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L E S 

EXPLOITATIONS MINIÈRES DE HAUTE MONTAGNE 

AU RUANDA-URUNDI 

I . — G E N E R A L I T E S . 

Le Rua i ida-Uiundi se présen te sons la forme d'un pla
teau d'altitude moyenne variant de 1.100 à 2.700 m . , 
ine l iné vers l 'Est et s'appiiyant à l'Ouest sur une c h a î n e 
de montagnes de direction Nord-Sud. 

Ce plateau est d é c o u p é de toutes parts par des gorges 
aboutissant à de larges v a l l é e s , souvent s è c h e s , mais deve
nant m a r é c a g e u s e s pendant la saison des pluies, c r e u s é e s 
en sillons de 100 à 300 m. de profondeur, à pentes fort 
i n c l i n é e s , sillons séparés par des é t e n d u e s restées g é n é r a 
lement presque plates. 

Physiographiquement, la rég ion constitue une partie 
de l'ancienne grande p é n é p l a i n e africaine, f o r m é e pen
dant la longue pér iode continentale qui semble avoir 
suivi le d é p ô t des couches da Karoo, p é n é p l a i n e qu i a 
atteint un stade a v a n c é de perfection parce que les pre
miers mouvements tectoniques qui l'ont af fectée ne se 
sont m a n i f e s t é s que vers la f in de l ' é p o q u e cré tac ique , ou 
au début du Tertiaire. 

Au point de vue g é o l o g i q u e , on distingue en Ruanda-
Urundi trois formations principales, s i tuées par 
MM. F . Delhaye et le chanoine A. Salée , a p r è s leur remar
quable campagne commune de reconnaisance de 1921-
1922 (fig. 1) . 
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L a série de hüi^r est co i i s l i l i i ée des terrains eristallo-
phylliens, oii « s y s t è m e de la Ki i / . i / i », c o m p o s é s de 
schistes cristall ins, gneiss et micaschistes, amphiholites 
et qnartzites, très l'orl(Miienl pl i ssés et se rencontrant svu'-
tont à l'Ouest, (Mdie le hiel' Sud-Nord de la Nyawaiongo 
et le Kivu . 

He[)()sant sur le s y s t è m e de la Rtizizi, se trouve une 
série schisteuse, à laquelle il faut rattacher les systèmes 
de riJrundi et les » Karcujwe-Ankolean » cl « l'rc-
Kara<iwe-Ankolean » systems (du Ceological Siu'vey de 
r i 'ganda) . Les roches qui constituent cette série sont 
des schistes, des grès , quelques arkoses et des quarizites 
durs formant des hancs paral lè les peu épais , niais 
remarquablement persistants. Cette formation est é g a l e 
ment p l i s sée et son plus heau d é v e l o p p e m e n t se trouve 
dans les r é g i o n s cenirale el orientale du huai ida-
Urundi . 

E n f i n , recouvrant cette dern ière , se trouve une sér ie 
gréso- sch i s to -ca lca ire , à laquelle i l convient de rattacher 
le <( S y s t è m e de la L u m p u n g u » ainsi que les g r è s de 
Biikoha, Bntologo et Mityaiia. L a série est c o n s t i t n é e 
par (les calcaires divers, des schistes, des psammites et des 
g r è s feldspathiques. Ces terrains affleurent dans le 
Sud-Est. 

Les deux p r e m i è r e s formations sont c o u p é e s de nom
breuses intrusions de granite, de pegmatites et de roches 
basiques diverses. 

Les m i n é r a l i s a t i o n s s tann i f èrcs sont en relation bien 
nette avec les venues granitiques et plus s p é c i a l e m e n t 
avec celles qui ont traversé la série schisteuse. On les ren
contre à la pér iphér ie des massifs et des apophyses de ces 
granites, de p r é f é r e n c e aux contacts schisteux. Ce sont les 
variétés à muscovite qui paraissent avoir j o u é u n rôle 
dans la g e n è s e de plusieurs gisements de cass i tér i te . 

L a cass i tér i te se p r é s e n t e en g î t e s filoniens, é l u v i a u x 
et alluviaux, dans une bande de territoire qui, partant de 
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FiG. 1. — F o r m a t i o n s g é o l o g i q u e s p r i n c i p a l e s d u R u a n d a - U r u n d i . 
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l'Est du Ruanda, rejoint, en s'incurvant vers les rives du 
lac K i v u , la crête Congo-Nil, qu'elle suit jusque vers les 
sources de la R u v u v u . 

Les m i n é r a l i s a t i o n s auri fères sont loca l i sées eu deux 
r é g i o n s ; la p r e m i è r e , l imi t ée à l'Ouest par la Ruzizi et 
le lac K i v u , à l 'Est par la crête Nyawarongo-Akanyaru, 
est c o n s t i t u é e de roches cristallophyliennes du s y s t è m e 
de la « Ruzizi », entourant une enclave de roches schis
teuses du s y s t è m e de 1' <( U r u n d i ». 

Quant à la seconde r é g i o n , o ù dominent, par contre, 
les formations schisteuses de l 'Urundi , on y a découver t , 
tant dans le Nord du Ruanda qu'au Nors-Est de l 'Urundi , 
des concentrations beaucoup moins importantes, mais 
revê tant cependant un intérêt é c o n o m i q u e effectif. 

L e fait que les m i n é r a l i s a t i o n s aur i fères se rencontrent 
aussi bien dans l 'un que dans l'autre des deux s y s t è m e s 
(( Ruziz i » et « U r u n d i » semble pouvoir permettre d'attri
buer à ces m i n é r a l i s a t i o n s une origine i n d é p e n d a n t e de 
ceux-ci, mais qui serait en connexion avec les venues 
granitiques pos tér i eures à ces s y s t è m e s . 

L a p r é p o n d é r a n c e du faciès schisteux dans ces deux 
s y s t è m e s aurait permis la multiplication sur de grandes 
distances d'apophyses de contact, de filons de pegmatite 
et de quartz, g é n é r a t e u r s de m i n é r a l i s a t i o n s . 

E n p r e m i è r e approximation, on peut admettre que la 
cass i tér i te et l'or p r o c è d e n t d'un m ê m e magma, qui serait 
le g é n é r a t e u r des granites de la r é g i o n . L a cass i téri te 
serait l i ée à la phase pegmatitique de la d i f f é r e n c i a t i o n ; 
elle le serait peut -ê tre aussi aux p r e m i è r e s manifestations 
de la phase hydrothermale, tandis que l'or serait exclu
sivement lié à la phase hydrothcrmale qui a e n g e n d r é les 
filons de quartz. I l en résulterai t que les gisements stan-
n i f è r e s se rapprocheraient du magma, tandis que les 
gisements aur i f ères s'en écartera ient . L a répart i t ion g é o 
graphique des gisements actuellement connus au Ruanda-
U r u n d i justifie en gros cette opinion. 
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L e wolfram et la columbite ont été reconnus comme 
accompagnateurs normaux de la cass i tér i te . E n outre, on 
a découver t au voisinage de g î t e s s t a n n i f è r e s de petites 
concentrations filoniennes, é luv ia l e s et alluviales de 
columbite, dont seules, à l'heure actuelle, les secondes 
sont exp lo i t ées . Quelques d é p ô t s alluviaux de wolfram 
ont été repérés et exp lo i tés , leurs venues pr imaires n'ayant 
pas encore été reconnues. 

Les réserves m i n i è r e s d é v e l o p p é e s jusqu 'à p r é s e n t sont 
de l'ordre de 25.000 tonnes de cassitérite et de 5.000 kg . 
d'or. 

L'exploitation des g î tes d'or, de columbite et de wolf
r a m ne p r é s en te pas de d i f f i c u l t é s spéc ia les au Ruanda-
L r u n d i ; i l n'en est pas de m ê m e pour les gisements de 
cass i tér i te , dont la mise en valeur n'a pu être réal i sée sans 
p r o c é d é s s p é c i a u x . 

I I . — L E S GÎTES STANNIFÈRES. 

Contrairement à ce qui est habituel en m a t i è r e de pros
pection, en pays neufs, les p r e m i è r e s recherches m i n i è r e s 
en territoires sous mandat eurent pour résu l ta t , non de 
d é c e l e r d'abord des placers al luviaux, mais des g î t e s pri
maires. 

A la suite d'un c o m p l é m e n t d'études g é o l o g i q u e s sur 
place par feu le chanoine A. S a l é e , en 1926, et d'un repé
rage s y s t é m a t i q u e des pointements granitiques les plus 
importants, un examen plus soigneux de leurs zones de 
contact fut entrepris et fit trouver, en 1927, par l ' ingé
nieur Newport, des veines de quartz s t a n n i f è r e dans les 
monts Kulut i . C'était le long d'un sentier u t i l i s é pendant 
de nombreuses a n n é e s par les Allemands et les Anglais 
c irculant entre le lac Mohasi et M'Barara, mais dont l'atten
tion ne s'était point f ixée sur les éboul i s de gravelas de 
cass i tér i te , volumineux souvent, qui auréo lent les affleu-
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rements rocheux m i n é r a l i s é s p r é c i t é s . Ce fait fut li' puint 
d<' départ de l 'ac l iv i té m i n i è i e en Ruanda oriental. 

Dans l'Ouest du Ruanda, une venue primaire de pegma
tite fut local i sée en 1929 par le m ê m e technicien et obser
vée sui' les flancs du mont Lukendabale. Celui-c i borde la 
r iv ière Nyawarongo sur la partie de son cours qu i remonte 
du Sud au Nord. 

Au moment des premières d é c o u v e r t e s de gisements de 
cass i tér i te au Ruanda-Urundi , la question d(' leiu- exploi
tation ne p r é o c c u p a i t point les sociétés qui a\aient 
e n v o y é des missions de prospection dans cette rég ion . 
D'autres p r o b l è m e s plus urgents réc lamaient toute leui-
attention : voies d'accès et de communicat ion, prospec
tion de toute la r é g i o n présunu'-e stannil'ère, éva luat ion 
et é t u d e des gisements. Au surplus , vu les cotations 
des m é t a n x à l ' é p o q u e , il send)lait que l'exploitation 
é c o n o m i q u e des gisements ne présentera i t pas beaucoup 
de d i f f i c u l t é s , de sorte qu 'on l'cmit à plus tard rexanicn 
ai)profondi de cette question. 

Par ailleurs, la calamiteiise famine (l(> 1929 f i l léqi i is i -
l ionner pour des t rav îu i \ routiers toutes 1rs p o s s i b i l i t é s lic 
travail (européen local. 

Quoi qT i ' i l en soit, on put faire le point C) et, au sujet 
des g î t e s secondaires, constater l'existence de trois types 
de g î t e s , qui furent classés en é l i i v i o n s , fonds de val lées , 
al luvions. 

Par le type ce fonds de val lées », étaient v i s ée s les con
centrations formé(>s par l'accumulation des é l é m e i d s 
dé tr i t iques ayant g l i s s é le long des pentes. Ces accunui-
lations, en tra înées par les eaux de rivière , ne l'ont été 
que S U I ' un parcours trop r é d u i t pour que l 'enricl i issi-
ment résultant du classement des é l é m e n t s par oribe •!<' 

{') FONTAINAS et A N S O Ï T E , Perspectives n i i u i è i e s de la r é g i o n comprise 
entre ie N i l , le lac 'Vic tor ia et la f r o n t i è r e or ienta le d u Congo belge 
(Mémoires de VJnxHtnt lioijal Colonial Belge, 1932). 
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dens i t é ai! pu se piodiiire, cc qui fait que les dépots ainsi 
créés n'ont pas le caractère nettement d é f i n i de véiital)le.« 
alluvions. 

C'est seulement après 1930 que c o m m e n c è r e n t les pre
miers essais d'exploitation industrielle des gisements et 
que c o n t i n n è r e n t les é tudes des gisements à d é v e l o p p e r . 
Malencontreusement, la dépres s ion des cours de l ' é ta in 
survint et l'on dut restreindre les effectifs. 

Les \enues primaires à exploiter ont n é c e s s i t é certains 
procédés parliculiei s. 

11 en est de m ê m e pour l'exploilalion des élavions, pour 
laquelle ont é té i m a g i n é s des procédés s p é c i a u x , c o n ç u s 
en fonction des caractér i s t iques locales. 

(^)uant à l'extraction de la cass i tér i te des d é p ô t s île fonds 
de vallées, elle procéda tantô t de m o d a l i t é s uti l isées pour 
les g î t e s al luviaux, tantôt de celles ut i l i sées pour les g î t e s 
é l u v i a u x . 

L'exploitation des g î tes allavioniialres s'est faite en 
g é n é r a l par les m é t h o d e s classiques habituelles, mais elle 
a cependant n é c e s s i t é des p r o c é d é s particiili(>rs pour les 
gisements en va l l ée s s è c h e s . 

D'autre part, dans la zone s t a n n i f è i e , que nous avons 
s i tuée par les p r e m i è r e s lignes de cette é t u d e , mellant à 
part la série de g î t e s importants des environs de Kiga l i , 
on n'a repéré que peu de d é p ô t s de quelque importance. 
L e tiers environ des réserves de cassitérite est réparti en 
multiples petits gisements plus on moins i s o l é s , qui, par 
e u x - m ê m e s , n'auraient g u è r e d'intérêt , mais dont l'en
semble présente une certaine valeur é c o n o m i q u e . 

