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I N T R O D U C T I O N 

A u moment o ù la situation des mines d'or exploitant 
des gisements alluvionnaires devient de plus en plus 
diff ic i le , non seulement à cause des conditions écono
miques qui leur sont actuellement dé favo rab l e s , mais 
aussi à cause de la d iminut ion progressive de la teneur 
des réserves , la nécessité de perfectionner les méthodes 
d'exploitation devient impérative, si l'on désire prolonger 
la vie des gisements connus. 

C'est depuis une dizaine d ' a n n é e s seulement que l 'at
ten t ion des exploitants a é té a t t i r é e sur les pertes d'or 
t r è s app réc i ab l e s q u i ont lieu pendant le t ra i tement du 
gravier al luvionnaire par sluicing. Auparavant , on ne se 
rendait pas bien compte de l ' importance de ces pertes 
ce q u i a permis d 'écr i re , encore en 1927, « que le rende
ment de notre lavage dépassa i t 98 % et at teignait parfois 
100 % (pertes nulles à l ' e x t r é m i t é des tables à or) » {^). 
Malgré que, peu à peu, l'existence des pertes ai t é t é géné
ralement admise, t r è s peu a é t é fai t pour d é t e r m i n e r 
leur valeur réel le . Ceci provenait , tout d 'abord, des 
d i f f icul tés e x p é r i m e n t a l e s r e n c o n t r é e s pour obtenir des 
r é s u l t a t s exacts et, ensuite, de l 'opinion g é n é r a l e m e n t 
r é p a n d u e que r i en ne pouvait ê t r e t en té , en pratique, 
pour supprimer ces pertes. Ce point de vue n'est pas 
d é f e n d a b l e ; on peut, notamment, récupérer économique
ment au moins une partie de l'or perdu, soit en m é c a n i s a n t 
les exploitat ions {^), soit en perfectionnant les m é t h o d e s 
e m p l o y é e s . A ins i , le remplacement des sluices par les 

(1) M o N T i , R . et A N T H O I N E , R . , Manuel d'Exploitation des Gisements Auri 
fères au Congo Belge (Liège, 1927, p. 164). 

C) M A L O Z E M O F F , P. (Eng. Min. J., 140 (No 9 ) , 47. 1 9 3 9 ) . 
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j igs, sur les dragues, a p r o v o q u é une amé l io r a t i on de la 
r é c u p é r a t i o n de l 'or (') {^). L 'augmentat ion de la pro
duct ion qui d é p e n d é v i d e m m e n t de la nature de l 'or et du 
gravier, peut atteindre 28 % (^). De m ê m e , la f lo t ta t ion 
permet de r é c u p é r e r une par t ie des valeurs perdues 
quoique les r é s u l t a t s obtenus ne soient pas encore in téres
sants (*) (5). 

Comme la m é c a n i s a t i o n n'est pas applicable à la 
m a j o r i t é des gisements du Congo belge, que ce soit par la 
dispersion des chantiers ou par manque de force motrice 
bon m a r c h é , l ' emploi des laveries fixes ou semi-mobiles 
ne peut ê t re env i sagé qu'exceptionnellement ; par consé
quent, le sluice restera l'appareil le plus employé pour 
l'exploitation des gisements alluvionnaires (") ('). 

Les chiffres de la product ion du Congo belge, pour les 
a n n é e s 1945-1949, montrent que l 'or alluvionnaire repré
sente encore les trois quarts de la product ion totale 
(voir tableau I ) . Le p r o b l è m e de l ' amél io ra t ion du rende
ment du sluicing est donc encore d ' ac tua l i t é . 

T A B L E A U I 

Production du Congo belge en kg (8) 

Année ^ AUuvions Filons Total % alluvions 

1945 8.243 2.327 10.570 78,0 
1946 7.816 2.129 9.945 78,6 
1947 7.032 2.004 9.036 67,9 
1948 6.691 2.302 8.993 73,4 
1949 6.519 3.630 10.149 64,3 

Total 36.301 12.392 48.693 74,5 

(1) T A G G . ^ R T , .\. F . , Handbook of Minerai Dressing (New Y o r k , 1945, p. 2-90). 
(-) RoMANOWiTZ, C H . M . et S A W I N dans C H . V. A V E R I L L , Placer Mining for 

Gold in California (San Francisco, 1946, p. 55). 
(3) D'après Zolotaya Prom., N» 10-11, 18. 1939. 
(1) H i L L (Eng. Min. J., 136, 496. 1935). 
(5) Voir T A G G A R T {loc. cit., p. 2-91). 
(8) B A T Y , V . (R. U. M., (9" série) I I I , 549. 1947). 
(') Remarquons qu'aux Mines d'Or de Kilo-Moto on préfère se servir de 

sluices sur les laveries. 
(") I l s'agit d'or fin. 
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On peut admettre, comme nous le verrons dans la 
suite, que 15 à 20 % de l 'or du gravier t r a i t é sont perdus 
pendant l ' opé ra t ion du sluicing. I l en r é su l t e une perte 
annuelle de l 'ordre d'une tonne d'or, r e p r é s e n t a n t une 
v ï i leur voisine de 60.000.000 francs qu i é c h a p p e n t à 
l ' é conomie congolaise. Malheureusement, une grande 
par t ie de ces pertes est i név i t ab le . Ceci est une consé
quence de la nature des gisements exp lo i tés , ainsi que 
des m é t h o d e s que l 'on est obl igé d'employer, v u les condi
t ions de t r ava i l spéciales à l 'Afr ique . Toutefois, puis
qu'une augmentation du rendement de r écupé ra t i on de 
1 % seulement se manifesterait par la production d'une 
cinquantaine de kilos d'or, on est en droi t de se demander, 
si une partie de l 'or perdu ne pourrai t ê t r e r écupérée 
avec bénéfice en é t u d i a n t les facteurs qui d é t e r m i n e n t 
ces pertes. 

Dans ce t r ava i l , nous décr i rons d 'abord la technique 
suivie pour d é t e r m i n e r le rendement d 'un sluice et nous 
donnerons les r é s u l t a t s des essais e f fec tués . Ensuite, 
nous d é n o m b r e r o n s les facteurs d é t e r m i n a n t ce rende
ment et discuterons de l ' influence de chacun sur la 
r écupé ra t i on de l 'or. E n f i n , nous essayerons de t i rer 
des conclusions pratiques de l ' i n t e rp ré t a t i on des résu l 
ta ts de nos essais. 





RÉCUPÉRATION DE L ' O R P A R SLUICING 

C H A P I T R E I 

T E C H N I Q U E EXPÉRIMENTALE 

1. Généralités. 

Le rendement de r é c u p é r a t i o n d 'un sluice est par 
d é f i n i t i o n : 

Auc é t a n t l 'or retenu par le sluice, A u [ la to ta l i t é de 
l 'o r se t rouvant dans le gravier qui alimente le sluice. 

Si la d é t e r m i n a t i o n de Au^ n 'offre aucune difficulté, i l 
n 'en est pas de m ê m e de Aur . E n principe, trois m é t h o d e s 
permettent de d é t e r m i n e r A u , : 

a. É c h a n t i l l o n n a g e du gravier en place ; 
b . É c h a n t i l l o n n a g e de l 'a l imentat ion d u sluice (p. ex. 

dans le cas du chargement par brouettes) ; 
c. É c h a n t i l l o n n a g e des tail ings du sluice. 

Sans vouloir discuter en dé ta i l des avantages et des 
i n c o n v é n i e n t s de ces m é t h o d e s , rappelons seulement 
que la d i s t r ibu t ion de l 'or dans les g î tes d'origine secon
daire n'est pas uni forme : elle varie avec les conditions 
d u d é p ô t du m é t a l ( i ) . De plus, i l est admis que la ma-

(') A N T H O I N E , H . , Gîtes secondaires aurifères {pp. 2 3 , 110). 
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jeure part ie de l 'or contenu dans le placer, notamment 
l 'or gros ou en paillettes, se trouve dans la couche in fé 
rieure du gravier, souvent r a s semblé le long d 'un run 
ét roi t ou concen t ré dans des poches ou crevasses du bed-
rock (1). Par contre, les couches supé r i eu re s contiennent 
g é n é r a l e m e n t de l 'or plus fin dont la r écupé ra t ion peut 
ê t re sensiblement plus difficile. I l a p p a r a î t donc claire
ment que l ' é chan t i l l onnage du gravier en place est une 
o p é r a t i o n fo r t p r o b l é m a t i q u e , voire impossible — d'au
tant plus que nous dés i rons obtenir une précision assez 
grande permettant de d é t e r m i n e r le rendement du sluice 
à quelques pourcents p r è s . Or, m ê m e en mul t ip l i an t le 
nombre de puits ou sondages, nous n'obtiendrons pas la 
préc is ion requise. Cette m é t h o d e est donc à rejeter. 

Passons à l ' é chan t i l l onnage de l 'a l imentat ion du sluice. 
Dans le cas du chargement par brouettes, on p r é l è v e r a 
un échan t i l lon d 'un poids d é t e r m i n é dans chacune 
d'elles. Bien qu'un certain mé lange du gravier a i t l ieu 
pendant ses manipulations, cette h o m o g é n é i s a t i o n n'est 
guère efficace n i suffisante. Aussi, cette m é t h o d e ne 
convient-elle pas non plus. Rappelons, à ce propos, 
toutes les difficultés r encon t rées pour échan t i l l onne r un 
minerai filonien dans le but d ' é t ab l i r le bi lan d'une usine 
de broyage. Quoique ces minerais soient g é n é r a l e m e n t 
beaucoup plus h o m o g è n e s que les graviers alluvionnaires 
et qu ' i ls ne contiennent pas de particules d'or aussi 
grosses que celles des g î t e s secondaires, la q u a n t i t é d'or 
calculée d ' a p r è s la teneur de l ' échan t i l lon p ré levé cor
respond souvent t r è s peu à la q u a n t i t é réelle d'or e n t r é e 
dans l'usine. 

Par contre, la m é t h o d e de l ' échan t i l lonnage des tai l ings 
que nous examinerons en détai l plus lo in , offre plusieurs 
avantages. D'abord, pratiquement t o u t or gros est rete
nu par le sluice ; de plus, la table agissant comme régu la -

(') A N T H O I N E , R . , loc. cit. 
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teur r é d u i t sensiblement les variations de la teneur à l 'en
t rée . E n f i n , le d é b o u r b a g e suivi du cheminement d u gra
vier dans le sluice provoque un sé r i eux mélange . De tout 
ceci, i l r é s u l t e que l ' é chan t i l l onnage correct des tail ings 
est plus facile à réa l i ser que celui d u gravier en place ou 
en cours de chargement et c'est ce mode opé ra to i r e que 
nous avons a d o p t é . 

Par c o n s é q u e n t , au l ieu de d é t e r m i n e r directement 
A U T , nous le calculons par : 

Aux = A U , + Au,, - f A u , (2) 

Au,, é t a n t l 'or perdu dans les refus du sluice. A u , 
l 'or perdu dans les tai l ings fins au cu l de table. 

L 'or perdu dans les d i f fé ren t s refus (1 , 2... n) du sluice 
est égal à : 

A u . = ZTrCr^ = T,,C,, - f Tr^Cr, + . . . (3) 

Tr : Teneur des refus en g /m^ 
C, : Cube des refus. 

De m ê m e , l 'or contenu dans les tailings (1 , 2 ... m) 
du sluice résu l te de : 

A u , = i:T/„C,„ = T,̂ C,̂  + T ^ G , - f ... (4) 

T, : Teneur des tai l ings en g/m^ 
C, : Cube des tai l ings. 

Le cube des tail ings est donné par : 

2:Ct„ = c - (CB + i-c,,. + c.) (5) 

c : Cube du gravier en place 
CB : Cube des blocaux 

Ce : Cube des c o n c e n t r é s déposés dans le sluice. 

Le rendement du sluice est donc égal à : 
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Pour calculer le rendement du sluice, nous devons donc 
déterminer expérimentalement les différentes grandeurs 
qui figurent à droite dans l'expression ci-dessus. 

Remarquons encore que, dans certains cas, au l ieu 
d'effectuer un bi lan complet, nous nous sommes c o n t e n t é s 
d'essais comparatifs en al imentant deux sluices à l 'aide 
d 'un r é p a r t i t e u r , avec un gravier parfaitement identique 
contenant la m ê m e q u a n t i t é d'or. 

Ces essais comparatifs ont l'avantage de n'exiger ni le 
prélèvement de tailings, ni leur analyse. Malgré cela, i l 
est possible d'obtenir des r é s u l t a t s donnant des rensei
gnements p réc i eux quant au fonctionnement des sluices. 
É v i d e m m e n t , le rendement mé ta l l u rg ique de la table 
ne résul te pas de ces essais, mais ils permettent de se 
rendre compte de l ' influence de certains facteurs sur la 
r é c u p é r a t i o n de l 'or. 

2. Détermination des cubes. 

A . Cube du gravier en place. 

Le cube du gravier en place résul te de la surface exca-
vée et de l ' épa i sseur moyenne du gravier. 

I l est facile de d é t e r m i n e r la surface avec une grande 
précis ion. Par contre, des p r é c a u t i o n s spéciales doivent 
ê t r e prises pour la d é t e r m i n a t i o n de l ' épa isseur moyenne 
car, géné ra l emen t , le bed-rock est acc iden té et i l f au t 
mul t ip l ie r les mesures pour obtenir une valeur exacte de 
l ' épaisseur moyenne. 

B . Cube de blocaux. 

Les blocaux ou boulders se t rouvant dans le gravier 
en place sont s tockés sur une aire plane rectangulaire 
dé l imi tée par des planches. Pour pouvoir mesurer 
facilement leur cube, ils sont disposés r égu l i è remen t de 
f a ç o n à ce qu' i ls laissent le moins de vides possible, 
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vides dont la valeur do i t ê t re soustraite du volume 
apparent obtenu. Dans le cas de blocaux qui s ' e m b o î t e n t 
bien et q u i laissent peu de vides, ceux-ci peuvent ê t r e 
es t imés à 30-35 % . Mais i l est p r é f é r ab l e de les d é t e r 
miner e x p é r i m e n t a l e m e n t en se servant d'une caisse 
é t a lonnée d'une contenance de plusieurs m ^ 

C . Cube des refus. 

On je t te les refus de la table sur une aire plane dé l imi 
t é e et on d é t e r m i n e leur volume apparent. 

Le pourcentage de vides est obtenu en remplissant 
un f û t de 200 litres avec les refus et en mesurant le 
volume d'eau qui entre encore dans ce fû t . Ces vides 
s 'é lèvent à 35-45 % . 

D. Cube des c o n c e n t r é s . 

Connaissant les dimensions des divers é l émen t s du 
sluice, on calcule le cube des concen t ré s . 11 fau t tenir 
compte de ce que les rifï ies ne sont pas c o m p l è t e m e n t 
remphs. 

E . Cube des tail ings. 

Le cube des tailings est ca lculé à l 'aide de l ' équa t ion (5). 
Lorsque le sluice possède plusieurs sorties, i l f au t 

r éun i r tous les taihngs fins pour l ' échan t i l lonnage , 
car i l est dif i ic i le de d é t e r m i n e r exactement le cube à 
chaque sortie des tailings. 

Toutefois, si l 'on dési re une é v a l u a t i o n approximative, 
on peut p r o c é d e r comme suit : 

a. MÉTHODE PAR MESURE DES DÉBITS. 

Le poids de l ' échant i l lon pré levé à chaque sortie est 
proport ionnel à la concentration moyenne, en effet : 

p = nYc (7) 
p é t a n t le poids de m a t i è r e s sèches , n le nombre de 
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p r é l è v e m e n t s , V le volume du récipient , c la concentra
t i on moyenne à la sortie envisagée pendant la durée de 
l'essai. 

Dans le cas de deux sorties 1 et 2 on a : 

Pi = « i V i C , 

p2 = W2V2C2 

E n p ré l evan t l ' échan t i l lon aux deux sorties avec le 
m ê m e réc ip ient (qui doit toujours ê t re rempl i de la m ê m e 
façon) et en effectuant les p r é l è v e m e n t s aux m ê m e s 
intervalles de temps, on obtient : 

« 1 = n2 

V, = V , 

D 'où : 

î - = } (8) 

Or, par dé f in i t ion , le poids total des tailings à chaque 
sortie est d o n n é par : 

P, = cDt (i!) 

c é t a n t la concentration moyenne, D le débi t moyen, 
t le temps pendant lequel la table a t r ava i l l é . 

On obtient donc pour le cube des tailings : 

C 

Q = (10) 

d é t a n t la dens i t é apparente. 
Dans le cas de deux sorties on a : 

d, 

r 
Ct, = 
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Comme la densité apparente peut être supposée la 
même aux deux sorties, on a : 

G , _ S A (11) 

En combinant les équations (8) et (11), on obtient 

De plus on a : 

C.̂  Cu = C/ ' (13) 
Comme p^, p., et Ci sont connus, on peut calculer C;̂  et 

Cio en déterminant les débits aux deux sorties. 
Pour pouvoir employer cette méthode, des précau

tions doivent être prises afin d'éviter des variations de 
débi ts pendant la durée de l'essai. 

b. MÉTHODE PAR ANALYSE GRANULOiMÉTRIQUE. 

Cette méthode est appHcable lorsque l'installation 
est pourvue d'un classeur et que la granulométrie n'est 
pas la même aux deux sorties de la table. 

En déterminant la granulométrie à chaque sortie et 
celle de l'ensemble des tailings, on peut calculer le cube 
des tailings à chaque sortie à l'aide de la formule : 

a, — a, 

où a représente le pourcentage d'une catégorie granu-
lométrique quelconque dans les tailings réunis, «i le 
pourcentage de cette catégorie dans les tailings de la 
sortie 1 et «2 le pourcentage de la même catégorie dans 
les tailings de la sortie 2. 

Lorsque l'installation possède plus de deux sorties, la 
formule (14) ne peut être employée que pour une caté-
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gorie granulométrique qui existe seulement dans deux 
sorties à la fois. 

3. Or récupéré. 

A. Récolte des concentrés. 

Pour pouvoir étudier le dépôt de l'or dans le sluice, i l 
faut recueillir séparément l 'or retenu dans les divers élé
ments du sluice. 

Toutes les précautions doivent être prises pour éviter 
des pertes d'or pendant le clean up. Ainsi, dans le cas de 
l'or particulièrement fin, i l est souvent prudent de préle
ver la totalité des concentrés du sluice, sans concentra
tion ultérieure au chantier. Mais, dans la plupart des 
cas, on peut traiter les concentres dans une petite table 
de clean up, pour réduire le poids à transporter au labo
ratoire. 

Cette petite table est constituée des éléments suivants : 

a. Tamis de 10 mm ; 
b. Boîte à rifïies (longueur 100 cm, largeur 20 cm ; 

rifïies de cm de hauteur espaces de 10 cm ; pente 12 ^/Q) ', 
c. Tamis de 5 mm ; 
d. Boîte à rifïies (longueur 300 cm, largeur 20 cm ; 

rifïies de 2 cm de hauteur espacés de 10 cm; pente 
10 % ) . 

On place cette table au cul du sluice et on commence 
le clean up par son dernier élément. Pour cela, on fait 
descendre le gravier lentement dans la petite table, en 
travaillant avec un courant d'eau réduit. Les refus des 
tamis sont soigneusement examinés pour rechercher les 
pépites. Ensuite, ils sont jetés après avoir été pesés. 

Pendant toute la durée du passage du gravier, on pré
lève un échantillon au cul de la petite table, à des inter
valles réguliers, pour connaître la quant i té d'or perdu 
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pendant le clean up. Cette correction ne peut pas dépas
ser quelques dixièmes de gramme. La teneur des ma
tières prélevées doit être inférieure à 2 g /T : une valeur 
plus élevée indique un mauvais clean up. 

Une attention particulière doit être portée aux joints 
qui retiennent quelquefois une proportion importante 
d'or. Les concentrés trouvés doivent être ajoutés à ceux 
de l'élément qui suit immédiatement le joint en question. 

B . Séparation de l'or. 

A u laboratoire, la majeure partie de l'or contenu dans 
les concentrés est d'abord séparée par pannage suivi de 
vannage. Généralement, la connaissance de la granulo-
métrie de l'or retenu dans la table est nécessaire. L'or 
séparé par vannage est alors soumis à une analyse granu-
lométrique {^). De même, les résidus du pannage et du 
vannage réunis sont tamisés avant d'être traités par 
amalgamation. 

Après dissolution du mercure par l'acide nitrique, l'or 
brut obtenu est ajouté à la fraction principale séparée 
par vannage et l'ensemble est fondu avec un peu de 
borax et de carbonate de sodium, dans un petit creuset 
en plombagine. 

Notons que nous appelons les diverses fractions 
granulométriques comme suit : 

Fraction Désignation 

-[- 8 mesh Or pépitique 
— 8 + 1 4 Or gros 
— 14 + 28 Or moyen 
~ 28 + 48 Or fin 
— 48 Or très fin 

(') Nous employons toujours des tamis de la série Tyler. 
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Cette classification tient compte du comportement de 
chaque catégorie granulométrique dans le sluice (i). 

4. Or perdu. 

A. Or perdu dans le refus. 

Suivant la proportion des refus dans l'alimentation du 
sluice, on prélève un dixième ou un vingtième de la 
total i té des refus pour l'échantillonnage. 

Pour cela, on jette chaque l l ^ ou chaque 21^ pelle 
ou fourche de refus dans un fû t de 200 litres contenant 
environ 50 litres d'eau. Les galets sont soigneusement 
lavés dans ce fû t en se servant d'une brosse métallique. 
Ensuite, ils sont mis dans un second fût vide de 200 
litres. Lorsque celui-ci est plein, on détermine le vide 
resté entre les pierres en remplissant le fût avec de l'eau, 
à l'aide d'un récipient d'un volume connu (la valeur 
obtenue servira à calculer le volume réel de l'ensemble des 
refus). A la fin de chaque journée, on note le nombre 
de fû ts remplis ainsi que les vides observés. En opérant 
de cette façon, il est possible de ramener l'échantillon pré
levé, très volumineux, à une quantité réduite de gravier. 

Le gravier resté dans le l^r fû t est tamisé au labora
toire et la fraction + 25 mm {̂ ) est jetée. Dans les caté
gories granulométriques supérieures à 9 mesh, l'or est 
recherché par pannage, tandis que les catégories infé
rieures à 0 mesh sont amalgamées. 

(') Voir p. 88. Remarquons que la classification de T A G G A R T (loc. cit., p. 2-75) 
est un peu différente. 

(2) L'ouverture du premier tamis employé doit être égale à celle du classeur 
qui a donné lieu au refus en question. 
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B . Or perdu dans les tailings. 

a. ECHANTILLONNAGE. 

L'échantillonnage des tailings fins peut être effectué 
de diverses façons : 

a. Echantillonnage d'un dépôt de tailings ; 
^. Écliantillonntige par prélèvements continus ; 
y. Echantillonnage par prélèvements intermittents. 

L'échantillonnage des tailings déposés est une opéra
tion rendue difficile par une ségrégation non uniforme se 
produisant toujours dans une pulpe très diluée. De plus, 
une partie des matières fines en suspension, v compris 
l'or très fin, est entraînée par le courant d'eau et échappe 
ainsi au bilan. Pour ces raisons, cette méthode n'est pas 
applicable. 

