieI correspondant
a une pile de r6serve que I’on 6difierait avant de d6-
monter Ia premidre.

Quatre autres accidents se sont produits au droit
du bosseyement et en avant de ceIui-ci dans les
taiIles oh I’on pratique Ie contr6Ie du toit par faus-
ses-voies. Certains de ces accidents auraient pu 6tre
6vit6s. semI)le-t-iI, par doubIage des beIes au droit
des fausses-voies.

passage d’une faiIle importante au voisinage de
Ia voie de tete, IaqueIIe 6tait entidrement coup6e
on 6treinte :

veine d6rang6e au voisinage de cette 6treinte ;
dEal pulv6ruIent du charbon dans la partie sup6-
rieure cIe la taiIIe, n6cessitant I’emploi de plan-

t
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1. Conseil d'administration. II. Cornit6 de direction.

M. CharIot de Thaye et M. Alphonse SoiIIe
ayant manifest6 le d6sir d’6tre d6charg6s de Ieurs
fonctions d’Administateurs du Centre, ont 6t6 rem-
pIac6s par M. L6on Josse, Directeur-G6rant des
Charbonnages du Gouffre, ct M. Robert DeItenre,
Administrateur-Directeur-G6rant des Charbonnages
de Houthalen

La grande comp6tence de M. de Thaye et de
M. SoiIle dans Ie domaine de la s6curit6 et du sau-
vetage privera Ie Centre NationaI Belge d’une prd-
cieuse coIlaboration.

M. Albert Dupont, d6I6gu6 de la F6d6ration des
Unions ProfessionneIIes des In96nieurs de Char-
bonnages, appel6 a d’autres activit6s, a 6t6 rempIac6
par M. Bone.

La grande exp6rience de M. Dupont et ses avis
tres appr6ci6s en matidre de S6curit6 et de Sauve-
tage ont rendu Ies plus grands services au Sauve-
tage Minier BeIge.

La composition du Comit6 de Direction se pr6-
sente, actuellement, comme suit :

La composition du Conseil d’Administration est
Ia suivante :

M. Jean Ligny, Vice-Pr6sident du Conseil d’Ad-
ministration :

M. NlarceI Vandevelde, d6l6gu6 par 1’Association
HouiIIdre du Couchant de Mons comme re-
pr6sentant de Ia Centrale de Sauvetage de
Frameries ;

M. Fernand Leloup, d6I6gu6 par I’Association
Charbonni ere de la Province de Lidge com-
me repr6sentant de la Centrale de Sauvetage
de GIain-Iez-Liege ;

M. AdoIphe CaIicis, d6I69u6 par 1’Association
Charbonnidre des Bassins de CharIeroi et de
la Basse-Sambre comme repr6sentant de la
CentTaIe de Sauvetage de MarcineIIe.

M. Max DeIhaye, d6I69u6 par I’Association Char-
bonnidre du Centre comme repr6sentant de
la CentraIe de Sauvetage de Ressaix ;

M. AIphonse Hausman, Directeur du ( Co6rdina-
tiecentrum Reddingswezen > de Campine ;

M. Georges LogeIain, Inspecteur G6n6raI des Mi-
nis :

M. Pierre Stassen, Directeur des Recherches d’Ini-
char ;

M. Roger BoIIe, d6l69u6 de Ia F6d6ration des
Unions ProfessionneIIes des In96nieurs de
Charbonnages.

M. Paul CuIot. Pr6sident de 1’Association Houil-
1 are du Couchant de Mons ;

M. Edouard LebIanc, Pr6sident de 1’Association
Charbonnidre du Bassin de la Campine ;

M. Pierre DeIviIIe, Pr6sident de I’Association
Charbonnidre du Bassin du Centre ;

M. Jean Ligny. Pr6sident de 1’Association Char-
bonnidre des Bassins de CharIeroi et de la
Basse-Sambre ;

M. Guy Paquot, Pr6sident de 1’Association Char-
bonnidre de Ia Province de Liege ;

M. Robert DeItenre, Pr6sident du ConseiI d’Ad-
ministration du < Co6rdinatiecentrum Red-
dingswezen > de Campine ;

M. Andr6 Dupont, Pr6siclent du Conseil d’Admi-
nistration de la CentraIe de Sauvetage de
Frameries ;

M. bon Braconier. Pr6sident du ConseiI d’Ad-
ministration de la CentraIe de Sauvetage de
GIain-Iez-Liege ;

M. L6on Josse. Pr6siden[ de Ia Commission Ad-
ministrative de Ia CentraIe de Sauvetage de
MarcineIIe ;

M. Edgar(J Stevens, Pr6sident du Comit6 de Ges-
tion de la CentraIe de Sauvetage de Ressaix.

Le Comit6 de Direction s’est r6uni 7 Fois.

Le Directeur du Centre a assist6 a ces r6unions
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Avec Ia coIIaboration des deux d6l69u6s de Ia
Section l6gislative du Conseil Sup6rieur de la S6cu-
rit6 Miniare, Ie Comit6 a r6di96 un ensembIe de
commentaircs cjog Arr6t6s Royaux des 2-12-1957 et
3-II-l958 sur les fetL\ et incendies de mine.

Mines et les Directions Divisionnaires de Bassin
En coIIaboration avec l’Administration des Mi-

nes, Ie Centre a organis6 des journ6es d’6tudes a
LubecI<, BerIin et Essen. Ces journ6es d’6tudes
avaient pour thEme < Les appareiIs respiratoires a
circuit ferm6 > et les < masques de protection contre
l’oxyde de carl)one >.

Le Directeur G6n6ral des bIines, I’Inspecteur G6-
n6raI des Mines et le Directeur de I’Institut Na-
tionaI des Mines de Paturages ont particip6 a ces
journ6es .

III. Intervention du Centre.

Le Centre National a pr6t6 son concours dans
3 cas de sinistres par incendie survenus dans des
Charbonnages du pays (2 au fond et 1 a Ia sur-
Face) .

Les travaux n6cessit6s par les sinistres souterrains
ont 6t6 ex6cut6s avec succds et sans accident de

personnes. IIs ont consist6, essentieIIement, en cons-
truction de barrages d’isoIement des chantiers si-
nistr6s

Les barrages ont 6t6 constTuits en respectant les
dernieres recommanddtions de l’Organe Permanent
pour la S6curit6 dans Ies mines de houiIIe de la
C.E.C.A. ; de plus, la construction de 1’un d’entre
eux a 616 r6aIis6e en appIiquant les caract6ristiques
de la recommandation dite « avec risque d’expIo-
sion ).

Les interventions, pour Ies deux sinistres souter-
rains, onE n6cessit6 :

a) 1’utilisation d’appareiIs respiratoires a circuit Fer-
m6 pendant 1.224 Ileures a Ia premiare interven-
tion et 386 heures a la seconde intervention ;

b) 1’utilisation d’appareiIs de protection contre
I’oxyde de carl)one pendant 126 heures Iors de
Ia seconde intervention ;

c) l’ex6cution de 74 anaIyses des gaz d’incendie a
Ia premiere intervention et de 129 pour Ia se-
conde ;

d) loo d6tections colorim6triques a la premidre in-
tervention et 186 Iors de Ia seconde intervention.

L’utiIisation des appareiIs respiratoires et des ap-
pareiIs cIe protection ainsi que I’ex6cution des ana-
lyses onE 6t6 conFi6es aux sauveteurs-guides des
Charbonndges int6ress6s, ainsi qu’au personnel des
Centrales de Sauvetage.

Le service d’analyse des gaz d’incendie a utiIis6
les appareils \VdsthofF et Robert MaIler ; l’utiIisa-
tion de ces appdreiIs a permis de conduire Ies tra-
vaux avec s6curit6

L’intervention a Ia surFace a consist6 en I’isoIe-
ment et 1’extinction d’un Feu qui s'6tait d6cIar6 dans
un tas de 30.000 tonnes de charbon lav6.

La d6limitation du Feu a 6t6 d6termin6e a la suite
des mesures de la teneur en CO des 6chantiIIons
d’air pr6Iev6s en proFondeur par des trous de sonde ;
cette d6Iimitation a facilit6 les op6rations d’extinc-
tion .

B) CorLseil Sup6rieur de la S6curit6 Miniare.

Le ConseiI Sup6rieur de Ia S6curit6 Minidre s’est
r6uni 4 fois.

Le Directeur du Centre, membre de ce ConseiT,
assiste a ces r6unions.

C) Section Sauuetage du Corrseil Sup6rieur de LI
S6curit6 Minibre.

Le Directeur du Centre est de droit Pr6sident de
Ia Section Sauvetage (Arr6t6 Royal du 29-4-l958 -

35)art

Cette Section se compose d’un expert (I’lnspec-
teur G6n6raI des Mines), des quatre Directeurs Di-
visionnaires de Bassin, du rapporteur du ConseiI
Sup6rieur (un In96nieur en Chef-Directeur) , de
quatre d6l6gu6s des EmpIoyeurs, de quatre d6I69u6s
des TravaiIIeurs et du Secr6taire (Ie Directeur du
< Co6rdinatiecentrum Reddingswezen > de Cam-
pine) .

1 Cette Section s’est r6unie quatre fois : a HasseIt
dans les Iocaux du < Co6rdinatiecentrum Reddings-
wezen > (C.C.R.), a MarcineIle a Ia Centrale de
Sauvetage de CharIeroi, a (IIain a la Centrale de
Sauvetage du Bassin de Liege.

Une journ6e d’inFormation pour Ies membres de
cette Section a 6t6 organis6e avec Ia coIIaboration
de la Caisse Commune d’Assurances de l’Industrie
Charbonniare des Bassins de CharIerot et de Ia

Basse-Sambre. Cette journ6e d’inFormation avait
pour but de montrer aux membres de cette Section
les r6aIisations des expIoitants dans Ie domaine de
la S6curit6, de Ia Pr6vention des accidents du tra-
vail et du Sauvetage. La journ6e s’est achev6e par
la visite du Centre de Traumatolo'gie et de R6adap-
tatton FonctionneIIe de la Caisse Commune d’Assu-
rances.

D) Organe Permanent pour la S6curit6 darts les
Mines de HouiU€ de la C. E. C. A.

IV. Relations avec les orgunismos oHiciels.

A) Administration des Mines.
Le Centre National a continu6 i entretenir de

fr6quents contacts avec la Direction G6n6raIe des

Les groupes de travaiI < Feux et Incendies > et
< Sauvetage > de cet Organe onI si6g6 s fois en
assemb16e commune.

Le Directeur du Centre avait 6t6 d6sign6 comme
membre du Comit6 de R6daction, charg6 de pr6sen-
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ter a l’Organe Permanent Ie rapport au sujet des
travatLX de ces groupes conjoints.

Les travaux onI port6 sur l’arrosage des puits
dans Ia Iutte contre les incendies de puits et sur Ia
construction des barrages dans la Iutte contre Ies
feux et incendies de mine

Le groupe de travaiI < Sauvetage » s’est r6uni
quatre fois.

Le Comit6 de R6daction. dont le Directeur du
Centre fait 6galement partie, a pr6par6 Ie rapport
final a pr6senter a l’C)rgdne Permanent au sujet de
I’activit6 de ce groupe.

Le Directx:ur du Centre a 6t6 char96 par Ie Prd-
sident des groupes conjoints de pr6senter un rapport
sur la d6termination de I’aptitude a l’inflammation
des fum6es d’incendie

Le Centre National a organise, avec Ia collabo-
ration du C.C.R. de Campine, de Ia CentraIe de
Sauvetage du Bassin de Lidge, de la Caisse Com-
mune d’Assurances de l’Industrie Charbonnidre des
Bassins de CbarIeroi et de la Basse-Sambre, la vi-
site de la Section Sauvetage de I’C)rgane Permanent
de Ia C.E.C.A. en BeIgique.

Les membres de ce groupe, conduits par M. Finet,
Pr6sident de I’C)rgane Permanent, et M. Geek, Di-
recteur G6n6ral au WirtschaftsministeriuIn a Bonn
ont visit6 successivement les Iocaux du C.C.R. de
Campine, Ia Centrale de Sauvetage du Bassin de
Liege, Ie Centre de TraumatoIogie de la Caisse
Commune d’Assurances de l’Industrie Charbon-
niare des Bassins de CharIeroi et de Ia Basse-

SamI)re et les travaux du fond d’un Cbarbonnage
du Bassin de CharIeroi

Cette dernidre visite avait pour but de montrer
aux membres du groupe Ies r6aIisations beIges dans
Ie domaine de la prevention et de la Iutte contre Ies
feux et incen;lies de mine.

Ces s6ances ont eu Iieu a MarcineIIe pour les pr6-
pos6s des Centrales de Sauvetage des bassins du
Sud et a HasseIt pour le bassin de Campine.

Deux In96nieurs de Ia firme Draeger de L,Ubeck
y ont expos6 les probldmes concernant I’entretien
des appareils. Environ 40 pr6pos6s onI assist6 a ces
s6an ces.

Le Centre National a 69alement organis6, en col-
Iaboration avec Ie « Draeger Werke > de I,abecl<!
des cours sup6rieurs de perFectionnement pour les
pr6pos6s a l’entretien des appareiIs respiratoires que
possdclent les CentraIes de Sauvetage.

Ces cours d’une duNe de 4 jours ont 616 donn6s
dans les IocatL\ des Usines Draeger a Labeck sous
la direction de I’Ing6nieur en Chef et de I’ln96nieur
Chef de fabrication. Ces cours ont 6t6 suivis pdr
un pr6pos6 de cbaque Centrale de Sauvetare de
BeIgique.

Deux cycles onI 6t6 organis6s : un pour les prd-
pos6s du bassin du Sud et un pour ceux de Cam-
pIne.

Les participants onE regu de la Direction des
Usine's Draeger un certificat de « pr6pos6 a I’entre-
tien d’appareiIs respiratoires a circuit ferrn6 > qui
leur conFdre Ie droit d’efFectuer des r6parations qui
n6cessitaient autrefois le renvoi de ces appareiIs aux
Usines Draeger a LQbeck.

VIII. Agr6ation des extincteurs.

Conform6ment & l’article 11 de I’Arr6t6 Royal du
3-11-1957 et de la circulaire 116 de la Direction
G6n6raIe des Mines, I’Institut NationaI des Mines
de Paturages a soumis aux essais pr6vus les extinc-
teurs pr6sent6s a I’agr6ation. Le Centre National a

assist6 a tous Ies essais pr6vus par cette circuIdire.

V. Relations avec les Centrales
de Sauvetage belges.

Les Centrales de Sauvetage des s bassins sant
visit6es r6guIidrement par le Directeur du Centre.
Il y assiste aux exercices tIl6oriques et pratiques de
formation et d’entrainement des sauveteurs

Des inspections du mat6rieI, de I’6quipement et
de I’organisation des CentraIes sont effectu6es r6-
guIidrement.

IX. Masques de protection
contre l'oxyde de cwbono.

Des charbonnages beIges ont mis ces masques a
la disposition de Ieur personnel en juiIIet 1957.

D’apras les exp6riences allemandes, ces masques
ont normalement une vie de quatre ans et doi\,ent
aEro retires de la circulation apr as cette p6riode de
mise en service.

Une d6rogation peut cependant 6tre obtenue de
l’Oberbergamt, a la condition de soumettre l’en-
sembIe des masques du siege a un contr6Ie dont les
modalit6s ont 6t6 mises au point par la C-entraIe
principale de Sauvetage de Essen.

En coIIaboration avec Ia Direction G6n6rale des
Mines et I’Institut NationaI de Paturages, Ie Centre
National pr6pare des normes qui permettront aux
Charbonnages qui en Font la demande de prolonger
Ia mise a disposition de ces masques.

A cet effet, Ie Centre NationaI a organis6 des
journ6es d’inFormation & Essen (Ruhr) . Le Dire(L

VI. Relations avec les Centrales de Sauvetage
et Organismes de Recherches 6trangers.

Le Centre entTetient des contacts r69hIiers avec
Ies Centrales de Sauvetage, ainsi qu’avec les prin-
cipaIes stations d’essais et organismes de recherlThes
de tous Ies pays de Ia C.E.C.A.

VII. Entretien des appareils respiratoires.
Le Centre a organis6, a I’intention des pr6pos6s

a I’entretien des appareils respiratoires a circuit fer_
m( des s6ances de perFectionnement.
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teur de 1’Institut National des Mines et deux de ses
coIIaborateurs ant particip6 a ces journ6es d’infor-
mation.

Un groupe de travail compos6 de repr6sentants
allemands et beIges a mis au point une m6thode de
contr6Ie d’eFficacit6 de la protection contre I’oxyde
de carl)one de 1’ensemble des masques d’un char-
bonnage. Les r6sultats des travaux de ce groupe se-
rc>nt publi6s dans les prochains jours. Les mo(la-
lit6s d’application de ce contr6le, tout en assurant
au porteur du masque une protection contre 1’into-
xication par l’oxyde de carl)one en cas de sinistre,
permettront d’esp6rer une duNe de mise a disposi-
tion des utilisateurs sup6rieure a quatre ans.