Pour extér ior i ser cette constatation, rappelons que l 'un 
des principaux groupes agissant dans les T . S. M. a d é v e 
l o p p é parmi ses divers groupes de réserves , un ensemble 
de plus de 2.000 tonnes de cass i tér i te pr imaire cl secon
daire, réparti entre plus de 60 gisements d i f f é r e n t s , ce 
qui revient à cons idérer que la réserve moyenne de cha
cun de ces derniers ne dépasse g u è r e 30 tonnes. 
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Se rappelant ensuite que cet ensemble est l oca l i s é dans 
une bande de territoire longue d'environ 500 k m . , on 
se rend compte de ce que le p r o b l è m e de l'exploitation 
n'y peut être résolu par l'utilisation d'appareillages m é c a 
niques c o û t e u x . L'importance des concentrations est, en 
effet, trop faible pour supporter les charges f i n a n c i è r e s 
résul tant de l'emploi de semblables moyens. 

I l s'en suit donc que les m é t h o d e s d'exploitation ont 
dû d i f f é r e r de celles q u i sont retenues par les organismes 
miniers d'autres zones m i n é r a l i s é e s d'Afrique. 

D'un autre côté, en leur plus grande partie, les gise
ments é l u v i a u x des territoires sous mandat sont s i tués à 
p r o x i m i t é des crêtes , du fait qu'ils sont des produits 
de d é s a g r é g a t i o n de pointements ou é m e r g e n c e s , dans les 
strates supér ieures de formations s é d i m e n t a i r e s profon
d é m e n t érodées , de veines de quartz ou de pegmatites, 
C'est a ins i que la plupart des nappes é luv ia l e s sont s i tuées 
à des altitudes variant de 50 à 200 m . au-dessus du niveau 
des v a l l é e s voisines. Certaines, mais c'est l'exception, sont 
j u c h é e s , si l'on peut dire, à plus de 300 m. au-dessus de 
ces v a l l é e s (fig. 2, 3, 4, 5). 

E n f i n , du point de vue de l'eau, les secteurs m i n é r a l i s é s 
sont incontestablement défavor i sés . 

Dans l 'Est , le r é g i m e des pluies est très i r r é g u l i e r , 
parce que la plupart des nuages venant d'Ouest préc ip i 
tent en ordre principal leurs eaux sur la crête Congo-Nil . 

D'un autre côté, les val lées sont g é n é r a l e m e n t s è c h e s . 
L ' é c o u l e m e n t de l'eau s'y fait par ruissellements souter
rains au travers de d é p ô t s sableux et lacustres, a c c u m u l é s 
parfois sur des épa i s seurs de plusieurs dizaines de m è t r e s . 
Ce p h é n o m è n e , assez particulier à l 'Est du R u a n d a et de 
l 'Urundi , semble avoir pour cause u n ample mouvement 
d'affaissement des terrains, qui paraissent avoir été une 
dern ière manifestation des mouvements o r o g é n i q u e s flo 
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la fin de l ' é p o q u e tertiaire, mouvements qui a f f e c l è r e n t 
le r é g i m e hydrographique local. 

Quant aux territoires de l'Ouest, ils sont essentiellement 
m o u v e m e n t é s , puisque c o n s t i t u é s par les montagnes de 
la crête Congo-Nil courant le long de l a bordure E s t d u 
grand effondrement centro-africain a x é par les lacs T a n 
ganyika et K i v u . Aussi, comme les gisements à exploiter 
dans ces r é g i o n s se trouvent en hautes altitudes, de 1.500 
à 2.500 m . , on ne trouve g é n é r a l e m e n t à leur p r o x i m i t é 
que des venues d'eau insuffisantes pour alimenter des 
appareils de lavage des types habituels. 

E n f i n , à part les quelques lambeaux de forêt tropicale 
s i tués sur le versant Ouest de la crête Congo-Nil et sur les 
hauteurs E s t de la Ruzizi, lambeanx allant s'amoindrissant 
d 'année en a n n é e par suite des d é b o i s e m e n t s inconsi 
d é r é m e n t o p é r é s par les populations autochtones, l ' en t i è -
reté des territoires sous mandat est quasi totalement 
d é p o u r v u e tant de bois d'oeuvre que m ê m e de bois de 
chauffage. I l s'ensuit que les s u j é t i o n s de construction et 
de boisage de mines, entre autres, sont à la fois diff ici les 
à vaincre et très o n é r e u s e s . 

Ces d i f f é r e n t s facteurs : le manque d'eau, le peu d' im
portance des réserves m i n i è r e s , la d i s s é m i n a t i o n trop 
grande de celles-ci et leur situation vers le haut des c r ê t e s , 
le manque de bois et l'obligation de s'entendre avec les 
cultivateurs dont les champs couvrent, en certaines 
r é g i o n s , les collines à pellicule d ' é l u v i o n s m i n é r a l i s é e s 
(f ig. 6), se m o n t r è r e n t , à l'origine, tellement d é f a v o r a b l e s 
que certains gisements furent pendant plusieurs a n n é e s 
cons idérés comme de peu d'intérêt , et ce d'autant plus 
que les territoires sous mandat éta ient et restèrent d é p o u r 
vus assez longtemps d'un s y s t è m e routier suffisamment 
d é v e l o p p é pour permettre l'accès a i sé vers les secteurs 
m i n é r a l i s é s . 
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En outre, aucun des procédés d'exploitation habituelle
ment employés ne s 'était avéré payant. Parmi ceux-ci, 
certains exigeaicnl des inuiiol)ilisations trop éle\ées pour 
les petites réserves à extraire, tandis que d'autres p résen
taient le grave inconvén ien t de n ' ê t r e applicables qu 'à 
certaines fractions des réserves, ce qu i devait enti 'aîiKU-
l'abandon d'vuie part trop importante de celles-ci. 

Ce n'est qu 'après de longs t â tonnemen t s que furent mis 
au point des processus simples permettant l 'extraction 
presque intégrale de la cassitérite dans des conditions 
économiques acceptables. 

I I I . — EXPLOITATION DES GITES PRIMAIRES. 

Comme nous le disions ci-dessus, les gîtes s t ann i f è i e s 
se rencontrent, en la m a j o r i t é des cas. dans la sér ie schis
teuse et semblent en relation avec des granites. 

La cassitérite s'est cristallisée de i)référence dans des 
veines de quart/ on dans des pegmatites à gros é l émen t s . 

Les ventes de qvarf: sont habituellement encas t rées 
dans des schistes mé tamorph i sés , souvent au contact d'un 
banc de quartzitc. Le quartz se trouve associé t rès f ré 
quemment au mica et à la tourmaline ( f i g . 7). 

C'est dans l'Est du Huanda que ces veines quartzeuses 
s tannifères se renconlienf le plus c o m m u n é m e n t . 

Les pegmatites stannifères apparaissent f r é q u e m m e n t 
dans la région Ouest du Ruaiuhi, caractérisée éga lemen t 
d'ailleurs par la présence de diorites ( f i g . 8). 

La texture de ces pc^gmatites est i r régul iè re . Elles con
tiennent du quartz en abondance, des paquets de nuisco-
^ ite en grandes plaques, et [)lus ou moins de l'elds[)a1b, 
avec, comme éléments secondaires, t an tô t de la tom'ma-
litie. tantôt de la cassi tér i te . 



1-iG. G. — P a r c e l l e s d e c u l t u r e s i i i d i g ö n c s i i cxfnoiPiier 

p o u r r o i i v i M ' t i i r e ( r e . \ i ) l o i l : i l i n r i s . 

r iG. 7. — F i l o n d e q u a r t z s l a n n i f è r e . 
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a) Exploitation des veines de quartz stannifère. 

Ces veines, frcqiieninieiit très redressées, ont une forme 
lenticulaire et se reliaient souvent l'une l 'autre. Leur 
extension, très vaiiable, peut ê t re de quelques mètres 
seulement ou de quelques dizaines de mètres et davan
tage. Ces lentilles quartzeuses ont émis des ramifications 
dans le schiste voisin. 

La cassitérite est t rès inéga lement répar t ie dans ses 
multiples veines et souvent la teneur est dans l'ensemble 
trop faible pour permettre une extraction complè t e . On 
doit se contenter d'essayer de r epé re r les poches locales 
p résen tan t une valeur suffisante. On le fait par des tra
çages en surface et en profondeur. 

En surface, on décape en t i è remen t les têtes de veines; 
on échant i l lo ime à distances très courtes, et aux endroits 
d'enrichissement, (m fonce des puits alternativement au 
toit et au mur. 

Pour le repérage et l 'évaluation des poches en profon
deur, on creuse des travers-bancs aux endroits fav^orables 
des flancs de colline, et à des niveaux p réa l ab lemen t choi
sis en fonction des renseignements recueillis en surface. 
On tente aussi de recouper les lentilles que l 'on suppose 
riches. A partir des travers-bancs, on chasse des galeries 
le long des veines. 

Lorsqu'une lentille est reconnue payante, u n montage 
est aussi tôt entrepris au centre de celle-ci, a f in d'établir 
le circuit d'air. Pour exploiter, on ouvre, à part ir du mon
tage, dans les deux directions, deux séries de tailles en 
gradins renversés qui progressent la té ra lement et du bas 
vers le haut. 

L'abatage se fait à la dynamite. Les trous de mine sont 
forés à la masse et à la barre à mine, étant d o n n é que la 
mul t ip l ic i té et l 'exiguï té des fronts ne permettent pas 
d'utiliser économiquemen t l'air c o m p r i m é . Les mineurs 
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iiidigrnei?, qui travaillent en deux traits de 8 heures, arr i -
\eut à creuser un trou de mine de 0,80 m . par poste, 
dans un quartz de dureté moyenne. 

La roche abattue est examinée et triée au fu r et à 
mesure, sur place. On remonte les produits s tannifères à 
la siuface, où ils sont concassés à la main ( f i g . 1&) et traités 
dans des jigs ( f i g . 9). Ces produits ne constituent généra
lement qu'une petite fraction des roches abattues, et le 
transport, qui se fai t par Decauville ou par biouettes, sui
vant la distance et l 'importance des travaux, est ainsi 
rédui t à un m i n i m u m . 

Les produits stériles restent dans la taille et servent au 
remblayage en a r r iè re du f ron t . La cassitérite perdue dans 
ces produits n 'excède guère 0,5 kg par tonne de roche 
déplacée. 

Le boisage est sommaire, car les terrains encaissants, 
schistes et quartzites sont consistants. Seuls les chemi
nées et le toit des chassages sont solidement boisés. Les 
fronts d'abatage sont protégés des éboulcments par des 
é tançons. 

L'aérage est naturel, comme nous l'avons v u . Pendant 
la période d'ouverture, lorsque les fronts se trouvent en 
cul-de-sac, le c ircui t d'air est établi au moyen de ventila
teurs à main et de canars en toile ou en tôle ( f ig 10). 
L'éclairage se fait à la lampe à carl)ure et à pétrole. Les 
étages infér ieurs actuels sont à la cote de —70 m. 

L'entreprise de semblables travaux souterrains, t rès 
onéreux, comporte un grand risque économique , é tant 
donnés le manque de cont inui té des veines minéral isées et 
la C(mformation i r régul ière de celles-ci. Le risque est d'au
tant plus grand que, d'une façon générale , la teneur a 
tendance à diminuer en profondeur. 

Aussi, dans de nombreux cas, doit-on se borner à exploi
ter en surface les poches découvertes . 

On entame alors la veine sur toute sa longueur minéra 
lisée et l 'on approfondit tant qu'aucun ébou lemen t n'est 
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à craindre ( f ig . 11). Cette p r e m i è r e phase de l 'exploitation 
permet de se faire une opinion plus nette de la valeur du 
gisement. 

On commence alors le fonçage de descenderies espa
cées de 15 en 15 m . environ, qu'on boise solidement. Dès 
que celles-ci ont atteint une profondeur j u g é e suffisante, 
on creuse dans leur fond des chassages que l'cm boise 
également . Puis, on abat à intervalles par tailles mon
tantes, en remblayant devant chaque front . S'il y a lieu, 
on entieprend un second étage dans le premier. 

b) Exploitation des pegmatites stannifères. 

Dans la région Nord-Sud du bief de la Nyawarongo 
supér ieure , entre une assise de schistes mé tamorph i s é s 
inclinés de 15° vers l'Est et une intrusion sous-jacente 
de gabbros et diorites, a été in jec tée une masse de peg
matite plus on moins minéra l i sée , dont, sur une distance 
de 40 k m . , on a repéré des apophyses, é m e r g e a n t en de 
multiples endroits, ou mises à découvert par l ' en lèvement 
de nappes de terres s tanni fères élnviales, qui couvraient 
les flancs des vallées. 

Ces intrusions, qui sont de forme et de teneur irrégu
lières, sont assez souvent dis loquées par de multiples 
petites failles et lorsqu'elles sont de nature par t icul ière
ment feldspathique, p résen ten t un caractère de faible 
minéra l isa t ion, u n i f o r m é m e n t répar t ie dans la roche. En 
ce cas, elles nécessitent l'abatage de volumes considéra-
l)les. La valeur de l'ensemble à exploiter n'est, par consé
quent, pas très grande, et l 'extraction, faci l i tée par la 
fr iabi l i té du minerai , doit être p ra t iquée à ciel ouvert. 

Lorsque ces intrusions ont le quartz comme élément 
dominant, ce qui rend la roche dure et compacte, elles 
offrent , au contraire, des minéra l i sa t ions à teneurs t rès 
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fortes et qui se préseident en poclies incluses dans l a 
masse d e la pegmatite quasiment stérile ( f i g . 12). 