La Pan American Engineering Co. a mis au point 
une méthode d'échantillonnage continu basée sur l'em
ploi du jig ('). Cette méthode ne donne pas la valeur 
absolue des pertes, mais seulement la fraction de l'or 
récupérable par jiggage et, de toute façon, l'échantil
lonnage continu fournit un poids d'échantillons très 
important dont l'analyse au laboratoire serait trop 
onéreuse. 

C'est pourquoi nous avons préféré utili.ser la méthode 
des prélèvements discontinus pour l'échantillonnage 
des tailings au cul de table, comme cela se pratique 
généralement dans les usines de broyage (^). Au lieu 
d'employer un récipient à ouverture relativement réduite, 
nous nous sommes servis de récipients suffisamment 

C) Voir M A I - O Z E M O K F , I ' . , loc. cit. 

(-) Pour les précaut ions à observer lors du pré lèvement de l'échantillon, 
voir p. ex. T A G G A R T {loc. cil., p. 19 -32 ) . 
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grands pour pouvoir intercepter la totalité du jet des 
tailings {^). 

Dans le cas d'une table de 40 à 60 cm de largeur, un 
simple fû t de 30 litres, découpé suivant sa longueur, 
peut convenir. Le prélèvement est effectué de la façon 
suivante: Deux travailleurs placent, d'un geste rapide,le 
récipient de façon que toute l'épaisseur de la lame se 
trouve dans le récipient. Lorsque celui-ci est presque 
rempli, on le retire vivement avant qu'il ne déborde. ' 

Pour les grands débits d'eau, de l'ordre de 40 1/sec, 
nous nous sommes servis d'un fû t de 200 litres, monté 
sur le chassis d'un wagonnet. 

Remarquons qu'en employant ces récipients, nous 
prélevons toujours un volume déterminé de pulpe, 
sans veiller à la durée du prélèvement. Mais le débit 
pouvant être considéré comme à peu près constant, 
ou variant dans des limites assez restreintes, chaque 
prélèvement dure pratiquement le même temps. 

L'intervalle de temps entre deux prélèvements dépend 
du poids de l'échantillon désiré, du volume du récipient, 
de la dilution de la pulpe et de la durée de l'essai. En 
pratique, lors de nos essais, nous avons effectué des prises 
toutes les 15 ou 30 minutes. Remarquons, toutefois, 
que plus l'intervalle de temps est faible, plus i l y a de 
chances de tenir compte des variations éventuelles de 
la teneur des tailings. I l vaut donc mieux prendre un plus 
grand nombre de petits échantillons qu'un nombre 
réduit d'échantillons volumineux {^). Nous estimons 
par conséquent qu'il est préférable de prélever les échan
tillons à des intervalles plus courts, p. ex. toutes les 5 ou 
10 minutes. 

(') Lorsque le débit est très important, il n'est plus possible d'intercepter la 
tota l i té du jet et il faut alors s'adresser à la m é t h o d e employée dans les usines 
de broyage qui consiste à faire traverser rapidement la pulpe par un récipient 
à ouverture relativement faible. 

(2) Cp. T A G G A R T {hc. cit., p. 1 9 - 3 2 ) . 
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Un point très important consiste à ne pas perdre les 
matières fines en suspension dans l'échantillon prélevé. 
Pour cela, celui-ci sera versé dans un fû t de 200 litres. 
Un peu d'acide sulfurique activera le dépôt des matières 
fines. Ce n'est que lorsque l'eau sera devenue claire 
cju'elle pourra être siphonée. 

Quant au poids total de l'échantillon à prélever, i l 
dépend évidemment du poids des tailings et de l'exacti
tude recherchée. Lors des essais efi^ectués, nous nous 
sommes contentés de prendre des échantillons variant de 
0,7 à 2 , 0 0 / 0 0 du poids total des tailings. Leur poids était 
limité par des difficultés de transport et la complication 
d'analyser des échantillons trop volumineux au labora
toire. Cependant, nous conseillons de prendre un pour
centage un peu plus élevé, disons O O / Q Q . 

b. ANALYSES. 

Comme les taihngs de cul de table contiennent de très 
petites quant i tés d'or, toutes les précautions utiles doi
vent être prises pour se garantir contre le salage des 
échantillons. 

Avant de déterminer la teneur de l'échantillon, i l sera 
soumis d'abord au tamisage pour le diviser en plusieurs 
fractions granulométriques ( 1 ) . L'argile mise en suspen-' 
sion pendant cette opération doit être continuellement 
éliminée en la faisant passer, dans un autre récipient, 
au travers d'un tamis de 200 mesh. 

En ce qui concerne le poids de chaque catégorie 
granulométrique à analyser, considérons pour cela 
d'abord le tableau I I qui donne le poids des particules 
sphériques d'or et des particules plates (en forme de 

é 
disque avec ^ = -p) en fonction de la granulométrie : 

(1) Tamisage à l'eau suivi d'un tamisage à sec (voir G E S S N E R , H . , L'analyse 
Mécanicjue, Paris, 1936). 
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T A B L E A U I I 

l'Vaction 
graimlométriiiuc 

() Mioycu 
Poids calculés (en nig) ! Poids réels 

l'Vaction 
graimlométriiiuc 

() Mioycu 
Particules Particules constatés l'Vaction 

graimlométriiiuc 
sphériqiies plates dans tailiugs(eii mg) 

4 1 2 mm 3 250 <>2 70 à 130 
2 1- 1 mni :ii 7,8 12 à 21 
1 i 28 mesh 0,8 4,7 1,2 3,5 à 5,0 (') 

28 ; 48 mesh 0, 1.") 0,84 0,21 
48 -i KM) mesh 0,22 0,10 0,03 

100 i 200 mesh 0,1 1 0,01 0,003 

Les poids d'or qui figurent dans ce tableau peuvent 
être introduits dans l'échantillon par une seule particule 
d'or et expliquent les teneurs qui semblent être abér-
rantes à première vue. Si nous désirons obtenir une 
exactitude telle qu'une particule d'or en moins ou en 
plus ne provoque pas de variations de teneur supérieures 
à 1 0 %, nous devons prélever les poids minima indiqués 
au tableau I I I : 

T A B L E A U I I I 

Fraction 
^;ranuloniétri(ivie 

Poids 
moyen (-) 
d'une par- Teneur 
ticule d'or 0,1 g/T 

Poids de l'échantillon en kg 

4eiicnr 
0,2 s /T 

Teneur 
0,5 g/T 

eneur 
0 g /T 

4 
2 
1 

28 
48 

100 

2 mm 
1 mm 

28 mesh 
48 mesh 

100 mesh 
200 mesh 

1,50 O 
20 

'2 
0,5 
0,07 
0,007 

15.000 
2.000 

330 
50 

7.500 
1.000 

165 

3,5 
0,35 

3.000 
400 

10 
1,4 
0,14 

.500 
200 

33 
.5 
<•,' 
0.1 

Comme la teneur des tailings est généralement infé
rieure à 0,5 g / T , toutes les fractions supérieures à 28 
mesh doivent être traitées en totahté. Quant à la frac-

(1) 1,5 mg pour des paillettes très plates. 
(2) l'oids moyen entre les particules sphériques et les particules plates (voir 

tableau I I ) . 
(3) Ce poids est forcé car ce ne sont que des paillettes très plates qui normale

ment sont perdues dans cette catégorie . 
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tion — 28 + 48 mesh, suivant la teneur présumée, 
i l faut analyser une quant i té pouvant atteindre 50 kg. 

Les fractions supérieures à 2 mm sont pannées pour 
séparer l'or gros qu'elles pourraient contenir. Dans les 
catégories granulométriques inférieures à 2 mm, on 
recherche l'or par amalgamation. 

L'argile en .suspension mise de côté se dépose assez 
vite ; éventuellement i l est nécessaire d'y ajouter un 
peu d'acide sulfurique pour activer sa coagulation. 
Contrairement à toutes les autres fractions qui .sont 
séchées avant l'amalgamation, l'argile est amalgamée 
(en présence d'un seul boulet) sans séchage préalable (i), 
pour éviter la formation d'agrégats qui se délayent 
ensuite difficilement dans l'eau. Après amalgamation, 
les tailings sont récupérés complètement, séchés et fina
lement pesés. 

Notons encore qu'au lieu d'analyser à la fois la totalité 
des tailings prélevés au cul de table, i l est souvent pré
férable de faire séparément l'analyse des échantillons 
journaliers ou bijournaliers, ce qui donne la variation de 
la teneur des tailings en fonction du temps. Ceci per
met également, par comparaison, d'éliminer certaines 
teneurs anormales dues au salage. 

5. Déterminations diverses. 

A. Densité apparente du gravier en place et humidité. 

L'analyse des tailings prélevés au cul de table donne 
leur teneur en g /T. Ne connaissant pas le poids du gra
vier trai té mais son cube, nous devons déterminer la 
densité apparente du gravier en place. 

Pour cela, on découpe exactement 1 m^ de gravier en 

C) P R I G O G I N E , A . {Rev. Métalluy^ic X L V I , N » 5, 2(59. 1 9 4 9 ) ; (Mém. Inst. 
Rny. Col. Jielgc V I , fasc. 1, 18. 19,">()). 
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place et on le pèse d'abord humide et ensuite après 
séchage. On choisit évidemment un endroit qui paraît 
contenir un gravier de caractéristicjues moyennes. Cette 
détermination doit être répétée plusieurs fois durant 
l'essai et on prendra la moyenne obtenue. 

Comme nous connaissons le volume réel des blocaux et 
celui des refus du grizzly pour lescjuels on peut admettre 
une densité de 2,(), on calcule alors facilement, 
pour les tailings fins, le facteur de correspondance qui 
permet de passer de g /T à g/m» : 

H = W - - j , | i ( C „ + C , ) 

d é tant la densité apparente du gravier en place (sec). 
Remarquons que, souvent, le cube découpé pour 

cette détermination ne contiendra pas de blocaux. 11 
faut alors poser C,, ̂ - 0 dans l 'équation (15) et on obtien
dra ainsi un facteur un peu plus élevé. 

Comme la densité apparente de l'échantillon n'a 
aucun rapport avec la densité apparente du gravier en 
place, à cause de la destruction complète de la texture 
du gravier pendant le passage par le sluice, i l est tout 
à fait inadmissible de mesurer le volume des tailings 
prélevés et de le comparer au poids. 

Quant à l 'humidité, i l est intéressant d'en connaître la 
valeur puisque la cohésion du gravier en place et la 
plasticité des argiles en dépendent, dans une certaine 
mesure. 

B. Composition granulométrique du gravier. 

Conformément à la classification granulométrique 
basée sur l'échelle d'Atterberg et de Niggh, nous appelons 



R É C U P É R A T I O N D E L ' O R P A R S L U I C I N G 23 

les diverses fractions granulométriques du gravier en 
place comme suit {'•) : 

Fraction Désignation 

> 200 mm blocs 
200 - 20 galets 

20 - 2 gravier 
2 —- 0,2 sable grossier 

0,2 - 0,02 sable fin 
0,02 - 0,002 limon 

0,002 - 0,0002 argile 
. 0,0002 colloïdes 

Remarquons qu'en employant des grizzly munis de 
barres distantes de 2(t mm (M. G. L . Nord), nous élimi
nons pratiquement tous les blocs et galets (sauf les élé
ments allongés). 

Le pourcentage du refus de la table et l'analyse granu
lométrique des tailings nous donneront la composition 
granulométrique du gravier en place jusqu'à 200 mesh. 
Cependant, i l est utile de pousser la connaissance de la 
granulométrie en dessous de 7 ^ en employant une des 
méthodes basées sur la sédimentation, la lévigation ou 
la séparation à l'aide d'un courant d'air (infrasizer de 
Haultain) {•') C'). 

C . Sables noirs. 

Pour déterminer la teneur en sables noirs, les taihngs 
d'amalgamation doivent être pannés plusieurs fois. 
Notons qu'un traitement sur une table à secousses 
donne plus exactement et plus rapidement cette teneur. 

(1) C A M P U S , F . ( l i . U. M., série), I , 11!), 160. 1!)4.")). 

(2) G R I G N E T , P . (R. U. M., (9" série), 1, 164. 194,")). 

(3) G E S S N E R , H . , îoc. cit. 
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D. Détermination de l'argile. 

On emploie souvent la dénomination « argile « pour la 
fraction la plus fine de l'analyse granulométrique ('). 
Cependant, la limite supérieure des particules d'argile 
est bien incertaine et, suivant les divers auteurs, elle se 
situe entre 2 et 10 /M . De plus, la définition granulomé
trique de l'argile ne tient pas compte de ce que certains 
sols peuvent contenir des particules excessivement 
petites ( < 2/n) de siHce et d'autres minéraux. 11 est donc 
préférable de s'adresser plutôt à une définition de l'ar
gile au point de vue minéralogique : c'est une association 
de silicates hydrates aluminic^ues, alumino-magnésiens 
ou ferriques doués de propriétés comparables à celles de 
colloïdes et d'une solution d'électrolytes (-). lùi admet
tant cette définition on ne peut plus se ser^'ir de la granu-
lométrie pour la détermination des fractions argileuses, 
mais i l faut les doser par voie chimique en se basant sur 
leur dissolution dans l'acide sulfurique bouillant (^). 

Remarquons encore c|ue l'on ne peut déduire aucune 
relation entre la plasticité et la proportion d'argile 
vraie déterminée chimicjuement, ni avec le détail de la 
granulométrie ou la cohésion du sol {*). 

E . Coefficient de lavabilité d'un gravier. 

A la Symétain, on détermine le coefhcicnt de lavabilité 
d'un gravier, en mettant 1 kg de gravier et 1 litre d'eau 
dans un récipient ayant les dimensions des tamis Tyler 
standard et on détermine le nombre de minutes néces
saires pour obtenir un gravier complètement propre, en 
agitant le récipient avec le gravier dans un appareil 
Ro-Tap. 

(') C A M P U S , F . , loc. cit. 

(-) C A M P U S , F . , loc. cit. 

(^) J A C Q U E M I N (R. U. ^[., ('J« série), 1, KiO. 1 0 4 5 ) . 

C) C A M P U S , F . , loc. cit. 



F I G U R E 1. — Répartiteur du modèle I I I installé à Mangurcdjipa. 

F I G U R E 2. — Répartiteur du modèle I V installé à Biakatu, 
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On peut aussi déterminer le temps nécessaire pour 
débourber un pan de gravier rempli à ras. Mais les résul
tats obtenus varieront d'un panneur à l'autre et ne sont 
que comparatifs. 

F . Caractéristiques de l'or perdu. 

En plus de l'analyse granulométrique, i l est très utile 
de soumettre les particules d'or trouvées dans les tailings, 
à un examen microscopique et de déterminer leur poids 
qui donnera des indications sur leur épaisseur. 

6. Esssai comparatifs avec répartiteur. 

Comme nous l'avons dit précédemment, la méthode 
par essais comparatifs, sans détermination du rendement 
du sluice, est souvent plus facile à effectuer, elle demande 
un noml^re plus faible d'analyses et est moins coûteuse. 

Enf in , et en ceci réside son principal intérêt , cette 
méthode est plus sensible pour étudier l'influence de cer
tains facteurs sur la récupération que la méthode basée 
sur la détermination des pertes. En effet, comme la teneur 
des tailings est t rès faible, des variations de quelques 
centièmes de gramme par m^ se traduisent immédiate
ment par plusieurs grammes d'or et, alors, i l est souvent 
impossible de savoir s'il s'agit simplement d'écarts 
dus à l 'échantillonnage et à l'analyse ou de différences 
dues à l'action du facteur étudié. Or, les essais 
comparatifs donnent une exactitude de dz 1 g (voir 
tableau IV) ce qui ne peut guère être atteint lors de la 
détermination du rendement d'un sluice. 

Le répart i teur (voir fig. 1 et 2) est basé sur le « Jones 
Sampler » et la théorie de cet appareil est donc applicable 
au répart i teur [^). I l faut, notamment, que la largeur 
de chaque compartiment ait au moins 3 fois le dia
mètre des plus grosses particules. 

C) T A G G A R T (loc. cit., p. 19-32). 
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Comme le répart i teur possède 8 compartiments (mo
dèle I I I ) , la réparti t ion du gravier aurifère entre les 2 
sluices doit être satisfaisante, si les conditions suivantes 
sont remplies : 

1. La construction du répar t i teur doit être soignée. I l 
est indispensable que la largeur de tous les comparti
ments soit rigoureusement identique. 

2. Le réparti teur doit être installé bien de niveau. 
3. I l faut veiller à ce que, pendant le fonctionnement, 

un des compartiments ne soit pas partiellement bouché 
par un gros cailloux. 

Toutefois, comme pendant la durée de l'essai, le niveau 
du répartiteur peut légèrement varier, et comme le 
répart i teur n'est pas toujours parfaitement symétrique, 
i l est nécessaire, pour éviter une erreur systématique, 
de le munir d'un système permettant d'inverser l'alimen
tation des 2 sluices : au début le sluice I est alimenté 
par les compartiments 1 - j - 3 -f- 5 + 7 et le sluice I I 
par les compartiments 2 + 4 - 4 - 6 + 8 . Après l'inver
sion, ce sont les compartiments 1 + 3 + 5 + 7 qui ali
menteront le sluice I I , tandis que les compartiments 
2 + 4 + 6 + 8 alimenteront le sluice I . I l est difficile de 
stipuler le temps ou le cube passé après lequel i l faut 
inverser le sens du courant. A priori, plus le nombre 
d'inversions sera élevé, plus la certitude que le réparti
teur a bien travaillé sera grande. En pratique, le sens du 
courant est changé après 10 brouettes et ceci donne pour 
un essai dont la durée approche d'un mois, près de 
1.500 changements ce qui nous paraît suffisant. 

L'inverseur est formé de deux goulottes, posées sur 
un axe, qui peuvent être inclinées soit à gauche, soit à 
droite. 

Avant d'effectuer des essais comparatifs avec le réparti
teur, nous avons voulu nous rendre compte si cet appa
reil donnait de bons résultats. . Le tableau I V montre 
la quant i té d'or récupérée par deux sluices identiques 
alimentés à l'aide d'un répart i teur : 
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TABLEAU I V — Vérification du répartiteur. 

Groupement 
M o d è l e 

r é p a r t i t e u r 

^ . , i Poids d'or r é c u p . D i f t é r e m e 
Partie de ; 1-; 

l'installation j | | 
c o m p a r é e ; Slnice P S l u i c e I l | e n g eu ; 

l î o h e I I I t o t a l i t é 79,1 80,1 1,0 i 1,2 

B i a k a t u l i M 2 , I I I é l é m e n t s q u e u e 15,5 ; 11,1 1,1 7 

B i a k a t u l 9 4 2 ' I I I | é l é m e n t s q u e u e I 18,4 | 17,2 1,2 ^ 7 

B i a k a t u lO. 'iO I V ( ' ) t o t a l i t é l ! » | 1!)1 1 0,5 

A E o h e e t à B i a k a t u 1 9 5 0 , l ' e s s a i c o m p a r a t i f a é t é f a i t 

s u r l a t o t a l i t é d e l ' o r d é p o s é d a n s l e s l u i c e ; à B i a k a t u 

l î )42 , s e u l e m e n t s u r l ' o r d é p o s é d a n s l e s é l é m e n t s d e 

q u e u e , l e r é p a r t i t e u r é t a n t p l a c é e n a v a l d e l ' é l é m e n t à 

f e r m e t u r e . 

En travaillant avec une quantité d'or voisine de l l X ) g, 
pour chaqtie installation, on peut donc s'attendre à une 
concordance de l'ordre de \ %. Par contre, lors de la compa
raison de l'or déposé dans les éléments de queue, les écarts 
peuvent dépasser 5 %, suivant la quantité d'or mise en jeu. 

L e c l e a n u p s e r a e f f e c t u é c o m m e i n d i q u é p r é c é d e m 

m e n t e n p r e n a n t t o u t e s l e s p r é c a u t i o n s n é c e s s a i r e s 

p o u r n e pas p e r d r e u n e p a r t i e d e l ' o r r é c u p é r é . L e s c o n 

c e n t r é s p r é l e v é s s e r o n t s o u m i s , a u l a b o r a t o i r e , à l ' a n a 

l y s e g r a n u l o m é t r i q u e . 

P o u r p o u v o i r i n t e r p r é t e r l e s r é s u l t a t s d ' u n essai , n o u s 

c o m p a r o n s d ' a b o r d l a q u a n t i t é d ' o r r é c o l t é d a n s les 

d e u x i n s t a l l a t i o n s , s é p a r é m e n t p o u r c h a q u e c a t é g o r i e 

g r a n u l o m é t r i q u e ( d i f f é r e n c e e n g e t d i f f é r e n c e e n / o ) -

C e t t e c o m p a r a i s o n p e r m e t d e v o i r s i u n e d e s d e u x i n s t a l 

l a t i o n s a r é c u p é r é u n e q u a n t i t é p l u s g r a n d e d ' o r e t d e 

c r u e l l e c a t é g o r i e g r a n u l o m é t r i q u e . E n f i n , c e t t e c o n 

c l u s i o n d o i t ê t r e c o n f i r m é e d ' a b o r d p a r l a v a l e u r d u 

p o u r c e n t a g e d e c e t t e c a t é g o r i e e t , e n s u i t e , p a r l a r é p a r 

t i t i o n d e l ' o r d a n s l e s l u i c e ( c o u r b e d e d é p ô t d e l ' o r ) . 

(') D e cons truc t ion c o m p l è t e m e n t m é t a l l i c j u e ; à 10 c o m p a r t i m e n t s . 
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RÉSULTATS DES ESSAIS (i). 

Essai N" 1 (Isasa 1940). 

1. Endroit. 

Isasa, Zah^a L 20 

2. Caractéristiques de l'installation. 

S c h é m a (-) : 

1b 2 
I I M I I I 

\ti T ô l e p e r f o r é e 1 ines l i . 

16 É l é m e n t à fermeture , 1. :i,(lO m, / -- 1,10 m, p = 15 K de 10 e m , 
d = 1() c m . 

2 É l é m e n t s de (|iiciie, 1, O . I IO m, / = 1,15 m, p ^- !I,.S et 7 K de 10 c m , 
•l = 10 c m . 

3 N a t t e s , L = 2,00 m , / = 1,10 m ; p ^- 15 ; c lean up 1 p a r j o u r . 

Gravier en place 
Blocaux 
Gravier t r a i t é 

3. Alimentation. 

98,2 m3 (dont 10,8 bed rock). 
6,1 m3 (vides es t imés à 55 % ) . 

92,1 m ^ 

(') N o u s d o n n o n s d 'abord les r é s u l t a t s des b i l ans comple t s et, ensu i t e , les r é s u l 
ta t s des essa i s c o m i i a r a t i f s . 

(-) Ces s c h é m a s sont d e s s i n é s d ' a p r è s les I low sheet de T . 4 G G . \ R T {loc. cit., 
p. 2-10). 

L o r s q u e p lus ieurs é l é m e n t s p o s s è d e n t le m ê m e n u m é r o d 'ordre s u i v i d 'une 
lettre d i f f é r e n t e (p. ex. I n , Ih], c e la v e u t dire q u e ces é l é m e n t s font p a r t i e du 
m ê m e s lu ice . A i n s i , dans le c a s de l 'essai N " 1, l a t ô l e p e r f o r é e fa i t p a r t i e de l ' é l é 
m e n t à f ermeture . 
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4. Or récolté. 

