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I . S . E (Un ivers ité d
'

Alge

Il s
'

agit dans cette note introduc tive de chercher une explicatio

au sys tème de dis tribution en Algérie . En effet
,
l

'

étude de

lignes d
'

évolution subies par la s truc ture du commerce en Afriqu

Nord nous permet de mieux l
'

analyser et le situer dans la phase actuell

,Ilserait intéressant de nous interroger sur le développement et

particulièrementش@:
,
l
'

état de produc tion au cours de cette période du pâs

quelles mesures les différentes étapes , traversées par le pays , ont
- elle

le commerce ? Exis tent - ils de s fac teurs qui ont permis son évolutio

es t son rôle et son importance par rapport aux autre s secteurs ? Le?

?commerce a- t - il permis de transmettre les biens au niveau de la populatio

أشأح

Nous allons es sayer de donner quelques éléments de répon ses e

divisant la note introductive en deux grandes phase

La première commence de Mas sini ssa , en passant par la conquê te

et la domination turque ,
et dont le développement économique e

du pays e st basé non pas sur les riche sse s locales mais sur l

La seconde ,
mieux connue , concerne la colonisation française qui a

*

façonnéء34؟ول؟ح les s tructures commerciales en Algérie , non seulemen

des prix ,
mais de service
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allons essayer, donc
, de connaître les différentes formes d

e t leurs variations dans le temp s e t l
'

e space de toute l
'

Afrique d

ce qui nous montrera les facteurs d
'

évolu tion e t de blocag

- DE MASSINISSA A LA PERIODE OTTOMAN

s
'

agit de poser quelques éléments qui nous parais sent fondamentau

la compréhension de la nais sance
, puis du développement d

en Algérie . D
'

une manière générale , l
'

his toire du commerce se

confond avec celle des civilisations . En effet
,
dès l

'

époque gréco
- romain

avant Marco Polo
,
les hardis marchands , commerçants avisés e

avaient pénétré dans l
'

Empire Céles te pour faire le commerce de l

Plus près de nous et d
'

une façon particulière en relation avec notr

de recherche
,
les Romains , les Arabes , les Turcs chacun à sa façon

soit d
'

imposer , soit de promouvoir un type particulier d

du commerc

I1 - Massin issa et le début des échange

premiers signe s connus de commerce remontent à une époqu

fautخ3liح؟ rappeler que les diff!،.)2حأ 0

,groupessociaux de la région , comme le s sociétés prim itives de l
'

époqu

isolées les unes par rapport aux autres ; les rapports commerc iau

s
'

échangeaient entre eux é taient basés sur la force : c
'

étaient de

violents ; ces rapports sont devenu s pacifiques pour être organisé

la suit

En effet , les commerçants se souviendront qu
'

i ls ont été d
'

abord de

(2) . Le commerce était synonyme de rapport de force , de guerre , d

La plupart des guerres entre les tribus avaient pour origine la pris

force du bu tin . C
'

est pourquoi le commerce sera marqué à jamais de c

de méfiance , parce qu
'

il avait été motivé par de nombreux abus d

sorte

-2 1 4-
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en ce sens que*"
لمهء+"لاح@"@؟ط،@ح@@ث

,chaquegroupe social ne maîtrise par la total i té de la richess

Les échanges entre les tribus
,
ont permis de rapprocher les différen t

qui ont donné les premiers s ignes d
'

une organ isation basée su

échange pacifique en dehors des période s de guerr

durant cette époque en Afrique du Nord
,
et particulièrement en@س

e , au 3ème s iècle avant J . C . que Mas sini ssa
"

. . . entreprit une actio

fixer les tribu ts nomades en les ini tiant aux pratiques agricoles ; de ce

.(3).1le pays a connu le développement de nombreux centres urbain

ce tte période de paix , de nombreux échanges commerciaux euren

entre les centres urbains et les pay s an s . Mais la mort prématurée d

Massinissal'أول
'

a empêché de parachever la con s ti tu tion de l

a colonisa t ion romaine-2صأ.(

De nombreuses invas ions eurent lieu
,
empêchant le développement de

entre la population de ce tte région ,
et notamment l

'

invas io

De nombreux chefs
,
tels que

"