Pour tirer parti d e c e s poches, on e s t obl igé d'effectuer 
des travaux souterrains de recherche, un peu au luisard. 

L'exploitation de c e s poches est toujours entreprise 
d ' u n e manière plus o u moins analogue à celle décrite 
ci-dessous à titre d'exemple (voir f i g . 13) et q u i est rela
tive à un gîte où deux poches » A » et u B » fu re id décou
vertes en affleurement. 

Si l 'exploitalion du [)ointemeii( « B » n 'a pas piésenlé 
d e d iff icul tés , par coidre, i l n'en a pas été de même d e 
l ' a n u i s (( A )>, dont la section allait s 'élargissant e n pro
fondeur, disposition qui , pour évi ter l'extraction d ' i n i [ ) i i r -
fants stériles, en t r a îna la constitution d'un t iès é | ) a i s 

surplomb. 
A la base de l'excavation, la minéra l i sa t ion fu t recon

nue comme or ientée v e r s le Nord. On estima de \oi i- e n 

d é t e r m i n e r l ' é tendue , et, à cet effet, o n poussa une 
recoupe dans cette direction, jusqu'en « C », où re \ | ) lo i -
tation fu t poin-suivie après avoir créé une galerie destirvée 
à la fois à de nouvelles investigations et à l 'évacuation 
des produits d'abatage (galerie principale). 

Cette galerie, établie Sud-Nord, rencontra, selon les 
prévis ions , une nouvelle poche « D ». et plus à l'Ouest, 
une autre recoupe permit de découvrir une c inquième 
poche (( E ». 

Les investigations, poussées ensuite vers le Nord, furent 
interrompues à cause de la modification de la nature de 
la roche, dont la textiue évoluait nettement vers celle 
d'une pegmatite an t é r i eu remen t reconnue stéri le dans s o n 
afflemement, au Nord du prolongement m ô m e de la z o m -
foui l lée. 

D'autres recoupes furent or ientées vers la zone d(> con
tact diorite-pegmatitc, mais sans succès. 

L'exploitation des poches se termina par l'abatage du 
pilier important de nnnerai fortement minéra l i sé réservé 
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Coupe en X-Y. 
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Projection horizontale de l'ensemble du gîte. 

PIG. 13. — Exploitation de jiegmatites stannifères. 
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provisoirement entre (c \ » ci » C », en vue de soutenir 
pendant la durée des travaux la voûte de pegmatite sté
rile devenue de plus en plus é t endue . 

La reconnaissance et l 'exploitation de tels giserneuls. 
on s'en rend compte, revêtent toujours un carac tè re assez 
aléatoire. 

c) La préparation des minerais. 

Etant domié le peu d'ampleur des venues minéral isées 
préci tées, i l n 'était pas possible d'installer de grandes 
uni tés de broyage. On tenta l 'emploi de petites imités 
mécan iques , mais celui-ci fu t reconnu proh ib i t i f , parce 
que les produits quartzeux ou pegmatitiques, à éléments 
de quartz très durs, détériorent rapidement d<>s appareils 
de type forcément léger ( f ig . 15). 

On dut maintenir la préparat ion du minerai selon des 
mé thodes é lémentai res , consistant, notamment, en un 
concassage à la massette de mineur, suivi, en cas d e gro^ 
é léments , d'un « scheidage » à main ( f ig . 14). 

Lorsque la cassitérite du complexe minéra l i sé est très 
f ine, un pilonnage à main dans de petits mortiers com
plète la prépara t ion au << setzage » par jopl ing- . j ig , dont i l 
n'y a pas lieu de donner de description. 

IV. — EXPLOITATION DES GITES ELUVIONNAIRES. 

a) Le problème de l'ouverture des chantiers. 

La mise en exploitation des petits dépôts de montagne 
est en t iè rement condi t ionnée par la possibilité d'enrichir 
les terres minéral isées sur le lieu même de leur gisement. 

Les seuls appareils qui permettent pratiquement de 
réaliser cet enrichissement sont : le <( sluice » de fonc
tionnement é lémenta i re , ])eu coûteux; le « pan lotatif 
léger », à commande mécanique , mais d'emploi onéreux. 
Ils nécessitent : le premier, un g r o s débit d'eau (40 à 
80 m ' h e m e ) , le second, un faible débit (3,5 m^' l u M i r e ) . 



F I G . l - i . — C ü i i c a s ö a g ü ut ï i c l i e i d a g e m a n u e l s . 

H., 15. — B r o y a g e m é c a n i q u e . 



Vio. I f ) . — A d L i u o t i o n ( l ' e a u p a r « r a c e s ». 

l- ' ic. 17. — P a s s î i g t i d ' u n c o l p a r u n « r a c e ». 



A l l R l A N D A - U R l id 

L'ouverture de sièges en montagne est donc subordon
née à l'obtention de l'eau nécessaire. Le procédé d'exploi
tation le plus économique dépend en t i è r emen t de la façon 
dont le p rob lème de l'adduction de cette eau peul être 
résolu, ("est dire combien i l importe d'examiner la ques
tion avec la plus grande attention. 

Pour pouvoir repérer avec certitude les venues d'eau 
susceptibles d 'être utilisées et dir igées vers les points de 
passage obligés des canaux de captage dits k races » 
( f i g . 16 et 17), la coimaissance du modelé géruhal de la 
région et de la topographie locale de celle-ci est donc 
primordiale. 

Plusieurs solutions se présen ten t géné ra l emen t à l'exa
men. 

Chacune d'elles doit faire l 'objet d'une é tude au point 
de vue, non seulement du caplage, mais aussi de l 'cxploi-
tation; car, telle solution paraissant trop coiiteuse d'exé
cution peut être remarquablement avantageuse par le 
mode d'exploitation qu'elle permet d'utiliser. 

La solution à rechercher avant tout est celle qui con
siste à amener assez d'eau au-dessus des gisements pour 
utiliser le « sluice » à m ê m e le chantier. Cette solution 
nécessite l 'adduction de forts débi t s d'eau, quitte à en 
réaliser le captage, à plusieurs k i lomètres , é tan t entendu, 
de toute évidence, que cette distance reste fonction de 
l'importance du gisement. 

Dans le cas où cette solution deviendrait trop coùleuse, 
ou, lorsqu'i l est impossible d'obtenir les forts débits 
nécessaires à l'exploitation par sluice, l ' ingén ieur chargé 
de l 'é tude aura à rechercher si toutes les venues d'eau, 
ruisseaux, ruisselets, sources, etc., qui peuvent exister, 
soid ou non susceptibles de débi ter au moins la quanti té 
d'eau indispensable à l 'utilisation de « pans rotatifs ». 

11 arrive f r é q u e m m e n t que ces faibles ressoiuxes sont 
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insuffisantes. 11 conviendia alors, poiu' les complé ter , 
d 'établ ir un réseau de fossés collecteurs et de bassins 
d'accumulation des eaux de ruissellement. 

Quoiqu' i l soit du résultat de ces études, les procédés 
d'exploitation adoptés se classent pratiquement en deux 
cas bien distincts, selon que l'eau est utilisal)le en quan
tités importantes ou faibles. 

1" l.'enu est adductihJe en quantités importantes (plu
sieurs litres seconde) : 

a) \ u SOMMET DU GISEMENT. — C'cst le cas le plus 
favorable. I l permet l'abatage hydraulique du gravier 
et le traitement siu' place au moyen du « s l u i c e », 
conditions qui réduisent sensiblement les frais d'ex
ploitation et ])ernu'tl('iit d'abaisser la teneur l imite 
d'extraction. 

C'est ainsi qu'au gîte typique de Kasave-Ganzo 
(Ruanda occidental), l 'établissement d'un « r a c e » 
a permis de t i rer parti de nombreuses zones à faible 
leueur séparant des ])lages à forte teneur; et ainsi 
notablement augmenter les réserves globales, dont 
l'exploitaliou métiiodicpie totale a eu comme résul
tat inescompté de mettre à découvert des venues pr i 
maires insoupçonnées . 

b) E N C;ONTKE-B,\S i)i GISEMENT. — Cette disposition 
f ixe l'emplacement des sluices en dehors et en dessous 
du gisement. 

Le gravier doit donc être t ransporté depuis les 
chantiers d'abatage jusqu'aux installations de traite
ment. 

Comme on le veira plus lo in , seid le mode de 
transport hydraulique du gravier est économique ; 
aussi, poiu' le réaliser, est-il nécessaire de refouler 
im petit (U^bit d'eau à partir du « r ace » jusqu'au 
s(miuiet (hi gisement (fie-, 18 et 19). 
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L'exploitation des gîtes qui requièrent cette é lé \a -
lion mécanique s(n'a évitiemnieiit de prix de l'evieut 
plus élevé, et le l'acteur » cou! de refonleinent de 
l'eau » se répeieidera sur la teneur limite d'exploi
tation et léduiia l'importance des réserves en l'onc
tion des l'iais de pompage. 

2" L'eau est adductible en quantités réduites : 

En ce cas, on a l'oicémeni iccouis aux (( pans lolatil's » 
doni certains types l'onctionnent avec une quantité d'eau 
pou\ant ne pas dépasser 3 % litres par sec. et qu'il faut 
tendre à amener au-dessus du fïisement, sans rel'oule-
menl. cai' le [)onq)af>fc mécanique entraîne une charg:^ 
eomplénientaiie à celle, déjà lourde par el le-même de l'em
ploi du « paTi ». 

La solution du id'oulement ne peut donc être envisa
gée qu'en tout derniei' ressort, et luiiquement poiu' des 
gisements riches et importants (fig. 20). 

Lorsqu'il n'eviste que de petites sources dans le voisi
nage d'un gîte, il arrive que celles-ci peuvent foui nir en 
débit continu la qiiaidité d'eau nécessaire^ à un ou plu
sieurs pans, mais dans l'éventualité oii ces venues n'an-
laietd pas le débit lioraii'c sul'l'isani, il peut s'imposer de 
consti iiiie des hariages de retenue pour assurer en luMU<>s 
utiles \c débil voulu. 

On peut, en outre, être conduit à employer des chenaux 
métalliques pour réduire les pertes par infiltration dans 
les fossés d'amenée souvent peu étanches (fig. 5). 

Dans le cas le plus général d'insuffisance des venues 
d'eau, on doit recourir à l'expédient du rassemblement 
(i(>s eaux ridss(>lant sui' des aires élendues, procédé dont 
l'application exclut la possibilité d'exploiter les gîtes 
d'ailleiu's exceptionnels, et peu iuq)ortanls, situés ti'oj) 
pi'ès du sommet des crêtes. 

L'eau (le ruissellcincni ca[)tée par sillons c()llecleurs, 
li acés sur les flancs des collines, es! dirigée v ei > de ])elils 
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rései voirs à capacité de l'ordre de 100 à 500 mètres cubes 
(fig. 20, 21). 

C(îs réservoirs doivent être établis de préférence où il 
existe, soit un suintement, soit un terrain imperméable 
et dans les têtes de vallon, dans les cols (fig. 22), sur l(>s 
pentes peu inclinées, en un mot en tout endroit favorable. 

Les réservoirs établis dans des terrains à sources ou 
suintements peuvent conserver leur eau pendant plusieurs 
mois, tandis que ceux qui sont établis en terrains secs ne 
peuvent la garder que durant quelques jours. Par consé
quent, lors de l'utilisation des eaiLx accimiulées, il est 
d'abord fait appel au contenu de ces derniers et ensuite à 
celle des premiers jusqu'à la pluie sidvante. I l y a donc 
souvent lieu d'établir un jeu de bassins (fig. 21). 

Il arrive, lors de pluies spécialement fortes, que le 
volume des eaux de ruissellement dépasse la capacité de 
ces petits réservoirs de montagne. Pour éviter la perte de 
centaines, sinon de milliers de mètres cubes, on a été ainsi 
amené, aussi paradoxal que cela puisse paraître, à utiliseï 
outre les pans rotatifs : des sluices. 

En ce cas, les pans rotatifs constituent l'a])pareillage de 
fonctionnement permanent et les sluices l'appareillage 
d'appoint. 

Pour assurer la régularité du travail, le gravier est 
abattu d'avance et, après enlèvement des boulders qu'il 
contient, disposé en tas parallèles le long de petites tran-
cliées destinées à guider l'eau. 

Aussitôt que, après une pluie, les réservoirs ont été 
remplis, on dirige dans les tranchées, d'tibord l'eau des 
trop-pleins, ensuite celle qui a été accumulée dans les 
bassins les moins élanches, cl qu'il convient d'emphner 
sans tarder. Des pelleteurs font glisser dans la rigole 
autant de gravier que le coui-ant d'eau peut en emporter 
\ ( ' r s les sluices. Parfois, l'eau est Icllement abondante pen-
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daiil u i l tuurt iiitciN alle aprc-s u i i o pliiif, quo de grosses 
quantités de gravici' peuvent être écoulées vers le bas d(> 
la colline. On fait à ce moment absorber aux sluices le 
plus gros volunu^ de gravier possible, quitte même à avoir 
des perles aux tailings. Dès que le gros de la réserve d'eau 
est écoulé, on évalue ces pertes et l'on traite éventuellement 
une partie des tailings aux sluices avec le reliquat d'eau, ou 
bien encore aux pans. 

L'équipement de chaque gisement est donc, en dernière 
analyse, complexe et l'on comprend mieux, à présent, 
que le choix des appareils, leur nombre, leur disposition 
et l'évolution des chantiers dépendent essentiellement de 
l'examen particulier de chaque gisement. 