T A B L E A U V 

Libel lé O r eu g O r eu % 

É l é m e n t à f e r m e t u r e 
1. É l é m e n t q u e u e 

2. É l é m e n t q u e u e 
3 . É l é m e n t q u e u e 
N a t te s 

T o t a l 

47 ,13 
3,13 
'2,17 
1,97 
0,87 

55,27 

85,2 

5,7 

.3,1) 

3,(i 

l . t i 

10(1,0 

5. Or perdu. 

a. Refus sliiice. 

É c h a n t i l l o n prélevé 
Fraction — l m m 
Or dans f r ac t i on — 1 m m 
Teneur — I m m 
Teneur d u refus 
Cube refus 
Or perdu dans refus 

/), Tciiliiigs au cul de table. 

É c h a n t i l l o n jirélevé 
Or t r o u v é 
Teneur 
Cube tai l ings 
Or perdu dans tailings 

0,93 m-' 
88,3 k g 
'17,8 m g 

0,54 g / T 
0,051 g / n r ' 

11,2 m ^ 
0,58 g 

92,1 k g 
18,85 m g (') 
0,21 g / T 0,3 ! 

79,5 m3 (•') 
28,0 g 

(vuies : 45 

Or r é c u p é r é 
Or perdu dans refus 
Or perdu dans tailings 

T o t a l 

6. Bilan. 

55,3 I 
0,6 

28,0 

S4,l g 

66,0 "„ 
0,7 

33,3 

100,0 % 

(1) C o m p o s i t i o n g r a n u l o m é t r i q u e de l'or : v o i r f ig. 5. 
{-) T e n e u r c a l c u l é e en a d m e t t a n t F = !,(•), c . - à . - d . une d e n s i t é a p p a r e n t e 

de 1,8 et u n e h u m i d i t é p r è s de 10 "„. 
(3'! C u b e c o n c e n t r é s : 1,4 m^. 
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7. Remarques. 

Le gravier est assez argileux ; i l provient d 'un f l a t . Le refus du sluice 
(galets) constitue 12 "o du gravier t r a i t é (teneur ca lcu lée : 0,91 g / m ' ' ) . 

Table à chargement direct. D u r é e de l'essai : 1 jours. 
La fract ion — 1 m m dans le refus du sluice s 'é lève à 3,6 % ce q u i 

indique que le lavage est diff ic i le ; ma lg ré cela, la teneur du refus est 
faible, ainsi que la q u a n t i t é d 'or perdu. 

10 "„ de l 'or perdu au cul de table sont à — 50 mesh. 

Essai N" 2 (Kibimbi 1940). 

1. Endroit. 

Kib imbi , Zah'a. 

Schém; 

2. Caractéristiques de l'installation. 

^ ^ \ V " 
5 6 

U - L U 
V 5 

5 
LLLl 

hi T ô l e p i r f o r é c 1 m e s h . 

\h É l é m e n t à f e r m e t u r e ; I . =-- l . â O m ; / = 1,10 m ; = 18 "„ ; K de 10 c m ; 
d 20 c m . 

2 É j e c t c i i r à g r a v i e r . 

:ia Classeur à c o u r a n t porteur, t a m i s m m ; L = H.OO m ; / = 0,30 m ; 

/ ' - '> o-
:Uj C lasseur à c o u r a n t porteur ; m ê m e s c a r a c t é r i s t i q u e s , m a i s avec t a m i s d e 

l."> m m . 

1 Nat tes : L = 3 ,00 m ; / = 1,00 m ; ^ 15 "„ ; c i c a n u p 2 X par j o u r . 
.-> É l é m e n t s de q u e u e ; L = 'J,00 m ; / = 2,00 m ; /) -= 9,8 et 7 % ; R d e 

0 c m ; (i = 20 c m : 

t> É l é m e n t s de q u e u e ; L ^ 1,50 m ; / = 1,00 m ; p W et 7 "„ ; K de i) c m ; 
= 20 c m . 
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3. Alimentation. 

Gravier en place 
Blocaux 
Gravier t ra i t é 

223 
84 m3 

139 

4. Or récolté. 

T A B L E A U V I 

l i b e l l é Or en g Or en °„ 

É l é m e n t à fermeture 599,1 97,9 

1, É l é m e n t — 5 m m 10,3 1,7 

2. É l é m e n t — 5 m m 1,3 0,2 

3. É l é m e n t — ö m m 0,14 0,0 

É ; i é m e n t — 15 m m 0,12 0,0 

N a t t e s 1,0 0,2 

T o t a l (1) t i l2 ,0 : 100,0 

5. Or perdu. 

a. Refus sluice. 

É c h a n t i l l o n p r é l e v é : 3,36 
F rac t ion — 1 m m : 15,01 kg 
Or dans fraction — 4 m m : 43,3.') mg 
Teneur — 4 m m : 2,88 g / T 
Teneur du refus : 0,013 g /m-' 
Cube refus : 28 m-' 
Or pe rdu dans refus 0,36 g 

b. Tailings au cul de table (~ ô mm). 

É c h a n t i l l o n p r é l e v é : 68,5 kg 
Or t r o u v é : 3,26 mg 
Teneur : 0,048 g /T -
Cube : .34 m» (2) 
Or perdu : 2,7 g 

•0,08 g/m3 

(1) A n a l y s e g r a n u l o m é t r i q u e : vo ir fig. 4. 

(2) D é b i t : 12,7 1/sec. 
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c. Tailings au cul de table L'> mm). 

19,3 k g Echan t i l lon prélevé 
Or t r o u v é 
4'eneur 
Cube 
Or perdu 

d. Tailings au cul de table ( 1 6 mm) 

1,23 m g 
0,064 g / T - > 0,10 g / n v ' 

12 m^ (1) 

/2 g 

lù -han t i l lon prélevé 
Or t r o u v é 
Teneur 

Cube 
Or perdu 

101,1 kg(^') 
1,58 m g 
0 , ( )15g /T->( ) ,021g /nv^ 

61 nv* (•!) 
1,5 s: 

e. Tailings au cul de table (ensemble). 

lLchant i l l ( jn prélevé 
Or t rou \ -é 
'l 'eneur 
Cube 
Or perdu 

187,7 k g (̂ ) 
7,13 mg(-5) 
0,010 g / T — 0,061 g/ 'm 

110 m-' 
7,0 g 

6. Bilan. 

Or r é c u p é r é 
Or perdu dans refus 
Or perdu dans 
T o t a l 

612,0 g 
0,1 
7,0 

619,1g 

98,8 % 
0,06 
U 

100,0 % 

7. Remarques. 

Le gravier provient du l i t de la r iv ière , i l est non argileux et facile 
à hiver. La teneur du gra\ 'ier t r a i t é est t r è s élevée : 1,5 g m' ' . 

Ins ta l la t ion à undercurrent, a\-ec pompage de gravier entre l'élé
ment à fermeture et classeur à courant porteur. 

Les pertes en or dans le refus du sluice sont négl igeables . 

(') D é b i t : 7,8 1/sec. 

(-) C e s ta i l ings c o n t i e n n e n t encore 20 "„ de m a t i è r e s à 
(=) D é b i t : 11,7 1/sec. 
{'] A n a l y s e g r a n u l o m é t r i c p i e , vo ir fig. 3. 
(•̂ ) A n a h s j g r a n u l o m é t r i q u e , voir fig. 5. 
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L e rendement de l ' ins ta l la t ion est p a r t i c u l i è r e m e n t bon, pour 
toutes les c a t é g o r i e s g r a n u l o m é t r i q u e s . Remarquons, cependant, 
que m ê m e si elle é t a i t c o n s t i t u é e seulement par l ' é l é m e n t à ferme
ture , le rendement serait aussi excellent (97 % ) ; nous devons donc 
conclure que l ' ins ta l la t ion est d i s p r o p o r t i o n n é e avec la nature du gra
v ie r et de l 'or. 

Essai N" 3 (Mero 1940). 

1. Endroit. 

Mero, g l Kahus imi ra K G . 

2. Caractéristiques des installations. 

S c h é m a : 

2b 3 
U U - U ^ 

4 fi 
t n i 11 111 I I I — 2 _ i^f-

T A B L E M E R O . , 

1 T ô l e p e r f o r é e 1 m e s h ( c l a s s e u r - d é b o u r b e u r ) . 

2a T r e i l l i s 2 m e s h . 

•J.b É l é m e n t à f e r m e t u r e ; L 2 , 2 0 m ; ? = 0 , 0 0 m ; p = 15 "„ ; R de 1 0 c m ; 

d = 15 c m . 

.3 T r e i l l i s 4 m e s h ( c l a s s e u r - d é b o u r b e u r ) . 

4 É l é m e n t s de q u e u e ; L -= 2 , 8 0 m ; / = 0 , 7 0 m ; p = 1 % ; R de 10 c m ; 

d = 15 c m . 

5 R é c u p é r a t e u r , L = 2 , 0 0 m ; / = 0 ,30 m ; /) = 15 ; R de 5 c m ; = 

15 c m ; trei l l is de 8 m e s h d é p o s é s u r r i f f les (à une cer ta ine d i s t a n c e ) . 

Ü N a t t e s ; L = 2 ,00 m ; / = 1,00 m ; ^ = 15 °/o ; c l e a n u p ü X par j o u r . 
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S c h é m a : 

1C 2 
__1b_ L u l u uu-u -àjf 

3 

I l I I M n l T i i -JkY-

T A H L E Ki i .o i ioz iv . 

Ut T ô l e p e r f o r é e 1 mesl i . 
\h T r e i l l i s 1 mesh. 
I r É l é m e n t à fermeture; L ^ 1,00 m ; / - O.IIO m ; /> 15 "„ ; R de 7,5 c m ; 

d 10 c m ; trei l l 's 1 mesh d é p o s é sur riffles (à u n e cer ta ine d i s tance) s u r m o i t i é 
i n f é r i e u r e é l é m e n t . 

\d É l é m e n t à fermeture (suite) ; L ^ 1,0(1 ni : / - ll,2(l in ; / i = 15 "„ ; K de 
5 c m ; d = 15 c m . 

2 É l é m e n t de (piem' ; 1, ^- 0,00 m ; / == 0,70 m ; p - - S et 7 "„ ; R de 10 c m ; 
= 15 c m . 
:! É l é m e n t s de queue ; J . 1,01) m ; J - 0 ,20 m : /> - S "„ ; R de 5 cm ; 

d = 1*1 c m ; tr-jil l is S mesh d é p o s é s u r riffles {à une certa ine d i s t a n c e ) . 
-1 N a t t e s ; I, - 2,110 m ; / (1 50 m ; p ^ 15 "„ ; c l e a n u[) (i •: p a r j o u r . 
5 N a t t e s ; L ^ 2,00 m ; ? = 0,20 m ; = 15 "„ ; c l ean up (i x p a r jour . 

3. Alimentation. 

Gravier en place 
Blocaux 

133 m3 (1). 
0 

4. Or récolté. 

TABLEAU V U — Table « Mero ». 

Libel lé Or eu'g O r en ' 

]'21ément à f e r m e t u r e 
! . É l é m e n t à q u e u e 
2. É l é m e n t à q u e u e 
Nattes 

T o t a l 

15,98 

8,8(1 

1,00 

1,17 

:io,oi 

53,2 
2i),(; 

3,3 

1 3 , 9 

1 0 0 , 0 

(') U n e m o i t i é du j^ravier a é t é t r a i t é e p a r l a tab le « Mero », l ' a u t r e p a r l a 
tab le « K i l o b o z e » (emploi d ' u n r é p a r t i t e u r ) . 
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TABLEAU V I I I — Table « Kiloboze ». 
ICiidroit Or eu g 

l 'art ie -i- 1 m e s h 

l 'art ic 1 m e s h 

É l é m e n t à f e r m e t u r e 

1. l -"lémcnt q u e u e 

2. É l é m e n t q u e u e 

]5oite l a t é r a l e 

Nat tes 

Total 

10,72 37,7 

(i,30 22, 1 

" l7 ,Ö2~ (iO,l 

3,97 11,1 

2,80 9,9 

0,01 0,3 

4,39 15,(i 

28^lT) 100,0 

5. Or perdu. 

a. Rejets à la pelle. TABLEAU I X 

I A B I . I - ; .Ml K O 
r . \ i î i . i£ 

I A B I . I - ; .Ml K O Kii.oHo;^E 

L i b e l l é 
R e j e t s Rejets Rejets ' Rejets 

— 1 mesh - - I 2 lltesll 2 — 4 mesh -. 1 mesh 

l ' x h a n t . p r é l e v é 0 ,175 m^ 11,130 nv' 0,105 nV 0,185 

F r a c t i o n — 4 m m 2(5 •17 k g 1511 k,̂  53 kg 

O r d a n s f r a c t i o n 

— 4 m m 1(17 m - (') 54,5 m g 1(15,2 mg 250 mg 

T e n e u r — 1 m m (••.,45 g m 1,16 g / T l , 0 ( ) g / T 4,7 g / T 

T e n e u r r e j e t s (0,9(1 g :m>) 0,42 g / m ' ' 1,57 g/m-' 1,35 g/m^ 

C u b e r e j e t s 1,8 nv' 1,7 ni'' i 2,1 m^ 1,8 m-> 

( )r p e r d u d a n s 

rej e t s ( I J g) g 

b . Tailings an cul de table. T A B L E A U X 
1 

4 " A H L E K l L O B O Z l i 

L i b e l l e 
M E K O Sortie 

bo i t eàr i f f l e s 

Sortie 
nattes 

+ 8 m e s h . 

Sortie 
n.'ittcs 

- 8 mesh 

Sortie 
globale 

K c h a n t i l l o n p r é l e v é 180 k g 

O r t r o u v é 

T e n e u r 

T e n e u r {'̂ ) 

C u b e t a i l i n g s (•*) 

O r p e r d u 

85,0 m g 

0,47 g / T 

0 ,76 g / m ' 

60 ,3 m3 

45 ,8 g 

214 kg 

113,5 m g 

0 , 5 3 g / T 

0,85 g /m3 

(29,7 m^) 

^5,2 g 

132 k g 

72 ,5 m g 

0 ,55 g / T 

0 ,88 g /m» 

(19,4 m») 

17,1 g 

122 k g 

52,5 m g 

0,43 g / ï 

0,69 g /m3 

(15,0 m») 

10,3 g , 

140 kg 

70.0 mg 

0,50 g / T 

0,80 g/m3 

64.1 raS 

51.2 g 

(') L ' é c h a n t i l l o n a é t é b r o y é , par erreur , a v a n t l ' a m a l g a m a t i o n . C o m m e le 

grav ier c o n t i e n t de l'or filonien, la teneur t r o u v é e est probab lement t rop é l e v é e . 

(2) T e n e u r s c a l c u l é e s a v e c F = 1,6. 

(^) D a n s le cas de l a t a b l e Kiboloze , l a r é p a r t i t i o n du cube a u x d i f f é r e n t e s 

sorties a é t é c a l c u l é e en se b a s a n t sur le d é b i t e t le poids de l ' é c h a n t i l l o n p r é l e v é . 
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6. Bilan. 

Table Mero Table Kilohoze 

Or récupéré .30,0 g 3 6 , 8 % 28,2 g 3 1 , 1 % 
Or perdu dans rejets 5,7 7,0 2,4 2,9 
Or » ). taihngs j 45^8_ 5 6 ^ 51,2 ()2,7 

T o t a l 81,5 g 100,0%" 81,8 g ~" 100,0%, 

7. Remarques. 

Le gravier est t r è s argileux. L ' o r est d'origine filonienne et l 'on 
rencontre beaucoup de quartz à or visible (le chantier a é t é mal choisi, 
la p ré sence de l 'or filonien constitue une cause d'erreur pour l'analyse 
des tailings). Les particules d'or sont p l u t ô t de forme sphér ique . L a 
teneur du gravier est 1,2 g /m-'. Les refus - f 1 mesh constituent 2,7 ° | , 
du cube total . 

A la table « Mero » un d é b o u r b a g e poussé du gravier est e f fec tué 
successivement sur t rois treillis d i f f é r e n t s . Néces sa i r emen t , les rejets 
sont plus importants et la q u a n t i t é d'or perdu est plus élevée. 

L a table « Kiloboze » est t rop c o m p l i q u é e . Elle s'inspire, manifeste
ment , de la table à bypass des Mines d u Nord. De toute façon, une 
table à classement ne peut pas convenir à un gravier t rès argileu.v. 

Suite à la nature argileuse du gravier, les rejets contiennent un 
pourcentage très é levé de ma t i è r e s — 4 m m : 

Table « Mero » - f 1 mesh : 9 % 
» « Mero » — 1 - 1 - 2 mesh : 22 
» i> Kiloboze » - f 1 mesh : 18 

L a table « Kiloboze » possède une t ô l e perforée d'une surface plus 
pet i te que celle de la table « Mero ». Ses dimensions sont insuffisantes 
pour le lavage du gravier ce qui donne l ieu à un pourcentage plus élevé 
de m a t i è r e s — 1 m m dans les rejets. 

L a r épa r t i t i on de l 'or dans la table est mauvaise. Dans le cas de la 
table « Mero », i l y a l ibéra t ion d 'or der r iè re l ' é l émen t à fermeture, 
suite au d é b o u r b a g e poussé , et ceci expl ique le pourcentage élevé dans 
le P ' ' é l ément de queue. 

Les nattes r é c u p è r e n t une p ropor t ion importante de la production. 
E n r é sumé , la table « Mero » semble convenir mieux au gisement 

en question que la table « Kiloboze » o i i le classement est d é f e c t u e u x et 
q u i n'est pas a p p r o p r i é e à la nature d u gravier. M ê m e à la sortie 
— 8 mesh, les tail ings montrent encore une teneur é levée . 
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Essai N" 4 (Kele 1941). 

1. Endroit. 

Kele , L 125 R D . 

2. Caractéristiques de l'installation. 

S c h é m a : voir essai n° 1 (Isasa 1940). 
la T ô l e p e r f o r é e 1 m e s h . 
1 b É l é m e n t à f e r m e t u r e ; L = 3,00 m;l = 0,60 m ; p = 15 % ; R de 10 c m ; 

<l = 15 c m . 
2 É l é m e n t s de q u e u e ; L = 9,00 m ; / = 0,00 m ; /) = 9,8 et 7 % ; R de 10 c m ; 

d = 15 c m . 
-1 N a t t e s ; L = 2 , 0 0 m ; l = 1,00 m ; p = 15 % : c l e a n u p 3 ' p a r j o u r . 

Gravier en place 
Blocaux 
Gravier t r a i t é 

3. Alimentation. 

94,0 
28,0 m » (vides es t imés à ,30 % ) 
66,0 m » 

4. Or récolté. 

T A B L E A U X I 

É l é m e n t Or en g Or en % 

E l é m e n t à fermeture 182,1 95,4 

1. É l é m e n t queue 4,5 2,4 

2. É l é m e n t queue 2,3 1,2 

3. É l é m e n t queue 1,9 1,0 

N a t t e s 0,1 0,05 

T o t a l (1) 190,9 100,0 

a. Refus sluice. 
Échan t i l l on p r é l e v é 
Fract ion — 4 m m 
Or dans f r ac t i on — 4 mm 
Teneur — 4 m m 
Teneur refus 
Cube refus 
Or perdu dans refus 

5. Or perdu. 

2,97 
19,7 
30,0 

1,52 
0,010 

22,3 
0,22 

m-' 
kg 
mg 
g / T 
g / m 3 

(>) A n a l y s e g r a n u l o m é t r i q u e de l ' o r : v o i r fig. 4. 
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b. Tailings au cul de table. 

É c h a n t i l l o n prélevé 
Or t r o u v é 
Tenetir or 
Cube tailings 
Or perdu dans tailings 

81,2 k g n 
17,1 mg(^) 
0,21 g 'T - > 0,33 g 'nv^ 

-13,0 m» 
1 1.2 

6. Bilan. 

Or r é c u p é r é 190,9 g 9;i,() % 
Or perdu dans refus 0,2 0,1 
Or perdu dans tailings 11,2 6,9 
To ta l 205,3 g 100,0",, 

7. Remarques. 

Le gravier provient du l i t de la Zalya ; ma lg ré cela, la perte au dé-
bourbage est t rès é levée (22,1 % ) . Nous supposons q u ' i l s'agit p l u t ó t 
de l imon t r è s fin et non d'argile. Le gravier en place contient beaucoup 
de blocaux (.30%) et une proport ion importante de galets ( 2 1 % ) . 
L a teneur de l 'a l imentat ion du sluice est de 3,1 g /m^. 

Les paillettes d'or sont assez plates. L a g r a n u l o m é t r i e de l 'or du 
gisement est la suivante : 

Fraction Refus en 

+ 1 m m 18,1 
- 1 m m 4- 28 mesh .30,1 

- 28 f 18 mesh ;î7,l 
- 18 mesh 11,1 

La propor t ion d'or t r è s fin est donc relativement faible. 
Durée de l'essai : 5 jours. 
Le d é p ô t de l'or dans la table est t r è s bon, sauf pour la ca tégor ie 

- 18 mesh : 

Fraction "dans l'élément jcrmcture 

-(- 1 m m 98 
- 1 m m -f- 28 mesh 96 

28 f 48 mesh 95 
18 mesh 88 

(') A n a l y s e p ; r a n u l o m é t r i q u c d u ,!>ra\ ier : \ <)ir fi.t;. 3. 
{-) A n a l y s e g r a n u l o m é t r i q u c de l'or ; \-oir (îi;. 5. 
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Les nattes ne récupèrent que des quantités d'or négligeables. 
L'or retenu dans les éléments de queue est plus fin que celui dans 

l'élément à fermeture. 
Les pertes sont insignifiantes dans les rejets qui contiennent 

seulement 0,26 % de matières à — i mm. Ceci indique que le gravier 
est non argileux et facile à laver. 

Les tailings au cul tle table ont une teneur relativement élevée ; 
iVl % des pertes sont constituées par l'or — 28 mesh. 

E s s a i N " 5 (Biaboy 1941 ) . 

1. Endroi t . 

Biaboy, L 31 KD. 

2. C a r a c t é r i s t i q u e s de l ' installation. 

Schéma 

J P - 1 I I^H I I I N I I I ^ 

u ü ± j i c 

\n ( ;r izzl\- 20 i n i i i . 
1/; Tôle pe r fo rée iS m m . 
\i- K l émen t à fermeture ; [, = l , 7 i l m : / = n.-llt m ; = 18 "„ ; K de f'> c m : 

tl --. 10 cm. 
1;/ É l é m e n t à fermeture (bypass) ; L = 1,00 m ; / = 0,18 m ; p — : 

H (le cm : d rr-. >^ em. 
qil 

il cm : i> = 10 cm. 
.V<i/e .• L'ne instal lat ion fonct ionnai t avec l ' é l émen t à clean up rapide (bypass). 

Vautre sans cet é l é m e n t ( \ 'o i r tableau X l l j . 

2 É l é m e n t s de queue ; I . = 9,00 m ; / = 0,10 m : p = 10,8 et / "„ ; R de 

3. Alimentation. 

Gravier en place 
Hlocaux 
Gravier traité 

Ló8,l m^ 
0,0 nr' 

15cS,lm'^ 
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4. O r récol té . 