PUBLICATIONS EDITEES PAR LE CENTRE

Anna 1 960

rr4/60 : Traduction d'un article concernant :

1’Accident 6Iectrique - Electrocution.
Effets du ruisseIIement dans les puits
sur l’a6rage.
Traduction d’un article reIatiF aux r6-
suItats de l’enquete au sujet de Ia
mort de 47 mineurs dans I’incendie
de la < Auchengeicl1 Colliery >.
Apr6ation des extincteurs.
Projet de notes concernant Ia cons-
truction des barrages dans la Iutte
contre les incendies et feux de mine
pr6sent6 par la d6I6gation Frangaise.
CompI6ment au compte rendu r6capi-
tuIatif des e5sais d’expIosion r6aIis6s
dans la galerie de Ia mine exp6rimen-
taIe, ahn d’6prouver la r6sistance des

barrages.
NouveIIe m6tlrode d’interpr6tat ion
d’analyses de gaz d'incendie.
Traduction d’un article « Un tournant
dans I’Histoire de la ranimation >

Rapport reIatiF a Ia iutte contre Ies

incendies de puits par arrosage et re-
commandat ions.
Accidents mortels survenus aux
U.S.A. a des sauveteurs en interven-
tion et porteurs de 1’appareil respira-
t of re

Liste des extincteurs agr66s par I’Insti-
tut National des bIines
bI6tIrode de respiration artificieIIe dite
« Bouche a Bouche »

r 1 5/60

rr8/60 :

St
St.

rr9/60 :

r35/60 :

X. Normes d’agr6ation
des counoies de transport incombustibles.

Le Centre National a 616 invit6 par la Direction
de I’Instituf NationaI des Mines a Paturages a par-
ticiper aux travaux de ce Comit6 char96 de Ia r6vi-
sion des normes d’agr6ation des courroies incombus-
tibIes. Cette r6vision, tout en tenant compte de Ia
s6curit6 et de Ia r6sistance m6canique des courroies,
all6gerait Ies conditions actueIles d'agr6ation.

r36/60 :

138 /60

St 1 39,/60 :

XI. Documentation. 141./60 :

Le Centre National continue a fournir aux Cen-
trales et aux Charbonnages et aux personnes qui en
font Ia demande des documents concernant Ie SaIl-
vetage et la S6curit6.

Le nombre d’exempiaires de documents fournis
en l960 s’est 6lev6 a : 4.925.

La lisle des documentations est annex6e.

LE CONSEIL
D'ADNIINISTRATION

142 /60 ,

1 43/60 :

145/60 :
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S61ec tion des fiches d'lnichar

Inichar publie r6gulidrement des fiches de documentation class6es. relatives a I’industrle charbonnidn
et qui sont adress6es notamment aux charbonnages belges. Une s6Iection de ces riches parait dans chaque
livraison des Annales des Mines de Belgique.

Cette double partItion r6pond & deux objectifs distincts :

a) Corbstituer une documentation de jiches cLass6es par objet, a consuIter uniquement lors d’une recherche
d6termin6e. II importe que Ies fiches proprement dites ne circuIent pas ; eIIes risqueraient de s’69arerp

de se souiller et de n’etre pIus disponibles en cas de besoin. II convient de les conserver dans un ,neuble
ad hoc et de ne pas les diffuser.

b) Apporter r6gulidrement des informaliorls group6es par objet, donnant des vues sur toutes Ies nouveaut6s

C’est a cet objectif que r6pond la s6Iection publi6e dans chaque livraison.

A. GEOLOGIE. GISEMENTS. PROSPECTION
SON DACES.

un tonstein dans la couche St-Georges du siege
Panama des charbonnages d’Aiseau-PresIe

Macroscopiquement c’est une roche massive com-
pacte de couleur noir-brunatre, a cassure Iisse et
rayure blanche. Au microscope, on distingue de
nombreux cristaux IameIIaires ou peu vermicul6s de
kaoIinite de forme plus ou moins rectdngulaire, a
pIans de cIivdge serr6s, teint6s de I)run - boules
(graupen) peu nombreuses de kaolinite cyptocristaI-
line.

Corr6Iation
AIIemagne.

IND. A 24 Fiche n'J 29.005

R. VAN TASSEL et J. SCHEERE. Contribution a la
p6trographie des roches carbonat6es du WestphaIien
beIge. – Bull. de la Soc. beIge de G6ologie, 1961,
janvier, p. 234/276, 4 fig.

Expos6 des caract6ristiques mdcroscopiques, mi-
croscopiques et min6raIogiques des roches carbona-
tees (d l’exception des sid6roses) des gisements bel-
aes de charbon

Prds de 200 roches ont 6t6 6tudi6es en coupes
minces et anaIys6es chimiquement et en coupes min-
ces et par diffraction des rayons X.

Les analyses montrent que la doIomie est nene-
ment pr6dominante sur la calcite comme min6raI de
base.

Les horizons marins de Ste-Barbe de Floriffoux
et de Ste-Barbe de Ransart du gisement du Hainaut
sont caract6ris6s par la pr6sence de kutnahorite et
rhoclochrosite.

France Belgique Pays-Bas

IND. A 25413 Fiche n'’ 29.002

L. LAMBRECHT et W. VAN LECKWIJCK. Contri-
bution a 1'6tude de la zone a gastrioceras dans Fe

bassin houiller de Huy-Andenne. – Bull. de la Soc.
beIge de G6ologie, 1961, jan',’ier, p. 163/190, 2 fig.

Ces derni ares ann6es, Id d6termination sp6cifique
des gastrioceras a raft couIer beduc.-oup d’encre en
BeIgique. II sembIe que Id compr6hension des diver-
ses fourles de ces ammonoTdes ait 616 diFF6rente dans

les pays voisins (fait signaI6 dda par DeImer et
GrauIich). Au congr as de HeerIen ( 1958) , des col_
lections beIges ont 6t6 pr6sent6es a MM. A. CaIver
et W.H.C. Ramsbottom du Geological Survey of
Great-Britain. II r6suIte des d6terminations Faites

par ces dellx g6oIogues que la succession des Lori_
zons a Huy-Andenne est en descendant: 1 ) g. Iisteri
et g. circumnodosum (Bouxharmont - Finefrau _

IND. A 24 Fiche n'’ 29.003

A. BIOT et J. SCHEERE. D6couverte d'un tonstein
dans le Westphalien A. – Bull. de la Soc. beIge de
G6ologie, 1961, janvier, p. 224/226, 1 fig.

Jusqu’i pr6sent, aucun tonstein n’avait encore
6t6 trouv6 dans le bassin de Charleroi. c’est chose
Faite a pr6sent. Le premier des auteurs a IocaIis6
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Nebenbanl<) - 2) g. subcrenatum (Fraxhi'lse, Saurs-
bank) - 3) g. crenuIatum et g. cumbriense (Schie-
ferbank) - 4) g. cf crenceIlatum et agastrioceras ca-
rinatum (HauptFIdz) - 5) gastrioceras sp et reticu-
loceras superbiIingue.

D’aprds les AngIais, les deux premiers appartien-
nenE au WestpllaIien A inF6rieur, les suivants au
Namurien C, Ie cinquii*me au Namuric,n C ou B.

Les auteurs d6crivent qucIques stampes : 1) au
siege de Ia Paix-Dieu - 2) a Bas-Oha-Jayd - 3) a
l’est de SeiIIes

EcheIIe stratigraphique de la r6gion.

proportionneIs comprennent cntre aulres Ic soutane-
ment, les Fleurets, l’6nergie, les saIaires a march6.
Les frais d’appropriation sont partieIIement Fixes et
partieIlement proportionneIs. D’aprds des valeurs du
« BetriebstIberwachung im SteinkohIenbergbau >,
on a environ lo % des d6penses journaliares en frais
fixes et des frais proportionnel'i de 5 a 15 % pour
un chantier de 1 a 3 postes par jour. En portant en
abscisses Ies avancements (de 2 a 9 m/jour) et les
prix de revient respectifs, on obtient une hyperboIe.
A titre d’exempIe, on a trac6 4 courbes du prix de
revient d'une gaIerie de 12 m2 de section nette creu-
s6e en utiIisant une chargeuse a d6versement Iat6ral
pour des degr6s d’utiIisation respectifs de 1 et o,88,
d’al)ord sans amortissement de la machine, ensuite
en en tenant compte comme suit : n 6tant le nombre
de jours annueIs de travail de Ia machine et [ Ie
nombre de metres creus6s, y 6tant Ie prix sans amor-
tissement du metre, le prix proportionneI avec amor-
tissement sera dorIC, pour une Iongueur annuelle :

IND. A 521 Fiche n'’ 29.100

A.N. NARSKY e+ H.G. NEUMANN. Fragen des
Kerngewinnes in lockeren und gering verfestigten
Gesteinen. Q&eitions concern4nt l’obtention cie c4rottes
c# rocbes metrE?Les et pen ron50lid6e5 . – Bergbautech-
nik, 1961, j6vrier, p. 103/105, 2 fig.

En d6pit des m6thodes modernes de contr6Ie
automatique et a distance, on doit noter que diFf6-
rents probldmes d’outiIIage de forage et en reIation
avec lui de r6cup6ration des carottes n’onI pas en-
core regu de soIution satisfaisante. Le taux de p6n6-

tration d6pend grandement du degr6 de d6t6riora-
tion des couronnes et la (lure[6 du terrain joue un
re>Ie important. La r6bup6ration incomplete des ca-
rotles provoque ensuite des diFficuIt6s lors de l’6va-
Iuation des r6serves, et c’est particulidrement Ie cas
pour Ies roches meubIes ou pett consoIid6es. Une
solution eFFicace du problame a 616 trouv6e en ins6-
rant une pidce de transition entre Ia couronne et le
double tube carottier. Aux essais, on obtient un
pourcentage 6lev6 de carottcs en terrains peu strati-
fi6s. seI et roches meubles.

oil q est le taux d’amortissement

IND. B 414 Fiche na 28.914

M.J. WALTCH et D.O. RAUSCH. LongwaII mining
of oil shale. Exploitation par longae taIl-e de jcb isles
bit umineux. – Quarterly of +he -Colorado School of
Mines, 1956, avril, p. 73/81, 3 fig.

II existe des r6serves importantes de schistes bitu-

nineux dans I' C'I'''d,, Ut,h ,t W)',ming. Bi,"
q'ue ccs d6p6ts ne puissent, actuellement, entrer en
comp6tition avec les champs de p6troIe, iI peut se
pr6senter, en cas de demande croissante. un besoin
sul)it de mettre ces schistes en expIoitation. C’est
pourquoi, Ie Bureau oF b’lines a fail des tlavatL\ de
recberches et 6tabIi une mine exp6rimentaIe a RifIer
dans le CoIorado. Un essai d’exploitation par cham-
bres et piIiers a amen6 des 6bouIements dans certai-
nes conditions, c’est ainsi qu’on a pens6 a une m&
thode un peu Plus coQteuse mais permettant I’ex-
pIoitation pIus compIdte du gisement. C’est une m&
thode utiIis6e dans Ie Warwickshire au N_W de
Londres en AngIeterre, oh on expIoite a Ia proFon_

cieur de 675 m une couche de charbon de 5,40 m X
7,20 m d'ouverture. Le toil comporte des gras, mar-
nes et schistes durs, avec surtout des marnes

La m6thode par cIlambres et piIiers, essay6e en
19l7, avait amen6 de nombretL\ incenclies et al)ou-
Iements. En 1924, on est pass6 au long\vaII rabat-
tanf, en panneaux de 270 m >< 630 mf pris en trois
tranches descendantes espac6es de 13,so m.

Le projet adapt6 aux schistes bitumineux com-
porte des panneaux de r.6oo m sur 300 m dans les-
queIs on prendra jusqu’i 9 tranches espac6es de
queIques mares et au m6me niveau avec 6pis de
remblai Ie Iong des voies et foudroyage.

B. ACCES AU CISEMENT.
METHODES D’EXPLOITATION.

IND. B 31 Fiche nQ 29.125

X. Einfluss von Auffahrleistung und Beschaftigungs-
grad auf die Kosten beim Streckenvortrieb. Infl#ence
de l’avancement par poste et ci# degr6 d’ ocr&pat}on 5 in
le prix de Tel'tent d& creu5enlent de g4lerie. : Bergbau
Rundschau, 1961, f6vrier, p. 91/92, 1 fig.

Toute mesure qui diminue Ie prix de revient par
accroissement de l’avancement est 6conomique. L’ar-
ticle se limite touteFois au creusement m6canique
des bouveaux. La pIanification pr6aIabIe doit veiIIer
a supprimer les temps d’attente. Les d6penses peu-
vent se cIasser en d6penses fixes et d6p'enses propor-
tionneIIes. Pour un avancement de x, Ie prix du
mare revient a y = c/ x + a, oil a sont les frais
proportionneIs et c Ies frais fixes. Parmi ces der-
niers, on compte les frais de ventilation et ceux
d’amortissement et d’int6r6t des machines. Les frais
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IND. B 44 Fiche n'’ 28.935 IND. C 230 Fiche n'’ 28.918

X. Mines m6talliques. M6thodes d'exploitation souter-
raine (Irc partie). – Revue de I'lndustrie Min6rale,
no sp6cial, 1960, 15 d6cembre, 157 p., nombr. fig.

W.B. CYBULSKI. Etude de 1'influence de la dur6e de
stockage des explosifs sur leur aptitude a la d6tona-
tion. Xm': Conf6rence internationale des Dir. de Stations
d’Essais, Pittsburgh 1959. – Revue de I'lndus+rie
Min6rale, 1961, janvier, p. 49/66, 19 fig.

11 importe de savoir si, et clans queIle mesure, Ies
qualit6s d’un expIosif changent au cours du stocka-
ge. Des essais onE 6t6 effectu6s sur trois types d'ex-
plosifs utilis6s en PoIogne : expIosifs de sQret6 a
base de nitrate ammoniaque ou a Ia nitroglyc6rine
et expIosif au rocher a Id nitroplyc6rine.

Les conclusions g6n6raIes (11 ) sont reprises :

Abondante documentdtion sur 1’exploitation des
mines m6talliques. Aprds un vocabuldire donnant Ia
terminoIogie du mineur, I'ouvrage donne des exem-
pIes de m6thodes d’exploitation souterraine dans des
gisements de zinc, d’h6matite, de plomb, de Fer,

d’uranium, d’ardoise. Certains exemples montrent
1’exploitation en cllambre vide, d’autres en chambre
bois6e. Les conditions de gisement d6terminent les
m6thodes empIoy6s. Le prix reIativement 6lev6 de
la mali are, 1’importance des gttes, la soIidit6 des
terrains conduisent a une recherche, moindre que
dans le chart)on, de l’6conomie de 1’exploitation
dans laqueIIe l’abatage par gradins, droits ou ren-
vers6s, Ie foudroyage, les piliers abandonn6s, les
faciIit6s de m6canisation, sont d’appIication cou-
rant e.

1) Pendant Ie stocIcage, la teneur en llumidit6
des expIosiFs au AmNO3 augmente d’autant pIus
que I’embaIlage est imparfait ; ceIIe des explosiFs a
la nitrogIyc6rine augmcnte beaucoup pIus Iente-
ment

2) Pendant les trois premiers mois, la teneur en
Irumidit6 augTnente plus lentement et ne d6passe

pas 1 % si I’embaIlage est soign6.
3) Au cours du stoclcage, I’explosif durcit sans

que ceIa cause un pr6judice.
4) Jusqu’i r r/2 % d’humidit6, la diIatation au

bloc de plomb est p€u infIuenc6e.
5-6) La tcneur en chIorure de sodium est nuisibIe

pour le comportement a l’humidit6 des expIosifs au
nitrate ammonique.

7) L’6vasement au bloc de pIomb diminue moins
avec I’accroissement de I’humidit6. dans Ie cas des
expIosifs a Ia nitrogIyc6rine.

8-9) L’llumidit6 a une plus grande inFluence sul
I’aptitude a la transmission.

lo) La vitesse de d6tonation est peu infIuenc6e
par l’humidit6.

II) La mesure de la seuIe vitesse de d6tonation
fournit dorIC un mau\,ais contr6Ie de la duKe de
stockage.

C. ABATTAGE ET CHARGEMENT.

ND. C 2210 Fiche n" 29.033

B.G. FISH. Research in rock drilling and tunnelling.
Recbercbes en perfovation et cre#sement cie galetie5. –
The Mining Electr. and Meehan. Engineer, 1961, f6-
vrier, p. 261/273, 15 fig.

Les recllerches poursuivies par Ie M.R.E. sur Ies
m6thodes de forage par percussion, rotation et roto-
percussion sont mentionn6es et compar6es. La d6-
termination des caract6ristiql,es de ces m6thodes
est pr6cis6e par Ieurs courbes de taIL\ de p6n6tTa-

tion pouss6 et par Ieurs degr6s d’usure des tail-
lants. Ces observations conduisent a fixer le champ
d’application de chaque m6thode. L’auteur expose

deux m6thodes de creusement de gaIeries ou de tun-
ncIs, technique et organisation : la premidre, classi-
que, comportant forages et tirs a l’expIosif, la se-
conde utilise une machine excavatrice continue,
telle que la machine Russe PPK-1 a t6te coupante
rotative, munie de rouleaux coupants radiatL\ de

grand diamdtre. D’autres machines de conception
quelque peu diff6rente, ont d’aiIIeurs 6t6 exp6ri-
ment6es aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en

AIIemagne.