Tacfarinas au ler siècle s
'

opposen

1

0"auxtentatives de romanisatio

,Mais,la chute de l
'

Etat réduis it considérab lement les échanges . Don

une des premières leçons qu
'

il faut retenir de cette période ,
c

'

est que l

était synonyme de nombreux abus e t une certaine méfiance qu

à jamais le commerce et tout ce qui le concerne directemen

La colonisation romaine de l
'

Afrique du Nord se concrétisera par - l

d
'

une série de postes fortifiés ,
non seu lement le long de la côt

au ssi à l
'

intérieur du pays (Timgad,(...

de Batna , des postes jusqu
'

au Sud près de B iskra) . La cons ti tution d

différents postes a permis d
'

ouvrir de nouve lle s routes qui reliant le Su

vue de transporter de l
'

o

,Eneffet , pendant des s iècles et jusqu
'

à la découverte de l
'

Amériqu

Afrique de l
'

Ouest en pas sant par l
'

Afrique du Nord
,
sera le principa

2 1 5-
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du métal jaune de l
'

empire romain . A partir de cette période ,
l
'

o

développa grâce à la frappe de la monnaie et
, surtout , pour le besoin d

les riche s citoyens romains
,
avides d

'

objets de luxe . Le commerc

l
'

or a permis ainsi aux autochtones de fonder de s villes dans le

zones de passage de l
'

Afrique du Nord . Ces villes n
'

auraient p

ni prospérer si elles n
'

avaient trouvé dan s le grand commerc

les ressources qui leurs manquaien

les réquisitions de plus en plus importantes prélevées par le

d
'

occupation romains écrasaient les populations locales , ce qui eu

@اح

La population qui restait en p lace étant , en réalité pe

dépourvue de moyen s et trop pauvre pour achete

Par suite ,
la décadence de l

'

empire romain permis aux nomades d

du terrain aux paysan

1. 3 - La venue de l
'
Is lam

;La venue de l
'

Islam entraîna une transformation complète de la région

,c'est ain si que :
"

l
'

extension de l
'

Islam modela ses structures sociale

et culturelles dans le creuset de la civili satio

islamiqu

La création de nombreuses villes permit la multiplication des échange

par voie de conséquence le développement du commerce . La recherch

nouveaux débouchés amenait , les caravaniers autochtones , avec l

des commerçants , à aller toujours plu s loin
,
non seulemen

traverser la Méditerranée mais également à aller vers le Sud du Sahar

entretenir un commerce flori s san

On peut dire que le marché consti tuait dans les villes , pendant cett

de paix ,
un lieu d

'

échanges , guidé par le souci de sécurité ; puisqu

plupart des échanges portent sur des vivre

-2 16-
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marché est , tout d
'

abord , un lieu d
'

échanges entre les différent

sociaux habitant la cité , ensu ite entre les régions et enfin pou

étendre entre les continent

s ôn tذ

été construi tes et analysées , notamment par Ibn - Khaldoun (5 ) , ont été

fondées non pas sur le surplus prélevé sur les paysans , qui é taient pauvre

sur le bénéfice du grand commerc

Le commerce a joué un rôle important , il a cons titué un élément moteu

le développement économique régional . S . Amin (6) souligne que le

brillantes de la civilisation arabe en Orient et au Maghreb ne son

caractérisées par de grandes réalisations agricoles , mais par l

du commerce ; il ajoute , plus loin , qu
'

il y a une domination de

nomades au détriment de la pays annerie qui n
'

a jamais beaucou

ic

Par exemple , une des périodes les plus brillantes est celle des

ALMOHADES ; le commerce était très actif :
"

Bougie , Constantine , Oran

,Tlemcen,Ceuta en 1236 échangèrent des marchandises avec Pi se , Gêne

Marseille . (7 ) Charles Julien ajoute qu
'

à l
'

époque de

:
"

. . . Les musulmans avaient é té les premiers à organiser le

de leur commerce , selon les nécessité du trafic international , avaien

"perfectionnéleurs méthodes dont les chrétiens s
'

inspiraien

1. 4 - La période Ottoman

contre
,
la période Ottomane est caractérisée par des pénuries et la

spéculation, où beaucoup de paysans mouraient de faim . Certe

organisation du commerce extérieur se réduisait aux échanges des produit

dans les marchés hebdomadaires ou par le canal des colporteurs qu

du porte à porte ,
allant de village en village ; le troc reste le moyen l

utilisé entre les paysans et les citadins ; c
'

est- à - dire que le grain ,
l

la farine s
'