Ce mode d'exploitation sai.somiière présente des incon
vénients du point de vue de la distribution du travail. 
Mais il faut convenir qu'on n'a ])as le choix de la méthode; 
c'est la seule possible. 

Suivant qu'il [)leul ou ne i)leut pas, tels ou tels clian-
tiers sont en marche, arrêtés ou en préparation; la réjjar-
tilion du travail est donc constamment variable loiil 
comme le dosage des effectiJ's en l'onction des quantités 
d'eau momentanées. 

I l s'ensuit que le Iravailleui' indigène doit être spécia
lement éduqué : les chefs d'équipes doivent faire preuve 
d'initiative dans les cas où il faut agir vite; la liaison 
cidre les équipes, souvent plus ou moins solitaires, doit 
être bien établie. 

11 con\ient de citer comme essais d'evploitation en 
chantiers de montagne où le problème de l'eau est inso-
lul)le, les tentatives de traitement à sec. On a essavé 
de concentrer par air comprimé du minerai préalable
ment classé granuloniélriquemeut, mais celle mélho(i<' a 
dù être complètement abandonnée parce qu'elle s'est 
révélée de prix de revient excessif, à cause, nolammenl, 
de la toujours coûteuse compression de l'air. 



20 i.MM.orrv rio\s \n\n';iu:s iii. iivi i i; M O N I V O M : 

b) Le refoulement de l'eau. 

Les gisements éluviaux sont classés <MI trois catégories, 
suivant leur altitude par rapport aux points d'eau. 

Pour atteiiulre chaque catégorie de gisement, on a des 
groupes moteur-pompe qui refoideni à 35 m., à 90 m. et 
à 170 m. de hauieiu' verticale (fig. 23). 

Le débit de trois litres par seconde suffit généralement 
à faire descendre, s u r les pentes existantes, le gravier e n 
quantités suffisantes, depuis les chantiers d'abatage j u s 

qu'aux appareils de lavage alimentés alors par u n e source 
d'eau complémentaire. 

Le débit de cinq litres |>ar seconde (>st cmplo \ é , non 
seulement pour le transport du gravier, mais aussi poui' 
l'alimentation des appareils de lavage. 

Les pompes s o n t ccntTifuges ou à piston, selon la plus 
ou moins grande hauteur de refoidement à prévoir. 
Pour les faibles hauteurs, l'on adopte les pompes ceritri-
fug(!S, parc(; que légères et mobiles. Poiu- les grandes 
hauteurs qui ne sont à considérer que p<jur les gisemeids 
importants, l a station de pompage étant de ce fait instal
l é e poiu' mie longue tlurée, l'on emploie les j)onipes à 
p i s l o n . qui, entre autres avantages complémentaires, ont 
celui de la robustesse, mais présentent l ' i n c o u N é n i e n t 
d'être encoml)rantes et de nécessiter des fondations e n 
béton. 

Les pompes sont entiaînées par des moteurs semi-
Diesel, monocylindriques ou bicylindriques. 

Dans les groupes de refoidement de 3 l . /sec, à 35 in.. 
moteur el |)oinpe centrifuge sont boulonnés sur madriers: 
l a transmission est à coin roie, la puissance» utile du nioleui-
est de 6 HP. 

Dans les groupes 5 l . / s e c . , à 170 m., moteur et poui[)c 
à |)iston son! ancrés sur fondations différentes en béton 
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aiiiu'. La transmission est à courroie et engrenages. La 
puissance utile du moteur est de 20 HP. Le démarrage se 
fait à l'air conij)iini(' el le refroidissement par thermo-
s\i)hon an moNcn d(> tiois réservoirs d'une capacité totale 
de 3 mètres cubes. 

L'alimentation des ])ompes se fait souvent en cliarge. 
A cette fin, le grou])e est placé en contre-bas dn canal 
d'amenée de l'eau. L'eau, à son entrée dans le réservoir 
d'alimentation, est filtrée au moyen de fins tamis métalli
q u e s , car le tamis de la crépine ne suffit pas à éliininei' 
toutes les imjnuetés. 

Les colonnes de icfoulement soid composées de tuyaux 
eu acier de 5 m. de longueur et 70 ou 100 mm. de dia
mètre, suivant le cas. Ces luyauv sont assend)lés paj- col
liers et boidous. La |)lus grand<> longueur de colonne de 
1 t>l'()uleinent iililisée e s ! de 1.200 jn. Sur de semblables 
longueurs, (pielques précautions intlispcmsaldes, mais 
simples, sont nécessaires pour éviter autant le glisse-
mrnt sur le terrain pai' suite de la pente que les dilatations 
d u e s à la clialeur solaire, susceptil)les de désaxer la pompe 
et de l'endonunager. \ ces fins, on dispose une butée de 
prt)lection en ciment devant la pompe. On a soin d'éviter 
de laisser reposer la colonne de refoulement sur le sol 
siu' toute sa l o T i g u e u r , de telle façon que l'allongemeid (b'i 
à la dilatation (bi métal puisse se traduire pai' une série de 
flècbes. E n outre, on recouvre les tuyaux reposant sur le 
sol d'un peu de terre, s a u f aux .joints, car ceux-ci doivent 
ê t r e visités fréquemment, e t , par conséquent, restei- visi-
Ides. 

Le cbangeinent d'orientation d'ime colonne de rei'ou-
lemenl demande une journée de travail. 

Les frais d'élévation d'un mèti'c cube d'eau à 100 m. 
sont de l'oidic d(> fr. 1,50. ('onune on le \(n\, la dépense 
es! forte; il s'agit donc d'essayer de tirer un rendement 
maxinumi de cbaqne mètre cube d'eau. 
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Enfin, on utilise également de petites pompes centri
fuges à gros débit pour l'alimentation des sluices en eau. 
Les petites pompes élèvent 2 8 litres à la seconde à la bau-
teiu' de 7 m., avec une puissance absorbée d'environ 
6 IIP. Elles sont entraînées par des moteurs identiques à 
ceux qui élèvent 3 l./sec., à 3 5 m. 

c) L'abatage. 

L'eau est amenée au-dessus du front d'abatage el le 
front est orienté de façon telle qu'elle puisse entamer le 
gravier à abattre et l'entraîner presque sans intervention 
de pelleteurs. 

Lorsque le gravier éluvial atteint de fortes épaisseius, 
5 à 12 m., par exemple, celui-ci est arraché au pic el à la 
barre à mine (fig. 2 4 ) . Une équipe de haveurs est suivie 
de 6 à 8 abatleurs qui opèrent de concert en provoquant 
l'éboulement du gravier par paquets volumineux. 

Dans ces conditions, et moyennant une pente et une 
quantité d'eau suffisantes, le rendement à l'abatage est 
excellent; on atteint, en effet, couramment des rende
ments de 7 à 1 0 mètres cubes pai' homme/jour, malgré 
la présence fréquente d'une grande proportion de boul
ders. 

Le lavage de ces derniers el le nettoyage du ])edrock 
demandent beaucoup de travail et doivent être effeclués 
avec giand soin. 

Lorsque le gravier stannifère est lecouvert d'une mince 
couche de terre stérile, 2 0 ou 3 0 C U L , par exemple, celle-ci 
est abattue en même temps que le gravier. Essayer de 
l'éliminer entiaînerait un surcroît de main-d'œuvie et 
conchiiraii à des pertes au contact gravier-leire. Il \aul 
donc mieux sid)ir un léger fléchissement de la pro(kic-
tion au\ ap])ai'eils laxcurs à cause de l acijonction du 
\ohune stérih'. 



F m . 23. — P o m p a g e m é c a n i q u e . 

F I G . 24. — A b a t a g e et e n t r a î n e m e n t h y d r a u l i q u e d u g r a v i e r . 



F i G . 25. — T r a n s p o r t d u g r a v i e r p a r g l i s s e m e n t . 

F I G . 26. ~ T r a i t e m e n t a u « p a n d e 5 p i e d s . 
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Lorsque le giavier stannifère est recouvert d un stérile 
d'épaisseur trop forte, on al)at généralement celui-ci pai-
simple pellelagc, en arrière du front. Parfois aussi, on 
l'évacué vers le fond de la vallée par la méthode de l'aba-
lage hydraulique décrite ci-dessus pour l'enlèvement du 
gravier, mais celle méthode est inapplicable lorsqu'elle 
nécessite des frais excessifs de refoulement ou une con
sommation trop importante d'eaux fl'entraînement. 

d) Transport du gravier. 

Comme déjà signalé, les gisements éluviaux stannifères 
sont en général situés sur les flancs de montagne. 

Or, lorsqu'on utilise comme appareil laveur le sluice, 
celui-ci doit fréquemment êtn; placé en contre-bas du 
giseiuent, car à uue altitude plus élevée ne se trouve pas 
toujours la grande quantité d'eau requise. La distance qui 
sépare du siuic(> !<• chantier est donc souvent assez grande, 
et la différence d'altitude l'est aussi. 

Lorsqu'on utilise le pan-trommel à moteur, connue 
celui-ci est d'un (lé])lacement Iro]) difficile pour qu'il 
soit possible de lui faire suivre le front d'abatage au 
fur (ît à mesure de l'avancement des travaux, il est tout 
iruliqué, afin de réduire le nombre de déplacements de 
l'appareil, de le placer en contre-bas de la plage à exploi
ter, à poste demi-fixe. 

Donc, que l'on emploie le sluice ou le pan, l'appareil 
laveur est situé sous le gisement à exploiter, et à certaine 
distance de celui-ci. 

Pour transporter le gravier du gisement à l'appareil 
laveur, on ne peut, dans les conditions locales d'exploi
tation, avoir recours à des moyens tels que transport 
aérien ou plans inclinés, Decauville ou brouettes. Les 
frais d'installation d'im transport aérien et m ê m e d'un 
Decauville ne pourraient s'amortir sur les gisements qui 
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sont de trop faible réserve. ()iiant aux brouettes, elles sont 
d'un mauvais rendement et à proscrire par suite (bi coût 
élevé des chemins de roulage en bois. 

Le transport par glissement à sec du gravier (fig. 25) 
a été parfois tenté lorsque les conditions de pente pou
vaient théoriquement le permettre, mais l'usure d e s 
chenaux et la perte de minerai sous forme de projections 
rendaient le système peu pratique. 

Ailleurs, pour des pentes moindres et devant l'impossi
bilité d'utiliser des procédés de transport plus économi
ques, on a même essayé de faciliter la translation du 
gravier sec dans des couloirs inclinés oscillants, mais le 
supplément de main-d'œuvre que nécessitait ce moyen 
semi-mécanique devait en i-endre l'application coûteuse 
et limité(^ à qucdques essais. 

On a donc dû recourir à l'eau, malgré son peu 
d'abondance, même en devant l'élever, au moyen de 
pompes, au sommet des gîtes à exploitei'. Le refoulemenl 
mécanique est évidemment une solution onéreuse eu elle-
même, mais comme il permet de réaliser l'exploitation 
quasi totale de multiples gisements, il s'impose fréquem
ment. L'esserdiel est de l'éduire à un minimum la quan
tité d'eau à pomper dans chaque cas, ainsi que la hauteiu 
d'élévation. On verra plus loin comment y arriver. 

L'eau est donc amenée au sormnet du chantier d'al)a-
lage, dont elle lèche le front, et eidiaîn(> le gravier vers 
la laverie. La ligne de desceide du gravier se déplace en 
éventail de façon à suivre l'avancement du front, jusqu'à 
ce que la pente devienne trop faible pour que le gravier 
descende normalement. A ce moment, les appareils 
laveurs doivent être déplacés. Aucune main-d'œuvie 
n'intervient dans le transport du gravier. 

La ligne de descente de gravier est constituée pai' des 
chenaux semi-cylindriques en tôle de fer de 0,40 m. de 
diamètre, épais de 3 mm. e( en seclions de 3 m. de Ion-
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gueur. Les sections se placent les unes à la suite des 
autres, en parlant du bas, chacune recouvrant la précé
dente de quelques centimètres. La ligiu' se place à même 
le sol, et lorsqu'elle doit être constamment déplacée, 
quelques ancrages au moyen de piquets el de fil de în-
sont nécessaires. Si la pente est très forte, il est cependant 
préférable de placer les chenaux dans une tranchée peu 
piofonde pour éviter le glissement des tôles et les pertes 
en eau et en cassitérite qui peuvent en résulter. Pour la 
traversée des passages difficiles, la ligne de chenaux est 
souvent montée sur échafautlages ou sur talus en pierre. 
La pente doit être aussi régulière que possible. II n'est pas 
indispensable que le chenal de descente soit rectiligne; au 
contraire, poiu- maintenir la pente uniforme, il est plus 
(^xpédilif d'adopter des courbes que d'effectuer des lei ras-
sements ou d'ériger des échafaudages coûteux. 

Les chenaux généralement utilisés, résistenl au passage 
denviion 1 0 . 0 0 0 mètres cubes de gravier. Ils s'usent le 
plus rapidement suivant leur axe. Lorsque la ligne 
descente" est longue, les frais d'emploi de chenaux; char
gent donc le prix de revient. Aussi, chaque fois qu'il est 
possible, et suitout lorsque l'eau est abondante et peu 
coûteuse, fait-on descendre le gravier par une rigole 
entaillée dans le bedrock. Ce procédé est économique, 
mais il implique certaines précautions, car une partie 
importante de la cassitérite se concentre à la faveiu' des 
irrégularités de la roche, dans laquelle des entonnoirs se 
forment qui retiennent les concentrés. Si le bedrock est 
fissuré, la cassitérite sera iirécupérable dans ces fissures. 
Aussi évite-t-on, en général, d'appliquer ce procédé dans 
les bedrocks quartzitiques et gréseux. II convient, de plus, 
d'éviter les couches redressées. Quoi qu'il en soit, le 
« clean up » de la tranchée devra être fait fréquemment, 
la ligne devra être surveillée de près et souvent déplacée. 