IND. C 232 Fiche n" 28.979

J. BOUC;ART. Etude bibliographique sur F'emploi des
inhibiteurs dans les explosifs antigrisouteux. – Explo-
sits, n'> 4, 1960, p. F 27,/ 140, 7 fig.

Au d6but de l’empIoi des sels comme matidres
inhibitrices, on Ieur attribuait surtout une action
d’absorption de chaIeur. En eFfet, lors de Ieur fu-
sion, ccs produits refroidiraic-nt la fIamme de I’ex-
plosion au dessous de la temp6ralure d’inflammation
du grisou. Certaines observations et des calculs pIus
r6cents montrent que cette expIication est insufFi-
sante et que d'aulres factcurs doi\’ent inFluencer
ce ph6nomdne. 1_a th6orie des r6actions en cIlaine
petit intervenir. QueIques essais dvec des d6riv6s
organiques halog6n6s onI d6montr6 Ie r6le tres im-
portant de ccs 6l6ments dans 1’inhibition. Pratique-
ment, les seIs aIcaIins llalog6n6s et Ie bicarbonate
de sodium sont lcs plus empIoy6s comme inhibiteurs

L’article fournit de nombreux r6suItdts d’essais

et d’observations concernant les outiIs de perfora-
tion, 6tude des formes de taiIIants, r6sistance des
roc ites, choix des m6thodes, exp6riences en Iabora-
loire et au fond
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et toutes les recIlerches fdites sur les premiers gels
onE men6 au cIassc•ment sui\’ant : Li, Na, K, Rb et
F. Cl. Br. I. on ordrt, d’cIFicacit6 d6croissante. On d
cl6montr6 aussi que Id surFace importait pIus que
le poids du sel dans 1’inhibition de la r6dction
m6tIlane-air et que l’efficacit6 d’un scI augmentait
avce sa surface, clone son deE46 de division.

la taille comprend r Ilomme a la machine Anderton,
1 au cable de IlaIage, 1 au d6pldcement du blind6,
2 aux 6tangons llydrauIiques, 2 a chacune des 2

niches d’extr6mit6 et 6 bosseveurs. L’organisation
du travail est d6crite, ainsi que les circuits hydrau-
liques des 6tangons, qui sont dispos6s a cles inter-
valles dc o,9c) m ; chaque unit6 d 4 v6rins de 68 mm
de diamatre et de o,45 m de longueur. Une pompe
a chaque extr6mit6 de la tdille Icur Fournit le fluide
moteur. Aux deux postes d’abatage, les bosseyeurs
travaillent, un toit protecteur en t6Ie permettant au
chargeur a Ia niche de d6gager le charbon. La pro-
duction pour les deux tailles a 616 par semaine de
2.000 a 3.200 t et le rendement a Front de 7 a 12 t.
On a essay6, dans le m6me charbonnage Wood-
born, un rabot ajout6 mais Ies essais ont 6t6 aban-
donn6s parce que Ie Iit sup6rieur de Ia couche ne
tombait pds apras Ie passage du ral>ot.

IND. C 240 Fiche n'J 28.919

H. SCHULTZE-RHONHOF, K. FISCHER et K. MEER-
BACH. La s6curit6 vis-a-vis du grisou des expIosifs de
sOret6 dans Ie tir au charbon et au rocher. Xme Con-
f6rence internationale des Dir. de Stations d’Essais,

Pittsburgh 1959. – Revue de I'lndustrie Min6rale,
1961, janvier, p. 67,/73, 9 fig.

Dans les gaIeries d’essais a l’air libre des pays
minic'rs, on essaie lcs expIosifs de sQret6 dans des
mortiers d’acier et des dispositiFs destin6s a repro-
duire Ies conditions les plus dangereuses de Ia pra-
tique. Cependant, les expIosiFs pourraient se com-
porter dans les conditions r6eIIes au rocher et au
charbon autrement que Ies essais de surface ne pell-
vent Ie faire pr6voir.

A la mine exp6rimentaIe de Dortmund, on petIt
essayer les explosiFs dans les conditions r6eIIes du
fond. La communication expose Ies r6sultats de tels
essais. IIs montrent q,u’iI existe beaucoup de chan-
ces dvec les pr6cautions habitueIIes pour qu’iI ne
se produise pas de sinistre tant en couche grisou-
teuse qu’en tir Faisant canon au rocher. On peut en
concIure : A\’ec tous les dispositifs qui, d’aprds nos
connaissances actueIles, existent dans la pratique,
le tir effectu6 dans les conditions rencontr6es en
pratique est moins dangereux qu’iI ne pourrait le
paraitre d’aprds Ies exp6riences en gaIeries d’essais
du jour. L’6preuve, d6Iib6r6ment s6vdre, laisse un
fort coeFficient de s6curit6. En ce qui concerne les
cxpIosiFs a haute s6curit6 de la cIasse III, qui m6me
dans Ies conditions Ies plus s6vdres n’aIIument pas
avec dcs charges aIlant jusqu’i 16 cartouches, iI est
vraisemblabIe que dans des conditions encore pIus
dangereuses (s’iI est possibIe) que ceIIes connues
jusqu’ici, ils sont sars vis-a-vis du grisou et de Ia
poussi dre.

IND. C 4220 Fiche n' 28.996

S. LUBINA. Die Leistungsgrenzen von Hobelanlagen.
Les limites de prod&dion des installations de r4bot4ge.
– GIUckauf, 1961, 1 mars, p. 247/252, 7 fig.

La production d’un chantier m6canis6 d6pend des
conditions g6oIogiques, de I’organisation du travail
et de la productivit6 de Ia machine ; Ia connaissance
de cette dernidre grandeur fixe Ia production maxi-
mum possibIe et renseigne sur Ies possibiIit6s d’am6-
lioration de 1’organisation. Pour une ouverture de
couche donn6e, eIle est limit6e ou par Ia profondeur
de passe du rabot, ou par la capacit6 du convoyeur
L)lin(16. Par suite des diff6rences de vitesse entre Ie
cbnvoyeur et le rabot en course montante ou descen-
dante, le convoyeur est rempli diFF6remment. Un
tabIeau donne les debits/minute des bIind6s PFO
et PFI avec ou sans haussette pour des vitesses de
o,so m/s a 1 m (la plus fr6quente 6tant o,65 m)
dans Ie cas od ils sont rempIis. Connaissant Ies

temps des passes partieIIes et d’inversion et d’autre
part Ia profondeur de la passe, on arrive a exprimer
I’avancement d’abatage et. connaissant I’ouverture,
Ie d6bit

La comparaison des deux r6sultats permet de d6-
tcrminer comment le convoyeur bIind6 se rempIit.

Des graphiques montrent les capacit6s instanta-
n6es possible du rabot et dorIC Ies profondeurs de
coupe ddmissil)les pour un convoyeur donn6 ; un
exempIe est trait6.

IND. C 41 Fiche n' 28.848

C. HARRISON e+ T.E. SMITH. Mechanized mining in
thin seams in the Northern coalfield. L’ exploitation
m6c4ni56e en co#cbes lninces clans le b455in dll Nord.

Iron and Coal T.R., 1961, 13 janvier, p. 65/71, 4 fig.

Description de l’expIoitation de deux couches de
o,70 m & o,73 m d’ouverture par machines An(Jer-
tan, avec convoyeur bas et 6tangons hydrauIiques
marchants. Ces 6I6ments onI 6t6 s6par6ment 6tudi6s
pour Ie cas envisage, transport6s sur place et instaI-
I6s

Les 6tarr€orLS march ants GuILtck sont utiIis6s avec
barres en porte-a-Faux en profiI6s. Le personneI de

IND. C 4222 Fiche n' 28.850

R. BOOTE. Coal ploughing at Sneyd Colliery - Instal-
lations in the West Midlands. Le r4bol4ge du cbatbon
all cbmbonn4ge cie Sne Jd - Installations dans !’o#est
Midlands . – Iron and Coal T.R., 1961, 20 janvier
p. 127/ 133, 4 fig.

Le rabot ajout6 parcourant Ie front de taiIIe a
22,5 m/min, guid6 par une pIaque de base passant
sous le convoyeur et par des tubes guides attach6s
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au convoyeur, r6aIise Ia coupure du charbon sur
une proFondeur de 2 a 7,5 cm avec chargement sur
convoyeur. Son instaIIation dans une couche de
1,95 m, prise sur r,60 m, friabIe, avec cIivages et
bon mur, a demand6 deux semaines. Le svstdme de
soutdnement comporte les 6tanc,ons a friction. des
bales m6taIIiques et des consoles a rouIeaux pour
FaciIiter Ieur mise en pIace. Le personnel pour une
taille de 135 m, soo t par jour, totaIise 52 hommes
comprenant 2 pr6pos6s au rabot, 6 6tangonneurs.
9 bosseyeurs, 12 rembIayeurs, 6 pr6pos6s a l’entre-
tien, etc. Le tir a I’expIosiF et I’inFusion propuIs6e
sont utiIis6s. Des difficuIt6s de d6but ont 6t6 6prou-
v6es et surmont6es par diverses mises au point.

L’articIe d6taille les mesures d’organisation du
tTavail. Il donne Ies r6suItats d’une 6tude m6thodi-
que effectu6e en mai 1959 pour 6valuer I’eFficacit6
de l’abatage et du d6blocage. L’article d6crit ensuite
une installation de rabot rapide WestFalia, a Iames
pr6coupantes mobiles, dans une couche de 1 ,75 m
pr6c6demment expIoit6e par haveuses. Le rabot a
permis de r6duire le personneI, Ia consommation
d’expIosifs et d’am6Iiorer beaucoup la quaIit6 du
chart)on abattu.

l’instaIlatio'n s’explique par le recours aux aciers au
mangan6se ; iI est encore -7.100 DM moins cher que
Ie ral)ot rapt(Ie.

D. PRESSIONS
ET MOUVEMENTS DE TERRAINS.

SOUTENEM ENT.

ND. D I Fiche n' 28.9281

E.C.D. POMEROY et R. BERENBAUM. The compres-
sive strength of coal. La r6sistance 2 la compression
du cbmbon . – Colliery Engineering, lc?6 1, f6vrier,
p. 75/80, 9 fig.

Compte rentiu d’exp6riences du M.R.E. pour 6va-
Iuer la r6sistance a la compression du chart)on. Les
auteurs commencent par rappeIer Ies notions g6n6-
rales de r6sistance des mat6riatL\, et les modes d’es-
sais de mesure, en particulier concernant Ies eFForts

de compression. IIs rappellent les travaux qui ont
6t6 pubIi6s sur les mesures effectu6es int6ressant Ie
cLarE)on, dont Ie manque d’homo96n6it6 rend les
mesures d’autant plus inexactes que I’6chantiIlon
est plus voIuminetL\. Les conditions d’execution des
essais et les caract6ristiques de l’appareillage peu-
vent aussi infIuencer £ortement Ies r6suItats. Le
M.R.E. a r6cemment entrepris une s6rie d’essais sur
des 6chantiIIons de charbons angIais. L’article d6-
crit le mode de pr6paration des cubes 6chantiIIons
et Ie mode op6ratoire. II donne Ies r6sultats obtenus
et en tire Ies conclusions qui confirment le caractdre
dispersiF des essais de resistance a la compression
et Ia validit6 de Ia th6orie du < maiIlon > Ie moins
r6sistant.

IND. C 4222 Fiche n'> 28.995

K. REINKE. Betriebserfahrungen mit dem Reisshaken-
hobel. R6s&rlt4ts en sett,ice at/ec le r4bot-arzcre.

GIUckauf, lc?61, 1 mars, p. 237/247, 20 fig.

Dans Ie rabot rapide ordinaire, Ies 2 brins de
chaine passent du c6t6 front du I)linde (Ie brin de
retour dans un tube) , une plaque passe sous Ie min-
d6 et maintient le rabot paraII dIe au bIind6.

Dans Ie nouveau type. les 2 brins de chaine sont
attach6s a I’arridre de Ia pIaque (6vid6e, 6largie et
articuI6e en hauteur) et passent dans Ia taiIIe der-
ridre le bIind6, Ie tube est supprim6. La plaque est
6largie pour pouvoir transmettre I’effort en bout ; ce
bras de Ievier travaiIIe ainsi comme un manche
d’outiI. L’installation convient pour une gamme de
couches aIIong6es vers Ie bas, dans les 40 cm, Ie
rejet des chaines a I’arridre a r6duit Ie porte-a-faux,
de plus, la fIexibiIit6 de Ia plaque lui permet d’abor-
der des pendages plus accentu6s, enfin Ie mou\re-
ment de piochage, la surface r6duite des pics et Ia
forme am6Iior6e du soc chargeur permettent d’abor-
der des couches (lures et qui n’6taient pas rabotables
jusqu’i pr6sent.

L’article rappeIle les progrds apport6s a ce rabot
connu depuis 1954, appIiqu6 aIors i Ia mine EwaId
3/4, puis la forme actueIIe est repr6sent6e avec sa
pIaque en 3 voIets et son rabot surbaiss6 pr6c6d6
d’un couteau haveur.

ND. D 2222 Fiche n'’ 29.041

A.A. ORLOF. Le d6coltement des bancs de toit en
taille. – Ugol Ukrainih, n'’ 5, 1960, p. M/47. –
BergbauwissensehafterI, 1961, 15 janvier, p. 14.

Dans les 6tudes sur les pressions de terrain, iI
importe de r6pondre aux questions suivantes : sur
queIIe hauteur et en queIles s6ries l’exploitation pro-
voque-t-elle un mouvement du toit au-dessus de
la taiIIe ? A-t-on afFaire a un d6coIIement des ro-

ches, queIIes en sont les raisons et queIIe est son
influence sur Ie toit de la taille ? L’institut WNIMI
a proc6d6 a des mesures de 1951 a 1958 dans 7 tail-
les. On a mesur6 en m6me temps la pression sur le
soutdnement et le mouvement des bancs. De pIus,
on a surveiII6 I’6tat du toit en taiIle et les particu-
larit6s du foudroyage. On a For6 des trous dans le
tait pour observer Ie d6pIacement des bancs au
moyen de son(Ies. Des graphiques des mesures sont
donn6s avec les conditions g6ologiques et Ie type de
soutdnement. On peut en concIure : II se produit un
d6collement des bancs sur 4 a 5 fois I’6paisseur de
la couche. En pr6sence d’un banc 6pais finement

Les r6suItats obtenus dans un bon nombre de
couches & conditions trds diverses donnent un ren-
demerIt chantier de 5 a lo t. Le prix assez 6Iev6 de



Juin 1961 Rev&e de la litt6rat#re lecbniq&e 713

leuillet6 amenant Facilement des 6boulements. il
faut calculer Ia force du soutdnement pour r6sister
a cette charge. La caract6ristique des 6tangons doit
6tre le coulissement a charge constante, c’est elle qui
emp6che le mietL\ Ies 6boulements.

rallonges en porte-a-faux pour soutenir la veine. Di-
verses variantes sont utilis6es dans les groupes de
B6thune, d’Auchel et de Bruay.

Les 6querres sont en portions de cadres de r6cu-
p6ration Toussaint-Heintzmann ou en tubes ; deux
6l6ments, formant un angle voisin de 96", soud6s et
renforc6s. L’6l6ment vertical a, en moyenne, 1 m de
longueur, suivant l’ouverture ; I’6I6ment sup6rieur
est muni d’un 6trier ou attache qui s’engage dans
l’extr6mit6 de la raIlonge de toit et est Fix6 par ca-
lage par coin ou clavette.

Le poids de ces 6querres est voisin de 20 kg. E:IIes
sont plac6es imm6diatement aprds I’abatage. E:IIes
ne conviennent pas avec du charbon tres friabIe et
s’appliquent surtout aux taiIIes abattues au mar-
teau-piqueur.

Les particuIarit6s des diff6rents dispositifs d6crits
pr6sentent des avantages cIivers suivant Ies con(ii-
lions d’empIoi.

IND. D 31 Fiche n” 28.916

L. BIRKNER. L'emploi du bois impr6gn6 dans les
mines de Sudde. Revue de I'lndustrie Min6rale,
1961, janvier, p. 29/33, 5 fig.

La majorit6 dcs gisements su6dois sont exploit6s
pdr mines soulerraines. 1_c bois y est employ6 pour
le soutdnement beaucoup plus que dans Ies autres
pays d’Europe. Pour le pr6server contre les champi-
gnons de pourriture, il sul)it un traitement : ancien-
nement badigeonnage, actueIIement injection en
autocIave par \’ide et pression, au seI BoIiden.

Exemples d’dppIication - essais d’eFficacit6 - Ctu-
cIe des principaux probIdmes soulev6s : danger de
1’arsenic, corrosion des m6taux, toxicit6 des fum6es. IND. D 64 Fiche n'’ 28.943

IND. D 40 Fiche n" 28.980 W. SCHAEFER. Beton im Streckenausbau. Lc baton
dans le soutinenrent des t'oie5 . – Sch13gel und Eisen,

961, janvier, p. I1/22, 31 fig.