échangeaient contre les outils matériel s et autres objet

des villes , par exemple :
"

Dans la région de Mascara , on y tient u

marché tous les jeudis où les paysans et citadins viennent vendre leu

-
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leur orge , des raisins secs , du miel et de la cire , de l
'

huile et tant d

semblables . Les marchants y amènent de Tlemcen et d
'

ailleurs de

des toiles , des chevaux et plus ieurs autres marchandises et toute l

Les transaction s commerciales s
'

effectuaient)
ا

.sousforme de troc
,
mais également en espèce

Ainsi les autorités d
'

occupation turques contrôlaient le commerce , e

le monopole en matière d
'

import et d
'

export . Comme toute l

( , qui était chargé d

exportation , le consommateur local ne peu t s
'

en approvisionner que grâce

spéculation et au marché noir
,
souvent avec l

'

aide et la complicité de

locales , et notamment du Caid de la localité qui percevait e

1)(échangede sa discrétion un petit bakchich (pot de vi

Cette période de spéculation et de famine était amplifiée par l

empêchant le développement du commerce . En effet :
"

L
'

Etat d

la piraterie ,
la faiblesse du trafic intérieur empêchent l

(12)
ا

"développementdes échange

Au 1 8ème siècle ,
A lger perdit sa prospérité intérieure ,

les épidémie

de peste et
,
surtout

,
de famine , provoquées périodiquement pa

sécheresse et également par la spéculation précipitèrent la décadenc

Alger et le commerce souffrait de l
'

appauvri s sement d
'

Alger . La faibless

échanges amplifia les pénuries et la spéculation à outrance ; les autorité

occupation réagissaient par l
'

intermédiaire du D iwan pour pré leve

d
'

impôt

Il réagit en fermant les voies de communication des principaux centre

Donc ,
il essaie de surveiller les régions sou s son autorité , au

paiement de l
'

impôt en contrôlant toute entrée ou sortie de marchandise

faible catégorie de population ayant un revenu élevé paie ce

et peut se procurer ce dont elle a besoin en payant un pri

aux autorités d
'

occupation les produits demandé

,Maisla grande majorité de la population , ayant des re ssources limité

pour revenir à de meilleure s dispositions à l
'

égard du Beylik ; le

du fi sc en profitent pour récupérer les impôts en totalité ou en parti

-



Les princ ipales étapes de l
'

évolution du commerce en Algéri

à Alger et dans les principaux cen tres@أ،@أس

vivent en marge du reste du pays e t se con tentent de le parcouri

ramasser les récoltes et y lever les impôts , là où ils peuven

En conclusion de la première partie de cette note introductive
, on peu

que les premiers jalons du commerce furent posés . En effet , ce tt

et particulièrement cel le de l
'

avènement de l
'

I s lam , es t carac térisé

la sédentarisation de la population e t la création e t le déve loppement de

qui sont organisées de la manière su ivante : avec , au centre l

le marché ; et , tou t autour , graviten t le s lieux d
'

habitation où le

de ravitaillement deviennent de plus en plus important

Donc , on peu t dire que ce sont de s rapports d
'

échanges organisés qu

à régir la communauté existante de l
'

époque . En ce sens qu

ruraux continuent à nourrir les urbains . En contre partie ,
les prem ier

des produits , des outil s , ce qui a permis le développement .d

artisanat dans les villes . Les rôles se spéc ialisent et les échanges s

le commerce permanent e t sédentaire devient indispensable e

boutique fait son apparitio

Un autre phénomène d
'

échange qui es t également lié à l
'

avènement d

Islam , c
'

es t le pélerinage à laMecque . Chaque année , cet évènement donn

à des courants de négoces organi sés , qui deviennent une vas t

d
'

échanges de produits de toutes sorte s . Ain s i , de nombreu

d
'

échanges s
'

établi s saien t d
'

une manière permanente sur de

qui proviennent du Maghreb ,
de l

'

Orient ou d
'

autres région

Donc
,
de cette confrontation générale d

'