Passons maintenant à l'examen de la quantité d'eau 
((u'exige l'entraînement du gravier. 

Le débit d'eau minimum nécessaire pour entraîner un 
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gruviei' é luv ia l du t\[K' normal est d'environ 2 litres par 
seconde. 

Vvee 2 litres par seconde, on peut faire descendre envi 
ron 4 à 5 m è t r e s cubes d ' é l u v i o n s à l'heure sur chenaux, 
avec une pente de 12 %, ou sur le bedrock avec une pente 
de l'ordre de 25 %. Ce déb i t d'eau permet donc de trans
porter plus de gravier que le pan rotalii' n'esl (•apal)le d'en 
laver et, très souvent iiussi, plus de gravier que le chantier 
d'abatage n'est ca{)able d'en donner. Car il ne faut pas 
perdre de vue que les chantiers sont souvent ouverts dans 
des plages é tr iquées à boulders nombreux; et volumi
neux, à épa i s seurs faibles, à teneurs i r r é g u l i è r e s , et, par
lant, où le nombre d'abatteurs est l i m i t é . 

Les gros é l é m e n t s sont é l i m i n é s en tê te de la ligne de 
descente du gravier, au sortir du chantier, af in tie r é d u i r e 
l'usure des chenaux et d'assurer un é c o u l e m e n t plus r é g u 
lier. Cette é l i m i n a t i o n se fait à la fourche, au g r i / z l \ , voire 
au trommel à main , si le gravier est très compact et ren
ferme trop de gros é l é m e n t s . 

Lorsque la l igne de transport atteint une certaine lon
gueur, il se produit des à -coups dans la descente de la 
pâte gravier-sable-argile-eau. m ê m e si l ' inclinaison de la 
ligne est parfaitement uniforme. Ces à -coups provi(m-
nent de l'accumulation des é l é m e n t s les plus gros, qui 
ont tendance à descendre moins vite. Ils sont redouta
bles, surtout pour les pans rotatifs avec lesquels l 'ali
mentation doit être p a r t i c u l i è r e m e n t r é g i d i è r e ; un à - c o u p 
^ iolent de gravier suffit pour engorger le trommel et pour 
bloquer le pan. Or, l'arrêt d'un pan est un aceid(>nt assez 
grave, car, pom- le remettre en marche, i l faut le vider, et 
cette opérat ion de elean-up (kmiamk' parfois deux heures 
d'arrêt. On doit donc prendre des p r é c a u t i o n s part icu
l ières pour obvier à l ' i rrégular i té de l 'arr ivée du gravier 
et intercaler entre la l)ase de la ligne et l'appareil laveur 
un réservoir rég idateur . 
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(Quoiqu'il en soit, i l n'a pas encore été t rouvé de sys
tème qni donne satisfaction en toutes' circonstances. 

On utilise des caissons avec vanne régu la tr i ce , mais la 
\anne est susceptible de s'obstruer, et elle doit donc être 
constamment surve i l l ée , ou bien on intercale un puits 
accumulateur sous le controle d'un travailleur qui dirige, 
arrête ou accé lère le passage de la pAte, afin de corriger le:s 
i rrégu lar i t é s de sa translation. 

e) Le traitement du minerai. 

On a vu que les appareils de base pour l'enrichis-
senient du minerai é ta i en t le pan rotatif et le sluice. 

Ainsi qu'i l a été dit, chacun de ces deux appareils 
trouve son emploi bien d é t e r m i n é , selon que les disponi-
l)ilités en eau sont plus ou moins grandes. 

On sait que le pan (de l^öO) ne nécess i t e que 4 à 
5 m è t r e s cubes d'eau pour une c a p a c i t é horaire de 2,5 
mètre s cubes de gravier, tandis que le sluice (de 0,80 m.) 
demande 80 mètres cubes d'eau pour une capac i té horaire 
du m ê m e ordre : 3,5 m è t r e s cubes. 

N é a n m o i n s , et quel que soit le choix de l'appareil, ces 
consommations pourront être r é d u i t e s par l'utilisaticm de 
certains dispositifs de traitement, consistant notamment 
à grouper les appareils dans un ordre d é t e r m i n é en vue 
de r é c u p é r e r les eaux de lavag(\ 

Suit maintenant la description de ces appareils et les 
dispositifs de traitement auxquels ils se prê tent . 

1. TRAITEMENT PAR PANS. 
Principes. 

Le pan rotatif permet d'opérer u n classement d e n s i m é -
trique de gravier, moyennant une consommation d'eau 
très réduite, avec une perte en minerai relativement 
minime et sans qu'il soit besoin, au préalable , d'avoir 

:i 
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recours à un classement v o l u m é t r i q u e . L e principe est 
donc Irès in téressant . 

L e pan est c o n s t i t u é d'une cuve cyl indrique fixe, peu 
profonde, au mi l ieu de laquelle une virole centrale laisse 
se mouvoir un arbre de transmission. 

P l a c é verticalement dans l'axe de la cuve, et c o m m a n d é 
par un renvoi de couronnes dentées , cet arbre e n t r a î n e , 
dans sa rotation, plusieurs bras horizontaux, dont la 
vitesse angulaire doit être choisie judicieusement. 

Sous chaque bras sont f i x é s quatre ou c inq couteaux, 
dont la section est un triangle rectangle. L a fixation de 
chaque couteau doit être telle que, dans le sens de la rota
tion, le tranchant soit d i sposé vers l'avant, et que la face 
côté hypothénuse , , dite « face concentrante », soit o r i e n t é e 
vers la pér iphér i e du plan. 

Pour le type établ i (fig. 26) en vue des exploitations 
de montagne du Ruanda-Urundi , choix fut fait d'une 
cuve de l^SO de d i a m è t r e , profonde de 0,30 m . , et pour 
laquelle la vitesse angulaire de rotation des couteaux de 
pan fut f ixée à 18 t . / m . 

Au total, 26 couteaux sont disposés de telle m a n i è i e 
que leiu' succession dans le mouvement giratoire qu'ils 
doivent accomplir décr ive ime spirale dont le d é v e l o p p e 
ment tend vers l 'extérieur. 

L'appareil (fig. 27, 28) fonctionne comme suit : 

L e gravier à traiter doit, p r é a l a b l e m e n t à son e n t r é e 
dans le pan, ê tre m é l a n g é à une certaine q u a n t i t é d'eau 
et être d é b o u r b é dans un trommel , qui, en outre, joue le 
rôle d ' é l imina teur des é l é m e n t s trop gros pour être admis 
au traitement. 

L e m é l a n g e gravier-sable-argile-eau, formant pâte , est 
a m e n é au pan proprement dit par im couloir tangentiel 
à celui-ci, af in que l'alimentation se fasse sans grande 
perturbation de la masse en rotation et en cours de classe
ment. Pour cette m ê m e raison, l'apport de pâte dans le 
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^limenli on 

Sortis des conc(^ri^re-s 

Sorhs des l^jJn^as 

FiG. 27. — S c h é m a descriptif du « pan » de 5 pieds. 
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pan doit être continu, et le couloir d'alimentation doit, 
d é b o u c h e r vers le haut du pan, car vers le l'ond de celui-ci , 
un classement d e n s i m é t r i q u e des é l é m e n t s est en voie de 
s'opérer. 

E n effet, d è s leur entrée dans la cuve, les é l é m e n t s 
lourds ou riches, sont reje tés progressivement vers le bas 
et à la p é r i p h é r i e de celle-ci, tandis que les stéri les sont 
a m e n é s vers le haut et le centre, d'oii ils sont é v a c u é s 
naturellement par d é b o r d e m e n t au trop-plein. 

Sous l'action c o m b i n é e de son admission tangenlioUc 
dans la cuve et de l ' e n t r a î n e m e n t que provoque le mou
vement des bras, la pâte a tendance à décr ire une série de 
cercles concentriques qui l ' a i n è n e n t progressivement vers 
l ' évacuat ion centrale. Le long du trajet se produit un alhi-
vionnement. U n classement des é l é m e n t s s ' ébauche ainsi 
dans le courant, en fonction des volumes et des d e n s i t é s . 

Cependant, le cheminement de la m a t i è r e est partielle
ment contrar ié par la rotation des couteaux. Celle-ci d é v e 
loppe un effet centrifuge qui , à l 'opposé de la sollicitation 
précédente , e n t r a î n e les é l é m e n t s vers la p é r i p h é r i e , et 
cela plus ou moins i n t e n s é m e n t , selon leiu- plus ou moins 
grande dens i t é . 

De ces deux tendances contradictoires, l'une agissant 
dans le sens de l ' évacuat ion des mat ières par le centre du 
pan, l'autre agissant dans le sens de leur maintien vers la 
pér iphér i e de la cuve, va résul ter une action d i f f é r e n t e 
sur les é l é m e n t s , selon l'ordre de leurs poids s p é c i f i q u e s , 
avec p r é d o m i n a n c e de l'effet centrifuge pour les é l é m e n t s 
les plus denses. 

E n effet, le brassage continuel de la m a t i è r e en traite
ment par le passage des couteaux de pan, tout en mettant 
en suspens les é l é m e n t s du gravier sur lesquels l'action 
concentrante poursuit son action, maintient une certaine 
h o m o g é n é i t é de la pâte et la rend pratiquement semblable 
à un liquide dense dans lequel le p h é n o m è n e connu de la 
chute des corps, quoique réa l i sé imparfaitement, après le 
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passage de chaque couteau, d é t e r n j i n e une sé lec t ion p i é -
f é r e n t i e l l e sensiblement plus favorable au facteur « deu-
sité » qu'au facteur « volume ». C'est p r é c i s é m e n t celle 
aptitude du ])an à réaliser un classement d e n s i m é t r i q u e 
sans la su jé t ion d'im classement v o l u m é t r i q u e qui rend 
cet appareil aussi i n t é i e s s a n t . 

E n bref, i l se d é v e l o p p e dans le pan rotatif plu
sieurs sollicitations en sens d i f f é r e n t s , mais dont l'en
semble, en dern ière analyse, concourt à amener les 
é l é m e n t s lourds vers le fond et à la p é r i p h é r i e de la c u \ ( \ 
quel que soit leur volvime, et à diriger les é l é m e n t s légers , 
quel que soit leur volume, vers le haut et vers le centre de 
l'appareil. 

L a prise de c o n c e n t r é s doit donc se trouver au bas du 
boi-d extér ieur de la cu \e . E l l e est c o n s t i t u é e par uue 
petite ouverture, dont la hauleiu' est suffisante pour lais
ser passeï ' les jjlus gros é l é m e n t s admis dans le i)an. 
L'orif ice est luuui d'un obturateur que l'on ouvre de temps 
à autn; pour évacuer le c o n c e n t r é . Comme, au Ruanda-
L r u n d i , il faut tout s j ) é c i a l e m e n l éviter les perles d'eau 
qui pourraient se produire à chaque opéra t ion de souti
rage, et é g a l e m e n t pour e m p ê c h e r la pertiu batitjn qui ne 
manquerait pas de se produire au sein du c o n c e n t r é en 
coiu's de dépôt , on a été a m e n é à faire d é b o u c h e r l'orifice 
dans un réci[) ient qui forme vase communiquant avec la 
cuve du pan. Les c o n c e n t r é s s'accumulent dans ce réci-
pic'ut, d 'où ils sont e n l e v é s à la m a i n . 

L e choix de la position à donner à l'extraclcur de coii-
c c n l r é s par rapport à l'alimentation constitue un pro
b l è m e important, car le c o n c e n t r é n'est pas de composi
tion identique en tous les endroits du fond de la cuve. 
C'est dans le secteur de l'alimentation qu'il est le moins 
riche, ce qui prouve que celle-ci, comme on le conço i t 
a i s é m e n t , agit en tant q u ' é l é m e n t perturbateur du point 
de vue de la couccnlral ion. L'expéi ' iencc montre que l'en-
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droit le plus favorable poiu- placer l'extracteur de ct)ncen-
trés se trouve à environ 250° de l'alimentation. 

(^)uant à la sortie des « tailings », elle est c o n s t i t u é e par 
une échancrure en forme de déverso ir , p r a t i q u é e d.-ins le 
boi-d de la virole in tér ieu i e de la cuve, é c h a n c r u r e dont on 
peut faire varier la profondeur par un jeu de lamelles de 
bauteurs d i f f éren te s . 

L a sortie des tailings se trouve, comme la sortie des 
c o n c e n t r é s , à environ 250° de l'alimentation, et ce pour 
une raison analogue, bien qu'elle soit moins i m p é r i e u s e , 
du fait que l'alimentation a moins de répercuss ion sur la 
composition de la couche stéri le . 

Nous avons vu que le pan éta i t précédé d'un appareil 
d ' é l iminat ion de gros é l é m e n t s : le « trommel ». 

(let appareil est cons t i tué d'une armature cyl indrique 
rotative, m o n t é e sur im arbre moteur; une toile à mailles 
m é t a l l i q u e s enveloppe l'armature, à laquelle elle est f i xée , 
l'ouverture des mailles étant de 18 m m . 

Le « trommel » est inc l iné de f a ç o n à permettre la pro
gression des m a t i è r e s qui y sont introduites et dont le 
d é b o u r b a g e se poursuit sous l'action de l'eau. 