E\pos6 sur 1’importance du b6ton dans I’industrie
houiIIdre en Allemagne et en Campine. Statistiques
de comparaison : 3 a 5 % des voies du Fond sont
avec soutdnement en b6ton en Allemagne, contre
5o-75 % en Campine. R6sistance du b6ton a la
compression, normes : AIIemagne 300-380 kg./cm2,
Belgique 1 .000-750 kg/cm2. BIocs pr6Fabriqu6s : For-

Tes, dimensions, poids, diFficult6s d’arriver a une
riormaIisation parfaite dans ce domaine (DIN
2L525). Vari6t6s de ciments : Z.275 = 275 kg/cm2
et Z.475 ciment a haute quaIit6. L’importance du
dosage dans Ia pr6paration de blocs pr6fabriqu6s :
m6Iange ciment-eau, ciment-gravier, ciment-sable,
consommation de Iiant. Granulom6trie des 6l6ments
de base. E:\6cution d’un sout&nement en b6ton ou
en blocs pr6fabriqu6s. Garnissage des joints entre
cIaveaux : sapin, Iinex ou autre mat6riau sp6ciaI.
Forme a donner a la galerie en IMton. Prix de re-
vient. Bibliographie : lo r6f6rences.

(R6sum6 Cerchar, Paris) .

Don C. JONES. Roof control. Le corztr61e du toit . –
Mechanization, 1961, janvier, p. 35/39, 5 fig.

L’article expose de fa€on 6I6mentaire et vuIgari-
satrice le probIdme du conlr8Ie du toit.

D’al)ord, Ia th6orie des pressions de terrains, 1’arc
de pression et ses cons6quences dans Ie dimension-
nement des tra€ages dans la m6thode d’exploitation
dm6ricaine. Ensuite, conditions g6oIogiques concer-
nant la connaissance des bancs de toit surmontant
la couche, Ieur reconnaissance par sondage. La con-
',oIidation de ces bancs par ciment inject6 est pra-
tiqu6e dans certaines expIoitations, sous pressions
diverses et notamment en utiIisant comme fIuide
une r6sine de polyester. Les trous d’injection sont
for6s au toil vers l’avant ct sous un angle d’environ
30'’ sur l’horizontaIe.

L’article envisage ensuite Ies autres m6thodes de
support du toil. v6rins ou 6tangons hydrauIiques,
soutdnement marchant et enfin Ie boucIier mol)tIe

IlydrauIique compos6 de deux parties comprenant
respectivement 3 et 4 poutres en profiI6s, de 4,so m
de Iongueur et distantes de o,60 m, avec entretoises
Chacune des deux parties avance aIternativement
pouss6e par v6rins.

IND. D 71 1 Fiche n'’ 29.108

Ch. MONPAY. Le brochage de la veine au sidge 4
sud du groupe d'Henin-Li6tard. – Bulletin de I'Ass.
des Anc. Elaves de I'Ecole des Mines de Douai, 196 1,
janvier, p. 697/698.

Veine de r,70 m en moyenne, tendre et friabIe
en 2 sillons, pente 7', taiIle de 200 m avangant de
2 m/jour ; mur tendre ; toit assez cJur.

Soutdnement : 6tanl,ons Sabes 355 a semeIIes de
7oo cm2 de surface, raIIonges articuI6es GerIach de
lm

Abatage par rabot ajout6 sur convoyeur bIind6
\VestFaIia.

IND. D 434 Fiche n'’ 28.975

M. PIERIN. Dispositif antid6flagrant (ou bride veine)
pour rallonges Gerlach 54/80. – Bulletin de I'Ass.
des Anc. Elaves de I'Ecole des Mines de Douai, 1961,
janvier, p. 698/700, 5 fig.

L’expIoitation par taiIIes a front d69a96 avec

abatage m6canis6 cause des risques de d6Iavage du
massif de charl)on. Les systdmes d6crits dans cet
article sont bas6s sur Ie principe d’une 6querre md-
tallique que 1’on peut accrocher a I’extr6mit6 des
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Production journaIiere 6oo t nettes. La veine su-
p6rieure, a 18 m au toit, a 6t6 expIoit6e et iI en r6-
suIte des difFicuIt6s de tenue de la veine qui ont 616
combattues par boulonnage de r,20 m de longueur,
puis par simples broches. Les trous sont For6s de
nutt a 45 mm de diamdtre, perpendicuIaires au front
et I6g&rement descendants et pIac6s tous les mares.
Les queues sont introduites a la main et serr6es a
la masse. Les poussidres de charbon assurent Ie bIo-
cage. La consoIidation du front a 616 obtenue de
fagon satisfaisante par cette m6thode simpIe et 6co-
nomique. Le ral)ot ex6cut6 de v6ritables sous-cava-
ges eI le chart>on doit 6tre abattu parFois par quel-
ques coups de marteau-piqeur. C’est un I69er incon-
v6nient, compens6 d’aiIleurs par les dvantages de
la m6thode.

E. TRANSPORTS SOUTERRAINS.

IND. E 414 Fiche n" 28.993

K. HELIMANN. Die Vierseilf6rderung. Einige Pro-
bleme aus der Sicht des Betriebsingenieurs. L’extrac.
tion 4 cables. Rappel de quelqae5 protiIimres a 1’atten-
tion de l’ in g£nieRr citI transport . – Bergbau Rundschau,

1961, janvier, p. 27/37, 32 fig. et f6vrier, p. 93/ 100,
7 lg

Bien que 1’extraction a 4 cables date de 1947
aujourd’hui encore iI reste quelques probldmes a r6-
soudre. Sans pr6tention a les citer tous, l’auteur si-
gnaIe :

Cables hauts de l’extraction 4 cables : Un des
probldmes Ies plus importants est le choix judicieux
et 6conomique du type de cable. Dans nombre
d’installations a cabIes courants, les cables sup6-
rieurs doivent 6tre remplac6s aprds un temps reIa-
tivement court : ces cables ne sont pas assur6s de
durer 2 ans, par exempIe. La soIIicitation d’un cable
sur tour est plus grande que ceIIe d’une installation
au soI. Rien que pour les poulies de deviation, iI y a
une forte soIIicitation, ainsi avec des cables non
antigiratoires, on a compt6 jusqu’i 200 torsions et
d6torsions par trait. Mais avec les instaIIations mo-
nocables sur tour, on a tourn6 la difficuIt6 par Ies
cables a torons pIats a 3 couches de fils muItipIes
de aarniture en aIIuminium : ces cabIes sont sans
torsion, ni rotation. MaIheureusement, leur diamdtre
ne descend pas en dessous de 55 mm et les instaIIa-
Hons a 4 cabIes restent en dessous de so min.

iND. D 72 Fiche n'’ 29.093

J.S. WILCOX. Construction of elliptical insets at
Wolstanton Colliery. (:onsttnction a envo]ages ellip-
fig&es 4a charbonnage de W/ol5tarzton . – Iron and Coal
T.R., 196 1, 24 f6vrier, p. 389/395, 5 fig.

A Wolstanton. StaFFordshire. on va concentrer la
production sur un nouveau puits, Ie n£’ 3, 5.000
t/jour. Le nouveau puits a 7,20 m de diamdtre et Ies
deux autres sont recarr6s a ce m6me diam aIre. La
proFondeur Finale avoisine I.000 m. Quatre en-
voyages a grande section sont pr6vus et en voie de
r6aIisation.

Les sections r6pondant aux exigences de Ia ven-
tilation et des transports ont 6t6 choisies de forme
eIIiptique et leur proFiI ainsi que Ieurs rev6tements
en b6ton arm6 onE 616 d6termin6s en s’inspirant de
I’exp6ricnce acquise dans les mines boIlandaises.

La fourrure des pouIies Koepe a aussi une grande
influence sur Ia vie des cables : ni cuir, ni tissus
caoutchout6s, ni produits synth6tiques n’arrivent a

emp€cher Ia torsion a l’enIevage et a l’arriv6e avec
les d6gats que cela entraine. Les gorges des tam-
bours sont aussi une cause de d6gats quan(i eIIes
ne sont pas entretenues a profondeurs 6gales, a cau-
se des difF6rences de vitesse p6riph6rique.

L’article expose Id m6thode de caIcul, bas6e sur
les formuIes de Timoshenko! qui a conduit a fournir
Ies donn6es d’ex6cution, notamment I’arrangement
cruciforme du systdme d’armature du puits et des
envoyages i leur intersection. Les treuiIs a friction pour Ia pose des cabIes dans

Ies installations monocabIes ont 616 mis au point
depuis assez longtemps ; pour Ies 4 cables, la firme
EPR a cr66 un dispositif appropri6 qui est d6crit.
Le probldme de la suspension des cages est souIev6
une lois de plus.

Les d6taiIs de la conception du ferraiIlage d’arma-
ture, les travatL\ de creusement, de rev6tement pro-
visoire des excavations, de b6tonnage sont FourtHs,

69alement les temps d’ex6cution et quantit6s de ma-
t6riatLX consomm6s. Le contr6Ie du b6ton en cours

d’ex6cution a 6t6 soigneusement organis6, qualit6
temps de prise, r6sistance.

La question de savoir quelle est la m6thode Ia
plus 6conomique et la pIus sQre pour poser simul-
tan6ment pIusieurs cables est a I’ordre du jour et
gagne constamment plus d’importance. Ci-apres,
l’auteur d6crit une m6thode qui a 6t6 appIiqu6e
dans plusieurs mines de la Ruhr. Comme auxiliaires
on utiIise des treuiIs a friction avec rouIeaux de

compressIon.

Parmi les particuIarit6s d’ex6cution du bOon-
nage, a noter qu’a la base de chaque reprise une
hauteur de o,75 m est remplie de sable sans ciment,
au-dessus de laqueIIe le b6ton est d6vers6 sous pres-
sion et vibr6. Lorsqu’on creuse sous cette reprise, Ie
sable est enlev6 et les armatures restent a nu pour
servir de raccord avec Ie dessus de Ia reprise sui-
vant e

Liste du mat6rieI n6cessaire et pr6paratifs pour le
placement des cables et I’introduction de la cage -
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pr6paratifs g6n6raux - proc6d6 de pose des cal)Ies,
6quipe n6cessaire.

L’article d6crit encore une autre m6thode qui a
6t6 utiIis6e dans la Sarre : Mat6riel et installations
n6cessaires dans l’ensembIe et au niveau d’extrac-
tion - Pose des cabIes pour Ia premiere fois : cables
d’6quilibre - cables d’extraction. Changement des
cables.

IND. E 46 Fiche n'’ 29.127

P. RESKA. Eine neuartige Beschickungseinrichtung von
FUl16rtern fUr Grossraumfarderwagen. Non t'elle in514l-
lation cie cbmgemen£ dax points de Telnpj}jsage po&t
Rrcmde5 berline5 . – Montan Rundschau, 1961, f6vrier,
p. 19/21, 5 fig.

Les circuits pour grdndes bcrlines sont difficiIes
a r6guIariser par les moyens ordinaires : chaines ra-
Ientisseuses et freineuses, freins a friction tocs, etc.,
par suite de la difF6rence entre les berlines a bon
rouIement et les autres. Dans les mines de minettes
d’Amcrmont au puits n" Ill, on a utilis6 un proc6d6
difF6rent pour I’envoi au culbuteur du point de
chargement. Le puns a une profondeur de 250 m
avec une extraction par skips de 12 t, qui sont rem-
plis par les minerais culbut6s et ensuite concass6s

La rationalisation a port6 la capacit6 des berlines
a 7.000 litres. Les premi ares instdllations de circula-
tion ne fonctionnaient qu’apr as de muItipIes chan_
gements de la pente. FinaIement Ia firme DeIattre
r6aIisa une installation d’un principe tout nouveau :
les parois des berIines sont saisies pdr des gaIets
rnoteurs a axe verticaI et garnis de pneus. Ce ciispo_
sitif travaiIle sans choc, r69uIidrement et revient
moins cher que Ie, ,ut„, di,p„itif,. L, p„„i.n
des pneus sur les parois est r6gl6e par l’6cartement
des axes des gaIets. Pour I’instaIIdtion en question,
iI y a 7 paires de galets pIus un galet moteur sp6ciaI
dans la cuIbuteur. Des celluIes photo_6lectriques
actionnent les moteurs des gaIets au moment vouIu.

IND. E 414 Fiche n" 28.927

E.B. CLARKE et J.D. SMITH. The behaviour of ropes
in multi-rope friction winders. Le colllportement des

cables dans les IIIncLines Koepe a cables multiples
Colliery Engineering, 1961, f6vrier, p. 61/63, 1 fig.

R6sum6 des r6suItats d’une 6tude th6orique sur
le compoItement des cables de machines Koepe a
cabIes multipIes. L’6quilibrage est une condition n6-
cessaire a la r6aIiation des avantages du systdme.
II peut 6tre compromis par les variations des pro-
pri6t6s physiques des cables, les variations entre les
diamdtres eFfectifs des rainures d’enrouIement. les
d6fauts d’ajustement du cable au proFiI des rainures,
les diff6rences de gIissement, Ies variations de ten-
sion en cours de transIation. L’analyse math6mati-
que des ph6nomdnes comporte un certain nombre
d’hype>th&scs dont la port6e est 6vaIu6e et 3 cas dir-
f6rents sont envisag6s dans IesqueIs sont montr6s
les eFfets de variations de Iongueur, de moduIes
d’6Iasticit6 et de diam&tres d’enrouIement. On peut
voir que ce dernier cas est de Ioin le pIus fnfIuent
sur les variations de tension dans Ies 4 cables.

+
F. AERAGE. ECLAIRAGE

HYGIENE DU FOND.

iND. E 42 Fiche n" 28.870
IND. F 120 Fiche na 29.027

W.E. VANCE. Mine ventilation - Some economic
aspects described. L' a6rage }llitzier - Quelq lies aspects
i?cononriqae5 . – Iron and Coal T.R., ie?61 ,- 17 f6vrier,
p. 345/351, 7 fig.

L’auteur 6tudie, en s’appuyant sur des diagram_
mes et des exmpIes reIev6s dans des charbonnages
anglais, les aspects 6conomiques du probIdme de la
ventilation : comparaison entre Ies deux moyens qui
s’offrent d’augmenter l’a6rage, par 1’augmentation
de la puissance du ventilateur et par l’6largissement
des voies par Iesquelles I’air circuIe, la nature du
rev6tement des parois ayant 6galement son impor_
lance. Il y a Iieu de consid6rerr en m6me temps que
le d6bit, Ia vitesse du courant d’air qui peut 6tre
fix6e pour Ies voies principales1 a Soo m/min. Le
coat des pertes d’air est aussi i envisager, pres de
la moiti6 de I’air 6tant court-circuit6 entre Ies deux
puits d’entr6e et de retour, perte qu’iI est cependant
pratiquement impossible d’6viter.

La section la plus 6conomique d’une nou.veIIe
galerie, au point de vue de I’a6rage, peut 6tre d6finie
comme Ia section pour laquelle Ie prix de revient

P. KREMER. Neuartiger F6rderturm in Stahlbeton.
No&teaII IIte cie toar d'expr4ction en baton art716.

Beton im Bergbau, 1960, novembre, Article 1, 12 p.,
22 lg

Raisons techniques et 6conomiques de ce type un
peu sp6ciaI de tour en b6ton arm6, dont la coupe
horizontaIe est en forme de fen6tre romane. Con-
trairement a la disposition habitueIIe, Ies deux ma-
chines bicabIes qui se font face sont dispos6es sur
pIateforme a des niveaux diFf6rents. L’extraction est

4.6oo t de charbon ou pierres. Les charges utiIes par
trait sont respectivement de 13,8 et 9,6 t. Vitesse ,
16 m et lo m/s ; transport du personneI : 12 hom-
mes par 6tage, soit 72 par trait. En superposant Ies
2 machines, on a accru Ia hauteur mais r6duit Ie
volume de lo % environ. La r6duction des port6es
a rendu Ia construction plus l6gdre et plus 6conomi_
que. A 1’usage, Ia construction a bien r6sist6. Au
point de vue architecturaI, elle donne 6gaIement
satisFaction.
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annuel de l’6nergie d6pens6e et Ie prix de creuse-
ment et d’entretien annuels sont minima. Pour ce
qui concerne l’6Iargissement d’une gaIerie, Ia sec-
tion la plus 6conomique est ceIIe pour laqueIIe I’6co-
nomie annueIIe de puissance r6aIis6e pour faire pas-
ser 1’air, 6quiIibre Ie prix de revient annuel de I'6Iar-
gissement .

La section la plus eFficace pour un certain d6bit
d’air devrait etre celle au-deli de IaqueIIe un 6lar-
gissement ne produirait pas de r6duction sensible
de perte ile charge par unit6 de Iongueur.

L’influence de la duret6 sur Ie risque d’inflamma-
tion est pIus grande dans les m6mes conditions de
composition et de choc, mais eIIe d6croit avec Ie
pourcentage d’aluminium.

Avec des aIIiages de duret6 mod6r6e, on obtient
des infIammations de gaz m6me quan(i la moiti6 des
atomes sont fournis par l’aIuminium et iI Faut un
tiers seulement d’aluminium pour r6duire le risque
dans des proportions acceptables.

Les aIIiages r6suItants sont d’une densit6 relative
beaucoup plus grande que ceIIe de I’aluminium et
d’une r6sistance m6canique assez inf6rieure, ce qui
supprime Ies avantages des aIIiages I6gers.