échanges résultent de

d
'

idées , d
'

expérience s , qui sont les éléments moteurs d

et ont permis le développement rapide du commerc

II - LE COMMERCE PENDANT LA COLONISATIO

3rب@هءIl s
'

agit d
'

axer cette note his torique vers le s points suivants

le commerce extérieur ain s i que le commerce de détail . Avan

aborder ces différents points , il serait intére ssant , non seulement d

brièvement la situation socio - économique , en Algérie à la veille d

colonisatio

-2 19-
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H . 1 - Esqu isse de la situa t ion socio - économique e

urbain

certain nombre d
'

auteurs ( 1 3 ) s
'

accordent à évaluer la populatio

à 5 ou 6% de la population totale . La population urbaine n

guère 100 à 1 20 milles hab itants
,
l

'

industrie proprement dit

existait pratiquement pas : e lle se rédui sait à quelques chantiers navals e

seul l
'

arti sanat connai ssait une certaine ac tivité , principalemen

les grandes ville

La productio

culture principale était celle des céréales , surtout celle du blé et d

orge . L
'

Algérie exportait du blé . On cul tivait aus si le riz ,
les pommes d

et aus si l
'

olive pour la fabrication de l
'

huile ( 14) . L
'

élevage étai

extensif
,
mais la richesse princ ipale provenait de l

'

élevage ovi

(millionsde tête

Ln .c relations commerciales dans les cités

3،gl@ولسLa vie citadine é tait florissante dans certaines villes comm

Bougie , et

Les relations commerciales que ces villes entretenaient dépassaient l

local pour s
'

étendre à la province , grâce au transport caravanier . Ce

constituaient des centres très actifs ; le blé et Porge représentaien

e ssentiel des échanges , quoique l
'

huile et le bétail y avaient une par

Les tribus sahariennes apportaient , par exemple , à Cons tantine de

po)+@؟ثنrdattes
,
des couvertures en laine , des burnous fins et des voile

échanger contre du blé ou de l
'

org

Les marchands de la vil le revendaient à Tunis ou à Alger les produit

pour acheter des étoffes , des tapis ou du café prevenan

du Moyen
- Orient . La cons titution d

'

un véritable march

220-
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était , cependant , con s tammen t perturbée par les nombreuse

outre
,

l
'

absence de voies.@لاأص

réduisai t le transport des marchandises à des caravanes d

mule ts ou chameux . Les échanges étaient effectués sous forme d

(15)troc
,
faute de monnaie négociabl

- Commerce et intégration

a colonisation de l
'

espace géopolitique a été suivie par celle d

espace économique grâce aux échanges et au commerce . Les facteûr

4، tégratio

pac te colonial
-

;L
'

appartenance à la zone - Franc-

.L'union douanière-

Le pacte colon ia

échanges qui se sont développés au cours de cette période on

la mise en place d
'

ins titutions comme le pac te colonial , dont le

caractéristiques es sentielles étaien

Les produits coloniaux ne pouvaient être exporté s qu
'

à destination de
*

.lamétropol

Le marché colonial n
'

était ouvert qu
'

aux produ i ts en provenance de
-

la*

.métropole

Le transport des produits par voie maritime dans l
'

un ou l
'

autre sens
*

.étaitle monopole de la puis sance colonial

Les denrées de la colonie pouvaient bénéficier d
'

un accueil privilégié
*

.dansla métropol

-22 1-
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à la zone -Franc

:L
'

objectif recherché de la zone - Franc es t double , c
'

es

union monétaire et également une union entre les deux pays au
-

.niveaudouanier

,Al
'

extérieur de la zone , le contrôle est de rigueu

L
'

appartenance à cette zone se traduit par une union monétaire entre les

deux pays avec la création d
'

un réseau bancaire pour faciliter les échange

le flux des marchandises es t faci li té par la libre transférabilité de

entre les deux pay

L
'
union douanière

La@كأ،س@ح loi du 29 . 12 . 1 884 a cons titué l
'

union douanière qui sera con

,parla loi du 29 .09 . 1947 entre la France et l
'

Algérie : c
'

es t le libre échang

Algérie es t considérée comme une région de la France ,
au même titre qu

autres département

Les importations en provenance de l
'