L e (( passé » 0 à 18 m m . , d é n o m m é aussi <( puddle » ou 
(cpàte)) , tombe dans le tablier du trommel et est entra îné 
vers le pan par un couloir d'admission. 

Le K refus » -f-18 m m . , ou « oversize » est évacué en 
deboi s de l'installation, vers une table sur laquelle les gros 
é l é m e n t s de cass i tér i te sont <( p i q u é s » à la m a i n . E n cette 
circonstance, c'est la d i f f i cu l t é de piquage qui a déter
m i n é le choix de la dimension de ± 1 8 m m . , car du point 
de vue du fonctionnement proprement dit du p a n , on peut 
faire un choix d i f f é r e n t et admettre dans le traitement 
des é l é m e n t s de plus grandes dimensions. Cette ouverture 
de mail le étant admise, il suff ira , par mesure de p r é c i u -
tion, de maintenir entre la base des couteaux et le fond 
plan de la cuve un espace l é g è r e m e n t plus grand que 
l 'ouverluie de la mail le du tamis du trommel. 
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L a capaci té du pan est très variable. Liée aux conditions 
de rendement qu'il devra réa l i s er , cette c a p a c i t é est fonc
tion de d i f f é r e n t s facteurs, tels que : 

(i) la composition du gravier; 

/)) la l é g u l a r i t é de l'alimentation et du soutirage des 
c o i u e n t r é s ; 

c) les conditions de fonctionnement m é c a n i q u e de 
l'ajjpareih 

a) La composition du gravier importe part icu l ièremeri t 
en raison de la nature de la « p â t e », qui résu l t e de son 
d é b o u r b a g c et de son m é l a n g e avec l'eau au moment de 
son en trée dans le pan. E n effet, on sait qu'une certaine 
q u a n t i t é d ' é l é m e n t s fins et de m a t i è r e s argileuses liantes 
est nécessa ire à la composition du m é l a n g e dense que l'on 
doit s'efforcer de réaliser dans le pan. Dans ces conditions, 
il importe de contrô ler la composition du gravier à trai
ter et de s u p p l é e r le cas é c h é a n t à l' insuffisance d'argile 
par un appoint de gravier argi leux ou par u n s u p p l é m e n t 
de terre argileuse. 

I l va sans dire que, dans ces conditions, le rendement 
en capac i té du pan diminuera, ce qui lu i fera perdre une 
partie de son in térê t . 

L e m é l a n g e des mat i ères comportera toujours, ainsi 
que nous l'avons vu p r é c é d e m m e n t , u n m i n i m u m de 
deux voliunes d'eau pour u n volume de gravier, et d è s 
lors l'emploi d'eaux boueuses sera souvent possible. L'ut i 
l isation de l'eau en circuit f e r m é , après récupéra t ion par 
d é c a t d a g e sommaire des tai l ings, offre souvent l'avantage 
de ré intro(ki ire une certaine proportion de mat i ères argi
leuses dans la pâte , tout en ne néces s i tan t qu'un appel 
nou\ eau de 1/2 m è t r e cube d'eau par m è t r e cube de gra
vier à traiter. 

b) [AI régularité dans l'alimentation a ins i que dans le 
soidiruge des c o n c e n t r é s est, comme on le conço i t , un 
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facteur qui inf lue directement sur le rendement et la 
c a p a c i t é du pan. Ce facteur est i n h é r e n t à l'organisa
tion du chantier, et i l convient de le contrô l er par l'appli
cation de certaines m é t h o d e s d'exploitation et de disposi
tifs de traitement dont nous parlerons plus loin. 

c) Les conditions de fonctionneinent mécanique telles 
que le maintien : 

de l 'hor izonta l i t é parfaite de la cuve, 
de l'écart entre la base des couteaux de pan et le fond 

de la cuve, 
de la forme p r o f i l é e des coid(;aux, 
de leur disposition régul ière dans la spirale qu'ils dé \ e -

loppent, 
de la r é g i d a r i l é dans le mouvement giratoire qu'ils 

effectuent, 
constituent, comme cela se c o n ç o i t , des facteurs essen

tiels de rendement et de capac i té . 

De telles conditions d é p e n d e n t en ordre principal de la 
surveillance et de l'entretien du matér ie l , mais la régu
lar i té du traitement ne peut être parfaitement assurée que 
par l'emploi de la commande m é c a n i q u e . 

C'est ainsi que le pan a c t i o n n é par moteur a com])lèt('-
nrent s u p p l a n t é le pan à commande manuelle (fig. 29). 
qui, outre les i n c o n v é n i e n t s de l ' i rrégular i té dans le trai
tement, nécess i t e vme m a i n - d ' œ u v r e c o û t e u s e . 

L e pan et le trommel c o n j u g u é s dans un c h â s s i s méta l 
l ique représentent un ensemble h o m o g è n e , qui offre de 
grandes faci l i tés de d é p l a c e m e n t (fig. 28). 

L e moteur peut êlri' f ixé sui' le châss i s , mais celte dis
position présente l ' i n c o n v é n i e n t de provoquer des vibra
tions, de sorte qu'en l'absence de certaines p r é c a u t i o n s , 
elle en tra îne l'usur'e p r é m a t u r é e des p i èces m é c a n i q u e s . 
\ u s s i , préfère- t -on souveid ancrer le moteur sur mie 

assise i n d é p e n d a n t e . L e moteur g é n é r a l e m e n t e m p l o y é est 
du type Diesel, pouvant déve loppei - 5 HP à 1.000 t . / m . . 
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à l'altitude de 1.200 m . C ) . L a commande de la « laverie » 
se fait par courroies au moyen d'une transmissicm inter
m é d i a i r e de renvoi avec poulies f ixe et folle, faisant office 
de r é d u c t e u r de vitesse. 

E n bref, il faut retenir qu'en réa l i sant ces trois condi
tions relatives à la composition du gravier, à la régu lar i t é 
de l'alimentation et à l'assurance de conditions rationnel
les de fonctionnement m é c a n i q u e , le pan permet d'at-
teinilre un rendement en capac i té de 3 m è t r e s cubes de 
gravier par heure, avec lui rapport de concentration de 
10 à 1, sans que la perle en eass i tér i te e x c è d e 5 %. L a 
consommation horaire en eau n'aura pas dépassé 5 mètres 
cubes, et la r é c u p é r a t i o n de celle-ci pourra encore être 
e n v i s a g é e . 

On peul donc retenir que l'emploi du pan tel qu'il a é té 
réal isé au Ruanda-Urimdi a permis de mettre en valeur 
bon nombre de petits g î tes c o n s i d é r é s au premier abord 
comme d'intérêt très aléatoire. 

E n outre, comme l'utilisation la plus favorable des lave
ries est celle qui exige la moindre consommation d'eau, 
ou, plus exactement, celle qui , pour une q u a n t i t é d'eau 
d é t e r m i n é e et l i m i t é e , donne le plus grand volume lavé , 
11 convient de c o m p l é t e r les techniques i n g é n i e u s e s qui 
furent mises en œ u v r e par l'emploi c o m b i n é de plusieurs 
laveries, selon certaines dispositions, ci-dessous e x p o s é e s : 

Dispositif de traitement. 

Les pans peuvent être p lacés l'un à la suite de l'autre, 
ou bien l'un à c ô t é de l'autre. Dans le premier cas, à 
d é n o m m e r disposition « en sér ie », l'eau qui a servi au 
premier appareil (2 l . /sec.) passe ensuite au d e u x i è m e , 
puis au t ro i s i ème; dans le second cas, à d é n o m m e r dispo
sition « e n p a r a l l è l e » , l'eau, pour être réut i l i sée , doit être 
p o m p é e à nouveau au-dessus des pans. 

(1) FONTAiNAS, La force motrice pom- les petites entreprises coloniales 
[Mém. de l'inst. Boyal Col. Belge, 1935). 



FliV il'd. - " l\\n » de 5 pieds, ;'i commande nianueUe. 

I ' lü . ;iÜ. — D i s p o ^ i i i o i i de ;i « pana » en s é r i e pom- In r é n l i l i s n . t i n n 

des eaux de t r a i t en ien t . 
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Pans en série. 

l'our pouvoir réut i l i ser dans les suivants l'eau ayant 
traversé le premier pan, i l s'agit, entre chaque appareil, 
d ' é l i m i n e r d'abord le gravier et les sables qui sont m é l a n 
g é s à l'eau et de d é c a n t e r partiellement celle-ci ensuite 
pour qu'une trop grande abondance de mat ières argileuses 
n'entrave pas la concentration dans le pan suivant. 

On y arrive en d é v e r s a n t les tailings du premier pan 
dans une t ranchée dont le fond est i n c l i n é . Si l ' inclinaison 
est bien choisie, les tailings sont e n t r a î n é s lentement vers 
l ' ex trémi té opposée de la t r a n c h é e et s'accumulent dans 
le fond de celle-ci; l'eau se d é b o u r b e progressivement et, 
lorsque la cuve est remplie, l'eau de surface, suff isam
ment c lar i f i ée , est conduite par u n trop-plein vers le pan 
suivant. Le trop-plein doit n é c e s s a i r e m e n t se trouver à 
l'endroit de la t ranchée o ù l'eau est la plus d é c a n t é e , 
c'est-à-dire à l ' ex trémi té o p p o s é e à l 'a ir ivée des tailings. 

Si la t ranchée a une c a p a c i t é utile de 3 m è t r e s cubes et 
si le pan lave 2,5 m è t r e s cubes d ' é l u v i o n à l'heure, on peut 
calculer que la t r a n c h é e sera remplie en 24 minutes puis
qu'il faut 5 m è t r e s cubes d'eau pour laver cette q u a n t i t é 
d ' é l u v i o n . C'est à ce moment que l'eau sera é v a c u é e 
par le trop-plein vers le pan suivant. Après 75 minutes, 
la t r a n c h é e sera remplie de tail ings. On é v a c u e alors 
ceux-ci un peu avant ce laps de temps en ouvrant un 
clapet d i sposé au point le plus bas de la t r a n c h é e . Puis , 
on recommence l 'opérat ion de r é c u p é r a t i o n d'eau. 

E n bref, on arrive à peu près au résul tat suivant : l'eau 
est récupérée pendant un laps de temps de 45 minutes, 
auquel s u c c è d e un laps de temps d'environ 30 minutes, 
nécessa ire à la vidange, suivi du remplissage de la tran
c h é e ou cuve de r é c u p é r a t i o n . 

Le rendement du p r o c é d é est donc de l'ordre de 60 % 
d'eau récupérée . 
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L'alimentation dans le cas oij deuv |)ans sont placés en 
série , est assurée comme suit : 

L a m a i n - d ' œ u v r e au chantier d'abafage est répartie de 
f a ç o n à (>\l7aire une moj,eniie de 5 m è t r e s cubes d'éliivioji 
à l'heure, soit à raison de 2,5 m è t r e s cubes par ap])areil. 
Quant au gravier, i l est entraî iu' par un courant d'eau 
sid'fisant pour que sa descente .soit normale. Le m é l a n g e 
(^au-gravier est d é v e r s é , au bas de la ligne de descente, 
dans un réservoir de distribution. L a m o i t i é du gra \ i er 
plus la totalité de l'eau (en théorie) est d i r i g é e vers le pan 
supér ieur . L'aidre m o i t i é du gravier, avec le moins d'eau 
possible, est e n v o y é e jjar luie canalisation à forte peuli' 
vers le pan i n f é r i e u r . A l 'entrée du pan i n f é r i e u r , le gra
vier est l e m é l a n g é , soit avec de l'eau r é c u p é i é e du pan 
suj)é) ieur, soit (iwc de l'eau f i 'aîche. Chaqutr pan est d'ail
leurs a l i m e n t é par une canalisation spéc ia le d'eau f ra î che , 
qui permet de doser le m é l a n g e sid^ant la nécess i té du 
moment. 

On peut, de m ê m e , placei' trois pans en sér ie , mais c'est 
un nuiximimi (fig. 20 et 30). 

Ht)ur [)üuvoir utiliser avec succès les t r a n c h é e s île r écu 
pérat ion d'eau, que nous axons décr i tes , il faut un g i a \ i e r 
peu argileux, tel que celui d ' é luv ions d é i i v a n t de pegma
tites s t a n n i f è r e s . 

Mais, a\ec des g ia \ i er s très schisteux ou aigileux. (|ui 
s 'agg l (nnèrent au fond de la tranchée de récupérat ion et 
obstruent la sortie d 'évacuat ion de celle-ci, l ' automat ic i t é 
de fonctionnement n'est plus assurée et la m é t h o d e ])erd 
de son intérêt . 

Le graïul avantage de la iné thodé quo nous avons déci itc 
est de lie r e q u é r i r aucun matér i e l , sauf un cla])et en 
fer. 11 faut aussi une pente de terrain de plus de 25 °ó, 
pour les deux importantes raisons suivantes : 

1" pou\oir grouper les appareils dans un espace res
treint qui permette d'avoir l'ensemble bien en main; 
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2" pouvoir évacuer les tailings par pente naturelle, sans 
que ceux-ci obstruent les abords des laveries. 

E n conclusion, la disposition des pans en série permet 
une é c o n o m i e appréc iab l e d'eau; mais elle n'est applica
ble que dans certains cas et néces s i t e , de la part de l'ex
ploitant, une certaine e x p é r i e n c e . 