IND. F 22 Fiche n'’ 28.924

A.E. BENNETT. A new continuously operating metha-
nometer. Un nout'eau nl6tbanonzbtre ir fonctionnement
contin u . – Colliery Guardian, 1961 , 9 f6vrier, p.

63/ 166, 5 fig.

L’appareil utilise une Iampe semI)Ial)le a ceIIes
qui servent a d6tecter le grisou, mais la flamme
6chauFfe un dnneau de thermocouples qui mesure
l’accroissement de temp6rature du gaz combustible
normaI, cause par la combustion du grisou m6Ian96
a 1’air. La combustion du butane qui aIimente la
lampe est rigoureusement contr6l6e par un disposi-
tiF r6gbIateur sp6ciaI. L’appareil est congu pour
fonctionner entre o et 3 % de grisou avec une
exactitude de o,os % de m6thane et une vitesse de
r6ponse de 20 secondes pour 1 % de variation en
teneur. Les r6sultats sont enregistr6s sur diagramme.
Au-(leIa de 6,5 % de grisou, la Iampe s’6teint. Elle
petIt, clans une atmosphere trds poussi6reuse, voir
ses indications fauss6es par I’obstuction des toiIes
m6taIIiques.

PIusieurs types d’appareils du meme principe sont
congus pour des dur6es d’observations variables
aTlant jusqu’i une semaine, avec transmission de
signatL\ a distance, etc.

IND. F 31 Fiche n'’ 28.920

W.B. CYBULSKI. Recherche sur I'infEuence de I'eau
sur I'explosibilit6 de la poussiare de chart)on. Xme
Conf6rence internationale des Dir. de Stations d’Essais,
Pittsburgh 1959. – Revue de I'lndustrie Min6rale,
1961, janvier, p. 75/80.

L’eau et les poussi ares de schistes agissent diff&
remment sur les poussi ares infIammabIes : 1’eau di-
minue l’aptitude des poussidres a se disperser et eIIe
refroidit la fIamme de 1’explosion, la poussidre de
roche agit comme un 6cran au rayonnement de la
flamme.

Param&tres des essais : nature de la source d'in-
Flammation. du charbon, de sa finesse. taux et na-
ture du st6riIe, Iocalisation des poussidres de st6rile :
au sol ou sur des pIanches au toil. Conditions des
essais. R6suItats des essais : soit : n = taux d’in-
combustible dans Ia poussidre sdche – np = taux
d’incombustibIe, dans Ie m6Iange poussidre-eau, ne
transmettant pas 1’explosion – c = taux de char-
bon pur et sec, dans Ie m6Iange poussidre-eau, ne
transmettant pas I’explosion – \N = taux d’eau
minimum, dans le m6Iange poussidre-eau, ne trans-
mettant pas I’explosion – S = tatLX des parties
incombustibIes du m6Iange sec poussi Ores charbon
et st6rile ne transmettant pas I’expIosion – cb =
taux maximum de chart)on pur et sec qui, combin6
a np d’incombustibIe et a w d’eau Iibre, ne transmet
pas I’explosion.

ND. F 2321 Fiche nQ 29.018

D. RAE et B.J. NIELD. Incendive frictional sparking
from alloys containing aluminium. Za f4cult & de caaset
L’inflammation par &tincelle5 de frottement poss6d6e
pat les alliages conten4nt de L’alumini wm. – Safety in
Mines Res. Est. Rep. 192, 1960, novembre, 30 p.,

fig

Les chocs obliques, entre Ies aIIiages d’aluminium

3

et magn6sium et l’acier rouiII6, produisent des 6tin-
ceIIes capabIes d’enfIammer les m6Ianges d’air et de
grisou. Des exp6riences pour d6terminer Ie pourcen-
tage d’aluminium a rempIacer par des 6I6ments in-
ertes de maniare a diminuer ce risque, sont rappor-
t6es dans cette 6tude. Les eFfets de la duret6 de 1’aI-
liage et du traitemen t thermique ont 6t6 69aIement
recherch6s

Comme 6I6ments inertes, I’argent et le zinc ont
6t6 choisis, grace a leur soIubiIit6 dans I’aluminium,
qui n’entratne pas de fragiIit6 de I’aIIiage.

On a alors :

(coeFficient d’6quivalence de I’eau libre au st6riIe
d’apport) .

XIV =
100 (npX. + np + X)

\N

(efficacit6 de I’eau : pot(is maximum de cbarbon
pur et sec dont le m6Iange avec I kg d'eau ne trans-
met pas 1’explosion).
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X, = lmg–S = ,Hi,,,it6 d„ p,u„id„, ,t6,iI„.
r9ro a Ia mine DorstfeId. De 1949 a 1939, le nom-
bre de taiIIes trait6es est pass6 de 19 a 785 et le
nombre de m aIres de Front trait6s de 2.3cloa 13-,.000.
En R6publique F6d6rale, 4 % de I’extraction pro-
venaient de tailles infus6es contre so % en 1959.
E:mpIoi Iimit6 aux cIlarbons fras, pression en des-
sous de 30 atm.

Ces dernidres ann6es, Ie mat6riel d haute pression
(jusque soo dtm) d6velopp6 par les firmes J6ruseI,
Hausherr, Turmag a permIts I’extension de la mC-
tbode atL\ charbons durs. L’auteur discute les avan-
tages et Ies inconv6nients de la m6thode

En partant des particularit6s des difF6rents mata-
rieIs, I’auteur en cI6duit les domaines d’application.
Le prix de revient par tonne de charbon osciIle de
o,BO DM a r,20, c’est-a-dire peu cie chose.

L’duteur d6crit les diff6rents mat6rieIs et Ies r6suI-
lars qu’on obtient. Les Iimites d’application sont
aussi souIign6es. Quant dux conditions de r6aIisa-
tion : profondeur et 6cartement des trous, quantit6
d’eau inject6e et vitesse d’injection, de nombreux
essais ont pr6cis6 ces donn6es.

Des tabIeaux de r6sultats montrent I’avantage au
point de vue al)ata Eye cles poussiares. On constate
en m6me temps que Ie rendement d’abatage aug-
merrIe, la consommation 6vcntueIIe d’expIosiFs di-
minue et Ie prix de revient diminue.

Ex = :" = ,,pp,rt d,, ,ffi,,,it6,.

cb = ,,pp,,t d, I, y,le„r ,al„1l6, a Ia v,Ieur
C

exp6rimentaIe c.

Tableau des essais et essais compl6mentaires –
Comparaison aux r6sultats 6trangers et conclusions.

IND. F 31 Fiche n'’ 29.112

W.B. CYBULSKI. Etude des arr8ts-barrages lat6raux
de poussiares st6ri Ies. – Revue de I'lndustrie Min6-
role, 1961, f6vrier, p. 103/ 147, 32 fig.

Quand on r6cluit la Iongueur de Ia plate-Forme
d’un arr6t-barrage simpIe, de sorte qu’elle n’occupe
plus toute la Iargeur de la voie, afin de faire la
distinction, !’auteur a convenu d’appeIer ces arr6ts-
barrages des arr6ts-barrages Iat6raux ; des pIanches
dispos6es le long des parements ne sont pas des

arr6ts-barrages Iat6raux mais bien des compl6ments
des premiers. Les arrets-barrages Iat6ratLX so.nt fr6-
quemment plus faciIes a installer que les barrages
simpIes. Le but de cette 6tude est la v6riFication de
la possibiIit6 d’arreter des coups de poussidres avec
ces barragcs Iaissant un passage suffisant pour ne
pa3 g6ner Ia circulation. Conditions des essais : di-
verses dispositions de barrages lat6raux avec buttes
m6dianes ou madriers. Vue cI’un arr6t-barrage Iat6-
raI entre buttes avec des plates-formes ccntrales et
des unildt6rales a la part>i ; Idrgeur des plates-for-
mes : 90 cm. Des essais d’explosion Faible pour
amor(,age d’un coup de poussidre ont montr6 que les
arr6ts-barrages lat6raux empIoy6s seuls et sans
schistiFication dans !a zone des drr6ts-barrages sont
on mesure d’arr6ter Ies coups de poussiares Iorsque
la quantit6 de poussidre sur les barrages est de
200 kg/me. Les plates-formes Ie long des parois
sont un auxiliaire eFficace. D'autres essais, amorc6s
au grisou, ont donn6 une expIosion vfoIente suivie
d’un coup moins vioIent a Ia poussiare a SO % de
st6riIe. Les arr6ts Iat6raux laissaient une Iargeur li-
bre de 80 a loo cm ; on est m6me descendu a
60 cm : jug6 insuffisdnt. La distance de lso a
300 cm a donn6 de meiIIeur5 r6suIta ts. R6sultats
c!’autres essais avec des teneurs variables en char-
bon des poussieres. Recommandations.

IND. F 54 Fiche n'3 28.960

M.-Th. HEREMANS et P. LEYTH. R6action de Donag-
gio et taux des 6osinophiles sanguins apras I'effort
physique effectu6 aux hautes temp6ratures. – Revue
de I'lnsti tut d'Hygi&ne des Mines, n' 4, 1960, p.
135/ 146.

Les variations du taux des Ieucocytes 6osinophiIes
circuIants, du dd)it urinaire et de Ia r6action de
Donaggio des urines ont 6t6 suivies au cours de dir_
f6rentes 6preuves combindnt l’effort physique et I’ex_
position a Ia chdleur. Le travail physique a Iui seuI,
effecLu6 a temp6rature ordinaire, sufFit a entratner
une chute significative du taux tIes 6osinophiIes.
Ce taux s’abdisse 6galement Iors d’un exercice pLy_
sique de fdible intensit6, eFfectu6 a haute tempEr,I-
lure. Un travaiI physique intense, effectu6 a hdute
temperature, produit une chute encore plus mar-
qu6e. Le d6bit urinaire subit une r6duction marqu6e
ct prolong6e a la suite d’un eFFort physique a haute
remp6raturc, on d6pit cl’unc absorption pr6aIdbIe
de Iiquides et d’une r6hydrdtation a volont6 a la fin
de l’6preuve. L’effet de la chdleur est beaucoup plus
marqu6 que celui du simple eFfort physique, comme
iI ressort de I’anaIye des diff6rentes combinaisons
d’6preuves essay6e. L’intensjt6 de Id r6ac-tion de
Donaggio des urines, exprim6c en termes de cone-en_

tration (Unit6s-Donaggio par cm:3), s’drrroit de rd_
con nette au cours de 1’effort musculaire simple,
ainsi que lors de 1’exposition a de hautes temp6ra_
tures. L’expression de la r6action de Donaggio en

ND. F 41 1 Fiche n'’ 29.017

H. NICKSTADT. Das Hochdrucktranken. L }nfusion
d’ eau e# t'eine a haute pte5sion . – Bergfreiheitl' 1961,
f6vrier, p. 49/62, 16 fig.

L’injection d’eau en veine ordinaire! aprds s’6tre
d6velopp6e en Grande-Bretagne et en Belgique avec
I’appareiI Trippe, a 6t6 appIiqu6e en Allemagne, en
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termes d’excr6tion de substances actives (Unit6s-
Donaggio par minute) permet de retrouver l’efFet
de 1’effort physique, mais diminue ou fdit meme dis-
paraitre ceIui de la chaleur. Cette absence de r6-
ponse parait en r6aIit6 reposer sur un retard d’ex-
cr6tion des substances actives, cons6quence de la
d6pression prolon96e cIe la diurase induite par 1’ex-
position a la chaIeur.

II sembIe au total que les r6percussions pllysioIo-
giques 6tucli6es d6pendent davantage du facteur
temp6rature que du Facteur de I’eFFort physique.

On avait fait des prises d’air r6guIidres depuis
l’ouverture du barrage.

On reprenait ce cIlantier pour plusicurs raisons :
charl)on a coke, augmentation de la production et
de grisou capt6.

Les barrage'; onI 6t6 r6tablis et iI est probable
qu on attendra au moins 6 mois avant de les rou-
v rir .

IND. F 64 Fiche n" 27.447II

H.R. HOUSTON. Cardowan colliery explosion. L ex-
pl05ion dlr cbarbonnage cie Catdou'an. – Iron and
Coal T.R., 196 1, 20 janvier, p. 147/ 148.

En juiIIet l960 a Cardo\van, Lanarkshire, unc
explosion de grisou cdus6e par oxydation de ma-
tieres charbonneuses Iaiss6es aprds un autre incen-
die, ant6rieur de 6 mois, a coQt6 Ia vie a 4 hommes.
C'est en d6moIissant Ie barrage de I’incendie en
question que 1’accident s’est produit. Pr6aIabIement,
on s’6tait assur6 que 1’atmosphere derridre Ie barrage
6tait priv6e d’oxygdne, mats la teneur 6Iev6e en gri-
sc>u devait imposer de grandes pr6cautions. Le bdr-
rage 6tant d6moIi, on a proc6cl6 a un a6rage activ6
pour purger l’atmosphdre, mats des mat6riaux par-
tieIIement braI6s Iors de I’dncien incendie purent se
r6chauffer et causer I’explosion.

Les circonstances de 1’accident et Ies mesures de
sauvetage sont d6taiII6es. Une s6rie cIe recommanda-
tions sont 6nonc6es pour 6viter le retour d’un tel
accident dans des circonstances semblabIes. EIles
concernent I’organisation soign6e des mesures de
s6curit6 et de contr6Ie a prendre pour 6viter de

proc6der ( a l’aveuglette » sur un terrain aussi dan-
gereux qu une section incendi6e, isoI6e par barrages
et r6ouverte aprds l’extinction suppos6e du feu.

IND. F 63 Fiche n'’ 28.917

T. KITAWAGA. D6tection des combustions sponta-
n6es souterraines a leur d6but. Revue de I'lndus-
trie Min6rale, 196 1, janvier, p. 34/47, 5 fig.

La combustion spontan6e se signdIe pdr une ocleur
parLiculidre due aux llydrocarbures I69ers produits
par pyrolyse. L’auteur a mis au point des tubes de-
tecteur5 pour les nombreux gaz dont l’oxyde de car-
bone. Ce tube d6tecte jusqu’a o,000r % de CO,
on m6me temps qu’ii d6tecte des teneurs en 6thyIene
comprises entre o,000r et o,0000r %. Des mesures

dans des quartiers mur6s onI co.nfirm6 ces vaIeurs.
II d6tecte 6galement les fuites a de teIs barrages.

1,’6preuvc contradictoire en r6gion saine donne de
Dons r6suItats. Des me5ure'i a I’odorat donnent une

perception nette a o,000r % d’6thyldne. Elle est
dorIC lo Fois moins sensible qu’au tube d6tecteur.
L’oxyde de carl)one et I’6thyIane se produisent tou-
jours en m6me temps dans Ia p6riode initiaIe de
combustion spontdn6e et Ieur rapport est compris
dans des Iimites d6termin6es. Dans Ie cas contraire,
iI y a lieu a discrimination.

ND. F 64 Fiche n'’ 27.4471
ND. F 70 Fiche n" 29.126

H. R. HOUSTON. Lanarkshire Colliery explosion.
Explosion a la 7nine Cwdou'an d& Lanarkshire. – Iron
and Coal T.R., 1960, 29 juillet, p. 230.

Cette expIosion, a la profondeur cIe 300 m et a
environ 3 km du puits, d fail 3 tu6s et 7 bless6s par
bralures le 21 juillet. Tout ce personnel, parmi le-
queI iI y avait des membres du service de secours,
6tait occup6 a la r6ouverture d’un chantier de char-
bon a coke oi iI y avail eu un incen£lie fin janvier.
Le barrage avail 6t6 rompu et Ies mineurs s’avan-
t,aient dans une partie de gaIerie remplie de gaz
quand I’expIosion s’est produite.

La d6molition du barrage de r,50 m d’6paisseur
s’6tait Faite 9 jours pIus tat au moyen d’une forte
charge d’expIosif tir6e de Ia surFace (sans danger
pour personne). C’6tait Ia premiere fois qu’on uti-
Iisait Ia m6thode en Ecosse

La cause de 1’accident est encore inconnue et I’in-
g6nieur du Corps des Mines, M. F. TootIe, qui as-
sistait aux op6rations, est parmi les bless6s.

X. Lampenpflege macht sich bezahlt : grosse Licht-
vertuste durch Verschmutzung. Le soin tIes /4///pei
pale : grande perte cie !unlibre par empon5siarenzent
Bergbau Rundschau, 1961, f6vrier, p. I (X)/ IOI.