étranger sont stric temen

et soumises au régime de la licence . Cette union douanière n

remise en cause qu
'

au lendemain de l
'

indépendance . Aucune colonie n
'

aussi fortement intégrée à la métropole du point de vue économique e

ommerce et gros négoce-3ح.@

,Avecla mise en place d
'

ins titu tion s réglementaires e t juridique

Algérie s
'

est intégrée complètement à la France , d
'

où le développemen

un nouveau type de relations commerciales à caractère éxclusif comm

allons le voi

Le développement d
'

une infrastructure économ ique , le gonflement de

dans les vi lles ont contribué à l
'

expans ion des marchés extérieu

inteneu

-222-
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est ainsi que le commerce extérieur était le monopôle de quelque

financiers . La maison Bacri - Busnach , par exemple , dé tenait le

tiers du commerce des céréales . Elle achetait à bas prix aussi b ien su

marchés , que dans les
"

fondouks
"

caravaniers , et encore dans le

des quantités considérables de blé qu
'

elle revendait à des tarif

supérieurs
"

à des pays comme la France et l
'

Espagn

économie locale a beaucoup souffert de ce monopôle qui fixait d

arbitraire les prix à l
'

achat des céréale s
,
ce qui était une façon d

les produits locaux . En conséquence ,
de nombreux fellah s furen

(16)ruiné

Ces quelques maisons bien organisées détenaient le monopôle du gro

dans les principaux ports algériens . A cet effet
,
elles disposaient d

entrepôts Alger , Oran et Annaba
,
où elles stockaient les produits d

culture algérienne (vin ,
céréales , dattes

,
laine , alfa , etc . . . ) et de

importantes (café , smen , etc . . . ) La distribution de ces produits étai

par des grossistes , en majorité européen

,Cesgros négociants , associés à quelques grandes entreprise

de puissantes chambres de commerce dotées de privilège

(17)culiers par les pouvoirs public sكة"

La masse commercialisée à l
'

intérieur de l
'

Algérie était de plus en plu

elle s
'

élevait à 1 1 2 milliards de francs en 1 880 pour passer

(1955n francs cons tants de5،)@س

,1910Le commerce a commencé à évoluer rapidement à partir d

intenses activités économiques entre la France et sa colonie , comme l

la masse commercialisé

La valeur ajoutée du commerce intérieur était passée de 5 1 milliards e

à 82 milliards de francs en 1930 ,
ce qui représentait un acroissemen

deux périodes . En 1930 ,
le commerce intérieur ét it@حول

par de puissants syndicats commerciaux au nombre de 40 . Il

3963 européens et 944 musulman
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Les européen

commerce aussi bien intérieur qu
'

extérieur était détenu en réalité pa

commerçants européens : en 1 889 ,
il y avait : 3 1 . 000 commerçants , don

Français , 5 . 000 Israélites et 1 1 .000 étrangers . Mais depuis cett

il y a eu beaucoup de changements , surtout depuis la naturalisatio

des étrangers , ce qui eut pour conséquence la diminution d

de s commerçants étrangers . Ces commerçants disposaient

dلأ،؟كأ؟
'

importantes ressources , entre autres financières , ce qui leur permi

quasi
- monopole des grands magasins de commerce et de succursale

ا@14

:Le .c musulman

organisation du commerce dans les villes et villages se présentai

suit : Dans leur écrasante majorité ,
les commerçants musulman

des détaillants installés , généralement , dans les quartiers arabes de

et villages . Ils étaient surtout spécialisés dans l
'

épicerie e

alimentation ; mais ils pouvaient vendre une multitude de choses allant de

alimentaires à l
'

habillement
,
en passant par tout l

'

outillage o

nécessaires aux paysans des régions voisines qui venaien

leurs produits de culture ou d
'

élevage contre des produits d
'

origin

dont ils avaient besoinكالة

gions obéissait au même

Toutefois , il faut remarquer que l
'

essentiel des échange

entre le nord et le sud du pays , c
'

est- à- dire entre les paysan

Tell et les pasteurs des hauts
-

plateaux et du sud , concernait le troc de

des fruits contre de la viande des dattes et d
'

autres produits d

1خة

Au fil du temps , les routes devenaient plus sûres et les commerçant

une plus grande expérience :
"

les autochtones possédaient l

'entdes bénéfices appréciablesص@ممةفة

Grâce donc à l
'

expérience acquise en ce domaine , toutes ces catégorie

population commençaient à faire circuler activement les produit

-224-



Les princ ipales étapes de l
'