TABLEAU X I I 

Avec élénieiit C. I Sans élément C. 1'. 
JUcineiit rapide rapide 

Or en . g ; Or on "„ (Jr en g Or en "„ 

J5\-pass 33,24 (i2,(i j 
Klém. fermeture 9,1,3 17,8 41,87 77,0 

Itléin. f e r m . (tot.) 12,(;7 80,4 41,87 77,0 
1. f î l ém. queue 0,84 11,0 8,70 10,2 
2. Jî lém. queue 3,01 5,7 2,08 3,9 
; i . E l ém. queue 1,55 2,9 1,27 2.3 

Total (>) 53,07 100,0 53,98 100,0 

5. O r perdu. 

a. Refus grizzly Al •ec bypass Sans bypass 
Echantillon prélevé 0,5 m3(2) 0,5 m^ (2) 
Fraction — 1 mm 5,0 kg 10,2 kg 
Or dans fraction — \ mm 5,5 mg 8,7 mg 
Teneur — 1 mm 1,10 g/T 0,85 g/T 
Teneur refus (0,01 g /m3) (0,02 g/m 3) 
Cube refus 1,5 m ' 5,1 m'' 

0,05 g 0,10! 

b. Tailings an cul de table. 

Échantillon prélevé 112,1 
Or trouvé 19,9 
Teneur 0,11 g/T 
Cube tailings 74,5 
Or perdu dans tailings 16,3 

kg (») 
mg 

g/ 

g 

1M,B kg(-^) 
31.8 mg 

0,22 g / T - . 
73.9 m3 
26,9 g 

0,35 g/nr ' 

C) .\nalyse g r a n u l o m é t r i q u e : vo i r fiR. 4, 
(2) Comme chaque 11= fourche a é t é pré levée , l ' é c h a n t i l l o n est es t imé à 0,5 m^ 

Le chiffre exact n'est pas connu. 
(2) Analyse g r a n u l o m é t r i q u e : vo i r fîg. 3. 
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6. B i l a n . 

A'c'ec bypass Sans bypass Total 

g /o g 0 / 
/ O g 0 / 

, 0 

Or récupéré 53,07 76,4 53,98 66,7 107,05 71,1 
Or perdu dans refus 0,05 0,1 0,10 0,1 0,15 0,1 
Or perdu dans tail . 16,3 23,5 26,9 33,2 43,2 28,8 

Total 69,4 100,0 81,0 100,0 150,4 100^0 

7. R e m a r q u e s . 

Le gravier provient d'un flat ; i l ne contient pas de blocaux. Le 
refus du grizzly est de 6 %. La perte au débonrbage s'élève à 9 % • 
le gravier est donc un peu argileux. La proportion de sables noirs est 
faible. La teneur en or est 0,95 g/m^. Les paillettes d'or sont assez 
plates. 

La quant i té d'or perdue dans les rejets est négligeable. 
Le bypass semble favoriser la récupération, principalement de 

l'or t rès fin. ^'oici le pourcentage déposé dans l'élément à fermeture : 

Toial — 48 }nesh 

Avec bypass 80,4 % 72 % 
Sans bypass 77,6 % 65 % 

^ ' 2 ,8% 7 % 

Cependant, nous observons pratiquement la même granulométrie 
dans les deux installations et i l est difficile de tirer une conclusion en 
faveur de l'une d'elles. 

La teneur des tailings au cul de table, en fonction de la granulo
métrie, est la suivante : 

Fraction Avec bypass Sans bypass 
+ 2 mm 0,00 g/m3 0,00 g/m» 

— 2 + 1 mm 0,23 2,55 (?) 
— 1 - f SOmesh • 1,51 (?) 0,05 
— 30 + 50 mesh 0,34 0,28 

- 50 mesh 0,24 0,34 

Les deux teneurs sensiblement plus fortes que les autres sont pro
bablement provoquées par une seule grosse particule (sans vouloir 
exclure un salage de ces échantillons). En effet, voici les poids d'or qui 
ont donné lieu à ces teneurs : 
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+ 1 mm 17,5 mg 
+ 30 mesh 7,8 mg 

Nous avons donc dos indications sur les pertes d'or mo\-en et gros 
(voir les valeurs données dans le tableau I I ) et i l est impossible de 
calculer le rendement métallurgique pour des catégories granulomé-
triques supérieures à 'M) mesh. L'échantillon préle\-é est d'un poids 
insuffisant. 

E s s a i N» 6 (Lubero 1941). 

1. E n d r o i t . 

Lubero Z I I I , L VA RU. 

2. C a r a c t é r i s t i q u e s des installations. 

Schéma : 
ti. I N S T A L L A T I O N S T A N I > A R I ) (xoir essai n'* 5, J^jaho\ ). 
l i ( Cirizzly 20 m m . 
1/) Treil l is 12 m m . 
] r K l é m r n t à fermeture ; I . 1,711 m : l = 11,111 m ; /= 1,S ; K de em 

d = m cm. 
1d Klément à fermeture (byiiass) ; I , ^ t,0() m ; / ; 0,1« m ; p l.'i "„ 

R (le 'i,.") cm ; d = ^ cm. 
2 é l é m e n t s de queue ; L (i,(MI ui ; / = O, i ( l m ; / i =- X et 7 'V : If de (i cm 
= K l cm. 

h. I N S T A L L A T I O N AX'KC S V S T L M L K I T T E K . 

la 

le o 3 1b ,,,,,, 2 i i i i II - - £ - i i i i i i i ^ 

ld 4 
IM I I I le l l l l l l l ^ 

\a ( i r izzly 20 m m . 
11/ '1 reiliis 12 m m . 
le Kléuieiit à fermeture ; I , = 1,70 m ; / = 0,10 m ; p --= IS ; R de (i cm 

d = 10 cm. 
\(l K l é m e n t à fermeture (bypassi ; I . ^ 1,00 m ; / o.KS m ; h !."> ",, 

R de 2,5 cm ; d --^= H cm. 
2 Tôle per forée 1 m m . 
3 lüément . s de queue ; I , —- 5,2.'! m ; / = 0,2."i lu : K de 11 c m ; (/ ---- l.">im. 
4 ]-;iéments de queue ; L ."),2r) m : / = 0,2.'> m ; K de 5 cm ; d ^ cm. 
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3. Alimentation. 

Gravier en place 
Blocaux 
Gravier traité 

346 
57 m'' (vides estimés à 50 % ) . 

289 m« ~ 

4. Or r é c o l t é . 

TABLEAU X I I I 

Elément 
1 Table ordinaire Table K i t ter 

Elément 1 Or en g < )r en '̂ ^ Or en g Or en 

Bypass 
É l é m . f e r m . (intér.) 

02,82 
3,57 

93,4 
5,3 

()(;,()() 
1,07 

91,5 
0,5 

É l é m . f e rm. (total) 
1. l î l é m e n t quene 
2. É l é m e n t queue 

00,39 
0,-12 
0,-15 

98,7 
0,0 
0,7 

70,73 

1 
98,0 

2,0 

T o t a l 07,2(;C) 100,0 72,15(1) 100,(1 

5. Or perdu . 

a. Refus grizzly. 

Cube 
Teneur estimée 
Or perdu 

55 m-' (vides évalués à 10 % ) . 
0,01 g/m^' 
0,5 

b. Tailings au cul de table Table standard 

126,1 kg (2) Échantillon prélevé 
Or t rom é 7,1 mg 
Teneur or 0,05() g /T - > 0,09 g /m^ 
Cube tailings 116 ni'^ 
Or perdu ds. tail. 10,4 g (•') 

0,010 

Table Ritter 

128,0 kg Ĉ) 
5,1 mg 

:/T 0,061 g/nr^ 
116 m-' 

7,1 g (3) 

(1) Analyse g ranu lomét r i c iue : voir fig. 4 . 
(-) .Analyse g r a n u l o m é t r i q u e : voir f ig . 3. 
{') Analyse g r a n u l o m é t r i q u e : voir f ig . 5. 
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6. B i l a n . 

Tal)le standard Table Ritter Total 
a 0 / 0 / ,y 0 / g /O g /o g /o 

Or récupéré 67,26 86,3 72,15 90,4 139,4 88,4 
Or perdu dans refus 0,25 0,.3 0,25 0,3 0,5 0,3 
Or perdu dans tail. 10,4 13,4 7,4 9,3 17,8 11,3_ 
Total 77,9 100,0 79,8 100,0 157,7 100,0 

7. R e m a r q u e s . 

Le gravier provient d'un lit de rivière. I l contient beaucoup de blo
caux (17 'Jo)- 1-es galets représentent 19 % du cube traité. 

La perte au débourbage est de 6 % , le gravier est donc peu argi-
leii.x. Par contre, i l possède une teneur élevée en sables noirs (7 °o)-
teneur de l'alimentation du sluice est 0,55 g/ni ' . La granulométrie de 
l'or du gisement est la suivante : 

Fraction Refus en % 
+ 2 mm 10,4 

— 2 n- 1 mm 31,3 
— 1 - L 30 mesh 19.2 
— .30 - L 50 mesh 30,0 

— 50 mesh 9,1 

Le pourcentage d'or très fin est relativement faible. 
Plus de 98 % de la production se trouvent dans l'élément à ferme

ture. I l semblerait que la table Ritter récupère mieux l'or très fin et 
que le classement est favorable au dépôt de cette catégorie. 

Environ 80 % de l'or perdu sont constitués par la fraction — 30 
mesh. 

E s s a i N » 7 ( B i a k a t u 1941). 

1. E n d r o i t . 

Biakatu, Lalia L 31. 

2. C a r a c t é r i s t i q u e s de l'installation. 

I l s'agit d'une installation avec l 'élément Ritter (voir essai 6). 
Le classeur précédant cet élément est constitué de lamelles distantes 
de 3 mm. 
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3. Al imentation. 

Gravier en place 
Blocaux 
Gravier traité 

149 m3 

149 m'' 

4. Or r é c o l t é . 

TABLEAU X I V 

Ivlément | Or eu K Or eu % 

Bypass 
Élém. f e r m . ( intér .) 

28,50 
3,74 

75,7 
10,0 

l î lém. f e rm. (total) 
l î lém. grav ie r 
Élém. pour fins 

32,24 
0,33 
5,05 

X5,7 

13,4 

Total (1) 37,(i2 100,0 

5. O r perdu . 

a. Refus grizzly. 
Cube : 15 m'(\'ides é\'alués à 40 "Ó) 
Teneur estimée : 0,01 g/m'' 
Or perdu : 0,15 g 

b. Tailings au ctd de table. 
Sortie gravier Sortie fins 

Échantillon préle\'é (') 
Teneur or 
Cube taihngs 
Or perdu dans tailings 

81,6 kg 127,6 kg 
0,07 g /m^ 0,03 g /m3 

Total 
175,2 kg 
0,01 g/m^ 
1,33 m-' 
5,3 g 

6. B i l a n . 

Or récupéré 
Or perdu dans refus 
Or perdu dans tailings 
Total 

( 1 ) Analyse g r a n u l o m é t r i q u e : voir fig. 4. 
(") Analyse g r a n u l o m é t r i q u e : voir f i g . 3. 
(^) .Analyse g r a n u l o m é t r i q u e : voir f i g . 5. 

37,62 g 
0,15 

_5,3_ _ 
43707 e 

87,4 0 / /o 
0,3 

12,3 
100,0 % 
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7. Remarques . 

Le gra\-ier ne contient pas de blocaux. Les galets constituent 
10 "o du cube traité. L'alimentation de la table à riffles proprement 
dite contient .")() ",o + - " i n i et seulement 12 % à - 50 mesh. La perte 
au débourbage est très faible : 2 "„• Kn résinné, il s'agit d'un gravier 
non argileux, à faible teneur en sables noirs et contenant peu de fins. 

La teneur (ki gra\-ier traité est 0,20 g m-'. La irranulométrie de l'or 
du gisement est la sui\-ante : 

Fraction Rcjuscn 
1 mesh 1,9 

1 ;5()mesh 2,2 
— ;5() - r)0 » .'52,2 

- âO » (i:i,7 

Le jiourcentage d'or très fin est jiarticidièrenient élevé, celui d'or 
gros est minime. 

L'élément à fermeture contient seulement 8(i ",, de la production 
(7() dans bypass). Cette répartition médiocre est due principalement 
à la finesse de l'or. 
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E s s a i N« 8 ( I s a s a 1942). 
1. E n d r o i t . 

Isasa, dragline 29. 

2. C a r a c t é r i s t i q u e s de l'installation. 

Schéma : 

J = * 

-??. » 
2b 

4+5 6+7 

11 M I I * 

Il I II I ^ 

I l 11 I I ^ 

Il I M 11 >^ 

1 C.rizzly 70 m m . 
2(( Tôle perforée 2.'> m m . 
26 E l é m e n t à fermeture : L = 2,20 m ; / = 1,10 m ; R 'deJ) cm ; d 1.5 c m . 
'Au Classeur à courant porteur ; tamis de « mesh. 
'Ml Classeur à courant porteur ; tamis de 4 mesh. 
-1 É l é m e n t s de queue ; L = 7,50 m ; Z = ],20 m ; = 12, O^et'S "„ . 
3 É;iéments de queue : L = li,80 m : / = 1,20 m ; /) = 12. !) et 8 
(•) É l é m e n t s de queue ; L = 5,30 m ; / = 1,20 m ; p = 12, !) c t j7 i°o-
7 É l é m e n t s de queue ; L = 1,50 m ; ? = 1,20 m ; p ^ 12, 0 et 7 

3. Al imentat ion . 

Gravier en place 

Blocaux 

Gra\'ier traité 

153 m3 

12 m3 

141 m3 
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4. O r r é c o l t é . 

Élément fermeture 717,8g 02,1",, 
Laverie 59,1 7,Ci 
Total (') 77(i,9 g 100,0 % " 

5. O r perdu. 

a. Refus -^rizz!}' 70 mm. 

Teneur ; O.l.'S g in^ 
Cube : 28,.") m'' 
Or perdu : .'5,7 g 

1). Rciiix tôle perjoyée 20 mm. 

ieneur 0.21 g,'m" 
Cube : 1,5 m-' 
Or perdu : ?,,\ g 

c. Tailings au cul de table. 

Échantillon prélevé 129 kg (-) 
Or trouvé 52,2 mg 
Teneur 0,10 g /T -> 0,(j 1 g /nr' 
Cube tailings 95 nr* 
Or perdu ()l»,8 g 

6. B i lan . 

Or récupéré 770,9 g 9 2 , 0 ° ; 
Or perdu dans refus 0,8 0,8 
Or perdu dans tailings 00,8 7.2 
Total 811,5 g 100,0 <'„ 

7. Remarques . 

Le gravier en place contient 8 de blocaux. Les refus de la table 
s'élèvent à 31 %. L'alimentation du sluice contient environ 18 "„ 
d'argile ; le gravier est donc argileux. Par contre, la teneur en sables 
noirs est faible. 

(') .Analyse g r a n u l o m é t r i q u e : voi r li.ii. l . 
(-) .\nalyse g r a n u l o m é t r i q u e : voir l ig . l i . 
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La teneur en or du gravier traité est 6,0 g /m^ (très élevée). La granu-
lométrie de l'or du gisement est la suivante : 

Fraction Refus en % 

+ 9mesh 3,9 
- 9 + 13 » 21,6 
- 13 + 28 » 25,1 
- 28 + 48 » 34,7 

- 48 » 14,7 

C'est surtout l'or moyen et l'or hn cjui e.vistent en proportions impor
tantes. 

L'élément à fermeture récupère plus de 92 % de la production. 
La récupération de l'or dans la laverie est la suivante : 

Élément 1 ( - 8 mesh) 64,2 % 
,> 5(--8me.sh) 25,9 
» 6 ( - 4 mesh) 6,9 
» 7 ( ^ 1 mesh) 2,5 

Collecteur taihngs (avec 12 riffles) 0,5 

L'élément 7 et le collecteur peuvent être supprimés (d'ailleurs, la 
teneur de leurs concentrés est plus faible que celle à l 'entrée du 
sluice). 

Les refus de la table montrent des teneurs relativement élevées. 
Probablement, le débourbage est insuffisant. Malgré cela, ces pertes 
ne constituent que 10 % de l'ensemble de l'or perdu. 

Les pertes en or dans les tailings au cul de table ont la granulonié-
trie suivante : 

Fraction Refus en % 

J - 9 mesh 37,5 
- 9 + 13 » 3,3 
- 13 + 28 » 8,0 
- 2 8 + 1 8 » 21,3 

- 48 » 29,6 

La quant i té d'or trouvée dans la fraction + 9 mesh s'élève à 19,8 
mg. Probablement cet or est dû à une seule paillette (voir tableau I I ) . 
Nous avons donc des indications sur des pertes d'or gros, mais le 
chiffre de 37,5 % ne correspond certainement pas à la réalité ; d'ailleurs 
comme la fraction + 9 mesh est faible, ces pertes interviennent peu 
dans le chiffre total. 
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Les pertes en or sont importantes pour l'or — 28 mesh. 
Nous croyons utile de donner le rendement partiel de la laverie : 

Fraction Rendement en °/q 

+ 9 mesh (7) 
9 -r 13 79 

- 13 + 28 78 
- 28 + 48 60 

~ 48 49 
Total 19 

Kemarcjuons encore que l'essai a duré I jours, ce (\\\\ est trop 
peu pour le travail normal de l'installation. 

E s s a i N» 9 (Chutes 1942). 

1. E n d r o i t . 

Chutes, Lenda L 100. 

2. C a r a c t é r i s t i q u e s de l ' installation. 

Schéma : 

1a 

. J b . m i i , mlu - . l 'L . . 3b . ..3.C. LUILJ ^ 
5a 5b 5C 

Id 5a 
l l l l l l l le m i i M 1^ 

5b 
LLLLLU ^ 

u i î f u * 
l a Clrizzly 20 m m ('). 
\h Treillis 10 m m . 
le l ï l é m e n t à fermeture ; L = 3,00 m ; / = 0,40 m ; p = 18 % ; R de 7 c m 

d =- 10 cm. 
\d É l é m e n t à fermeture (bypass) ; I , = 1,20 m ; / = 0,20 m ; = 9 % 

R de 2,5 cm ; d = i) cm. 

(') 4 installations en parallèle pour 1 à 2. 
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2 E : i éments de queue ; E = 0,00 m ; Z = 0,40 m ; p = if % ; R de 7 cm ; 
<i = 1 0 c m . 

:ia Classeur à courant por teur ; tamis de 2 m m ; L = 2,70 m ; / = 0,28 m, 
P = 1 % • 

•ih Classeur à courant po r t eu r ; tamis de 1 m m ; m ê m e s ca r ac t é r i s t i ques , 
lie Classeur à courant p o r t e u r ; tamis de 15 m m ; mêmes c a r a c t é r i s t i q u e s . 
4 l ü é m e n t s de queue ; E == (i.OO m ; Z = 0,40 m ; = 5 °ó ; K de 7 cm ; 

d -= 10 c m . 
5« E ' i é m c n t s de queue ; E = (i,00 m ; / = 0,75 m ; p = H % ; R de 5 cm ; 

d --= 10 c m . 
5/; E l é m e n t s de queue ; m ê m e s ca r ac t é r i s t i ques , 
ôc E l é m e n t s de queue ; m ê m e s ca r ac t é r i s t i ques . 

3. Alimentation. 

Gravier en place 
Blocaux 
(jravier traité 

511 m'' 
20 m 3 

491 m^ 

4. Or r é c o l t é . 

TABLEAU X V 

Libellé Or en g Or en % 

Bypass ()()8,25 59,7 
Élém. f e r m . (intér.) 393,40 35,1 

Élém. f e r m . (total) 1061,65 94,8 
le'' é lém, queue • 26,05 2,3 
Orne é lém. queue ' 9,70 0,9 

Instal. s t andard 1097,40 98,0 
L'ndercurrent 22,91 2,0 

Total (') 1120,31 100,00 

5. Or p e r d u . 

a. Refus sluice. 

Cube 
Teneur estimée 
Or perdu 

101 (vides estimés à 40 %) 
0,03 g / m 3 

3,0 g 

{') Analyse g r a n u l o m é t r i q u e : voir f ig . 4. 
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b. Tailings au cul de table. 
1.033 k g n Échantillon prélevé 

Or trouvé 
Teneur or 
Cube tailings 
Or perdu dans tail. 

139,1 mg 
0,1 I g / T - ^ 0,21 g/m'' 

388 m» 
83,0 g (̂ ) 

6. B i l a n . 

Or récupéré dans installation standard 1.097,1 g 90,9 % 
Or récupéré dans undercurrent 22,9 1,9 
Total or récupéré 1.120,3 g 92.8% 

Or perdu dans refus ,3,0 0,3 
Or perdu dans tailings 83,0 6,9 
Total 1.206,3 g 100,0 

7. R e m a r q u e s . 

Le gra\'ier en place contient peu de blocaux ( I ';„). Par contre, la 
quanti té de galets est assez importante (20 % ) . 

La fraction — 20 mm (alimentation des tables proprement dite) 
contient 29 % + 1 mm et 10 % — 48 mesh dont 11 % d'argile. 
I l s'agit donc d'un gravier assez difficile à laver. 

La teneur en or du gravier traité est 2,45 g'nv\ celle de l'alimenta
tion des tables 3,10 g/m^. 

L'analyse granulométrique de l'or du gisement est la sui\Tinte : 

Fraction Refus 

+ 1 mm 2,2 % 
- l + 2 '1,3 
- 2 + 1 11,7 
- 1 + 2 8 mesh 11,2 
- 28 + 48 52,3 

- 48 18.3 

Les deux tiers de l'or sont formés par l'or fin et l'or très fin. 
La presque totalité de la production (96,7 %) se dépose dans l'élé

ment à fermeture. 

(') Composition g r a n u l o m é t r i q u e : voi r f ig . 3. 
(^) Composition g r a n u l o m é t r i q u e : vo i r fig. 5. 
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(r,omme il résulte de l'analyse granulométrique, la majeure partie 
de l'or récupéré est constituée par l'or moyen et l'or fin. 

A u total, la boîte à clean up rapide ne retient que 61 % de production 
ce qui représente un résultat médiocre. La fraction récoltée dans les 
éléments de queue est faible : 3,3 %. 

Pendant la durée de l'essai, l'undercurrent a récupéré 22,9 g d'or 
soit 2,05% de la production totale ; 11% de cet or ne se trouvent 
même pas dans l'undercurrent proprement dit, mais dans les éléments 
+ 15 mm et dans le classeur. 

Les pertes sont dues principalement à l'or fin et l'or très fin. La 
teneur des taihngs est 0,14 g/T. C'est la fraction + 1 mm qui possède 
la teneur la plus élevée. Les autres ont des teneurs variant de 0,0() à 
0,21 g/T. 

Note : L'undercurrent a été placé, pour cet essai, en aval d'une 
installation ordinaire pour déterminer le pourcentage supplémentaire 
d'or récupéré. Normalement, l 'élément 2 (voir schéma) ne doit pas se 
trouver entre l'élément à fermeture et l'undercurrent. 

E s s a i N » 10 ( I s a s a 1947). (i) 

1. E n d r o i t . 

Isasa, Zalya L 15-16. 

2. C a r a c t é r i s t i q u e s de l' installation. 

Installation standard M. G. L . Sud composée d'un élément à ferme
ture (de 60 cm) suivi de trois éléments de queue (de 60 cm). 