Nous ne sommes plus a l’6poque des lampes

ouvertes a bude, od iI faIIait nettoyer tous les jours
les verres obscurcis par la suie. Beaucoup de person-
nes croient qu’avec Ies ampoules 6Iectriques, on n’a
pIus se pr6occuper de l’empoussiarement. C’est une
grosse erreur : on paie Ies k\Vh mais I’6quivaIent
Iumineux d6pend beaucoup de la propre[6 de 1’am-
pouIe. D’apras Ia DIN aIIemdnde 5o35, la quantit6
de Iumidre

pour des travatL\ grossiers est de 60 Lux
» > > moyens 1 20 )
> > > fins 250 >
> > > tr as fins 6oo >

Si un 6cIairage a 616 6tabli d’apr as ces normes
si on n’y prend garde, les ampoules se recouvrent



Juin 1961 Ret'Ile de la litt6ratzwe tecbniqae 719

progressivement de poussidres et Ie confort de
l’6cIairage cIiminue, ainsi que Ie rendement de tra-
vaiI, et Ie danger d’accident croit. Des mesures ont
6t6 eFFectu6es et on a constat6 apras 12 mois un
ecIairage restant de :

r6duisant Ies dimensions et la compIexit6, et enFin
simpliFier les op6rations de contr6Ie et de manipuIa-
tion du charbon et des cendres par I’automatisation.
L’auteur examine successivement ces difF6rents pro-
blames, d’al)ord d’un point de vue th6orique, puis
dans Ieur application pratiquc. Il envisage d’abort!
Ia construction de la chaudi dre, 6nonc'ant Ies princi-
pes propres a am6Iio'rer le rendement par l’6tude ra-
tionnelle des surfaces de convection et des tubes
foyers. II d6crit les principaux types de foyers : a
griIIe mobile, a chaines. Divers perfectionnements
sont en cours. Les foyers a griIIes vibrantes commen-
cent a se r6pandre en Grande-Bretagne ; Ie charbon
cnfourn6 a une extr6mit6 cheminant au cours de sa
combustion, par I’eFFet des vibrations, jusqu’i I’ex-
tr6mit6 oppos6e oi iI est enIev6 sous forme de cen-
dres. La grille est refroidie par circuIateur d’eau et
le maclleFer ne petIt y coIIer. Un autTe avantage
est I’impossibiIit6 des trous d’air clans Ie Iit de char-
bon. Le systdme est en outre simple, 6conomique et
convient a des chart)ons divers. Les cLaudiares
< Trianco » a aIimentation par gravit6 sont un autre
type, rappeIant Ie principe des gazogdnes. Leur sim-
pIicit6 permet d’en augurer un emploi pIus 6tendu.

Lampes T.L.
Lampes a et a vapeur

Ampoule a lu- vapeur de de mercure
midre mixte mercure sous avec couche

haute pression lumineuse

faible fort faible fort faible fort
0,85 0,6 0,8 0,6 0,75 0,55

0,75 0, 4 0,7 0,4 0,7 0,35

0.7 0.35 0,65 0,35 0,6 0,3

Mode d'&clairage

Empoussi6rage :

Eclairage direct :

Eclairage uniforme
Eclairage indirect

G. EPUISEMENT.

IND. G 12 Fiche n'' 29.099

W. ARNOLD et H.J. LAUE. Einige Vorschlage zur
VervollkomFnung der Technologie bei Entw8sserungs-
arbeiten im Braunkohlengebirge unter besonderer Be-
rUcksichtigung der EinsatzmdgIichkeiten moderner
Kleinkblteanlagen. Qu el gIles projet5 pour perfectionner
la technique dei tr4v4#x d’a55acben2ent dans les m4s5if5
de lignite 5p6cialement par Les rn&tbode5 modernes de
conR61alion localis€ie . – Bergbautechnik, 1961 , f6vrier,
p. 89/ IC)2, 10 fig.

L’eau est Ie plus grand ennemi des expIoitations de
lignite ; 1’article a pour but d’attircr I'attention des
experts sur un proc6d6 utile. Apr as avoir 6tabIi que
le proc6d6 clc fongage a la grenaiIIe avec ses diffi-
cuIt6s sera avantageusement remplac6 par des m6-
thodes sp6cialer dc font,age, la cong6lation et Ie fan-
(,age de bures sont 6tudi6s ici. On d6crit Ies proc&
d6s sp6ciaux de cong6Iation d6velopp6s ces 20 der-
nidres ann6es, la m6thode de HeIIstr6m du filtre ou
cnveIoppe congel6e et la m6thode de IsseI/BoTe du
pItits a fiItres con96Iants, qui sont a l’essai en divers
cndroits. Ces deux m6thodes consistent en une com-
binaison de Id conp6Iation ordinairc avec des proc6-
d6s de drainage (caiIIoux en lessive de CaCI2, etc.) .
Des d6tails de r6aIisations sont donn6s. L’article se
tcrmine par la description de petites installations de
con96lation pour Ia production Iocale des massifs
congel6s avec prix de revient.

ND. H 42 Fiche n' 28.954

H. FEYERTAG. Transformateurs de grande puissance
pour installations de redresseurs. – Revue Siemens,
1961, f6vrier, p. 56/61, 5 fig.

Pour obtenir un bon fonctionnement d’une instal-
Iation de redresseurs, iI faut que les transformateurs
correspondants r6pondent a certains imp6ratifs qui
ft)nt que ce genre de transFormateurs se distingue
c!’un transFormateur d’aIimentation normale

Les fortes intensit6s et les faibIes tensions sur le
c6t6 secondaire exigent un enroulement d’une na-
ture sp6cidIe. La n6cessit6 d’avoir une grande gaIn-
me de r69lage, de d6phaser les vecteurs des tensions
ainsi que l’emploi de selfs de transducteurs, ont 6ga-
Iement de fortes r6percussions sur Ie mode de r6aIi-
sation des transformateurs pour installations de re-
dresseurs

L’auteur d6crit surtout des transFormateurs qui
sont utilis6s en combinaison avec IIes redresseurs a
contacts m6caniques ou des redresseurs au siIicum
pour des courants continus tres intenses

H. ENERCIE.

ND. H 21 Fiche n'’ 28.8451
END. H 5343 Fiche n'’ 29.032

G.G. THURLOW. New developments in boiler plant.
Future trends in the use of coal for steam raising.
Perfectionnement5 des installations de cb4adiares. Ten-
dances dans L’emploi dn cbmbon pOIIt la production cie
r’apeur . – Colliery Guardian, 1961, 2 f6vrier, p.
135/ 140, 8 fig.

Pour arriver a concurrenccr le mazout comme

combustible de chaudidres a vapeur, iI faut am6-
Iiorer le rendement, diminuer le prix de revient en

E. LOYNES et F. CROWTHER. A method of earth-
fault protection with current limitation. Une mattrode
de Protection contre les mises a la masse auec limit4t}on
d’ anip6r4ge . – The Mining Elect. and Mech. Engin.,
1961, f6vrier, p. 255/260, 7 fig.

Les courts-circuits et mises a la masse, particulie-
rement dangeretL\ dans l’6Iectrification des travaux
du fond, sont, en principe, 6vit6s par Ia mise a la
terre des masses en un seuI point situ6, suivant Ie
reglement en Grande-Bretagne, a la surface, et ce.
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1)our ics instaliatiolls a mo\’on voltage. Le neu-
tre dcs ('nrouIc-ments seconddirc-3 connc'ct6s en
6toilc cst 6palement mis a la terre. L'drticle donne
le sclr6ma du syst dmc de protection admis, montrdnt
les voltages observables tors d’un d6Faut d’isolation.
Des essais onE 6t6 fails avce misc a la terre incIi-
rec te en plusieur ; points, iIs ne donnent pas entidre
satisfaction. A la suite de Id catastrophe de \Val-
ton, on a cherch6 i rcnforcer les prescriptions ten-
danI a r6duirc lcs risques de production au Fond
d’arcs 6lcctriques cius a des courts-circuits ou autres
d6Fauts d’isolement. On a pr6cis6 les limite5 de per-
les de courant tol6rdblcs et les exigences des dispo-
sitiFs de protection de diFF6rents systames et recom-
mand6 le principe du d6clenchement du systdme de
protection en cas de d6ragIement de celui-ci (intrin-
sdqucment de s6curit6). Plusieurs m6thodes de pro-
tection sont d6crites avec sch6mas et analys6es et
un apparcilldge dc v6rification des installations d
616 mis au point pour dIre mis a l’essai dans un
charbonnage de Id Division N-\V.

IND. 1 12 Fiche n'’ 29.180

E. SCHNEIDER. Auswirkung verschiedener Belriebs-
bedingungen auf die Zerkleinerung von geklaubter
und von unsortierter StUckkohFe im Nocken-Walzwerk.

Effet cie diff6rentes conditions de n7arcbe sur Ie con-
casi4ge de gros5e5 bouille5 tri aes et twutes dans un
concasse lw a c}lindres dent&s . – Aachener BIa+ter,
960, Heft 4/5, p. 132/ 149, 10 fig.

Influence du d6bit. de la teneur en picrres des
gros L)ruts, dc Ia granulom6trie de I’alimentation et
de la tension des ressorts sur la granulom6trie des
produits concass6s. Un accroissement du dd)it de 20
a 200 t/h entraine unc augmentation d’environ
lo % de la quantit6 de concass6s sup6rieurs a

80 mm et d'cnviron 1 % de ceIIe de pous5ier inF6-
rieur & o,5 mm. La pr6sence de pierres provo(lue un
concassage plus important du charbon propre. La
granuIom6trie de I’aIimentation (sup6rieure a 120

mm) n’a pas d’influence sensible. Un accroissement
de tension des ressorts du concasseur permet une r6-
duction plus pouss6e tant du charbon que des pier-
res

I. PREPARATION ET AGGLOMERATION
DES COMBUSTIBLES.

IND. 1 21 Fiche n" 28.892

W. KLUGE. Die Darstellung der Siebanalyse im
KorrIverteilungsdiagramm. Repr6sentation de I anal Tse
gr4nulonr&trig#e clans le di4gr4mme cie r&partition,
GIUckauf, 1961, 4 janvier. p. 19/25, 10 fig.

Les anaIyses granuIom6triques sont g6n6ralement
repr6sent6es dans des diagrammes cumuIatifs qui
sont peu parIants. L’accroissemcnt ou la r6Eluction
d’une fraction d6termin6e ne provoque qu’une \-arid-
tion de la pente de Ia courbe dans Id zone consid6-
r6e. Les diagrammes de fr6quence sont beducoup
pIus parIants. Principes d’6tabTissement de ces dia-
grammes. La fr6quence moyenne dans un inter\-aIIe
d6penc{ de la Iarpeur de cet intcr\,alle - CdTcul dc
l’6cheIIe des surfaces - Utilisation du diagramme
de fr6quence pour l’6tude des concasseurs et bro\,-
eurs. Un simple coup d’mil sur Ie diagramme permet
de comparer les r6suItats de divers types de concas-
seurs et de choisir celui qui convient le mietL\ pour
le travaiI envisag6. Etude du comportement au
broyage des 6I6ments h6t6roganes de I’aTimcntation
Repr6sentation des r6suItats de tdmisage.

Correction a apporter a I’6cllcIlc des Fr6quences

dans Ie cas oh I’on utiIise une 6chelle logarithmique
pour Ies abscisses.

ND. 1 0130 Fiche n" 28.971

W.G. HARPER. Present trends in coal preparation
in Great Britain. Les tenciances dct#elles en pr6pdt4-
tion du chart?on en Grande-Bret4gne. – Colliery
Guardian, 1961, 16 f6vrier, p. 193/ 198, 3 fig.

Le triage manuel est g6n6raIement rempIac6 par
une 6puration m6canique des grosses cat6gories, par
liqueurs denses principaIement. La consommation
de fines non lav6es pour centraIes augmente et on
s6pare de plus en plus a sec avant lavage Ies o-2,
ce qui simpIifie beaucoup le probIdme g6n6ral de
Ia pr6paration, par ailleurs rendue plus difficiIe par
la d6gradation de la granuIom6trie. Les liqueurs
clenses sont de pIus en plus appIiqu6es pour les 12-
25. Les appareiIs a cyclone sant particulidrement en
faveur pour Ia pr6paration des fines a basse teneur
en cendres pour la fabrication des combustibles
sans fum6e. La r6duction de I’humidit6 des fines est
un probIdme qui int6resse pIus encore Ies fours a
coke que Ies centraIes a charbon puIv6ris6.

On appIique l’automation et Ies contr6Ies a dis-
tance de fagon croissante dans les instaIIations de
compIexit6 accrue, pour 6conomiser du personneI.

IND. 1 35 Fiche n'’ 29.098

B.V. DERJAGUIN et S.S. DUKHIN. Theory of flot-
ation of small and medium-size particles. Tb6orie de
la flottation cie pmticnle5 fines et nzo)enne5. – Insti-
tution of Mining and Metallurgy, 1961, f6vrier, p.
221,/246, 5 fig.

Elude des forces intervenant Iors de la capture
d’une petite particule, inF6rieure i o, 1 mm de dia-

La standardisation du mat6rieI retient l’attention
des constructeurs de Iavoirs.

L’acier est g6n6raIement pr6f6r6 au b6ton dans Ia
construction des batiments de Iavoirs
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mitre, par une bIlIIe d’air en flottation. La particule
est suffisdmment fine pour que les Forces d’inertie
et Ies d6formations dcs buIIes d’air pdr suite des
coIlisions avec Ics particuIes puissent 6tre n6gIig6es.
Les auteurs considarent que la particuIe en s’appro-
chant de la buIIe traverse 3 zones : la zone 1 com-
porte tout le liquide cxt6rieur a Ia buIle et qui n’est
pas influenc6 par ceIle-ci. Dans cette zone, Ia parti-
cule est soumise uniquement a 1’action de la gravit6
de l’inertie - La zone 2 est Ia couche de diFfusion
de Ia buIIe oa la particule subit des forces « diFFuso-

phor6tiques » - La zone 3 est une couche liquide de
mouiIlage d’une 6paisseur teIIe qu’a travers cette
couche puisse se maniFester une pression de disrup-
lure entre la particuie et la buIle.

P. MAIN-D’OEUVRE. SANTE. SECURITE.

QUESTIONS SOCIALES.

IND. P 1221 Fiche n'’ 29.022

X. Mansfield shaft-fall inquest. L’ enqnate sur I' acci'
dent de puit5 de Mansfield . – Colliery Guardian,
1961, 23 f6vrier, p. 237/238.

Un accident peut 6tre dQ a un d6Faut de signali-
sation dans le puits, occasionn6 par un excds d'ap-
plication du signaleur. Deux hommes de puits, dtI-
ment attach6s par leur ceinture de sQret6 a un rail
en acier, 6taierlt en train d’amarrer une poutreTle de
5,40 m a la cage, au dessus du puits en vue de Ia
descendre. Ayant donn6 Ie signal au pr6pos6 a Ia
recette de lever la cage, ceIIe-ci s’abaissa au con-
traire, la poutrelle bascuIa, frappant un des deux
hommes de puits qui tomba au fond, sa ceinture
ayant rompu sa chaine.

L’enqu6te a montH que la transmission de st-
gnaux, a la Fois par sonnerie et par voyant Iumi-
neux. ne se faisait pas toujours correctement. Ce
double systdme par le son et la lumidre se contT6Ie
lui-mame dans une certaine mesure, mats des trans-
missions fausses peuvent avoir lieu n6anmoins, sur-
tout quan(I eIIes sont faites au cours de manmuvres
anormaIement d6Iicates et avec un soin anormaI. Le
cas se compIique encore lorsqu’au cours d’une ma-
ncEUvre, Ie machiniste a 6t6 remplac6 comme ceIa a
eu lieu lors de I’accident en question et qu’on a omis
d’avertir le nouveI arrivant.

I

11

11
J. Aur'RES DEPENDANCES DE SURFACE.

IND. J 17 Fiche no 28.998

F. MERX et A. KIHM. Eine elektronische gesteuerte
kontinuierliche Bunkermessanlage. Une installation de
mesuTe continue en silo conttat6e &Lectroniq&ement.
GIUckauf, 1961, mars, p. 256/260, 8 fig.

Anciennement, Ie contr6Ie de remplissage d’un
siIo po'uvait se faire moyennant une bobine a cable
pour\’u de repdres au bout duqueI on Iaissait des-
cendre une Iampe. C’6tait fastidictL\, dangereux et

peu pr6cis. Divers proc6d6s 6Iectriques et meme

6Iectroniques ont dtd essay6s, qui ne donnent pas
toujours satisfaction.

jND. P 22 Fiche n'’ 28.854
F.S. ATKINSON. The Universities and the coal-min-
ing industry. Les Uniuersit6s et lindastrie cbabon-
niare . – Iron and Coal T.R., 1961, 27 janvier, p.
1 75/ 1 78.

A la mine Friedrich Thyssen 2/3, au silo d'dli-
mentation du lavoir, on a Fait une installation, non
pas du type antigrisouteux, mais bien a circuits in-
trinsequement sars. II y a aussi une bobine a cable
teiteurs, mais : a) la commande est automatique,
de plus, d’aprds le niveau reIev6, iI y a actionnement
sui\’ant un programme d6termin6 - b) arr6t de 1’ex-
traction par skip par rc-tour & o du d6bit du distri-
buteur a ban(Je - c) misc en marche de ce distribu-
teur et en m6me temps de skips quan(1 le contenu
est de 250 t - d) a 1 .000 t, arr6[ de I’alimentation
du siIo (distTibuteur a bdscuIe) - e) a 750 t, reprise
de I’aIimentation du silo - f) a 1 . loo t, fin du con-
tr6Ie automatiquc - g) i o t, fin du contr6le automa-
tique - h) dnnuIation des impulsions de commande
lars de Ia misc Ilors circuit (par d6rangement) de
I’installation de mesure pour rem6dier au d6range-
ment - i) inFormations optiqucs pour les divers
points ci-dessus - k) signal acoustique simuItan6.