Dans les cas d'exploitation difficile par suite du man
que d'eau ou du coût é l e v é de l 'é lévat ion de l'eau, cette 
m é t h o d e retiendra l'attention. 

Pans rotatifs en parallèle. 

Cette disposition des appareils est a d o p t é e lorsque le 
gravier à laver est très argileux, la pente du terrain fai-
bl(>, l'espace réduit . 

On peut arriver à placer quatre pans en paral lè le sur 
une seule ligne de descente de gravier. 

U n piemier réservo ir de distribution répart i t la pâte 
m o i t i é par m o i t i é dans deux rései voirs sous-jacents qui 
alimentent directement les appareils deux à deux. 

Le controle de la marche du lavoir est a i sé et l'arrêt 
fortuit d'un appareil n'a pas de r é p e r c u s s i o n sensible sur 
la marche des autres. 

Si l'on entend r é c u p é r e r l'eau, le gros gravier des 
tailings devra être é l i m i n é au trommel dont le passé sera 
leci iei l l i dans un bassin. Sommairement d é c a n t é e , l'eau 
est reprise par une pompe centrifuge spéc ia le , qui la ren
voie dans les appareils, pompe qui devra être en acier très 
dur pour résister à l'usm-e produite par le passage des 
particules sableuses. 

Lorsque l'eau est ainsi réut i l i s ée , i l suffit d'un apport 
nouveau d'eau f r a î c h e i n f é r i e u r à un 1/2 m è t r e cube pour 
laver un m è t r e cube de gravier. 
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2. T R A I T E M E N T PAR S L U I C E . 

Pr inc ipes . 

11 ne paraît pas nécessa ire de d é v e l o p p e r le p r o c é d é 
d'utilisation du « sluice » au m ê m e titre que celui du pan. 
Toutefois, i l convient de signaler les quelques particula
rités de son emploi propres au Ruanda- lJrundi . 

Tout d'abord, quelques c o n s i d é r a t i o n s sur le choix des 
matériaux de fabrication. 

Les sluices sont, en généra l , é tab l i s en ciment, en fer 
ou en bois. 

Le ciment est u t i l i s é dans tous les cas où il est possible 
de maintenir l'appareil à poste fixe pendant nne longue 
durée . Aucun cas d'application n'est à signaler au Ruanda-
Urundi . 

Par contre, on a été a m e n é à y utiliser très souvent le 
sluice m é t a l l i q u e , parce que le bois, en g é n é r a l , y est rare 
et très c o û t e u x . 

Les largeurs habituelles des sluices m é t a l l i q u e s sont de 
0.40-0,60 et 0,80 m. (fig. 31). Ils sont c o n s t i t u é s par des 
chenaux d'une seule p i è c e , dont la longueur est de 2,5 à 
8 m. I ls ont 0,40 m . de hauteur et s ' emboî tent té lesco-
piquement, afin de faciliter le transport. L 'épa i s seur de 
la tô le est de 2,5 m m . Les riffles sont en bois et glissent 
dans des f ers -corn ière b o u l o n n é s à distance voulue. Ces 
(•aractéristiques, auxquelles on s'est arrêté a p r è s l)ien des 
essais, sont celles qui tiennent le mieux compte des condi
tions locales d'emploi, notamment : de la q u a n t i t é d'eau, 
de la fac i l i t é de transport d'Europe en Afrique et de dépla
cements de mine à mine, de la m o b i l i t é , de la r ig id i t é , 
de la l égère té et de l 'égale répart i t ion de l'usure par frot
tement et par d é f o r m a t i o n . 

Ainsi c o n ç u , le sluice m é t a l l i q u e s'est avéré , contre 
loute attente, être d'un emploi plus é c o n o m i q u e que le 
sluice eu bois. Le premier coûte plus cher, i l est vra i , niais 
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peut durer deux a n n é e s , tandis que le second est hors 
d'usage en moins do six mois. L e sluice m é t a l l i q u e , de 
plus, a l'avantage de peser moins que le sluice en bois. 
Les pertes y sont plus rédui tes parce que les joints sont 
peu noml)reux. E n f i n , les chenaux peuvent servir à des 
usages multiples. 

Pour ces raisons, on n'utilise le sluice en bois que lors
que ce matér iau se trouve à p i e d - d ' œ u v r e et qu'on n'est 
pas l i m i t é par le temps pour la mise en train de l'exploita
tion, car le déb i tage de planches et la confection des slui
ces en bois, dans les petits ateliers, prolonge notablement 
la p é r i o d e d'installation. 

Les sluices sont g é n é r a l e m e n t instal lés vers le fond 
des v a l l é e s , à certaine distance des cliantiers d'abatage. 

Quant aux manipulations des terres s tann i fères dans les 
sluices, on soulignera le fait qu'elles doivent arriver bien 
d é b o u r b é e s en tête de l'appareil, à moins qu'elles soient 
p a r t i c u l i è r e m e n t argileuses. I l le faut pour que la con
centration se fasse a i s é m e n t et rédui se les pertes au 
m i n i m u m , et ce d'autant plus que le minerai é l u v i a l , 
étant en relation directe avec les tê tes de filons desquelles 
i l d é r i v e , la fine cass i t ér i t e y est pratiquement inexistante. 
C'est ainsi que, dans beaucoup de cas, on a o b s e r v é que le 
minerai ne renferme pas plus de 2 % de particules de 
cass i tér i tes plus fines que 0,5 m m . 

Aussi , les sluices peuvent-ils ê tre a m é n a g é s en vue de 
traiter de gros volumes, sans r isque de perte. 

Habituellement, les é l é m e n t s d u sluice sont d i s p o s é s en 
3 ou 4 t ronçons de 5 m. de longueur, p lacés entre des 
puisards dans lesquels les terres tombent avant d'êti'c 
e n t r a î n é e s vers le t r o n ç o n suivant. 

L' incl inaison des é l é m e n t s , qui dépend naturellement 
de la composition d u complexe à laver, est souvent voi
sine de 10 degrés . 

Les riffles sont à hauteur variable, de f a ç o n à l é d u i r e 
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la f réq i i encf des « cleaii-iip ». Ou coinineiice i opérat ion 
avec un riffle de 0,10 m. de hauleiir, et l'on augmente 
ce[{e liauleur par l'adjonction d'un second, voire d'ini 
t r o i s i è m e riff le , au ftu- et à mesure que l 'épaisseur dn 
c o n c e n t r é augmente. 

E n généra i , la plus grande partie de la cass i tér i te est 
r é c u p é r é e dans le t ronçon et les puisards de l è t e . 

Ains i a m é n a g é , en principe, le sluice est capable d'un 
l)on rendenieid en quant i té el en qual i té . 

O n peut laver de 3 à 6 m è t r e s cuhes de terre en [)lace, 
par heure, dans un sluice de 0,60 m. de largeur, avec une 
perte n 'excédant pas 5 %. 

D i s p o s i t i f s de t r a i t e m e n t . 

O n devra amener l'eau au-dessus de la plage en exploi
tation à raison de 3 litres par seconde, au moins, et ce 
pour pouvoir transporter les graviers depuis le chaidier 
jusqu'au bas de la colline, c 'est-à-dire , en un endroit o ù 
i l est possible d'établ ir un canal d ' a m e n é e d'eau à grand 
d é b i t , pour l'alimentation des sluices. Les sluices sont 
naturellement d i s p o s é s en contre-bas de celui-ci . 

Les sluices sont d i sposés en série ou en para l lè le , sui
vant que la q u a n t i t é d'eau est plus ou moins grande. 

Sluices en s é r i e . 

O n place g é n é r a l e m e n t deux appareils en série . Après 
la sortie du second appareil, l'eau est très boueuse et ne 
peut g u è r e être ut i l i sée dans i m tro i s i ème appareil . 

L a r é c u p é i a t i o n de l'eau entre chaque sluice se fait par 
le m ê m e p r o c é d é que pour les pans rotatifs, avec cette 
d i f f é r e n c e que les cuves de r é c u p é r a t i o n doivent avoir un 
volume beaucoup plus grand, puisque la q u a n t i t é de gra
vier et d'eau mise en jeu est plus importante et que, 
par c o n s é q u e n t , la d é n i v e l l a t i o n de terrain à partir de 
laquelle l'installation est possible doit ê tre l é g è r e m e n t 



l- 'n;. : t i . — T y p e d e « s l u i c e s » i n é t a l l i ( [ i i e 5 e i t a c t i v i t é . A l i i n e i i i a t i o i i 

pa t - c h e n a u x l u é i a i i i q u e s . 
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plus forte que pour les pans. A cette d i f f é r e n c e près , les 
conditions d'emploi sont les m ê m e s . 

Les (( clean-up » doivent être f r é q u e n t s et, poui- être bien 
faits, exigent soiu et temps, ce qui a pour effet de réduire 
c o n s i d é r a b l e m e n t le volume théor ique lavable par l'appa
reil . 

Aussi, en certaines exploitations, s'est-on attaché à aug
menter la c a p a c i t é des sluices, en augmentant la hauteur 
des (( riffles » au fur et à mesure que se constituent les 
concentrés , ce dans le but de rédu ire le nombre des 
« clean-up » et partant de réduire les temps d'arrêt. 

Cependant, l ' irrégularité de la teneur, duc g é n é r a l e 
ment à la p r é s e n c e de poches riches, peu é t e n d u e s mais 
f réquentes , a ins i que d'autres causes de perturbation dans 
le bon fonctionnement des sluices, ont i n c i t é à multiplier 
les (( clean-up », et à en faire deux par j o u r bien que les, 
temps d'arrêt qui en r é s u l t e n t soient p r é j u d i c i a b l e s à la 
bonne marche du chantier. 

C'est pour y remédier que l'on place trois sluices en 
triangle, pouvant fonctionner en sér ie , deux à deux, sur 
le circuit d'eau. Pendant que deux sluices sont en fonc
tionnement, on fait le clean-up du t r o i s i è m e , puis on 
change le c ircui t afin de faire le clean-up dans l'un des 
deux autres, et ainsi de suite. 

Avec semblable disposition, on arrive à laver 120 m è t r e s 
cubes par poste dans un groupe de trois sluices de 0,60 m . , 
sans perte anormale. 

Sluices en p a r a l l è l e . 

Cette disposition n'appelle aucun commentai ic spéc ia l . 

Conclusions. 

De cet e x p o s é , i l résulte que le sluice est toujours d'un 
emploi plus é c o n o m i q u e que le pan rotatif. 

E n effet, une un i té pan-trommel à moteur, rendue sur 
place et in s ta l l é e , est d'un pr ix de revient qui avoisine les 

4 



50 KXPi.orr.vTio.xs N U M K R K S D K I I A U I E A K J N T A C . M - : 

40.000 IVancs, tandis que le sluice ne coûte g u è r e que 
4.000 f lancs . L e premier entra îne , de plus, des frais de 
coiisonniialion et d'entretien. Toutefois, il faut remar
quer, à sa déc l iarge , qu'i l a une plus longue d u r é e de 
servie»' el qu'il exige, g é n é r a l e m e n i , des frais de travaux 
préparatoires bien moins é levés . 

Par contre, le pan rotatif est le seul appareil d'utilisa
tion possible dans tous les cas oii i l y a p é n u r i e d'eau. 

3. T R A I T E M E N T PAR C O M B I N A I S O N DES PANS ET S L U I C E S . 

Certains g î t e s offrent des conditions d ' a m e n é e d'eau qui 
justifient un emploi c o m b i n é du pan et du sluice. L e 
choix du dispositif à adopter résultera des circonstances 
et décou lera des m é t h o d e s décrites pour chacun des appa
reils s é p a r é m e n t . 

4. F INISSAGE. 

Les p r o c é d é s e m p l o y é s pour enrichir les c o n c e n t r é s 
*ont d'usage courant. 

Un premier redressement de la teneur des c o n c e n t r é s 
des sluices est obtenue dans des petits sluices à faible 
courant d'eau, tandis que les c o n c e n t r é s des pans sont 
enrichis dans des <( jop l ing jigs », muni s de tamis de 
30 mesh par pouce. 

Les c o n c e n t r é s qui en (lérivent sont c lassés à la ma in , 
pai' volumes, dans des lamis oscillants, d é n o m m é s 
« rocking screens ». 

Les (( mixtes » sont ensuite repassés au « jopl ing j i g » 
par c a t é g o r i e . 

Les gros é l é m e n t s , r e f u s é s par le « rocking screen », 
sont c o n c a s s é s à la masse et l'eclassés. 

Le passé 30 mesh est traité au finisseur Wil loughby ou 
dans luie cuve oii la concentration est basée sur le m ê m e 
principe. 
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E n brei', le principe de classement des premiers types 
de ces appaieils était le siiivant ; 

Le c o n c e n t r é à enr ich ir est p l a c é dans une cuve 
au-dessus d'un lit f i l t iant e u f e r m é entre deux tamis en 
fils de cuivre à mailles serrées. L'n Jet d'eau ascendant 
est admis dans l'appareil, s ' épanou i t au travers du lit 
f i ltrant et s o u l è v e l é g è r e m e n t les é l é m e n t s du con
centré ; les é l é m e n t s lourds de cass i tér i te se fraient un 
passage vers le bas et descendent progressivement entre 
les interstices de la niasse, tandis que les é l é m e n t s l égers 
sont e n t r a î n é s vers le haut. Lorsque la cuve est pleine 
d'eau, on ferme l'admission et l'on ouvre une vanne de 
vidange é g a l e m e n t p l a c é e au bas de la cuve. I l se produit 
alors un courant descendant qui accentue le classement 
é laboré par le courant ascendant. L'opérat ion est recom
m e n c é e un certain nombre de fois. L a couche supér i eure 
stéri le est alors e n l e v é e , la couche m é d i a n e à demi enri
chie est s t o c k é e afin d'être retraitée et a m é l i o r é e u l tér ieu
rement, tandis que la couche i n f é r i e u r e est bonne à être 
séchée et e x p é d i é e . 