3. Al imentat ion. 

Gravier en place ( + bedrock) 
Blocaux 
Gravier traité 

71 m 3 
? 

71 m 3 

4. O r réco l t é . 

Total or retenu par sluice : 98,3 g (^). 

{') D ' a p r è s le r a p p o r t de M . S a f i a n n i k o t ï . 
(2) Composition g r a n u l o m é t r i q u e : v o i r f ig . 4. 
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5. O r perdu. 

a. Refus sluice. 

Échantillon 
Or trouvé 
Teneur or 
Cube refus 
Or perdu 

2 m'i 

131 mg 
0,065 g /m'' 

10 m-' 
0,65 g 

b. Tailings au cul de table. 

Cube 
4>neur or approx. 
Or perdu 

61 m-' 
0,1 g/nr ' 
<i.l g C ) 

6. Bi lan . 

Or récupéré 
Or perdu dans refus 
Or perdu dans tailinj: 
Total 

98,3 g 
0,5 
6,1 

105,1 g 

7. Remarques . 

93,5 • 
0,7 
5,8 

100,0 

Le sluice n'a pas récupéré de l'or très fin (\'oir lig. 1). Les trois 
cjuarts de la production sont constitués par les catégories + 30 mesh. 

Par contre, la finesse de l'or perdu est beaucoup plus grande (voir 
fig. 5). 

E s s a i N" 11 ( K a h u s i m i r a 1948) (^1. 

1. Endroit . 

L 8 Terrasse RD Kahusimira. 

2. C a r a c t é r i s t i q u e s de l ' installation. 

Schéma : voir essai X" 1 (Isasa 1910). 
1 II Téile pe r forée 1 mesh. 
Ml l î l é m e n t à fermeture ; L = 2,50 m ; / = 0,50 m ; = 13 
2 l 'Téments de queue ; L =^ 8 , 1 0 m : / = 0,()5 m ; p 9 ; K de 8 cm. 
3 R é c u p é r a t e u r ; L = 3,00 m ; / 0 ,70 m ; p = (i ; K de 7 cm ; Ireill is 

2 mesh déposé sur riffles. 

(') Composit ion g r a n u l o m é t r i q u e : \-oir fig. 5. 
(-) D ' a p r è s le rapport de M . Haine. 
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3. Alimentation. 

Gravier en place 
Blocaux 
Gravier t r a i t é 

175 
7 

168 m» 

4. Or récolté. 

T A B L E A U X V I 

Libe l lé Or en 

É l é m . à fermeture 
1. É l é m . queue 
2. E l é m . queue 
l i . ï'21ém. queue 
R é c u p é r a t e u r 

T o t a l (') 

i:5i»i,() 
2<S,7 

3,.-) 
>s,:i 

12,,-) 

1 147, 1 

9(1,3 
2,1) 
0,2 

10(l,() 

5. Or perdu. 

a. Refus sliiice. 

Echant i l lon p rc l e \ ' é 
Fract ion — 1 m m 
Or dans f rac t ion ~ 1 m m 
Teneur — 1 m m 
Teneur refus 
Cube refus 
Or perdu dans refus 

b . Tailings au cul de table. 

É c h a n t i l l o n p r é l e v é 
Or t r o u v é 
Teneur 
Cube tailings 
Or perdu dans tail ings 

12,:5 
?,M 
(),2(i 
0,01 I 
8,1 
0,11 

m' ( 
kg 
mg 
« / T 
g / m 
nv' 

•ides : 12 

2«8 kg (^) 
17,2 m g C ) 
0,061 g / T - > 0,086 g/m^^ 

\m m-' 
1:5,7 g 

(1) Composition g r a n u l o m é t r i q u e : voi r l i^" . -1. 
(2) Composition g r a n u l o m é t r i q u e des tailin,a;s : voi r fis; 
(S) Composition g r a n u l o m é t r i q u e de l 'or : voir {\<^. 5. 
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6. Bilan. 

Or r é c u p é r é 1.117,1g 9 9 , 1 % 
Or perdu dans refus 0,1 0,0 
Or perdu dans tailings 13,7 0,9 

To ta l 1.161,2 g 100,0 7o 

7. Remarques. 

Le gravier provient d 'une terrasse. Le refus du sluice (galets) 
r e p r é s e n t e 5% du gravier t r a i t é dont la teneur est 8,9 g /m^ (par t icu
l i è r emen t élevée) . 

La g r a n u l o m é t r i e de l 'or est la suivante : 

Fraction Refus en % 
+ 1 mesh 8,6 

1 -f- 2 10,5 
2 + 1 ;5(),2 
1 + 9 15,1 
9 + 1 0 2,8 

H) + 30 0,8 
:50 4- 50 0,9 

- 50 1,1 

91 "<) de l 'or sont s u p é r i e u r s au tamis de 9 mesh. La f rac t ion —- 50 
mesh est insignifiante. 

Table à chargement direct ; d u r é e de l'essai : 7 jours. 
La f r ac t i on — 1 m m dans le refus de sluice s 'élève à 2,1 % , ce q u i 

indique que le gravier est assez facile à laver, ma lg ré qu ' i l p rov i en t 
d'une terrasse. Remarquons cjue la teneur de cette fraction est fa ib le 
(0,2() g / T ) , surtout si on la compare à l ' a l imenta t ion . I l en r é s u l t e une 
teneur t r è s basse pour le refus du sluice : 0,01 g /n i ' ' . 

Passons aux tailings au cu l de table. L e u r teneur est t r è s fa ible 
(0,086 g / m ^ ) . L 'o r perdu se r épa r t i t assez u n i f o r m é m e n t entre l 'or 
gros (.T2 % ) , l 'or moyen (39 •;„) et l 'or fin (29 % ) . 

La d e n s i t é du gravier en place (sans teni r comj)te des b locaux) a 
été d é t e r m i n é e à 1,35. 

En r é s u m é , le rendement p a r t i c u l i è r e m e n t é levé de ce sluice est d û 
à la nature pép i t i que de l 'or d u gisement et à l'absence presque com
plète des ca tégor ies fines. 
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Essai N« 12 (Chutes 1942). (i) 
1. Endroit. 

Chutes, g 12 Lenda. 

2. Caractéristiques des installations. 

a. l é l é m e n t s à fermeture, avec é l é m e n t à clean up rapide (type 
standard), en paral lè le . 

b. R é p a r t i t e u r (modè le I I I A). 
c. 2 é l é m e n t s de queue standard, en pa ra l l è l e : 

L = 6,00 m ; / = 0,40 m ; /> = 9 et 7 % ; R de 7 cm ; = 10 cm. 
c'. Undercurrent . 

Voi r essai N " 9 ( l ' é l émen t 4 é ta i t supprime). 

3. Résultats obtenus. 

\-oir tab leau X V I I à X X . 

4. Remarques. 

Cube t r a i t é : 506 m*. 
Nombre de brouettes: ll.(S67. 
Durée de l'essai : 17 jours . 
Le changement du sens du r é p a r t i t e u r a é té e f fec tué toutes les 

40 brouettes (297 fois au to ta l ) . 

(1) Les essais N» 12 à 17 sont des essais comparat i fs . Nous donnons ic i seule
ment les tab leaux mont ran t la composition g r a n u l o m é t r i q u e de l 'or en g 
qui pe rmet ten t de calculer facilement la g r a n u l o m é t r i e en % ainsi que la 
r é p a r t i t i o n de l 'or, pour chaque catégorie g r a n u l o m é t r i q u e . 
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Essai N» 13 (Manguredjipa 1944 /45). 
1. Endroit. 

Manguredj ipa. 

2. Caractéristiques des installations. 

(i. Bac d é b o u r b e u r . 
h. R é p a r t i t e u r (modèle I I I A ) . 
c. Ins ta l la t ion standard (avec bypass) de 40 cm de largeur. 
c'. Ins ta l la t ion standard (avec bypass fermé) de 10 cm de largeur. 

3. Résultats obtenus. 

Les r é s u l t a t s obtenus sont r é u n i s dans les tableaux X X I et X X I I . 
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Essai N« 14 (Manguredjipa 1944). 

1. Endroit. 

Manguredjipa, G l Lenda 12. 

2. Caractéristiques des installations. 

S c h é m a 

1Q 

1b 2 
Z J 11 11 M I f l T f j r f f iTi dfr 

la 

1b 1C 2 . . 3 . . 
I l l l l l I H H I I I M I I > ^ 

L U i U J l e 

a. Installation arec treillis. 

I n Grizzly 20 m m . 
1/; Klénu-nt à fermeture ; L = 3,(10 m : / = 0,10 m ; /? iH "„ ; R de 2 cm ; 

tl 20 cm ; treillis 10 m m (L = 2,2.") mm) et •! mm (L — 0,7,5 m) déposés sur 
riffles. 

2 É l é m e n t s de queue ; L = (J.OO m ; / = 0,10 m :/> ==!) "o 1 trei l l is 10 m m 
(L - :i,00 m) et 25 m m ( L = 3,00 m) d é p o s é s sur riffles. 

.'! K é c u p é r a t e u r (voir installation standard). 

b. Installation standard. 

1 Vo i r essai N " 5. 
2 É l é m e n t s de queue ; L (i.OO m ; / = = 0,-10 m ; /> = 0 
3 R é c u p é r a t e u r ; L 2,80 m ; l = 0,1 K m : R de I cm ; d =-- 12 cm ; treillis 

(k- 1 m m (L = 0,30 m) et 4 m m (L = 2,10 m) déposés sur riffles ; clean up 1 X 
par jour . 

3. Alimentation en gravier. 

D u r é e de l'essai : 31 jours. 
Cube gravier t r a i t é : 568 m^ 
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4. Résultats obtenus. 

V o i r tableaux X X I I I et X X I V . 

Essa i N« 15 (Manguredjipa 1944). 

1. Endroit. 

Manguredj ipa — Eohe. 

2. Caractéristiques des installations. 

a. Répartiteur. 

b. Installation standard avec treillis. 

Cirizzly avec barres distantes de 20 m m . 
l î l é m e n t à clean u p rapide avec t re i l l i s de I m m d é p o s é directement 

sur riffies. 
E l é m e n t à fermeture avec treill is de I m m d é p o s e sur riffies en a\-al 

de la sortie du bypass. 
2 é l é m e n t s de queue ordinaires recouverts d 'un t re i l l i s de 10 m m . 
R é c u p é r a t e u r (Voi r essai 1 1). 

1)'. Installation standard. 

Ins ta l la t ion ident ique à celle d é c r i t e plus haut , mais sans t re i l l i s 
d é p o s é s sur riffles (à l 'exception d u r é c u p é r a t e u r ) . 

3. Alimentation en gravier. 

Cube gravier t r a i t é : 155 m^. 

4. Résultats obtenus. 

V o i r tableaux X X V et X X V I . 
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Essai N» 16 (Luengba 1945). 

1. Endroit. 

Luengba L 5 1 . 

2. Caractéristiques des installations. 

(/. Hac d é b o u r b c u r . 
R é p a r t i t e u r ax'cc in\'erseur. 

c. Instal la t ion standard. 
Instal lat ion standard munie de treillis d é p o s é s directement su r 

les riffies ( ' ) . 

3. Résultats obtenus. 

Les r é s u l t a t s obtenus f igurent dans les tableaux X X \ ' 1 I et X X \ ' 1 I L 

4. Remarques. 

L'essai a d u r é 25 jou rnées . Le cube du gravier s 'élève à 36.3 m-'-
(9.1 10 brouettes). 

Le sens du courant a é té i n v e r s é chaque fois a p r è s 20 brouettes. 
Le chantier est à gravier argileux. 
Xotons (pie l ' instal lat ion n 'a pas été so ignée p a r t i c u l i è r e m e n t 

ainsi les trei l l is ne déposen t pas partout directement sur les rifties.. 

(') A l 'exception du b\-pass qu i contient ini trei l l is <le •) mm, tous les autres, 
é l émen t s ont des treil l is de 10 m m (aussi sur toute h\ longueur de l ' é l é m e n t à. 
fermeture). 
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Essai N" 17 (Luengba 1945). 

1. Endroit. 

Luengba, Luengba L 51-52. 

2. Caractéristiques des installations. 

V o i r essai L5. 
U n 3<-' é lément de queue a é té a j o u t é ; à l ' instal lat ion munie de t r e i l 

l is , C 2 'M é lément est sans t reil l is , tandis qu'au sluicg sans treillis, le 'M 
é l é m e n t est avec t rei l l is . 

3. Résultats obtenus. 

Les résu l ta t s ü g u r e n t dans les tableaux X X I X et X X X . 

4. Remarques. 

L'essai a d u r é 30 jours. Le cube d u gravier t r a i t é s 'é lève à 400 m^ ; 
le nombre de brouettes est de 12.160. Le sens du courant a été inve r sé 
chaque fois a p r è s 20 brouettes. 

Le gravier est argileux. 
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CHAPITRE I I I 

D I S C U S S I O N D E S RÉSULTATS O B T E N U S 

A. Pertes dans le refus du sluice. 

Les appareils de classement e m p l o y é s à la M . G. L . 
sont : 

a. Trei l l is à ouverture carrée ; 
b. Tô le perforée ; 
c. Grizzly fo rmé de barreaux de section t r apézo ïda le . 

Ces dispositifs peuvent ê t re p lacés en amont du sluice 
proprement di t , mais le plus souvent, ils font part ie de 
l ' é l émen t à fermeture. Ils permettent de réaliser les buts 
suivants : 

1. El iminer les pierres d 'un d i a m è t r e relativement 
grand dont le transport par le sluice nécess i tera i t une 
vitesse d'eau élevée ce cjui risquerait d'augmenter les 
pertes d'or. 

2. Réal iser une p remiè re concentration du gravier 
au r i f è r e , en é l im inan t la f ract ion « galets », et ceci avec 
de t r è s faibles pertes en or, comme nous le verrons 
dans la suite. 

3. Produire un d é b o u r b a g e s u p p l é m e n t a i r e . 

4. Mettre la majeure partie de l 'or déposé dans le 
sluice, à l 'abri des vols. 

Les pertes en or dans le refus du sluice, é l iminé par 
un travail leur au moyen d'une fourche et contenant 
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toujours une q u a n t i t é plus ou moins importante de 
gravier f i n au r i f è r e , d é p e n d e n t (i) : 

A . De la nature du gravier et de l 'or ; 
B . Des ca rac t é r i s t i ques de l 'appareil de classement et 

des conditions du travai l . 

L a nature du gravier se manifeste par sa composition 
et par sa g r a n u l o m é t r i e (voir tableau X X X I ) . Ains i , la 
propor t ion d'argile d é t e r m i n e la faci l i té de lavage du 
gravier. L a propor t ion des fines e n t r a î n é e s dans le refus 
et les pertes en or d é p e n d e n t donc principalement du 
pourcentage d'argile. De plus, la valeur absolue des 
pertes est proportionnelle à la q u a n t i t é de galets dans le 
gravier t r a i t é , toutes les autres données restant les m ê m e s . 

E n ce qu i concerne l ' influence de la teneur d 'al imenta
t i on , celle du refus sera, en p remiè re approximat ion, 
proportionnelle à la teneur du gravier en place, l ' ac t ion 
de tous les autres facteurs é t a n t supposée constante. Re
marquons que la nature de l 'or doit é g a l e m e n t intervenir , 
dans une certaine mesure. A ins i les particules d'or gros 
sont plus facilement l ibérées par le d é b o u r b a g e p r é c é d a n t 
le classement et ont, par conséquen t , moins de chances 
que les grains f ins d ' ê t r e r e j e t é e s avec le refus du sluice. 

T A B L E A U X X X I 

Composition gramdométrique du gravier en % 
(sans tenir compte de blocaux). 

Origine Galets. Saille, g rav ie r Union, a rg i le 

K i b i m b i 25 72 3 

K e l e 37 48 15 

B i a b o y (i 8B 8 

L u b e r o 19 76 5 

B i a k a t u 10 88 2 

C h u t e s 20 71 9 

I s a s a 1942 31 57 12 

( ' ) N o u s n ' e n v i s a g e o n s pas i c i le cas d e p é p i t e s d ' o r , de d i m e n s i o n s s u p é r i e u r e s 

à l ' o u v e r t u r e de l ' a p p a r e i l de c l a s s e m e n t , q u i p o u r r a i e n t ê t r e r e j e t é e s a v e c l e 

r e f u s . 
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Par contre, les paillettes relativement grandes, mais 
t r ès plates (genre confett is) , sont plus facilement e n t r a î 
nées dans le refus que les particules plus ou moins 
sphé r iques . On peut donc s'attendre à ce que la granulo-
m é t r i e de l 'or perdu dans le refus soit assez semblable 
à celle de l 'a l imentat ion, compte tenu des remarques 
fo rmulées ci-dessus. 

Parmi les facteurs dus à l 'appareil et au r é g i m e de 
t rava i l , nous pouvons citer : 

1. Genre du classeur (barres de grizzly, tôle p e r f o r é e , 
treill is, classeur à courant porteur, tamis vibrant , etc.) ; 

2. Surface active du classeur ; 
Ouverture du trei l l is ; 

4. D é b i t du gravier ; 
5. D é b i t et pression d'eau ; 
6. Ef f i cac i t é du d é b o u r b a g e p r é c é d a n t le classement ; 
7. Q u a l i t é du t r ava i l du préposé au classeur. 

Comme les pertes dans le refus d é p e n d e n t en grande 
partie de la présence d'argile dans le gravier, elles sont 
in t imement liées au p r o b l è m e du d é b o u r b a g e que nous 
é t u d i e r o n s en déta i l plus loin et tous les facteurs qui 
favorisent celui-ci contr ibuent s i m u l t a n é m e n t à r é d u i r e 
ces pertes. 

Nous avons réuni dans le tableau X X X I I les pertes en 
or dans le refus des classeurs (grizzly, tôle pe r fo rée ou 
treillis) dé t e rminées en pratique. Elles sont généralement 
inférieures à 1 % de l'or à l'entrée du classeur, avec une 
moyenne de 0,;5 % (sans tenir compte des essais fa i ts à 
Mero). Même dans le cas d'un gravier e x t r ê m e m e n t 
argileux (Mero), les pertes dans le refus du sluice ne 
dépas sa i en t pas .'5-4 % . 

De plus, le tableau X X X I I donne la proport ion du 
refus dans le gravier t r a i t é , le pourcentage du gravier 
— 4 m m res té dans le refus et la teneur en or de la 
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f rac t ion — 4 m m et de l'ensemble du refus (^). Celui-ci 
varie dans de t r è s larges proportions, de 3 à 3.'*) % , 
suivant la composition g r a n u l o m é t r i q u e du gravier et 
l 'ouverture de l 'appareil de classement. 

L ' importance de l a f ract ion — 4 m m ('̂ ) d é p e n d pr in
cipalement des ca r ac t é r i s t i ques du gravier et indique 
en m ê m e temps la q u a l i t é du lavage. Les chiffres t rès 
élevés obtenus à Mero montrent que le gravier en ques
tion é t a i t p a r t i c u l i è r e m e n t diff ic i le à laver tandis que 
la propor t ion t rès fa ible de m a t i è r e s — 4 m m dans le 
refus, obse rvée lors des essais de K i b i m b i et de Kele, 
indique que le gravier ne p r é s e n t a i t pas de diff icul tés 
au lavage. 

En ce qu i concerne la teneur du refus, nous consta
tons qu'elle est t r è s faible, de l 'ordre de 0,01 g / m ' , 
pour des graviers faciles à laver. Mais dans le cas d'un 
gravier fortement argileux, elle peut m ê m e atteindre 
la valeur élevée de 1,5 g / m ^ Le tableau X X X I I I com
pare la teneur du refus à celle de l 'a l imentat ion et des 
tailings au cul de table. A l 'exception des essais faits à 
Mero, la teneur des refus est sensiblement pUis faible que 
celle des tailings au cul de table. 

Notons enfin que, dans le cas de teneurs t r è s faibles, 
voisines de la teneur l imi te , on a quelquefois avantage à 
supprimer le classeur, pour augmenter au m a x i m u m 
la c a p a c i t é du sluice. De plus, géné ra l emen t , i l est moins 
oné reux de déposer les tailings au cul de table que d'en 
él iminer une partie pa r un classeur. É v i d e m m e n t , dans 
ce cas, on ne peut pas s ' inquié te r de la baisse d u rende-

(1) I l s ' a g i t de l a t e n e u r r é e l l e d u r e fus , a p r è s s o u s t r a c t i o n des v i d e s . 
(2) I l a u r a i t é t é p r é f é r a b l e d e c o n s i d é r e r n o n l a f r a c t i o n — 4 m m , m a i s 

l ' e n s e m b l e d e s c a t é g o r i e s g r a n u l o m é t r i q u e s p a s s a n t u n t a m i s d o n t l ' o u v e r t u r e 
est é g a l e à c e l l e de l ' a p p a r e i l d e c l a s semen t ( a i n s i p . ex . l a f r a c t i o n ~ - 2 5 m m p o u r 
u n g r i z z l y d o n t les ba r res s c m t d i s t a n t e s de '2,5 m m ) . 
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ment de r é c u p é r a t i o n du sluice ; ce qu i compte, c'est que 
l ' opé ra t i on laisse un bénéf ice , en dé f in i t ive . Mais comme 
la courbe donnant la q u a n t i t é d'or r é c u p é r é en fonct ion 
de la c a p a c i t é du sluice par u n i t é du temps, possède 
un m a x i m u m , i l faut se garder de le dépasser . 

B. Pertes dans les tailings fins. 

La r é c u p é r a t i o n de l 'or alluvionnaire est basée sur la 
di f férence de densi té entre l 'or et les autres constituants 
du gravier ; tous les appareils de r é c u p é r a t i o n fonc t ion
nent d ' a p r è s ce principe. Normalement, la M . G. L . 
emploie les appareils suivants : 

a. B o î t e à riffies ; 
h. M é t a l déployé ; 
c. Nat tes indigènes. 

Les d é t a i l s de la construction d 'un sluice varient de 
l 'é lément de queue ordinaire, ( ju i n'est qu'une simple 
boî te de section rectangulaire, munie de riffies, à la 
table à bypass pe r fec t ionnée où la récvipération de l 'or 
se fa i t éga l emen t à l 'aide de riffies, mais qui possède 
plusieurs améf io ra t ions (classeur à l ' i n té r i eur de la table, 
dispositif permettant d'effectuer rapidement des clean 
up partiels, treillis déposés sur riffies). 