La population universitaire en Grande-Bretagne
est en passe de d6cupIer, d’ici queIques ann6es, son
cIrifFre d’d\’ant-guerre. Les instaIIations deviennent
insuffisantes et le manque de pIace se fait sentir. La
coIIdbordtion entre l’industrie cllarbonnidre nationa-
lis6e et los universit6s cst efficace : faciIit6s de stages
prdtiques, faciIit6s dussi pour des mincurs qui onE r6-
ussi a acqu6rir certaines qualiFications d’acc6der aIL\
grades universitaires. D’autre part, Ia recherche en
mali are de mines est organis6e dans les universit6s.
Cependant, I’auteur constate qu’iI reste beaucoup
a faire en Grande-Bretagne o& le pourcentage des
empIoy6s dans l’industrie miniere, ayant regu une
instruction sup6rieure, est faible par rapport allx
dutres industries et aussi par rapport aux autres
pays. 11 pr6fdre voir se d6velopper Ies 6coIes de mi-
nes d6partementales formant des « undergraduates >

en nombre accru, plut6t que de voir se cr6er de
grandes 6coles dans certains grands centres od le
contact entre les 6Idves et l’industrie serait n6ces-
sdirement mains 6troit

L'article donne le sch6md des connexions et ex-
pose Ie Fonctionnement.
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ND. P 24 Fiche n') 28.942

X. Tendances actuelles de la psychologie inclustrielle.
– Revue Internationale du Travail, 19-60, d6cembre,

634

La psychoIogie industrielle est une science dont la

P

d6finition ct Ie champ d’applications sont assez mal
pr6cis6s. L’articIe s’eFforce de d69ager I’inFluence
des diFF6rents Facteurs variabIes sur 3 CTitdres print.i_
paux : rcndement individueI, satisFaction person-
nelle et efFicacit6 d’organisation. IIs sont Ii6s entre
eux mais Ie premier seuI a re(rU une attention sur_
fisante. L’article envisage successivement : I’aug-
mentation de I’efficacit6 individuelle par s6Iectiont

par formation, par I’6tude du travail et de I’adapta-
tion du travaiI a l’homme - I’accroiss€,ment de Ia sa_
tisfaction personneIIe par I’attitude a I’69ard du tra_
vaiI et par adaptation proFessionnelle - la mise sur
pied d’une organisation efficace, envisageant
d’al)ord Ia nature de 1’organisation, puis la direc_
tion et maitrise, les relations intergroupes et enfin
I’6vaIuatton des programmes.

Les diff6rences entre Ies divers lecteurs sont teIle_

ment importantes qu’en moyenne elles masquent
totaIement l’effet de l’accoutumance a un Format
d6termin6. Ces diff6rences peuvent 6tTe dues a des
causes physioIogiques et psychologiques qu’iI serait
utile de pr6ciser.

Le choix de l’observateur est en effct, aprds la
technique radiologique. I’6I6ment Ie pIus important
dans le probIdme du diagnostic corTet.-t du stade de
la pneumoconiose simple.

Q. ETUDES D’ENSEMBLE.

IND. Q 1121 Fiche nD 28.946

A. VAMPOUILLE et P.C. TATE. L'6volution des tra_
vaux du fond dans les houillares du Bassin du Nord
et du Pas-de-Calais. – L'Equipement M6canique1
960, d6cembre, p. 35/60, 64 fig. '

Les houIIidres du Nord et Pas-de_Calais ocrupent
80.om hommes pour extraire loo.000 t./jour. Il y a
lo ans, cette production demandait SO.000 mineurs
de Plus. Le rendement net fond a pass6 de 1.011 kg
a 1.6l4 kg. II y a 55 % de pIateures, 33 % de pen-
tes : 2D a 45'’g et 14 % de dressants. Puissances :
prds de SO % des couches onI de o,60 m a o,90 m.
Profondeurs : 200 a 980 m.

Creusement de galeries : environ soo km p,ar an
ce qui repr6sente 17 m par 1 .000 t extraites. PerFec-
tionnements techniques : chargeuses m6caniques,
machine Marietta a 2 bras tournants sur cheniIles
abatteuse et chargeuse, pour chassages ; convo\,eur!,
a bancie

Abatage en taiIIes : Iongues taiIIes et, dans c-er-
tains gisements pent6s, chambres et piIiers. Nl6cani-
sation croissante (46 % actueIIement) . Emploi du
convoyeur abatteur VaIantin avec lamb(jur c ray,i_
geur > et soc de chargement (ouverture minimum
o,90 m).

Soutdnement hydrauIique et marchant en progrds
Ral)ots WestfaIia avec inFusion propuIs6e. Al>at_
teuse AIacchi pour gisements pent6s1 a 2 tr6pans.
A noter l’6quipement a Bruay d’une taiIIt, de 140 m
et 1 ,20 m d’ouverture par 6tangons marchants Sah6_

Somemi modifi6es, soutdnement autonome qui a
donn6 des r6suItats tres encourageants. Les princi-
paux articles de mat6rieI minier sent repr6sent6s par
des illustrations et on donne leurs caract6ristiques.

IND. P 53 Fiche no 28.959

F. LAVENNE et J. PATIGNY. Valeur compar6e de
IT radiographie et de la radiophotographie pour le
diagnostic de la pneumoconiose des houilleurs. Etude

exp6rTmentale. – Revue de I'lnsti+u+ d'Hygiane des
Mines, n' 4, 1960, P. 115/134. ' -

Le pIus grand reproche qu’on puisse Faire a Ia
radiophotographie est de conduire, surtout atlx sta-
des X, 1 et 2, a un pourcentage important de
diagnostics coIlectivement erron6s. Si dans sa tech_
nique actueIle, eIIe petIt parfaitement servir au d6_
pistage des pneumoconioses condens6es, Ia radio_
pbotographie doit donc dIre rejet6e si 1’on vise a
faire Ie diagnostic de pneumoconiose au stade 1 ou
si I'on veut 6tudier la relation entre I’empo,ussi6rage
et I’image radioIogique.

En outre, les petits formats exposent a une pIus
grande dispersion des diagnostics individueIs et ac-
croissent les ten(lances personneIles qu’elles soient
dans le sens optimiste ou pessimiste. A ce point de
vue, les radiophotographies 10 cm */ 12 cm et
7 cm X 7 cm ne difFerent pas entre eIIes de fagon
signiFicative, mais sont statistiquement inf6rieures
aIL\ Films 35 cm X 33 cm. Pour Ies observateurs
moyens, la meiIIeure Fagon de r6duire les tendances
WrsonneIles et Ies erreurs de cIassement consiste en
I’emploi du grand format avec r6F6rence a une s6rie
de cliches standards.

iND. Q 1130 Fiche n'’ 28.947

E.J. KIMMINS. Concentration of output at collieries
La concentration de la proci#ction dans les cbdrbonn4-
ges : Iron and Coal T.R., 1961, tO f6vri9r1 p. 283/290. '

La quaIit6 des radiophotographies influence net_
tement Ia dispersion des diagnostics. Des perFection-
ncments de Ia technique radiophotographique sont
donc susceptibles de r6duire non seulement les er_
reurs coIlectives, mdis aussi l’impr6cision des dia_
gnostics individueIs.

L’importance de Ia concentration de Id prc>duc_
tion r6suIte du fait que les saIaires et charges re-
pr6sentent 59 % du prix de revient du charbon, et
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les r6parations de mat6riel et force motTice 22 % ;
38 % des ouvriers sont occup6s au front de taiIIe.
II est 6vident que la dispersion de la production a
une inFluence trds d6favorable sur Ie prix de revient.
Aussi la tendance au cours des dix dernidres ann6es
a-t-eIIe 6t6 forte vers une concentration g6ogTaphi-

que, d’abord (allongement de la longueur des taiI-
les et augmentation du rapport Iongueur de taiIIe/
Iongueur du rouIage) , ensuite \’ers une augmenta-
tion du tonnage abattu par unite dc Iongueur de
taiIIe, et aussi par unit6 de Iongueur du rouIage.
Les transports par cables, d’emploi si g6n6ral en
Grande-Bretagne avdnI la nationalisation, gonE net-
tement en diminution au profit des transports par
convoveurs ; ceux a ban(ie et cables gagnent du
terrain. Les Iocomotives sant de plus en plus em-
pIoy6es. Les berIines sont dc 3 tonnes dans beau-
coup d’installations nouveltes ct on va jusqu a 6
tonnes

Le d69agement des pointes cIe production a 6t6
tres 6tudi6 et pIusieurs solutions, notamment par
bunkers, onE 6t6 apport6es.

L’abatagc donnant Ie maximum de production
so fail dans la majorit6 des cas avec Id machine
Anderton justlu’a O,-3 m d’ouverture et avec lcs ra-
bots rapides. Dans les couches minces, le mineur
continu CoIIins retient particuli&rement l’attention.

II Faut natureIIement 6tudier, on mame temps que
le probTame de I’dvdncement du Front, ceIui du creu-
sement des niches et ceIui du bosseyement.

L’article fournit pIusieurs exempIes de r6suTtats
obtenus dans les charl30nnages britanniques.

des 6tudes, de marquage, de pr6paration, des dome-
tres, du magasin, ateIiers 6Iectrique et m6canique ;
iI est aid6 de 1 ou a sous-directeurs qui contre)lent
les tra\,aux du fond et ont par chantier I chef mi-
neur avec 5 a lo surveiIIants avec ouvriers et boute-
feu

Anciennement, les surveillants s’occupaient uni-
quement de Ia s6curit6, dcpuis 1951 , ils s’occupent
69aIement de la technique et de Ia production et
correspondent donc a nos survetIIants.

L’article se termine par un tableau comparatif
entrt- Ia formation du personnel qualifi6 dans la
Ruhr et on Grande-Bretagne oa les 6coles tecTlni-
clues peuvent conduire, soil au grade sup6rieur de
chef mineur, soil de directeur de mine.

IND. Q 1132 Fiche n'’ 28.922

J. BOWMAN. Anthracite mining in South Wales -
Reorganization of Brynl[iw Colliery. L'exploi14tion de
rant};racite dans le sIId da Pa)5 de Gates - R&orgcmi-

sarion cilt Charbonrrage de Bt}nlliw. – Iron and Coal
T.R., 1961, 3 {6vrier, p. 237/245, 9 fig.

Remis en activit6 depuis un an apr i's un r66quipe-
ment compIet qui a coQt6 prds de Boo.000 £, Ie char-
bonnage de BrynIli\v a 616 reconstruit sur un em-
placement choisi en fonction des donn6es g6oIogi-
clues prouvant qu’un r6seau de FaiIles reIdve vers Ia
surFace Ies couclles quo Ieur pentc enfonce en pro-
fondeur. Les r6ser\’cs donnent au sii'ge une dur6e

estim6e a 80 dns avec une production journaIiare de
2.000 t nettes en deux postes.

L’article fournit des details sur la disposition du
r6seau souterrain utiIisant la traction par Iocomoti-
les. Abatage par mineurs continus Joy et chargeu-
ses Jov. Le puits n'’ I , d’entr6e d’air, est 6quip6
d’une cage avec contrepoids pour les services pierre,
materiel, personnel. II d 4 m de diamatre. Machine
a tambour avec moteur all('rnatiF I .soo ch. 36 trans-
Tations./II, a 12,60 Irl/s.

Le puits no 2 est 6quip6 de deux skips de 4 t avec
pIateForme pour Ie personnel en cas d’urgence, pour
10 hommes. II sert au retour d’air. Les installations
souterraines de chargement des skips sont El6crites,

dinsi que ceIIes de 1’installation de pr6paration a Ia
surface et la ventiIation.

Des renseignements sont fournis sur les travaux
pr6paratoires conFi6s a Ia firme Thyssen, et l’ex6cu-
tion des di[f6rentes parties successives du projet de
reconstruction .

IND. Q 1130 Fiche n' 28.989
H. KOEPPEN. Der FUhrungsaufbau des N.C.B. und
die Organisation der BetriebsfUhrung auf englischen
SteinkoGtengruben. Struct tire de la direction du N.C.B,
et organisation de la direction des ttdt’aux d'ms les

mines de cbatbon an glai5es . – Berg+reiheit, 1961,
janvier, p. 1/8, 6 fig.

L’organisation du N.C.B. comporte 9 divisions et
48 districts comprenant chacun is a 2D mines r6u-
nies en groupes de 4 ou 5 mines. La direction g6n6-
rale est a Londres et dispose d'un personnel direc-
teur et de 12 sections sp6cialis6cs de conseillers ;
sauf la section des constructions nouveIles, les 11
autres onE des r6pIiques dans Ics 9 divisions et, sduF
la section de droit et celle de statistique, sont en
relation directe avec Ies sections correspondantes
des districts ; production, ventes, dcllats, Finances,

recherches, publicit6, service de sant6 et service du
personnel. Le service de valorisation de Id direction
f6n6raIe et de la division est en relation dyer la
direction des cokeries au ni\’eau du district mais in-
d6pendant. La direction ddministrative passc du
Directeur g6n6raI aux directeurs des divisions puts
des districts, groupes, pui3 finaIement arrive du di-
recteur de mine. a\,ec en paralidle le directeur de
col<erie. Le directeur dc mine contr6le les services

IND. Q 1142 Fiche n'’ 29.128

R. GSCHWEIDL. Aus- und Vorrichtung auf den
Pattbergschachten in Repelen, Kr. M6rz/Nrh. Tt4u4ux
de ptentier &tablissement et pr&parafoires atix p&its de
P4ttberg a Repelen. district de Marz dans Ie Bas-Rbin.

Montan Rundschau, 1961 , f6vrier, p. 21/28, 4 fig.
Les puits Pattberg I et II appartiennent a la so-

ci6t6 Rheinpreussen A.G. Sa concession couvre
12,64 km2. Le gisement de Pattberg est divis6 en
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plusieurs tront,ons par des failles de direction
NNW-SSC) a\,ec des rejets de so a 250 m. Le per'
sonnel total atteint 3.6oo h dont 2.6oo au fond. La
production journaIi are nette est de 7.3oo t. Cc ren-
clement est le plus 6Iev6 de I’Europe. Les exp6di-
tions de charbon a coke se Font par bateaux. Les rd-
serves justlu’a la proFondeur de soo m dtteignent
14,8 bIt, dont 2,1 jusqu’i 4oo m.

Historique du creusement des puits qui a d6but6
en 1925. Le puits I serb a l’extraction et est 6quip6
de 2 machines d’extraction, celle du c6t6 W a deux
skips de 14 t de capacit6 avec un compartiment in-
F6ricur pour it. personnel. les bc'rIines qui les dc'sser-
vent ont une capacit6 3.soo litres. Du c6t6 E, ce
sont des cages a 2 paIiers pour I berIine de 8:ao ou
950 litres avec au-des!\us un skip pour la descente
des pierres. Le mat6rieI descend aussi dans ce com-
partiment. Le puits II va a 4oo m et gert a la venti-
Iation. II participe pour 25 % a 1’extraction totaIe
(Vue du creusement du puits ll avec grappin). La
pr6paration du 3e 6tage a 650 m est confi6e a 1’en-
treprise Hanie•I et Lueg : les gaIeries principaIcs ont
une section de 2D rrP utiIe, soutdnement complete-
ment m6taIIique, Ies points de chargement sont re-
vetus de claveaux. Les autres gaIeries sont creus6es

par le charbonnage avec empIoi de chargeuses :

SaIzgitter, Atlas-Copco, Joy et iI y a un mineur
Dosco. Pour Ies gaIeries a 630 rn, on utiIise des
chdrgeuses a secousse et des chargeuses-peIIes sur
prleus.

trop durs. Etant,-ons hydrauIiques GS rappeIant les
Don,ty ; piIes OK Ou ; soutdnement marchant
M.P.K

Le carreau tend a etre normdIis6 ; prot)lame des
terriIs, da a Id remont6e des pierres car g6n6ralement
on foudroie et ne rembIaie pas. L'6lectricit6 est ache-
t6e a des r6sedux. Ld pr6paration et la cok6Faction
sont concentr6es. Quelques d6cou\’crIes.

Rappel de la gaz6iFicdtion souterraine et de 1’ex-

pIoitation par 1’eau.
Questions 6conomiques ; rendements. SaIaires :

primes pour cx6cution dcs normes eI primes suppI6-
mont,tires pour Ieur d6passement.

Bibliographic : 6 r6f6rences.
(R6sum6 Cerchar, Pdris)

IND. Q 31 Fiche n'’ 29.035

P. VAN DER REST. R6alisations et perspectives de
I'industrie beIge. – Revue de la Soc. royale beIge
des Ing6nieurs et des Industriels, 1961. janvier, p.

8/29

Evolution g6n6raIe de notre industrie depuis Id
fin de la guerre. Ld revolution saIdriaIe a modifi6
les conditions d’activit6 des entreprises : llausse du
charl)on. plus cher en Belgique qu’ailleurs ; situa-
tion d6mographique peu favorable. Cependant, I'ex-
pansion de notre industrie est comparable a ceIIe
des pays voisins et notre ni\’edu do vie est Ie plus
6Iev6. II y a toutefois actueIIement tcndance a la
baisse sur ce dernier point et iI v a lieu de sauve-
garder notre avenir en r6alisant les conditions sui-
vantes : pdraII6Ii5me dans l’6volution des salaires et
de Id productivit6 - baissc- du coat de l’6nergie - pr6-
paration active du marcIr6 commun. Cettc evolution
g6n6raIe resterd d’ailleurs influenc6c par le Facteur
d6mographique.