L a teneur finale moyenne du minerai est de 75 % d'étain 
pour les é l u v i o n s d é r i v a n t de filons quartzeux et de 71,5 
à 72 % pour les é l u v i o n s dér ivant de la pegmatite. O n a, 
en plus, un d é c h e t d'environ 0,1 à 0,2 % de la production, 
c o n s t i t u é par des fines dont la teneur ne peut être a m é 
l iorée au delà de 65 à 67 % d'étain. 

V. — E X P L O I T A T I O N D E S G I T E S ALLUVIONNAIRES. 

Comme i l l'a été e x p o s é au d é b u t de cette é t u d e , ce 
furent d'abord les g î t e s filoniens du Huanda-Urundi qui 
furent reconnus; ce n'est qu'ensuite que l'on acquit la 
connaissance des g î tes é l u v i a u x et des g î t e s de type allu
vial proprement dits. 
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Actuellement, les g î t e s de cc dernier type e n t r e n t e n 

pioportion importante dans la réserve totale c o n i u i c . 11 
convient donc d'examiner le mode d'evploitalion qui l e u r 

est propre. 
Les g î tes a l l n v i a n \ du Rnanda- l i inidi sont de deux 

types, selon qn"ils sont s i tnés le long d e r iv ières à régijvu' 
permanent, on selon qu'ils sont disposes dans des v a l l é e s 
s èches ou le long de ruisseanx à r é g i m e i iderni i l tenl . 

Les premiers sont de mise en valeur a isée , et la l e c l i t i i -

que de celle-ci est classique. 
Les seconds sont particuliers au Huanda. Leur locali

sation les rend j u s q u ' à nn certain point assimilables a u \ 
g î t e s é luv iaux de montagne; certain^ nécc^s i l ent , en (i'fel, 
des mesures similaires de captagc d'eau (>t de refoulement 
de celle-ci jusqu'au nivean des gisements. 

L'extraction pose des cas d'espèce , pour lesquels le pro
b l è m e consiste à chercliei- le m o v e n d e t iavailler d e 

façon continue. Pour ce faire, on accunuile en pér iode d(î 
pluies le plus grand volume d'eau possible dans un bar
rage-bassin de la va l l ée la plus p r o c h e . 

L ' e m p l a c e n u M d de ce bassin-l)ariage esl choisi pour 
pouvoir disposer de l'eau av^ec le m i n i n n n n de frais. 

Des soins particuliers sont apportés à l'installation du 
barrage, dont l ' é tanché i t é est une des conditions p r i i i K j r -

diales de succès pour l'entreprise. 
L'é lévat ion de l'eau lorsqu'elle esl néces sa i re , est a s surée 

par groupes moteurs Benz-pompes, d i sposés en sé i i e e t 
loca l i sés dans la colonne, selon la hauteur de jefoulemenl 
de chaque groupe. 

Le débit obtenu au sommet du g î l e : 2,5 l . / s e c , esl 
suffisant pour conduire le grav ier vers les installations de 
traitement s i tuées en contre-bas. 

11 est en Ruanda , quelques gisements de terrasse bien 
s i tués au point de vue d i s p o n i b i l i t é s d'eau. Une applica-
lion de l'abatage hydraulique a pu y être a s s u i é e selon les 
normes habituelles. 
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V I . — PRINCIPES D I R E C T E U R S D E S E X P L O I T A T I O N S . 

(Quelque part icu l ières , qu'aient é té ou soient encore, aux 
points de vue é c o n o m i q u e et technique, les m é t h o d e s 
d'exploitation des g î t e s m i n é r a l i s é s du Ruanda-Urundi , i l 
apparaît bien qu'elles s'imposaient. 

Dans une é tude récente et très opportune, M. van 
Esl) ioeck C) rappelle, en effet, le postulat que M. Poutchi-
niaii posa eu m a t i è i e de m é c a n i s a t i o n m u i i è r e et qu'il exté
riorisa pai' l'inég-alilé : 

et eu laquelle, 

AiÇ = l'accroissement de frais fixes par an entra îné 
par la m é c a n i s a t i o n , en vue d'une produc
tion d o n n é e . 

T : = d é p e n s e s directes en francs par travailleiu--an. 
A H = l'accroissement de l'effectif d e s t i n é à réaliser 

la m ê m e production sans m é c a n i s a t i o n . 

(^•tte inéga l i t é signifie que : « Les charges afférant à la 
uiécat i i sat iou iloivenl ê t ie i n f é r i e u r e s au s u p p l é m e n t de 
liais nécessa ires poui' atteindre la m ê m e production en 
augmentant les el'l'ectifs. » 

Ce ])riucipe, Irès sou\eut perdu de vue, montre avec 
quelle circouspeclion il convient de s'engager dans la voie 
(le la m é c a n i s a t i o n e( Justifie pleiiu'ment la doctrine de 
petite et i)ru{leute m é c a n i s a t i o n arrêtée en Ruanda-
L' lundi . 

E n ce qui concerne la politique des leneurs d'exploita
tion, elle y fut celle de toutes entrepi ises m i n i è r e s en pays 
nciil's, à savoir, qu'au début sont e x p l o i t é e s , en ordre prin-
ci]ial, les réserves à fortes teneurs. H importe, en effet. 

VAN KsBitoKCK, l^'. léincnts d ' é c o i i o i i i i e m i n i è r e (Ilull. ilc Ui So^-
roji. helf/i' r/r.S- JiKjénîcur^ et Iniliintiicln]. n<> '.). 1!>;i8. 
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])eudaiil la pér iode d e n l i a ï i i e m e n l d une main-d'<Teuvre 
fruste et primitive el de jeunes cadres e u r o p é e n s , péi-iode 
suivant celle d'inmiobilisations p r é l i m i n a i r e s loujonrs 
importantes en recherches, de troiivei', sans trop grands 
dé la i s , des d i sponi l ) i l i t é s pour la poursuite des travaux. 

Par la suite, l'exploitation tendit à une adaptation des 
teneurs moyennes d'extractions, à la teneiu- moyenne des 
réserves . 

V I I . — L E S MINES E T L'ECONOMIE G E N E R A L E 

DES T E R R I T O I R E S SOUS MANDAT B E L G E . 

A ins i or ientée , pour l'extraction tant de la cass i tér i te 
que de l'or, l 'act iv i té m i n i è i e en Ruanda-Urundi 1ir(> un 
parti max imum de ressources locales somme toute 
rédui tes . El le peut ainsi procurer du travail à une popu-
lal ion, de dens i té si exceptionnelle pour l'Afrique centrale, 
qu'elle ne pouvait trouver tous ses moyens d'existence 
dans son seul habitat coutumicr. E n effet, les transactions 
avec l 'extérieur, tant de bétai l , de peaux, que de quelques 
fuoduits de cultures v ivr ières , avaient, jusqu' i l y a une 
dizaine d 'années , trop peu d'importance pour faire entrer 
dans l ' é c o n o m i e locale des capitaux indispensables au 
r e l è v e m e n t du niveau de vie des i n d i g è n e s . 

C'est ainsi qu'i l se produisait chaque a n n é e des migra
tions massives d ' i n d i g è n e s , tant du Ruanda que de 
l 'Urundi , vers les contrées voisines, l'Uganda et le Bukoba 
notamment, et m ê m e le Kenya , afin de chercher occupa
tion, poss ib i l i t é de vie, et, soit é c o n o m i e s à constituer pour 
les é m i g r é s e u x - m ê m e s et les leurs restés aux villages 
d'origine, soit, enf in , moyens de parer aux exigences 
fiscales. 

D'autre part, l'absence totale de voies de eonmiunica-
tioiis i n t e r r é g i o n a l e s et, par c o n s é q u e n l , de ])ossibilih's de 
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transport, e m p ê c h a i e n t , aux é p o q u e s de famine, l'aide des 
r é g i o n s favor i sées aux secteurs atteints. 

Les travaux d'exploitation e n t r a î n è r e n t l ' é tab l i s sement 
d'un réseau de pistes, puis de routes carrossables. Il s'im
posait, en effet, d'assurer un a c c è s aux chantiers et éga le 
ment de susciter et d é v e l o p p e r u n trafic local de produits 
vivriers , ainsi que de créer les m a r c h é s i i u l i g è n e s indis
pensables au ravitaillement des travailleurs miniers. 

L e lecrutement de ces derniers fut, au début , assez 
difficile, m a l g r é l'importance de la population, car cette 
d e r n iè r e était restée très fruste et montrait quelque m é 
fiance envers les E u r o p é e n s . Mais, petit à petit, des indi
g è n e s plus hardis se p r é s e n t è r e n t au travail, att irés pai' les 
salaires et les services de ravitail lement qui s'organisaient. 
C'est ainsi que des noyaux de travailleurs purent se 
former. 

Selon le rapport officiel de 1928, sur l'administration du 
Ruanda-Urundi , les diveises ac t iv i t é s locales utilisaient à 
l ' é p o q u e 19.000 hommes, dont 1.300 seulement pour les 
travaux miniers. Moins de dix a n n é e s après , ces chiffres 
é ta i en t respectivement de 55.000 et de 14.000. 

Durant plusieurs a n n é e s , i l demeura impossible de 
maintenir les ouvriers au travail pendant une durée suf
fisante pour en obtenir une efficience raisonnable; ils 
n'entendaient point, en effet, abandonner leurs habitudes 
et mil ieux pour un temps p r o l o n g é . 

Bien que s'étani a m é l i o r é e progressivement, la situation 
était encore telle, au d é b u t de 1937, que les organismes 
miniers devaient, pom- s'assurer leurs effectifs, avoh' de 
vastes poss ib i l i t é s de recrutement aux fins de parer au 
roulement incessant causé par les départs et les rentrées 
de leurs travailleurs. 

D'autre part, par suite d'une m i n é r a l i s a t i o n spéciale
ment d i s s é m i n é e , les exploitations comportaient fo i cé -
menl de nombreux s i è c e s , e n t r a î n a n t la creation de mul-
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tiples bases de lecrulemerd. Celles-ci , formant centres de 
cordact avec les h i d i g è n e s , eurent incontestablement une 
influence heureuse sur une population portée , comme 
s igna lé ci-dessus, à é m i g i e r sans mesure vers des milieux 
agricoles i n d i g è n e s ex tér ieurs , o ù elle trouvait souvent 
d'insuffisantes conditions de vie. 

Depuis, des besoins croissants de m a i n - d ' œ u v r e pour 
toutes les activités r égu l i ère s , tant locales que voisines du 
Ruanda-Urundi , qui al lèrent en 1937 de 105.000 à 110.000 
hommes, inc i tèrent les Autorités à policer s é v è r e m e n t les 
appels au travail faits à la population. 

E n premier lieu, l 'Administration imposa des engage
ments à contrat aux employeurs locaux, mesure qui devait 
stabiliser les effectifs, réduire le roulement des embau
chages, et partant, créer des d i spon ib i l i t é s en main-
d 'œuvre poin- des entrepiises agricoles et m i n i è i e s , nou
velles ou en d é v e l o p p e m e t d , mais offrant des garanties de 
m i e u x - è t r e pour les i n d i g è n e s . 

D'un aidre côté , les autorités locales e s t i m è r e n t devoir 
appliquer la r é g l e m e n t a t i o n congolaise du travail indus
triel et ce, notamment, en mat ière de logement, de ration-
tiemenl, services m é d i c a u x , consultations sanitaires, <>tc. 

Entre-temps s'était cons t i tuée une organisation m é d i 
cale m i n i è r e qui é t e n d i t son influence, non seulement sm-
la population des centi'es miniers, mais aussi sur celle des 
r é g i o n s qui les eidourent dans un rayon important. 

Toutes ces mesures devaient i n é v i t a b l e m e n t avoir leur 
répercuss ion sur les prix de revient des produits d'extrac
tion et, partant, r é d u i r e d'un pouicentage non n é g l i g e a b l e 
les l'éserves d é c o u v e r t e s en rendant une paitie de celles-ci 
d'un intérêt é c o n o m i q u e aléatoire . Quoiqu 'ü en soit, se 
rendant compte que l'ère m i n i è r e des territoires sons man
dat ne sera pas longue, l'Administration a j e t é , il y a 
quelques a imées , les bases d'une politique agiicole qin a 
déjà d'IuMucnses c o n s é q u e n c e s . 
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L a politique agricole arrêtée i l y a quelques années par 
les Autor i tés est donc de principe doublement heureux. 
I l convient, cepeiidani, de remarquer que la réal isat ion 
de cette politique eut été difficile sans l'instauration de 
denses réseaux de routes, dont les p r e m i è r e s , ainsi que de 
nombreuses extensions à celles-ci, furent dues aux entre
prises extractives. 

M a l g r é son imporlance toute relative, l 'ac t iv i té m i n i è r e a 
donc j o u é et joue dans les territoires sous mandat belge un 
role civilisateur indiscutable, comme il est d'ailleurs clas
sique dans l ' évo lut ion des r é g i o n s neuves. 

Nous tenons à remercier M. Ansotte, Ingénieur civil des 
Mines, des notes et photographies qu'il nous a communiquées 
pour rélaboration du présent travail. 
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