Pour amél io re r la r é c u p é r a t i o n de l 'or dans les sluices, 
plusieurs essais ont é t é faits en d é p o s a n t des trei l l is 
sur les r iff ies. A u d é b u t , on p récon i sa i t de les placer à 
une certaine distance des riffies (voir p. ex. essai Mero), 
mais ensuite, on s'est a p e r ç u que le rendement s ' a m é 
liorait en d é p o s a n t directement les trei l l is sur les riffies 
(Van Landewyck, Thi r ion) . 
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T A B L E A U X X X I I I 
Pertes dans le refus du sluice. 

lassai Dimens ions 
re fus 

Teneur 
grav ie r 
en g jm^ 

1 4'encur 
rcf \ is 

en g n r ' 

l ' eneu r 
t a i l i ngs 
en g / m ^ 

f 1 m e s h 0,91 0,051 0 ,34 
|- 1 m e s h 4,5 0,013 0 ,064 
- \-V2 m e s h 1,22 0,42 0 ,76 
- 2 i -4 m e s h 1,22 1,57 0 ,76 

i 1 m e s h 1,22 1,35 0 , 8 0 
1 m e s h 3,1 (t.OlO 0 ,33 

; 20 m m 0,95 (0,01) 0,3 
; 20 m m 0,95 (0,02) 0,3 
i 70 m m 0,0 0,13 0 ,64 
- 70 i 25 m m 0,21 0,6,4 

' 1 m e s h (?) (l,-->) 0,065 (0,1) 
i 1 m e s h « , 9 0,014 0 ,086 

Isasa 1940 
K i b i m b i 1940 
M e r o 1 1940 
M e r o I 1940 
.Mero I I 1940 
K e l e 1941 
l i i a b o y 1 1941 
B i a b o y I I 1911 
Isasa 1942 
Isasa 1912 
Isasa 1947 
K a h u s i m i r a 1948 

E n conclusion, c'est le riffîe qui constitue l'appareil 
de récupération dont l'emploi est le plus répandu ('). 

Pendant les dernières années , on a m ê m e essayé de 
supprimer, dans certains é l émen t s , les riffles p l a c é s 
en dessous d 'un treillis et de les remplacer par une 
couche de mousse ou de racines de fougère (Thir ion) . I l 
s'agit ic i simplement du s y s t è m e connu sous le n o m de 
métal déployé. 

D'autres sys t èmes de r écupé ra t ion , comme p. ex. des 
nattes ind igènes , ont é t é employés avec des succès 
variables, principalement aux Mines du Sud. 

Après avoir r appe lé les divers appareils de r é c u p é r a 
t ion employés à la M. G. L . , passons à la discussion des 
pertes dans les taihngs fins (tailings au cul de table). 
Ces pertes dépendent d'une série de facteurs que nous avons 
groupés en facteurs primaires et secondaires. 

( ' ) N o t o n s ( j u e l ' o n verse < i u e l q u c f o i s d u m e r c u r e d a n s les b o î t e s à r i f f l e s , 
s u r t o u t dans les u n d e r c u r r e n t s , p o u r f a v o r i s e r l a r é c u p é r a t i o n de l ' o r (cf . . \ V E -
R i i . L , loc. cit., p p . 4 2 . 115, 1 2 9 ; T A G G . ^ K T , loc. cit.. p . 1 1 - 1 0 3 ) . A la .M. G . L . 
c e t t e p r a t i q u e a é t é a b a n d o n n é e d e p u i s l o n g t e m p s , p o u r s u p p r i m e r les p e r t e s d e 
m e r c u r e q u ' e l l e o c c a s i o n n e e t d i m i n u e r le d a n g i T de v o l s q u i r é s u l t e des m a 
n i p u l a t i o n s d u m e r c u r e a u x c h a n t i e r s p a r les t r a x a i l l e u r s i n d i g è n e s . 
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T A B L E A U X X X I V 
Facteurs influençant le dépôt de l'or dans un sluice. 

1. FACTEURS PRIMAIRES. 

11. Nature du gravier. 
111. Composition du gravier. 

Argile (caractéristiques, proportion). 
Matières lourdes (caractéristiques, proportion). 

112. Composition granulométrique. 
113. Forme des particules du gravier. 

12. Nature de l'or. 
121. Composition granulométrique. 
122. Forme des paillettes. 
123. Association de l'or aux constituants du gravier. 

2. FACTEURS SECONDAIRES. 

21. Caractéristiques de la table. 
211. Nature du système de récupération (avec caractéris

tiques). 
Riffles. 
Riffles recouverts de treillis. 
Métal déployé. 
Nattes. 
Corduroys. 

212. Détails de construction. 

22. Régime de travail. 
221. Régime hydraulique. 

Débit d'eau. 
Pente de la table. 

222. Dilution. 
Débit du gravier (capacité de la table). 
Alimentation (régularité). 

223. Rapport de concentration. 
Fréquence des clean up. 
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Nous appelons facteurs primaires ceux dus à la na
ture même du gravier et de l'or et nous pouvons les mo
difier seulement dans des limites très restreintes (p. ex. 
changement de la composition g r a n u l o m é t r i q u e du 
gravier par classement). 

Par contre, nous appelons facteurs secondaires ceux 
que nous pouvons modifier à volonté (p. ex. pente du 
sluice). 

Le tableau X X X I V donne ces facteurs. 
I l est pratiquement impossible d ' é tud ie r l ' influence de 

tous ces facteurs sur le rendement du sluice ; pour cela, 
on devrait e x é c u t e r un t r ès grand nombre d'essais en 
faisant varier un seul facteur à la fois. Or, dans un essai 
e f f ec tué en pratique, tous ces facteurs interviennent 
en m ê m e temps et i l est d i f f ic i le , voire impossible de 
d é n o m b r e r leur action. Toutefois, on peut tirer des 
conclusions généra les et mettre en évidence t ou t au moins 
l ' inlluence ( jual i ta t ive de certains facteurs par compa
raison des r é s u l t a t s obtenus (voir tableau X X X V ) . 

T A B L E A U X X X V 

Pertes dans les tailings fins. 

A l i m e n t . J'eiicur t a i l i ngs Rend. 
Essai sluice 

eu ^<;'in^ en K ; E eu ; ni3 
skiice 
en 

()bser\ 'a t ioi is 

I s a sa 1940 1,03 0,21 0 , 3 1 (i(),5 
K i b i m b i l ! )4( l 5 ,58 0,040 0 , 0 0 1 98,8 U n d e r c u r r e n t 
M e r o 1 1910 1,24 0,17 0,7() 59,5 
M e r o 11 1910 1,23 0,.")0 0 ,80 35,4 T a b l e s p é c i a l e 
K c l e 1 9 4 1 1,09 0,21 0 ,33 93,0 
H i a b o y 1 1911 0,93 0,11 0 ,22 70,4 T a b l e à b\ 'pass 
H i a b o y I I 1911 1,09 0,22 0 ,35 00,7 

T a b l e à b\ 'pass 

L u b e r o 1 1941 0 ,07 0,050 0 ,090 80,5 T a b l e à bypass 
L u b e r o 11 1941 0,()8 0,040 0 ,004 '.)0,0 i d e m . 
H i a k a t u 1941 0 ,32 0,04 87,6 i d e m 
Isasa 1942 8 ,00 0,40 0 , 0 1 92,7 U n d e r c u r r e n t 
C h u t e s 1942 3 ,10 0,14 0 , 2 1 92,9 T a b l e à bypass ; 

u n d e r c u r r e n t 
I s a sa 1947 1,71 0 ,1 93,7 
K a h u s i m i r a 1938 9,12 0,0(54 0 ,080 99,1 
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On constate que la teneur des tailings varie dans des 
proportions très larges, de 0,04 à 0,80 gjm^. En ce q u i 
concerne le rendement du sluice les valeurs e x t r ê m e s 
sont 35 et 9!) % . 

Comparons la teneur, le cube et la q u a n t i t é d'or perdue 
dans le refus d u classeur avec les m ê m e s données pour 
les tailings fins (tableau X X X V I ) . 

T A B L E A U X X X V I 

Comparaison des pertes dans les refus avec celles dans 
les tailings fins. 

Teneur t a i l i n j j s Cube t a i l i î i f j s Or t a i l i i i f i s 

Essai Teneur re fus Cube r e fu s Or refus 

M e r o 11 : i 5 , ( i 2 1 

M e r o I 0 ,74 1(1,<S >S 

I s a s a 1<)42 •1,1 2.2 ! l 

19 K i b i m b i 4,<» :î , i l 

! l 

19 

K a h u s i m i r a ( i , l 111,7 121 

I s a s a 1940 <>," 7 ,1 47 

B i a b o y 19 15,5 :«)() 

K e l e S3 (M 

A l 'exception de Mero, le rapport teneur tailings / 
teneur refus varie de 4 à 'M'} ; le rapport cube tailings / 
cube refus de 2 à 20 et la ( juan t i t é d 'or qui en résu l t e 
(or tai l ings/or refus) de !) à .'iOD. Nous voyons donc 
que les pertes dans les tailings fins sont de loin les plus 
importantes. 

Examinons en dé ta i l les r é su l t a t s globaux des essais et 
essayons d 'y distinguer l ' influence des divers facteurs 
c i tés . 

1. Composition du gravier. 

a. A R G I L E . 

L a plupart des graviers aur i fè res contiennent une pro
por t ion plus ou moins élevée d'argile plastique dont la 
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présence est d é f a v o r a b l e au t rai tement du gravier dans 
le sluice et à la r é c u p é r a t i o n de l 'or. 

Cette argile peut se manifester de trois f a ç o n s diffé
rentes : 

1. Les divers constituants du gravier forment des 
agg loméra t s , sous l ' influence des propr ié tés cohés ives 
des argiles. Ces a g g l o m é r a t s doivent ê t re d é t r u i t s par 
une opé ra t i on m é c a n i q u e . C'est d 'abord le piochage et 
le pelletage qui disloquent la texture pr imi t ive du gra
vier. L a présence de l 'argile se manifeste ic i par une 
baisse du rendement des travailleurs. Mais c'est surtout 
l ' opéra t ion du d é b o u r b a g e , dont le bu t est de dés in t ég re r 
les gros agg loméra t s et de hbérer les divers constituants, 
qui est rendue t rès di f f ic i le par une proport ion impor tante 
d'argile, diff icul té q u i se manifeste par un refus d u clas
seur montrant une proport ion é levée de m a t i è r e s fines. 

2. Même après destruction des gros a g g l o m é r a t s , i l 
reste géné ra l emen t de petites boules d'argile, dont le 
d i a m è t r e peut ê t re de l 'ordre de 1 m m , et qu i peuvent 
contenir des particules d'or. C'est ainsi que, lors de l'essai 
à Mero, nous avons cons ta t é que de petites boules 
d'argile passant au tamis de 8 mesh montraient prat ique
ment la m ê m e teneur que des agg loméra t s plus grands : 

Sortie f rac t ion + 4 mesh 0,85 g /m^ 
» » — 4 - f 8 » 0,88 
» » — 8 » (),6{) 

I l ne suffit donc pas de dé t ru i re les grands a g g l o m é r a t s 
d'argile pour l ibérer l 'or, mais i l f au t écraser les petites 
boulettes d'argile q u i véhicu len t éga l emen t l 'or. 

3. Une boule d'argile, p r imi t ivement exempte d'or, 
peut capter, pendant son passage par le sluice, une par t i 
cule d'or et l ' e n t r a î n e r dans les tailings. 

Rappelons que le d é b o u r b a g e se produit pendant 
les phases suivantes du traitement du gravier a u r i f è r e : 
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1. Pendant l 'abattage hydraulique du gravier à l 'aide 
d 'un mon i to r (1). Cependant, cette technique ne convient 
pas à tous les gisements. I l faut disposer, notamment , de 
l'eau sous une pression élevée (5 à 12 atm) et, à la M . 
G. L . , l ' emploi des monitors est peu r épandu . 

2. Dans le cas de chantiers à chargement direct, 
pendant le transport d u gravier dans les g o u t t i è r e s , à 
l'aide d ' un courant d'eau. Ce d é b o u r b a g e est assez 
efficace (^) mais, souvent, les conditions locales s'oppo
sent à l ' instal lat ion d'une longueur suffisante de gout
t ières (manque de hauteur) et alors le d é b o u r b a g e 
n'a pas le temps de se produire. 

3. Lorsque l ' ins ta l la t ion comporte un é j ec t eu r ou un 
é l éva teu r à gravier, u n bon d é b o u r b a g e se produi t 
pendant le passage d u gravier dans les tuyauteries. 
Ceci demande, é v i d e m m e n t , de l 'eau à une certaine 
hauteur (de l'ordre de 10 m). U n undercurrent sert 
alors pour la r é c u p é r a t i o n de l 'or , v u le courant d'eau 
t rès v io len t qui passe dans le sluice principal. 

4. Dans l 'appareil d é b o u r b e u r , cons t i t ué par u n bac 
robuste à fond t r a p é z o ï d a l dont la pente est voisine de 
20 % , p l a c é en amont de l ' é l ément classeur, le gravier 
est m a l a x é par un t ravai l leur à l 'aide d'une pelle, sous 
une chute d'eau. Comme la q u a l i t é de ce t r ava i l a une 
grande importance sur le rendement du sluice, i l est 
logique de le confier à un homme consciencieux {^). 
Mais i l impor te que le cube passant par le sluice n ' e x c è d e 
pas la q u a n t i t é qu 'un travail leur peut convenablement 
d é b o u r b e r . Ce d é b o u r b a g e est parfois effectué à l'aide 
d 'un je t d'eau sous pression. 

5. U n d é b o u r b a g e s u p p l é m e n t a i r e se produit sur les 

(') Voi r p . ex. S C H . \ A R , G., L ' exp lo i t a t i on par Hydrau l i c M i n i n g aux Mines 
d'or du ô" '" paral iUe (Comptes Rendus du C o n g r è s Scieatifique, É l i s a b e t h v i l l e 
1950, vol . I I I , p. 94). 

(-) Dans ce cas, le d é b o u r b e u r peut g é n é r a l e m e n t ê t re s u p p r i m é , sauf en 
présence d ' u n gravier for tement argileux. 

(3) Quelquefois, i l est m ê m e avantageux d 'affecter un travailleur uniquement 
à ce t r ava i l (en plus du t r ava i l l eu r préposé au fourchage). 
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barres de gr izzly (ou mieux sur une t ô l e perforée) de 
l ' é lément classeur. Dans certains cas, on a avantage de 
placer un d e u x i è m e classeur à ouverture plus faible en 
aval du premier. 

6. Pendant le transport du gravier par le sluice u n 
certain d é b o u r b a g e , f avo r i s é pa r t i cu l i è r emen t par les 
chutes, a encore lieu. Une grande longueur du sluice 
serait donc avantageuse, dans le cas d 'un gravier argileux 
(analogie avec le transport du gravier dans les gout t i è res ) . 
Toutefois, la pratique a m o n t r é à la M . G. L . que l 'aug
mentat ion de la r é c u p é r a t i o n de l'or due à une longueur 
excessive du sluice est peu i n t é r e s san t e comparée à la 
perte de rendement (cube) provenant d'une hauteur 
exagérée de l ' instal lat ion et au coût de celle-ci. 

Malgré tou t ceci, le d é b o u r b a g e manuel est souvent 
insuffisant, ce qu i explique les pertes é levées (p. ex. à 
Mero où le sluice a perdu plus de 60 % de l 'or) . Dans ce 
cas, un d é b o u r b a g e m é c a n i q u e ( t r o m m e l - d é b o u r b e u r , 
log washer, blade-mill etc.) devrait ê t r e envisagé ( i ) . 
Mais comme le plus souvent i l est impossible de le réa l i se r 
en pratique (absence de force motrice, chantiers d i spersés 
ne permettant pas l ' ins tal la t ion d'une laverie semi-mobile 
etc.), on se contente g é n é r a l e m e n t de réexplo i te r les 
tailings, a p r è s quelques années , ce q u i , é v i d e m m e n t , 
n'est qu 'un pis-aller. Sous l 'influence des agents a tmo
sphér iques une partie de l 'argile s'est décomposée avec 
l ibéra t ion d'or qui peut alors ê t re r é c u p é r é par un nou
veau sluicing (2). I l est, cependant, certain qu'une par t ie 
importante d'or contenu dans les tai l ings de la pre
mière exploi ta t ion est e n t r a î n é e avec l'argile par le 
courant d'eau et d é f i n i t i v e m e n t perdue. De plus, comme 

(1) I l ex i s t e m ê m e des g i s e m e n t s o ù , sous i n f l u e n c e d e l ' a r g i l e p a r t i e l l e m e n t 
l a t é r i t i s é e , le g r a v i e r est c i m e n t é . U n t e l g r a v i e r a l l u v i o n n a i r e d o i t ê t r e t r a i t é 
c o m m e u n m i n e r a i f î l o n i e n . 

(2) L a g r a n u l o m é t r i e de ce t o r se ra assez s e m b l a b l e à c e l l e de l ' o r r é c u p é r é 
l o r s de l a p r e m i è r e e x p l o i t a t i o n . 
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l 'argile ne sera pas décomposée c o m p l è t e m e n t , de l 'or 
é c h a p p e de nouveau à la r é c u p é r a t i o n . 

Le débourbage efficace constitue l'opération la plus 
importante préparant le gravier au traitement par sluicing. 
I l est év ident que, tant que les agg loméra t s n'ont pas 
é té d é t r u i t s et t a n t que les particules d'or n 'ont pas é té 
mises en l iber té , i l serait i l lusoire de vouloir récupérer 
cet or par un p r o c é d é basé sur l a grav i té (rifïles, j ig etc.). 
Cette destruction par d é b o u r b a g e de l'enveloppe d'argile 
autour d'une part icule d'or, en vue de la l ibéra t ion de 
celui-ci, dans les gisements alluvionnaires et éluvion-
naires, peut ê t r e mise en pa r a l l è l e avec la destruction 
par broyage de la couche de quartz, dans le cas de 
gisements filoniens. 

La proportion d'argile et la qualité du débourbage 
déterminent donc dans une grande mesure les pertes d'or. 
E n effet, tant que les petites boules d'argile qu i peuvent 
renfermer de l ' o r de toutes les catégories g r a n u l o m é -
triques (à l 'exception de l 'o r pépi t ique) n 'ont pas é té 
d i s loquées par u n moyen m é c a n i q u e a p p r o p r i é , les pertes 
seront cons t i t uées d'or appartenant à toutes les catégories 
g r a n u l o m é t r i q u e s . I l en résu l t e que la proportion d'argile 
dans un gisement constitue le facteur prédominant influen
çant les pertes d'or .et que les autres facteurs dus à la finesse 
de l'or, la forme des paillettes d'or etc., ne peuvent jouer 
qu'un rôle secondaire en présence d'une forte proportion 
d'argile. 

C'est ainsi que les rendements les plus faibles ont é té 
obse rvés , dans le cas de graviers argileux : 

R en % 
Mero 1940 (terrasse) t r è s argileux 35 à 40 
Isasa 1940 ( f la t ) argileux 66,5 

Dans ces essais i l y a donc une p r é d o m i n a n c e t rès nette 
du facteur argile. 
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b. S A B L E S NOIRS. 

Le gravier ayant servi à l'essai fa i t à Lubero Z I I I 
mont ra i t une teneur élevée en sables noirs (7 % ) . Cet 
essai nous permet donc d ' é luc ide r leur influence sur le 
rendement du sluice. 

Voic i ce rendement en fonc t ion de la g r a n u l o m é t r i e 
de l 'or : 

Catégorie R en % 
+ 2 m m 100 

— 2 m m - f 1 m m Un 

— I m m + 3 0 mesh !).") 
~ 30 mesh + 50 mesh 80 

— 50 mesh 4^ 

Tandis que les valeurs obse rvées pour l 'or apparte
nant aux ca tégor ies g r a n u l o m é t r i q u e s supér i eu res à 
30 mesh sont normales, on constate que le rendement 
de la catégor ie — 30 - j - 50 mesh est un peu faible tandis 
que celui de la ca tégor ie — 50 mesh est t r è s bas {^). 
Nous en arrivons donc à la conclusion que les sables noirs 
agissent défavorablement sur la récupération de l'or très fin, 
principalement à — 50 mesh, tandis que leur p résence ne 
semble pas entraver la r é c u p é r a t i o n de l 'or fin et de l 'or 
moyen. Cependant, il est probable que des particules 
d'or relativement grosses mais très plates seront également 
perdues. 

2. Granulométrie du gravier. 

Comme i l r é su l t e de la fig. 3 et du tableau X X X V , la 
composition g r a n u l o m é t r i q u e d u gravier varie dans des 
l imites assez larges. Or, on peut montrer facilement 
qu'elle a une influence sur la r écupé ra t i on de l'or. 

(1) C o m p a r o n s ces v a l e u r s avec les r e n d e m e n t s o b s e r v é s e n p r é s e n c e d ' u n e 
p r o p o r t i o n n o r m a l e d e sables n o i r s ( v o i r t a b l e a u X X X V I I ) . 
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Lors de l'essai e f fec tué à Chutes (essai n^ 9) nous avions 
d é t e r m i n é la courbe du d é p ô t de l 'or dans les divers élé
ments de l 'undercurrent ainsi que dans l ' é lément con
tenant le refus du classeur. L a f ig . 6 mont re les r é s u l t a t s 
obtenus pour les diverses ca tégor ies g r a n u l o m é t r i q u e s 
de l 'or (% déposé dans la moi t i é supé r i eu re de l 'é lément) ; 
ils indiquent que le classement favorise nettement la 
courbe du dépôt de l'or. 

Sable, - 0.nvn 
9atÀe -4inm 

Sable. -15 

jable saas classenenl 

Çaléigorte (pranudonélrique. en. mesh 
+48 

l-iG. 0. I n f l u e n c e d u c l a s semen t su r l a r é p a r t i t i o n de l ' o r dans le s l u i c e . 

Nous avons obtenu un r é su l t a t identique en compa
rant le d é p ô t de l 'or dans un undercurrent avec celui 
dans des é l é m e n t s de queue ordinaires. L a f ig . 7 montre 
la r é p a r t i t i o n de l 'or dans la table pour les diverses 
ca tégor ies g r a n u l o m é t r i q u e s (essai 12). 

Le classement du gravier améliore donc sensiblement la, 
courbe de dépôt, surtout pour l'or très fin. Or, comme 
u n dépô t plus favorable doi t correspondre à une 
meilleure r é c u p é r a t i o n de l 'or, nous pouvons conclure 
que le classement augmente le rendement du sluice. 



86 R E C U P E R A T I O N D E L O R P A R S L U I C I N G 

Remarquons encore que tout classement est illusoire 
sans un débourbage préalable du gravier. 

Jâhlz - 2 «ra 

Sable - 4 tara 

cleneots ordinaires 

Sable - 15 mjri (raoyeoJîa) 

(hhét^U graQutaoelnquja en niizsfi 

H O t I 4 -ao f 2 8 +33 * 4 8 »Ô3 « 1 0 0 - 1 0 0 

F i e . 7. I n f l u e n c e d u c l a s s e m e n t s u r l a r é p a r t i t i o n d e l ' o r dans l e s l u i c e . 

Pour bien comprendre l ' influence du classement, 
rappelons que le sluice sert aux deux buts distincts 
suivants qui , quelquefois, sont diffici lement r é ahsab l e s 
s i m u l t a n é m e n t et en ceci réside le grand d é f a u t du 
sluice : 

1. Transport du gravier stérile ; 
2. R é c u p é r a t i o n de l 'or . 

En enlevant certaines ca tégor ies g ranu lomét r i ( ]ues 
par le classement, on faci l i te le transport du gravier 
dans le sluice : i l faut alors un courant d'eau moins fo r t 
pour véhicu le r les é l é m e n t s du gravier et, par c o n s é q u e n t , 
i l y a moins de chances pour que ce courant e n t r a î n e 
de l 'or dans les tailings. 

Mais, d 'un autre cô té , on peut se demander si les gros 
cailloux déposés dans le sluice ne constituent pas des 
trappes pour l'or, en d'autres mots, si l 'on n'a pas avan
tage de remettre des galets dans le sluice, surtout lorsque 
l 'on effectue un classement assez ser ré (par exemple 
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undercurrent). Pour le moment, nous ne pouvons pas 
répondre à cette question (i). 