IND. Q 115 Fiche n'’ 28.990

H. MAURER. Der SteirlkohlerIbergbau in der Sowjet-
union. L’ indlr5tr ie bouillbte en U .R,S .S . – Bergfrei-
hei+, 1961, janvier, p. 8./22, 18' fig.

Compte ren(lu d’un voyage d’6tade d’une d6I6ga-
tion du SteinkohTenberobauverein ( 19 mai - 8 juin
l950) .

R6ser\,cs actuelles et production de 19l3 a 1958

par bassins, couverture 6nerg6tique des besoins et
pr6visionq pour 1965.

Organisation de l’industrie houill are deptHs 1957:
r6gions 6conomiques, groupements houiIIers, grou-
pes ou directions, sieges.

Ld recherche : r6le de I'Acad6mie des Sciences

par ses instituts f6d6raux sp6cialis6s. La formation
des ing6nieurs.

Le bassin du Donetz. G6oIogie p6n6raIe : exis-
tence de chart)ons aIIant du lignite a 1’anthracite ;
couches a faibIe profondeur, en pIateure, sans acci-
dent ; mais D.I. et venues d’eau. Projets pr6voyant
une concentration avec sidges de 4.000 a lo.000 t/j.

R6le dc recberche et mise au point d’Instituts sp6-
ciaIis6s pour la m6canisation ; exemples de machi-
nes : pour le creusement de gaIeries : PK 2 m et
PK 3 ; pour Ie ha\’age : les appareils combin6s Don-
bass (en particuIier Dont>ass 2) , K 26 (mines d’an-
thracite) ; pas encore de rabots car le cllarbon est

IND. Q 32 Fiche n'’ 29.103

LAbANDRE. Aspects sociaux de la politique de
1'6nergie. – Annales des Mines de France, 1961 ,
f6vrier, p. 29/52.

Contrairement a ce que certains pensent. les tra-
vailleurs ne s’opposent pas syst6matiquement a toute
modification. Les manifestations les plus spectacu-
Iaires sont orchestr6es par des personnes atteintes
par les Fermetures de charbonnages mais ext6rieure-
ment a la proFession (commcrc,ants, profes:.ions Iib6-
raIes). La recllerclle d’un optimum vraiment satis-
faisant implique que 1’on tienne comptc des cons6-
quences sociaIes et qu’on y meRe Ie temps n6ces-
saire pour les adaptations. Inventaire des eFfectiFs
dans Ies branches des diverses sources d’6nergie.
L’importation charbonni arc et les eFfectiFs, d6crois-
sant depuis 1946, des Charbonnages de France :
pass6s de 354.420 en 1947 a 236.o70 en 1959. Con-
s6quences pour ceux qui restent : cotisdtions de pH-
v.3yance plus 6Iev6es, situation pr6caire des caisses,
difficuIt6s du recrutement. R6percussions sur d’au-
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tres industries, sp6cialement Ies transports. Remar-
ques sur les modiFications et les adaptations n6ces-
saires - suppression du maximum des contraintes
qui s’opposent a la r6aIisation de 1’optimum.

EI6ments pour une politique de I’6nergie : n6ces-
sit6 de v6rit6, pr6paration a long terme, adaptation
a court terme.

Abandonnant sa position d’avocat du dial)Ie, Ie
Pr. AIIais abonde dans le sens du conf6rencier.

1 . Techniques du Four a coke : jusqu’ici on s’6tait
limit6 a I’6tude des facteurs de qualit6 du coke.
ActueIIement, on aborde les autres aspects de la
fabrication : pouss6e sur les piedroits! capacit6 de
production, consommation en gaz pour Ie chau[
fage ; ces points seront pr6cis6s les ann6es suivan-
tes. Cette ann6e, plus de so % de I’ac[ivit6 ont
concern6 les probldmes particuIiers des cokeries :
modiFications de composition des pale!, ou am6Iiora-
tion et contr6Ie des conditions de chauFfage. Pour
le surplus, queIques 6tudes g6n6raIes dont l’enfour-
nement de pate is a coke pr6chauFf6es.

2. Techniques de FIuidisation - objet principal :
fabrication de semi-coke ou poussier amaigrissants
de pate a coke ou combustible pour I’aggIom6ration
du minerai de fer ; autres probIdmes : oxydation et
pr6chauffage du char bon, s6chage de mat6riaux puI-
v6rulents.

R. RECHERCHES - DOCUMENTATION.

IND. R 6 Fiche n'’ 28.912

P. SALMON. La normalisation en face du progras
technique en France et dans le monde. – Ing6nieurs
civils de France, 1961 , f6vrier, p. 12/ 18.

La norrpalisation a pour but essenliel, en malidre
industrieIIe, de pr6ciser et de cIarifier tous les 6I6-
ments permettant de r6aliser des Fabrications con-
formes aux desiderata des usagers et aux possibiIit6s
des producteurs.

L’auteur 6voque, sous Ie signe de la normaIisa-
tion, les diFF6rents domaines od s’exerce I’activit6
des in96nieurs int6ress6s.

M6canique dimengjonneIIe et nombres normatlxp
m6troIogie et fiIetage, d6finitions m6taIIurgiques et
propri6t6s sp6ciFiques : fragiIit6, Eluret6, souc{abi-
lit6. . . ; construction immobiIidre et modulation
construction automobiIe. a6ronautique, 6Iectricit6,
6Iectronique 6voluent rapidement et se pr6tent maI
a Ia normaIisation.

Le probIdme de la normalisation internationaIe se
bute au d6part sur l’unit6 de Iongueur : Ie metre sur
le continent, Ie pc>uce dans les pays angIe-saxons.
Quant a Ia longueur du metre. une petite r6volution
vient de se produire ; on passe des 6taIons a traits
a Ia mesure par des radiations pures, Ie choix s’est
port6 sur I’isotope Krypton 86. La nouveIIe d6fini-
tion du metre fail intervenir, non seulement la ra-
(liation, mats aussi Ia notion de niveau d’6nergie de
I'atome ; on utilise la radiation correspondant a Ia
transition entre les niveaux de 2ro _ 5 d 5 de l’atome
du Krypton 86 et 6gal a 1.650.763,73 Fois Ia Ion-
Weur d’onde dans Ie vide de cette radiation. La pr6-
cision du mdtre est ainsi port6e de environ o,1 p
a O,OI ,p.

R6sultats acquis en 1959 : enfournement en sec -

enfournement a chau(i - conditions thermiques de
cok6Faction - granuIom6trie des chart)ons - pouss6es
sur les piedroits - bilan matidre de carbonisation -
Huidisation : mise au point d’une unit6 piIote.

IND. R 123 Fiche n'’ 28.844

NATIONAL COAL BOARD. Research in the coal
industry. La recbercbe dans t'industvie cbatbarlnibve.

Colliery Guardian, 196 1, 26 janvier, p. 127/ 132
3 fig. et 2 f6vrier, p. 158/ 162, 3 fig. - Iron and Coal
T.R., 1961, 27 janvier, p. 19 1/ 194, 4 fig.
+ hpos6 des recherches entreprises dans l’6tabIis-
sement d’IsIeworth du NCB. EIIes concernent prin-
cipaIement :

Experiences int6ressant l’abatage par rabots : ra-
botabilit6 des couches mesur6e par un rabot pourvu
d’instruments ad hoc.

P6n6tromdtre compos6 d’une tige d’acier pouss6e
dans la cou6he au moyen d’un l69er v6rin.

Pics ou couteaux de haveuses, 6tude des formes
donnant le meiIIeur rendement.

Exploration des aIIures des coucbes de c,harI)on

par des techniques nucI6aires, rayons gamma. L'ap_
pareiIlage a 6t6 essay6 en conjonction avec un mi_
neur continu Midget mont6 sur patins et pouss6
par v6rins hydrauTiques ; les indications fournies
par I’appareiI d’auscuItation par rayons gamma per_
mettent de diriger a distance Ia marche de la ma_
cLine de manidre a 6viter qu’eIIe attaque les 6pon_
tes

IND. R 122 Fiche n” 28.915

R. LOISON et P. FOCH. Rapport sur I'acfivit6 de
la station exp6rimentale de Marienau en 1959. –
Revue de I'lndus+rie Min6rale, 1961, janvier, p. 1/28,
13 fig. - Charbonnages de France, Note technique
2/60. Instruments de contr6Ie du toit et de mesure des

charges subies par le soutenement et par Ies banc-s
de roches : celluIes £lynamom6triques ou hydrauIj_
ques ; jauge sonique pour mesurer Ies tensions a
l’int6rieur du b6ton.

Les travatLX de la station de Marienau concer-
nent : 1 ) la technique du Four a coke - 2) Ies tech-
niques de fIuidisation.
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Commande et contr6Ie a distance des unit6s de
gout&nernent march,Int : des cssais utilisant des m6-
canismcs Ilydrduliques onI 6t6 entrepris.

Au cIldrbonnage d’Elesecar, on a instdll6 un systd-
me de soutdnement marchant de la voie de rouIape
du pied de la t,lille. endroit particuliarement encom-
brC et dan9ereux oil se conccntrent le bosseyement,
le d6pagcment de Ia taille, Id niche de d6part de
la machine

L’ensemble comprend pIusieurs 6tant,ons mar-
chants assembl6s entre eux pdr une plate-forme sur
IaqueIIc- est mont6e l’t'xt6mit6 motrice du con-
vov('ur.

On signale rcs recllerclles effectu6es par le
N.C.B. sur Ia m6tallurgic des 6I6ments du soutene-
ment m6taIIique : d6termindtions des meiIleures
quaIit6s d’acier pour cet usage ; sp6ciFications a
adopter. Dans un autre domaine, Ies prises d’6cllan-
tillons pour analyse de I'air poussi6reux et grisou-
teux, ont 616 facilit6es par le m6thanomatre a la

flamme de butane oil a la chaleur de la fIamme,
dans une sortc' de lampe Davy, est mesur6e par un
tllermocoul>It. et enregistr6e, le degr6 de cllaIeur
6tant en reldtion connue avec Ie pourcentage de gri-
sou de 1’air. Un autre instrument nouveau est Ie
pr6cipitateur tlrermique de poussi are respirabIe cap-
lanE les poussii'r('s au cours de la dude d’un poste
de 8 h. Un m6tllanomdtre acoustique a 6t6 congu
sp6cialement pour IocdIiser Ies fuites dans Ies instaI-
lations cIe cdptagt' du grisou. Des perfectionnements
ont 616 apport6s aux m6tIlodes de communication
dans les cllanlic'rs souterrains par le t6l6pllone type
9o7 6tudi6 par Ie Mining Rcsearclr Establishment ;
iI permet Ia misc a I’arr6t 6ventueIlement n6cessaire
des engins de m6canisation, convoyeurs, etc., Ia v6-
rification de la situation ouverte ou ferm6e de Ieurs
cncIenchements. Des recIlerclres nombreuses du
b’IRE ont enfin port6 sur les m6tlrocIes ren(lanE Ie
mdt6rieI minier intrinsdquement de s6curit6, et anti-
d6fIagrant

It
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COMPAGNIE AUXILIAIRE DES MINES
Soci6t6 Anonyme

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

Reg. du Com. Bruxelles : 580

ECLAIRAGE DE SURETE POUR MINES ECLAIRAGE PUBL'IC ET INDUSTRIEL

Lampes de mineurs, a main et au casque -
Lamps 61ectropneurnatklues - Lampes de
signalisation & t616phone - Armatures

antigrisouteuses.

Luminaires sur poteau, potence et cable -
Lanternes et Plafonniers - Arrnatures
r6sistant aux acides - Armatures 6twrches

INCANDESCENCE - FLUORESCENCE VAPEUR DE MERCURE - SODIUM

RR Y

VENTILATEURS
centrifuges
et axiaux & pales orientables en
marc:her pour a6rage des Mines et
Nur Centrales theruJques

Locomotives DIESEL
de IS a 200 ch

Epuration Pneumatique
des Mineraisr Produits de la Pierre.
et Charbons

E+ablissemen+s BERRy
77, rue de M6rode

BRUXELLES 6 - T61. 37.16.22

Ventilateur de mine a axe vertical : Ie groupe moteur-veatilateur
peut etre remplac6 par sa r6serve ea 7 minutes (Aucbel)
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Bibliographie

ANNALES DES MINES DE FRANCE Apri's un rdppel dc quelques notions de bdse sur
Ia radioactivit6 et des unit6s empIoy6es7 M. J. Pra-
del examine les prot)I ames de s6cur£t6 parltculiers
aux mines tI’ uranium en cl6crivant Ies m6tIlocIes de
contr6Ie en vigueur dans Ies mines fran(raises.

Juin 1961.

M. J. b'licbard analyse les principaux Facteurs de
l’6uolution de la technique du had fourne flu : la
pr6paration de la charge et l’aggIom6ration ; I’em-
pIoi de battLes temp6ratures de vent ; I’utilisation de
la compression. En concIusion, iI 6tudie les cons6-
quences de cette 6voIution sur Ie plan 6ner96tique
en g6n6ral.

NI. Ie profcsseur Allais traite des aspects essen-
tiels cIe fa politique de l’6ncrgie. Cet expos6 consti-
tue la premiere partie de sa conclusion a la suite
des dix conFerences prononc6es dans le cadre du
CycIe de l’Energie.

Chroniques et diuers

Statistiques mensueIles des productions minidre
et 6nerg6tique.
NI6tdux, minerdis et substances diverses

Technique et s6curit6 m-inif'res.

BibIiographie.

Donn6es 6conomiques dive'rses.

Communiqu6

NINTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON COMBUSTION

Cornell University, Ithaca (U.S.A.)
27-31 ao(it 1962

miques ct cIldngcments clc ph,lsc dans les 6couIc-
ments supersoniques, aux reclrerches sur les moteurs
a combustion a effet r6ciproque.

Quant aux communications, eIles pourront traiter
de tous les sujets se rapportant & Id combustion. Ces
communications (4.000 mots au plus) devront 6tre
adress6es avant Ie 1''r mai 1962, au Combustion
Institute, 936-B, Union Trust Building, Pittsburgh
19, Pennsylvania (U.S.A.) et 6tre pr6c6d6es de
l’envoi d’un r6sum6 de 8oo a 1 .000 mots. a Id meme
dcJresse avant Ie 1 'r f6vrier 1962.

Les p('rsonnc-s que ce symposium est susceptible
c!’int6rcs5er pell\’ent s’ddresscr au Dr. Louis DeFFet
b’Iembre du Combustion Institute Committee. c/o
Centre de Recherches pour l’Industrie des Produits
ExpIosiFs, Val du Bois, Sterrebeel< (Brabant) , qui
Ieur fournird lous les renseignements d6sirables

Le neuvidme symposium international sur la com-
bustion, organis6 par Ie Combustion Institute com-
portera deux < Discussions >, trois « Colloques > et
des pr6sentations de communications.

Les discussions et les coIIoques ont comme but de
permettre I’6change d’informations dans des domai-
nes bien pr6cis6s, pour Iesquels iI est d6sirabIe de
fournir une revue d’ensemble des connaissances
actueIIes, tant th6oriques qu’exp6rimentaIes.

Les discussions por[eront sur les processus fonda-
mentaux des FIammes et sur les d6tonations. landis
que les coIIoques auront trait aux techniques d’in-
vention (moteurs, Fours, foyers) , aux r6actions chi-
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Machine d’ extraction ASEA. sv st,dIne

L6onard, d poulie Koepe, 4 cables et 2 cages,
en service aux Charbonnages de l’Esp6-
rance et Bonne Fortune, Stage Espdrance
a NIontegn6e-tez-Lidge.
Puissance du moteur du treuil : 900 CV.
vitesse d’extraction : 12 mjs, proforrdeur
d’ extraction : 700 m fult6rieurement 850 m I.
diamdtre de la poulie Koepe : 1800 mm.
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TREUILS DE MINE

A POULIE KOEPE
La tendance g6n6rale, dans les exploitations
minieres, d’accroitre l’importance des inst;al.
lations et de descendre a des profondeurs de
plus on plus grandes a n6cessit6 une modifr-
cation profonde de la conception des treuils
de mine.
Dans ce domaine, la Soci6t6 ASEA, a accompli
un travail de pionnier et a dtd la premidre i
int,roduire .Ie s)'st.ame rnulticables p. ex. en
Sudde, en Finlande, en Belgique, en Grande-
Bretagne, aux USA, an Cirnacla, en Afrique
du Sucl et, aux Philippines. Le succds obtenu
sur le marchd suf'dois par les treuils multi-
cables a pouli(' Koepe et it commande auto-
matique de construction ASEA a entrain6
un develop})ernent analogue dans d’autres
pays. Actucllement 123 treuils cIe mine de ce
type ont dtd rnstdl16s ou sont en construction.
IIs sont command6s soit par moteur asyn-
chrone soit par systdme L6onard.
Les treuils Ies plus puissants sont pr6vus
pour 6000 CV.

Avantages
S6curit6 plus grande

Manauvre plus simple

Usure r6duite des cables

Usure r6duite des guides

Consommation r6duite d’6nergie

A-coups de courant r6duits

Faible encombrement

Frais d’6tablissements r6duits
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