N'importe quel système de récupération basé sur la 
gravité doit donné un meilleur rendement lorsque l'ali
mentation est constituée par une matière calibrée. Ce
pendant, dans le cas de l'or, qui se présente rarement 
sous forme de particules supérieures à 2 mm, i l n'est pas 
possible de pousser le classement suffisamment loin en 
pratique pour pouvoir travailler avec des catégories 
granulométriques serrées. 11 en résulte que l'action du 
classeur modifie seulement la granulométrie du gravier 
sans toucher sensiblement à la granulométrie de l'or. 
Malgré cela, ce classement imparfait se manifeste, 
comme nous venons de le voir, par une amélioration de 
la courbe du dépôt de l'or. 

Comme le classement a une influence sur la récupéra
tion de l'or, i l en résulte que la granulométrie du gravier 
elle-même possède également une action sur le rende
ment du sluice et qu'une alimentation contenant en 
grande partie la fraction « gravier » (— 20 + 2 mm) 
ne se comporte pas de la même façon qu'une alimenta
tion contenant principalement du « sable » (— 2 + 0,02 
mm). Les essais effectués ne permettent pas d'élucider 
cette question. Mais en se basant uniquement sur la 
facilité de transport des éléments plus petits, i l semblerait 
qu'une alimentation ne contenant qu'une faible propor
tion de la fraction « gravier » permettrait d'obtenir une 
meilleure récupération. 

Le rendement du classeur é tan t supérieur à celui 
du sluice et donnant lieu à des tailings à teneur 
plus faible, on peut se demander si, dans certains 
gisements, i l n'est pas avantageux d'éliminer en plus de 
la fraction + 25 m m (ou -f- 20 mm) des éléments plus 

(1) Rappelons que, quelquefois, le fond du sluice est spécialement tapissé de 
pierres qui font office de riffles ; voir T A G G A R T (loc. cit., p. 11-97) . 
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petits, p. ex. + 15 ou +10 mm, pour augmenter de cette 
façon le cube du refus du classeur, tout en envoyant une 
matière mieux calibrée dans le sluice (i). I l est certain 
que la teneur du refus augmentera un peu lorsque l'on 
diminuera le diamètre des constituants du refus, mais 
nous pensons que cette augmentation sera contrebalan
cée par une diminution notable des pertes au cul de 
table. Nous reviendrons sur ce problème lors de la dis
cussion de l'influence de la fréquence des clean up sur 
le rendement du sluice. 

3. Forme des particules du gravier. 

Nos essais ne montrent pas l'influence de la forme des 
particules du gravier sur le rendement du sluice. Mais 
elle existe certainement. En effet, des éléments de gra
vier très allongés passant par les barres du grizzly 
montrent peu de prise au courant d'eau et sont difficiles 
à transporter. I l faut pour cela un courant d'eau plus 
violent, préjudiciable à la récupération de l'or. 

4. Granulométrie de l'or. 

Considérons les résultats obtenus dans des chantiers 
non ou peu argileux. I l s'agit des essais suivants : 

Kibimbi, Kele, Biaboy, Lubero, Biakatu, Isasa 1942, 
Chutes, Isasa 1947 et Kahusimira. 

Le tableau X X X V I I montre le rendement observé 
pour les diverses catégories granulométriques (voir 
aussi fig. 8). Voici quelques remarques à ce sujet : 

Catégorie + 2 mm: Le rendement de .'iO % observé à 
Isasa provient d'un échantillon peu représentatif (trop 
faible). Ce chiffre indique simplement que des pertes 
en or gros peuvent se produire dans le cas de paillettes 
très plates. 

(>) Ceci a lieu lorsque l'on emploie des undercurrents. 
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Catégorie + 1 Nous avons observé des pertes 
d'or de cette catégorie à Chutes. 

80 

50 

40 

30 

20 

+ KIBIMBI ^ ISASA '«2 
o KEL£ o CHUTES 
X BMBOy ^ (SXS/I m? 
. tUBEfiO Q KAHUSiKiRA 
• BMMrü 

i-Anm. +2»un +tnin +2(?ra. +30m. *50m -50m. -65in. 

FiG. (S. Inlluencf de la graniilométrie de l'or sur le reiuloment du shiice. 

Catégorie + 'M) mesh : Le rendement de 815 % obtenu 
à Biakatu est dû à une proportion très faible d'or + .'iO 
mesh dans le gravier trai té et i l ne faut pas tenir compte 
de cette valeur. 

Catégorie — 50 mesh : Nous excluons le chiffre très 
élevé obtenu à Kibimbi et le chiffre le plus bas observé 
à Lubero, en présence d'une grande proportion de sables 
noirs. Les autres rendements varient de 1\\ à 89 %. 

Ainsi, en l'absence d'argile, les -pertes sont principale
ment provoquées par de l'or très fin ( — 50 mesh) et, dans 



R É C U P É R A T I O N D E L ' O R P A R S L U I C I N G 91 

une mesure plus faible par de l'or gros ( ^ i mm) très 
plat (à « 2 dimensions », genre « confettis »). 

La courbe moyenne de la fig. 8 correspond aux rende
ments suivants : 

Fraction Rendement en % 
+ 4 mm 100 

- 4 + 2 99 
- 2 + 1 98 
- 1 + 3 0 mesh 96 
- 30 + 50 91 

— 50 80 

Appliquons ces chiffres à la production de juillet 1947 
de l'ensemble des groupements des Mines du Nord dont 
la granulométrie est connue : 

Fraction Refus en % 
+ 4 mm 4,7 

- 4 + 2 8,1 
- 2 + 1 14,4 
- 1 + 3 0 mesh 18,3 
^ 30 + 50 ;50,7 

- 50 23,8 

I l en résulte, pour ce mois, un rendement de 90 % . 
La production s'élevant à 47,587 kg, les pertes calculées 
seraient donc de 4,7 kg d'or. 

Ce rendement global semble être très satisfaisant pour 
deux raisons : 

1. Nous avons supposé ce gravier non ou peu 
argileux ; 

2. La proportion de l'or très fin dans la production 
est relativement faible. 

Toutefois, nous n'avons pas tenu compte, dans ce 
calcul, des chantiers fortement argileux. I l en résulte 
cjue le rendement total de 90 % doit être considéré 
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comme un maximum. Comme nous ignorons à la fois la 
fraction de la production provenant de ces chantiers 
ainsi que leur rendement qui dépend en premier lieu 
de la proportion d'argile, i l est assez difficile de donner un 
chiffre total. Nous l'estimons à 80 — 85 %. 

Notons que, d'après Purington ('), le rendement de 
sluices ordinaires, sans undercurrent, est au maximum 
80 à 90 % , même en présence d'une grande proportion 
d'or relativement gros. Cette valeur tombe à 70-80 % 
pour des opérations à petite échelle. Même des rende
ments de 50 % se rencontrent, dans le cas de graviers très 
argileux. 

5. Forme des paillettes d'or. 

Certains gisements contiennent un pourcentage rela
tivement important de paillettes d'or dont la forme 
s'écarte sensiblement d'une sphère ou d'un cube. Celles-ci 
sont quelquefois très plates, genre confettis, à épaisseur 
très faible, ou bien de forme irrégulière (or spongieux) 
due à leur origine filonienne. 

Le comportement dans le sluice de semblables pail
lettes d'or est très différent de celui de grains de forme 
normale. C'est ainsi qu'elles ne s'introduisent que diff i
cilement dans la couche de matières déposées dans le 
sluice, surtout en présence d'une quant i té importante de 
sables noirs et sont aisément entraînées par le courant 
d'eau vers le cul de table. Nous avons vu, en effet, que 
les pertes sont quelquefois provoquées par de l'or rela
tivement gros, mais très plat. 

(>) l'uRiNGTON ( r . .S. Ccnl. Sia-rey, Bull. N" •>i'>3). 
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6. Association de l'or aux constituants du gravier. 

L'association de l'or à l'argile a dé jà été discutée pré
cédemment. 

L'association de l'or au quartz se présente souvent 
lorsqu'un gisement filonien se trouve à proximité du 
chantier. Généralement, cet or est perdu, soit dans le 
refus du sluice, soit dans ses tailings fins et ce n'est 
qu'exceptionnellement qu'une particule d'or associée 
à un morceau de quartz parvient à se fixer dans le sluice. 

Notons que l'association de l'or à la cassitérite existe 
aussi (1), quoique très rarement. Les deux constituants 
sont récupérés dans le sluice. 

7. Nature du système de récupération. 

Les riffles ordinaires, qui constituent le système de 
récupération dont l'emploi est le plus répandu dans les 
sluices de la M. G. L. , servent aux buts suivants : 

a. Ils provoquent des tourbillons et des remous qui per
mettent la formation et le maintien d'un li t meuble au 
fond du sluice. 

h. Ils agissent comme des trappes et protègent l'or de 
l 'entraînement par le courant d'eau. 

c. Ils obligent les pierres à tourner, au lieu de glisser, 
et favorisent ainsi le débourbage du gravier. 

On peut imaginer des riffles de formes les plus di
verses (^). A la M. G. L . , on emploie uniquement des 
riffles métalliques (en tôle de 3 mm d'épaisseur) transver
saux déposés perpendiculairement sur le fond du sluice. 

Toutefois, la hauteur de ces riffles ainsi que leur 
<k'artement sont assez variables (^). En première appro-

(') I l s'agit probablement d'un dépôt secondaire. 
(2) Voir p. ex. T A G G A R T {loc. cit., p. 11-97) ; A V E R I L L [loc. cil., pp. 21), 12:i). 

(3) Voir le chapitre I I qui donne les détails des sluices. 
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ximation, plus les éléments de gravier passant par le 
sluice sont grands, plus la hauteur et l 'écartement des 
riffles doivent être grands ('). 

Pour montrer que la courbe de dépôt de l'or s'améliore 
quand on dépose des treillis directement sur les riffles, 
nous avons effectué plusieurs essais comparatifs (essais 
No 14 à 17) entre une installation standard M. G. L . 
Nord et une installation munie des riffles recouverts 
de treillis. 

A l'exception de l'essai N " 14 où l'installation avec les 
treillis avait retenu 29 g d'or en plus que l'installation 
standard, les quantités d'or recueillies dans les installa
tions avec et sans treillis sont assez voisines et ne per
mettent pas de conclure en faveur de l'un des deux 
sluices. 

Par contre, i l apparaît nettement que la répartit ion 
de l'or — l'or fin surtout — est beaucoup plus favorable, 
en présence de treillis (voir fig. !)). 

9 0 

80 

6 0 

a Essai rto 14. 
b êssai /Yo t5 
C £ssat /70 16 

Insldlalion anec treillis 
sans • • 

I Calégories granulomélriques en mesh 

+ 9m. +/6in. +2fln. +4Sm. -48^ 

l'iG, !1, Tnlluence des treillis déposes sur les riffles sur le rendement du sluice 

(') D'après T A G G A R T , E léments of Ore Dressing (New York, 1951 , p. 2 1 ( ) ) . 
plus le courant est violent, plus les riffles doivent être hauts et rapprochés . 
Ceci s'applique seulement à un régime torrentiel où le fonctionnement normal 
des riffles n'est plus possible. 
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Le tableau X X X V I I I montre le pourcentage de la 
production déposée dans l'élément à fermeture. 

T A B L E A U X X X V I I I 

Pourcentage de la production déposé dans l'élément 
à fermeture. 

Production totale Production — 48 mesh 

N" essai Avec Sans A Avec Sans /I 
treillis tr,-illis n treillis treillis 

14 98,5 9(),() f 1,9 95,7 87,:s + 8,4 

1,5 98,9 93,9 n- 5,0 96,0 78,1 + 17,9 

IG 95,1 80,9 -V 8,2 94,0 84,0 + 9,4 

17 95,1 89,7 4- 5,4 — — — 

En résumé, les deux installations récupèrent à peu 
près la même quant i té d'or, mais la répartition est plus 
favorable, en présence de treillis. On peut en conclure 
que ceux-ci favorisent la récupération de certaines caté
gories d'or. 

A la suite de ces résultats, l 'emploi de treillis déposés 
sur les rifïles a été généralisé aux Mines du Nord (i). 
Les treillis sont placés dans les éléments suivants du 
sluice : 

1. Bypass (moitié aval) ; 
2. Élément à fermeture (moitié aval) ; 
3. 2^ élément de queue. 

Les matières déposées dans le 2^ élément de queue 
(appelé récupérateur), sont enlevées tous les jours. 
Elles sont ensuite traitées, à la f in du mois, dans une 
petite laverie, basée sur le même système de récupéra
tion (2), et le concentré obtenu est envoyé directement 

(1) V A N L A N D E W Y C K , A . (R. U. M., Centenaire de l ' A . I . , Lg 
Section Coloniale, p. 353). 

(2) V A N L A N D E W Y C K , ioc. cil. 

Congrès 1947, 
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à la Centrale d'Amalgamation. Toutefois, ces récupéra
teurs possèdent deux inconvénients : 

a. I l est nécessaire de les vider tous les jours ; 
b. Ils fournissent une grande quanti té de matières qui 

doivent ensuite subir un traitement spécial. 

Pour éliminer ces inconvénients, on a récemment 
remplacé les riflfles en dessous des treillis par une couche 
de 1-2 cm de mousses ou de racines de fougère (Thirion). 
Le clean up de ces éléments est fait une seule fois par 
mois et l'on obtient seulement un concentré peu volu
mineux. D'après les résultats des essais effectués, le 
nouveau récupérateur à racines de fougère travaille 
aussi bien que le récupérateur à rififies et i l y a avantage 
à généraliser son emploi. 

De cette façon, en passant des treillis déposés sur les 
riffles aux treillis déposés sur une couche de mousses ou de 
racines de fougère, nous arrivons à un autre système 
de récupération, celui du métal déployé. Ce système est 
connu depuis longtemps. Déjà Levât recommande des 
grilles à losanges déposées directement sur le fond du sluice 
pour le dépôt de l'or fin {^). A la place de ces grilles, on 
peut employer également des plaques métalliques perfo
rées en quinconce, soit simplement un réseau de gros fils de 
fer qui seront déposés sur un tapis en fibres de coco ou 
sur une couverture de laine (-). De même Rose parle de 
l'emploi du métal déployé agissant comme des riffles 
très actifs (^). On utilise aussi des faux fonds constitué 
par une tôle perforée se trouvant à une certaine distance 
d'une natte ( '). En Californie, on se sert également de 
treiUis déposés sur des nattes pour les dtp-box èt dans les 

(1) L E V Â T , I ) . , L'industrie aurifère (p. 17,S). 
(-) L E V Â T {loc. cit.. pp. 237, 2711). 

R O S E , S I H T H . K . et X E W M A X , W . A . C , The Metallur^y of Cold (Lond.m, 

1<«7, p. 124). 
(') R O S E et N E W M A N {loc. cit., p. 1IÎ2). 
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draglines-dragues (i). Remarquons encore que le faux-
fond constitué par un treillis de 6 mm au fond du sluice 
est souvent employé en Uganda {^). 

En ce qui concerne les nattes indigènes, elles ont été 
utilisées principalement aux Mines du Sud. Voici le 
pourcentage de la production récupérée par les nattes : 

Essai % production 
Isasa 1940 1,6 
Kibimbi 0,2 
Mero I 13,9 
Mero I I 15,6 
Kele 0,05 

Nous constatons donc que les nattes ont retenu une 
proportion appréciable de la production seulement lors 
des essais effectués à Mero, dans le cas d'un gravier 
très argileux. I l est probable que le débourbage qui se 
produit pendant le passage du gravier par les boîtes à 
riffles a libéré une certaine quan t i t é d'or qui, ensuite, a 
pu être capté par les nattes. I l semble, cependant, que 
les nattes ne récupèrent pratiquement rien dans le cas 
d'un gravier facile à laver (Kibimbi, Kele). 

8 . D é t a i l s de c o n s t r u c t i o n . 

a. LARGEUR D U SLUICE. 

La largeur du sluice n'intervient pas directement dans la 
récupération de l 'or mais détermine seulement sa capa
cité ; toutefois, comme celle-ci agit sur le rendement du 
sluice {^), on peut, en fin de compte et comme nous le 
verrons dans la suite, lui attribuer une certaine influence 
sur la récupération de l'or. 

(1) A V E R I L L (loc. cit., pp. 27, 42, 310). 

(^) G R I F F I T H , s. V . , Al luvial Prospecting and Mining (London, 19,38, p. 63). 
(3) Voir p. 103. 
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Notons qu'à la M. G. L . on emploie généralement des 
sluices de 40 et de 60 cm de largeur. Leur capacité est 
de l'ordre de 0,5 m^ /heure d'un gravier moyen, par dm 
de largeur. 

b. LONGUEUR D U SLUICE. 

La longueur nécessaire du sluice, déterminant la durée 
du passage du gravier par la table, dépend de tous les 
facteurs qui agissent sur la récupération de l'or. C'est 
ainsi qu'une courbe de dépôt peu favorable demande une 
grande longueur et vice versa. I l s'agit des mêmes 
facteurs que ceux réunis au tableau X X X I V . Leur 
influence apparaît immédiatement et nous ne les discu
terons pas en détail. 

c. TABLE A CLEAN UP RAPIDE. 

A la M. G. L . Nord, tous les chantiers à brouettes sont 
munis de tables à clean up rapide ('). Pour nous rendre 
compte des avantages de ces sluices pour la récupé
ration de l'or, nous avons comparé le fonctionnement 
d'une installation standard M. G. L. Nord avec une 
installation identique dont le bypass était bouché (essai 
NO 13). 

La présence du bypass a favorisé la récupération de 
l'or très fin (— 48 mesh) : en effet, l'installation à by
pass en a recueilli 17 g en plus, soit 11 %, et son élé
ment à fermeture contient une proportion plus impor
tante d'or de cette catégorie : 

Avec bypass : 27,2 % à — 48 mesh 
Sans bypass : 20,2 % à - 48 mesh. 

De même, la courbe du dépôt est sensiblement meil
leure pour toutes les fractions granulométriques, mais 

C) Voi r V A N L A N D K W Y C K , loc. cit. 
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surtout pour l'or très fin. Voici le pourcentage d'or 
déposé dans l 'élément à fermeture : 

Total — 48 mesh 
Avec bypass 87,5 % 83,8 % 
Sans bypass 75,3 57,9 

En résumé, la présence du bypass améliore la courbe 
du dépôt de l'or et favorise la récupération d'or fin (i). 

d. UNDERCURRENT. 

Rappelons que l'on dénomme undercurrent (ou 
laverie) une installation permettant de traiter par slui-
cing séparément les catégories fines du gravier, ce qui, 
comme nous l'avons vu, est favorable à la récupération 
d'or fin. 

Pour cela, ces fractions granulométriques sont enlevées 
des matières passant par le sluice principal, à l'aide 
d'un classeur à courant porteur muni d'un treilhs de 
1/2" ou 1/4" ('-). La longueur de ce classeur doit être 
choisie de telle façon que pratiquement la totalité du 
gravier fin (et de l'or) arrive dans l'undercurrent (»). 
En ce qui concerne la largeur totale de l'undercurrent 
proprement dit, elle doit être suffisante pour que le gra
vier puisse être t rai té à l'aide d'un faible courant d'eau, 
favorable au dépôt d'or fin. I l en résulte que la pente de 
l'undercurrent doit être relativement élevée (8 à 12 % ) , 
ceci pour contrebalancer le freinage par friction du cou
rant d'eau en lame peu profonde. 

Nous renvoyons aux essais No 2, 8, 9 et 12 pour les 

(') Cp. V A N L A N D E W Y C K , loc. cit. 

{=) Les tamis à ouverture plus faible s'usent trop rapidement. 
(̂ ) I l est avantageux de faire précéder le classeur à courant porteur par une 

grande longueur de goutt ières ce qui réalise un véritable classement et permet 
aux particules d'or d'atteindre le fond des gouttières ; cp. F R A N Ç O I S , R . et 
H A K V E N G T , E . {R. U. M., Centenaire de l'.A. I . Lg. , Congrès 1 9 4 7 , p. 4 1 7 ) . 
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résultats obtenus avec des undercurrents. Dans tous ces 
cas, l'undercurrent était précédé d'un élément à ferme
ture pour la récupération d'or relativement gros. Lorsque 
le gisement ne contient pas d'or pépitique, on peut 
employer l'installation suivante : 

1 

4 
2 3a _ 3b __3C_ ^ 

5 

l l l l l l * 

\ y f — 5 - - — g - " 7 

LU 

1 Cr izz ly 100 mm. 
2 Kjec teur ou é l éva t eu r à i ;ra\ ier . 
.'i Classeur à courant porteur, L (i.OO ; / : ̂  0,30 m ; /> ^ 3 ' \ , . 
4 R é c u p é r a t e u r ; L 3,00 m ; / LOII m : /> = 3 "„ ; t rei l l is 2 niesli. 
â É l é m e n t à riffles ; L 9,00 m : l 0,.').') m ; /> =. 9 ; R de 5 cm ; d ir> 

cm. 
li É l é m e n t à riffles, m ê m e s ca r ac t é r i s t i ques , mais L (i,0() m . 
7 Idem, L - 3,00 m. 

L'élément à fermeture est alors constitué par les trois 
premiers mètres de chaque sluice. 

La récupération dans un undercurrent placé en aval 
d'un sluice ordinaire peut atteindre même 10 % de l'or 
récolté, mais ce chiffre est exceptionnel. Généralement, 
elle ne dépasse pas 5 % {^). 

9 . R é g i m e de t r a v a i l . 

I l n 'é tai t pas possible, à l'occasion des essais effectués, 
d'étudier l'influence du régime de travail sur la récupéra
tion de l'or. Pour cela on aurait dû faire une étude systé-

{') T A G G A K T {IOC. cit., p. 11-101) ; . \ V E R I I . I . {loc. cit., p. 117). 
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matique en changeant une seule variable à la fois (voir 
tableau X X X I V ) . 

Le régime hydraulique dans le sluice dépend du débit 
d'eau £t de la pente de la table {^). Pour que le sluice 
puisse travailler normalement, son régime hydraulique 
doit nécessairement se cantonner entre deux limites : 
d'un côté, lorsque le débit d'eau et la pente sont trop 
faibles, aucun rifflage ne peut se faire (l'espace entre 
les riffles se remplit rapidement et le sluice agit alors 
comme une simple gouttière) ; de l'autre côté, lorsque 
le débit et la pente sont trop élevés, toutes les matières 
sont entraînées par le courant d'eau torrentiel et aucun 
dépôt ne peut avoir lieu dans la table. 

Ajoutons encore qu'un manque d'eau provoque des 
pertes supplémentaires à la suite d'un débourbage 
insuffisant. 

Comme nous l'avons déjà dit précédemment, une 
grande difficulté du sluicing consiste à se servir d'un 
régime tel qu'il soit capable de véhiculer les gros 
éléments du gravier, tout en permettant à l'or de se 
déposer dans le sluice. En examinant les chiffres qui 
donnent la vitesse d'un courant d'eau (dans une gout
tière sans riffles) nécessaire pour l 'entraînement des 
éléments de plus en plus lourds {^), on réalise bien l ' in
térêt d'un classement qui élimine les éléments dépassant 
un certain diamètre, ce qui permet de travailler avec 
une vitesse d'eau plus faible, par conséquent plus fa
vorable au dépôt de l'or. 

D'un autre côté, pour que le sluice puisse capter l'or, 
l'importance d'obtenir un l i t meuble est primordiale. 
Celui-ci permet aux matières lourdes de parvenir au 
fond du sluice, tandis que les matières légères sont pro-

(1) L'influence de la pente sur la récupération de l'or est d iscutée en détail 
p. ex. dans R O S E et N E W M A N (loc. cit.,-p. 111) et dans T A G G A R T {loc. cit., p. 11-9,5). 

C) Voir, p. ex., P E E L E , Mining Engineer's Handbook. 
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gressivement remplacées par des matières lourdes pour 
être finalement entraînées par le courant d'eau (i). 

Examinons la dilution c.-à-d. le rapport entre le poids 
d'eau et le poids de gravier passant par le sluice. En vou
lant traiter le plus grand cube possible, on augmente 
généralement le débit d'eau ce qui provoque une vites
se plus élevée du courant d'eau et donne lieu à des 
pertes plus importantes. De même, l'alimentation en 
eau n'est généralement pas changée, lorsque l'alimen
tation en gravier est interrompue et ceci peut produire des 
pertes en or fin. 

En général, pour que le sluice travaille le mieux pos
sible, i l faut veiller à une alimentation très régulière {^). 
En pratique, cette condition n'est pas souvent réalisée 
et l'aHmentation se fait par à-coups (brouettes, wagon
nets). Ces variations brusques dans l'alimentation chan
gent la dilution dans des proportions très élevées et 
nuisent au bon fonctionnement du sluice. I l serait avan
tageux d'employer soit une trémie d'alimentation, 
soit une courroie transporteuse. Remarquons que le bac 
débourbeur placé en tête du sluice régularise un peu 
l'alimentation. De même, lorsque la largeur du front 
de taille permet l'installation de plusieurs gouttières 
(chantiers à chargement direct) on obtient une ahmenta-
tion du sluice relativement régulière. 

Passons ensuite au rapport de concentration. Le 
grand défaut du sluicing consiste dans le fai t qu'il réalise 
en une seule fois un rapport de concentration très élevée 
(1.000 : 1 à 5.000 : 1) ce qui, nécessairement, doit donner 
lieu à des pertes, même s'il s'agissait d'un appareil autre
ment plus perfectionné qu'un sluice ordinaire. I l en 

C) A ce propos, notons que tous les arrêts prolongés du fonctionnement du 
sluice sont préjudiciables à la récupération de l'or. E n effet, les matières déposées 
entre les riffles se durcissent et la formation d'un nouveau lit meuble est rendue 
difficile. C'est ainsi que les pertes doivent être plus é l evées tous les matins, à 
la reprise du travail. 

(-) Cp. LAMBIN- E . U. M., O-atenaire de l 'A . I . L - , ' . , Congrès 1947, ]>. 4 1 7 ) . 
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résu l te que la fréquence des clean up doit avoir une grande 
importance sur la récupération de l'or. Ce principe a é té 
a p p l i q u é de deux f a ç o n s aux Mines du Nord : 

a. L ' o r déposé dans les bypass, r e p r é s e n t a n t la majeure 
partie de la product ion, est r é c o l t é après des pér iodes 
plus r a p p r o c h é e s que l 'or se t rouvan t dans les autres 
é l é m e n t s du sluice. Cette mesure n'est pas seulement 
favorable à la r é c u p é r a t i o n de l 'or , mais elle constitue 
en m ê m e temps une mesure de sécur i té . 

b. Les r é c u p é r a t e u r s sont v i d é s tous les jours ('). 

10. Influence du temps sur la récupération de l'or. 

Pour tenir compte de l ' influence du rapport de con
centrat ion ou de la f réquence des clean up sur la récupé
rat ion de l 'or dans u n sluice, on peut é m e t t r e l ' h y p o t h è s e 
suivante : Dans un appareil donné et dans des conditions 
déterminées, chaque grain a une vitesse moyenne de 
cheminement donnée (^). 

Cette vitesse de cheminement d é p e n d du d i a m è t r e du 
grain, de sa dens i t é et de sa fo rme (rapport d i a m è t r e au 
poids). 

Deux grains a n i m é s de vitesses de cheminement 
moyennes identiques seront a p p e l é s équivalents. 

L'appare i l jouera le rôle de concentrateur pour les 
grains é q u i v a l e n t s les plus lents. Lors du clean up on 
trouve l 'o r diff ici lement r écupé rab l e (or fin, or t r è s plat) 
dans les derniers é l é m e n t s du sluice, ce qui montre que 
ces ca tégor ies d 'or ont , en effet , avancé dans le sluice 
avec une vitesse de cheminement supér ieure à celle de 
l'or q u i a été réco l t é en tête du sluice. 

Si l ' on désire r é c u p é r e r des grains d'or à vitesse de 
cheminement élevée, i l faut effectuer le clean up après un 

(>) V o i r p . 9(). 
(2) Cette h y p o t h è s e a é t é expr imée par M . Demclenne. 
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temps suffisamment court pour ne pas permettre à ces 
particules de passer dans les tai l ings (influence de la f ré 
quence des clean up, surtout des derniers é léments) . 

Supposons que le sluice soit a l imen té r égu l i è remen t 
par un gravier contenant toutes les ca tégor ies de grains 
équ iva l en t s . A p r è s un temps d é t e r m i n é qui d é p e n d de la 
vitesse de cheminement des grains et de la longueur du 
sluice, un équilibre s'établit, pour certaines catégories de 
grains équivalents, entre la quantité apportée par l'alimen
tation, la quantité se trouvant dans la table et la quantité 
perdue dans les tailings. A pa r t i r de ce moment, le sluice 
se comporte comme s ' i l -étai t saturé pour ces catégories 
et i l faut p rocéde r à un clean up, si l 'on veut évi ter des 
pertes d'or. 

La teneur des tailings pour 'une catégorie donnée de 
grains équivalents restera nulle potir autant que ces grains 
n'aient pas atteint le cul de table. Ensuite, elle deviendra 
brusquement égale à la teneur d'alimentation. 

L a notion rendement du sluice pour une certaine ca té 
gorie de grains é q u i v a l e n t s devient alors plus é las t ique. 
E n effet, suivant le moment d u clean up, ce rendement 
peut ê t re de 100 % (les grains n 'ont pas encore atteint le 
cul de table) ou plus faible. On ne peut donc pas parler 
d 'un rendement de r é c u p é r a t i o n pour une catégorie 
de grains é q u i v a l e n t s dans u n sluice d o n n é t ravai l lant 
dans certaines conditions d é t e r m i n é e s : Ce rendement 
dépend du temps pendant lequel le sluice a fonctionné. 

Le rendement global d'un sluice résul te des rendements 
pour chacpie ca tégor i e de grains au moment du clean up ; 
suivant la p r é d o m i n a n c e de telle ou telle ca tégor ie , ce 
rendement to ta l est plus ou moins élevé. 

Les vitesses de cheminement peuvent aller de zéro, 
pour des pép i t es , jusqu'au m a x i m u m de la vitesse de 
l'eau dans le sluice, dans le cas de particules t r è s petites 
q u i sont simplement en t r a înées par le courant d'eau. 

Pour les particules qui j u s q u ' à un moment d o n n é 
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n 'ar r ivent pas au bout d u sluice, le rendement est de 
100 % . D'une façon analogue, pour les grains qu i 
avancent avec la vitesse du courant, le rendement du 
sluice est n u l . E n f i n , pour les ca t égo r i e s i n t e rméd ia i r e s 
pour lesquelles le sluice devient saturé avant le clean 
up, le rendement d é p e n d r a de la p é r i o d e comprise entre 
le moment de saturation et le clean up . 

I l en r é s u l t e que, pour l'ensemble des catégories , la 
teneur des tai l ings pré levés au bout d u sluice augmentera 
jusqu'au moment du clean up, chaque nouvelle augmen
t a t i on correspondant à la saturation d u sluice pour une 
nouvelle ca t égo r i e de grains. 

Cons idérons le comportement du sluice s é p a r é m e n t 
pour les t rois cas suivants : 

A . L A S A T U R A T I O N D U SLUICE N ' E S T PAS A T T E I N T E . 

Désignons pas C' le cube de gravier qui passe par le 
sluice dans l ' u n i t é de temps (capac i té du sluice) et par 
T, la teneur en or de la ca tégor ie cons idérée i. 

L'a l imenta t ion apporte alors la q u a n t i t é d'or suivante 
pendant le temps / : 

( A U A ) , = T ,C7 (1) 

Comme la saturation n'est pas at teinte, la q u a n t i t é 
d 'or r écupé rée est égale à celle dans l 'a l imentat ion : 

(Au,,), = T.C't (2) 

Le rendement du sluice et la teneur des tailings sont 
alors : 

R i (3) 

(T,) , = 0 (4) 
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B . L A S A T U R A T I O N D U SLUICE EST A T T E I N T E . 

Considérons le cas d'une catégorie de grains é q u i v a 
lents k pour lesquels le sluice devient saturé. La q u a n t i t é 
d'or suivante est contenue dans l 'a l imentat ion : 

( A U A ) . = T,C'^ (5) 

D'un autre côté, soient L la longueur du sluice et 
v^. la vitesse de cheminement qui ca rac t é r i s e cette c a t é 
gorie, pour un rég ime hydraulique bien défini . Les 
pertes commenceront à pa r t i r du temps donné par : 

h- = - {k- < t) (6) 
' 'A 

La q u a n t i t é d'or r écupé rée par le sluice résul te alors de : 

(Au, ) , = T,C7, (7) 

Les pertes en or s'obtiennent comme suit : 

( A u , ) . = ( A U A ) ; , : - (Au,.). = T,C'(^ - t,) 

Posons : t = 4 t' 

et on obt ient : 

( A u , ) , = T,Ct' (8) 

Les pertes en or sont proportionnelles au temps écoulé 
à partir du moment de saturation. 

Calculons le rendement de r écupé ra t i on du sluice : 

A u A T,Ct 

^<i. = Y (9) 

A partir du moment de saturation le rendement du 
sluice est inversement proportionnel au temps. 

Enf in , en ce qui concerne la var ia t ion de la teneur 
des tailings en fonction du temps, nous obtenons : 
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(T.). = ^c^-=T4=T.( i^^) m 
La teneur des ta i l ings est égale à la teneur d 'al imentat ion 

mul t i p l i ée par le rapport entre le temps passé à part i r 
du moment de saturat ion et le temps tota l du fonct ion
nement du sluice. I l en résul te que la teneur des tailings 
augmente avec le temps à partir du moment de saturation. 
Rappelons qu ' i l s 'agit de la teneur de l'ensemble des 
tailings déposés et non de la teneur des tailings prélevés 
au cul de table (qu i est supposée ê t r e constante, d ' ap r è s 
notre h y p o t h è s e ) . 

C. L A S A T U R A T I O N D U S L U I C E EST A T T E I N T E I M M É 

D I A T E M E N T . 

I l s'agit de grains équ iva len t s de la ca tégor ie m qui 
avancent dans le sluice à la vitesse du courant d'eau. 

L 'a l imenta t ion fou rn i t la q u a n t i t é d'or suivante : 
( A U A ) , „ = T „ C 7 (11) 

Comme la q u a n t i t é d'or se t rouvant dans le sluice 
est négl igeable : 

(Au.)„ = 0 (12) 

(Au,)„, = T ,„C7 (13) 

De m ê m e , on obt ient i m m é d i a t e m e n t : 

R = 0 (14) 

(T,)„, = T„, (15) 

E n pratique, le gravier a u r i f è r e contient à la fois 
toutes les ca tégor ies de grains équ iva l en t s . Nous obte
nons alors les expressions suivantes : 

A U A = ^ T , C 7 + ET,,C't +ET,nCt 

= OtS[l, + T , + T , „ ; (16) 
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A u , = i:T,C'^ + I^TkC't, 

= C'{2JT,t -^-UTA) (17) 

A u , = CiZT,f -^UTJ) (18) 

/2'(T, 4 - T , +T,„) ^'^^ 

T, = rrjj ^I:T,„ (20) 

Ces équations montrent l'influence du temps, c.-à.-d. de 
la fréquence des clean up sur la récupération de l'or par le 
sluice. 

Apphquons ces équa t ions à un cas spécial : le compor
tement du sluice en présence d'une m ê m e q u a n t i t é d'or, 
mais mélangée à un cube de gravier plus faible. 

Soit : C. = ( / ) > !) 

T . = pT 

Nous supposons que le r é g i m e dans le sluice ainsi que 
sa capac i t é ne changent pas. Le traitement de ce cube 
plus faible nécess i te ra alors u n temps plus court : 

P 

E n r e m p l a ç a n t les valeurs pour T ,̂ et pour t^, dans (19) 
nous obtenons (/,, est constant pour chaque ca tégor ie 
de grains équ iva len t s ) : 

pEpl, ^ + pzpT.t, 

= tE{pT, + pT, + pT„,) 

_ ET,t + pUTj, 
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L a comparaison de {\9a) avec (19) montre que le 
rendement du sluice est plus élevé dans le cas p ré sen t . 

Calculons aussi la teneur des tailings à l'aide de (20) : 

{T,)^^^ipT,/^^-^-^- + upT,„ 

( T . ) . = /'(^T,,. ^ + ^T™) (2()a) 

Ceci montre que l 'augmentation de la teneur des t a i 
l ings n'est pas proportionnelle à p, comme c'est le cas 
avec la teneur ini t iale ; elle est plus faible. 

Nous avions v u p r é c é d e m m e n t (̂ ) que le rendement d u 
classeur est s u p é r i e u r au rendement du sluice et q u ' i l 
semble avantageux d'augmenter le refus du sluice en 
employant des treil l is à mailles plus ser rées . Cette éli
mina t ion d'une f rac t ion g r a n u l o m é t r i q u e s u p p l é m e n t a i r e , 
a\'ec des pertes en or négl igeables ( tout au moins dans 
le cas de graviers non argileux), correspond au cas 
que nous venons de t ra i ter ci-dessus. Nous arrivons 
donc à la conclusion qu'en augmentant le refus du clas
seur et en diminuant ainsi le cube à traiter par le sluice, 
on augmente le rendement de récupération de celui-ci. 

C O N C L U S I O N S 

Nous avons e s sayé de mont rer que le sluicing est con
s idé ré , à tort , comme un p r o c é d é t rès simple, demandant 
une surveillance f o r t restreinte. A u contraire, la r écupé ra 
t i o n de l'or par ce procédé constitue souvent un p r o b l è m e 
complexe et i l f au t bien comprendre l ' influence des 
divers facteurs q u i d é t e r m i n e n t les pertes si l 'on dés i re 
r écupé re r le m a x i m u m d'or. 

L'analyse dé ta i l l ée de ces facteurs montre que c'est la 

• ' j \ ' o i r p. 87. 
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présence d'argile qui influence le plus la récupération 
de l'or. C'est pourquoi un bon débourbage constitue l'opé
ration la plus importante pour préparer le gravier au slui-
cing proprement dit. Malheureusement, pour diverses rai
sons, un d é b o u r b a g e suffisant est souvent diff ici lement 
r éahsab le en pratique. N é a n m o i n s , l 'exploi tant ne doi t ja
mais perdre de vue que c'est l'efficacité de ce débourbage 
qui détermine la valeur des pertes, dans le cas de gra\'iers 
argileux. I l faut donc essayer de le perfectionner le plus 
possible en se servant des moyens dont on dispose dans 
chaque cas particulier. La granulométrie de l'or agit sur 
les pertes au cul de table seulement dans le cas de graviers 
non argileux, à moins qu'un débourbage efficace n'ait 
libéré les particules d'or fin. Pour retenir cet or, i l faut 
employer des sluices spéc iaux comme les r é c u p é r a t e u r s 
ou les undercurrents. Dans certains chantiers, nous 
avons réuss i à relever la product ion de 6 à 8 % 
grâce à l 'emploi de ces r é c u p é r a t e u r s . De m ê m e , l ' ins tal
lation d'undercurrents permet é g a l e m e n t d 'obtenir une 
augmentation de la product ion atteignant j u s q u ' à 5 % 
environ. 

En généra l , // y a avantage à employer, dans le même 
sluice, une succession de différents systèmes de récupération 
convenant chacun à une catégorie d'or déterminée. De plus, 
en choisissant la nature de ces s y s t è m e s , i l ne f au t pas 
oublier (\\\'elle doit être appropriée aux caractéristiques de 
l'or et du gravier. C'est ainsi que, par exemple, on ne 
retirerait aucun p ro f i t de treillis déposés sur les riffles 
en p ré sence de particules d'or t r è s plates. I l est é v i d e n t 
que loin d ' ê t r e r écupérées par ce s y s t è m e , ces paillettes 
seraient simplement en t r a înées vers les tai l ings fins. 
De m ê m e , nous ne croyons pas que les treihis déposés sur 
les riffles conviennent à un gravier t r è s argileux. Dans ce 
cas, le d é b o u r b a g e s u p p l é m e n t a i r e p rodui t par les remous 
dus aux riffles p r é s e n t e probablement une importance 
plus grande. Tout au plus, on installera un é l é m e n t t r è s 
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court avec treil l is à la fin du sluice, mais l 'emploi de 
treil l is d é p o s é s sur les rifï les dans l ' é l é m e n t à fermeture 
est p l u t ô t à déconsei l ler . 

Ceci nous a m è n e à parler des dé ta i l s de construction du 
sluice qu i influencent la r é c u p é r a t i o n de l'or, dans cer
taines limites. Toutefois, comme le d i t t rès justement 
Taggart ( i ) , i l ne fau t pas perdre de vue que si les ca
r a c t é r i s t i q u e s du sluice doivent d 'abord ê t re e x a m i n é e s 
du point de vue de la r é c u p é r a t i o n , c'est le p r o b l è m e 
du transport du gravier qu i emporte la décision finale. 
A la M . G. L . , une at tent ion spéciale a toujours é té accor
dée au perfectionnement des sluices ordinaires ce q u i a 
eu comme r é s u l t a t l ' instal lat ion soit d'undercurrents 
q u i conviennent aux conditions locales de la M . G. L . 
Sud, soit de tables à clean up rapide (Denebourg) dont 
l 'emploi a é t é général isé pour tous les chantiers à brouet
tes de la M . G. L . Nord . 

Les undercurrents fonctionnent géné ra l emen t dans 
les chantiers à chargement direct et sont précédés d 'un 
é l éva teu r ou d 'un é j e c t e u r à gravier. Puisque m ê m e des 
galets de 10 cm de d i a m è t r e peuvent passer par le sluice 
principal , sans nuire, d'ailleurs, à la r écupé ra t i on de l 'or 
fin dans l 'undercurrent, ces chantiers permettent un 
rendement élevé de la m a i n - d ' œ u v r e , l ' é l iminat ion de 
ces galets n ' é t a n t pas nécessai re . De plus, comme le gra
vier subit un bon d é b o u r b a g e pendant le t ransport 
dans les g o u t t i è r e s et, spéc ia l emen t , pendant son pas
sage dans l ' é l éva t eu r ou l ' é jec teur , ces installations con
viennent bien aux graviers difficiles (argileux, or fin). 

Cependant, i l faut se garder de perdre des q u a n t i t é s 
d'or assez importantes, comme nous avons eu l'occasion 
de le constater quelquefois, dans les refus des classeurs 
à courant porteur, en nég l igean t le s y s t è m e de r é c u p é r a 
t ion p l acé en aval de ces classeurs. Mais les condi-

( ' ) T A G G A R T , A . F., E l é m e n t s of Oro Dressing (New Y o r k , 1951, p. 2H)). 
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tions locales ne permettent pas toujours de se 
servir d 'un undercurrent précédé d 'un é léva teur ou 
d'un é j ec t eu r , ce qui demande à la fois de l'eau en abon
dance et sous une certaine pression. Lorsqu'on ne dispose 
pas d'eau à une hauteur suffisante, on ne peut plus se 
servir d 'un é l éva teu r ou d 'un é jec teur à gravier et l 'under-
current est alors a l i m e n t é soit directement par les gout
t ières (chantier à chargement direct) , soit en amenant 
le minerai à l'aide de brouettes (chantier à brouettes). 
Dans ce cas, le d é b o u r b a g e sera é v i d e m m e n t moins bon 
et les pertes d'or seront néces sa i r emen t plus é levées . 

E n f i n , lorsqu'on dispose d'eau en q u a n t i t é insufh-
sante pour faire fonctionner un undercurrent, on est 
obligé de se servir de sluices plus ou moins pe r fec t ionnés . 
En p résence d'or p é p i t i q u e ou lorsque le gravier con
tient une proport ion notable de minerais lourds (p. ex. 
cassi tér i te) mélangés à l 'or, l 'emploi d'une table à bypass 
est à déconsei l ler (^). Par contre, cette dernière convient 
dans tous les autres cas où les installations resteront 
en place pendant plusieurs semaines (^). 

Signalons encore qu'en 1947, le rappor t de concentra
t ion calculé pour l'ensemble des Mines du N o r d é t a i t 
voisin de 1.700 : 1. Puisque ce rapport de concentration 
élevé est réal isé en une seule o p é r a t i o n et compte tenu 
de la s impl ic i té d'un sluice, nous pouvons en conclure 
que le rendement du sluice est, en réalité, relativement 
bon, surtout lorsque l 'on compare sa valeur aux rende
ments d'appareils autrement plus pe r fec t ionnés qu i 
opèren t à un rapport de concentration beaucoup plus 
faible. 

C ) De m ê m e , lorsque l 'on t ra i te le j^ravier avec l 'overbiinlen qu i cont ient 
souvent beaucoup de racines, le t re i l l i s à l ' i n t é r i eu r de la table à bypass se 
bouche rapidement et, dans ce cas, i l est p r é fé rab l e de se servir d'un sluice ord i 
naire. 

C) Lorsqu ' i l s'a,t;it d'un chantier qu i doit ê t re d é p l a c é f r é q u e m m e n t , un sluice 
simple et plus facile à transporter conviendra mieux . 
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Quant aux pertes élevées c o n s t a t é e s en p ré sence de 
beaucoup d'argile, i l n ' y a aucun doute qu 'un j i g mon
trerai t aussi un rendement m é d i o c r e , dans les m ê m e s 
conditions. Toutefois, insistons sur le fai t que le sluice ne 
convient pas bien à la récupération de l'or très fin, inférieur 
à — 50 m,esh et q u ' i l faut s'adresser à d'autres appareils 
en p r é s e n c e d'une proport ion impor tan te de cette ca té
gorie g r a n u l o m é t r i q u e . Mais, heureusement, la plupart 
des gisements alluvionnaires ne possèden t qu 'un faible 
pourcentage d'or de cette c r ib lomét r i e , ce qui explique les 
rendements souvent t r è s élevés d é t e r m i n é s en pratique. 

Pour terminer nous exprimons notre reconnaissance 
aux i ngén i eu r s q u i nous ont a i d é à effectuer les essais 
et avec lesquels nous avons souvent d iscuté les p rob lèmes 
se rappor tan t à l a r écupé ra t i on de l 'or par sluicing. 
Nous tenons aussi à remercier la Compagnie Minière 
des Grands Lacs Af r i ca ins qui a b ien voulu nous autor i 
ser à publ ie r le p r é s e n t article. 
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