évolution du commerce en Algéri

4 - Remarques.

e développement du pays a entraîné un certain nombre d

qui concernent les sec teurs de la produc tion et de l

ce qui s
'

est traduit par un déficit au niveau de la balanc

,cole+@كا

5
,
5On remarque que la population globale de l

'

Algérie était passée d

d
'

habitants en 19 1 1 à 6 ,5 millions d
'

habitants en 193 1 . soit un

هكالأاس@@أ@*

.etanimale, pour la même période , a plu tôt s tagn

.Lestableaux ci - après nous montrent l
'

évolution de ces produit

PRODUCTION DE L
'
AGRICULTURE PAR HABITAN

et litres)

193111930119111PRODUI

107 K

litre

145 ,
6 K

1

،

litre

163 ,30 K

litre
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à l
'

élevage ,
l
'

évolution de la production entre 19 1 1 a été l

suivante pour 1000 habitants

193111930119111ANNE

134 tête

tête

tête

1 55 tête

1 R3 tête

tête

200 tête

tête

tête

Ravin

coles

que le cheptel ont subi une diminution as sez importante . Cette baisse

de la production végétale ainsi qu
'

animale a pris une signification tragiqu

lorsqu
'

il s
'

agit de nourrir une populatio

Louis chevallier évaluait , en 1936 , la ration alimentaire des musulman

1 520 calories , celle des européens s
'

élevant à près du double . Mais cell

musulmans était surtout à base de glucides , à rai son de 78% alor

%50qu
'

une ration équilibrée devait comprendr

Un deuxième déséquilibre entre les Souks et les grands magasins des

des villes commençait à se des siner . Ce déséquilibre a donné naissanc

secteur commercial dit
"

moderne
"

par opposition au secteu

'11

traditionne

Le secteur moderne es t lié directement à l
'

Europe : avec l
'

apparition des

premiers magasins en libre service
,

"

Monoprix
"

e t
"

Bon Marché
"

Alge

à Cons tantine etc . . . comme en France . Cette implantation s
'

est fait

les villes : favorisée par une urbani sation rapide , le progrès techniqu

l
'

amélioration du pouvoir d
'

achat des citoyen

Le secteur
"

traditionnel
"

est caractérisé
, par l

'

exode rural
,
à cause de l

mais surtout du fait des débouchés qu
'

offrait l
'

industrialisatio
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de la métropole (production en série) et appel à une main - d
'

oeuvre d

en plus nombreuse et bon march

C
'

est à partir de cette époque qu
'

es t née l
'

émigration . Au déséqu i l ibre

dans le sec teur commercial s
'

ajouta un second
, celui du transport : d

'

un côt

infrastructure routière et ferroviaire moderne de sservant le l i ttora l e

vers les débouchés maritimes et
,
de l

'

au tre côté ,
les piste

empruntaient les caravanes de chameaux et de chevaux qui parcouiaién

arrière pay

Le troisième déséquilibre concernait la balance commerciale qui

ait entre 1925 et 1930 de 1 milliard à 1
,
4 milliard de francs . Ce défici

traduit par des déséquilibres entre le volume des échanges avec la

80@5 du volume total
,
et également des déséquilibre

,entrela struc ture des importations dominée par des produits fini

des équipements , et celle des exportations d
'

origine agricole e

Ces équipements d
'

importation répondent aux besoins d
'

une populatio

de plus en plus croissante et possédant un niveau de vie élev

En conclusion de ce bref rappel historique ,
on peut souligner deu

points fondamentau

1 ( - On peut dire que la première période est carac térisée surtout pa

importance du commerce , qui a joué un rôle moteur dans l

Les périodes les plus brillantes co
rrespondent aux période

prospérité du commerce ; on peut le vérifier par le déplacement de

commerciales . A mesure qu
'

elles se délacent d
'

Ouest en Est
,
o

un déplacement parallèle des états civilisés tant au
Nord qu

'

au Sud d

ant cette seconde période ,
le s s tructures commerciales ont subi-@كللا

transformation complète , qui les a fait pas ser de structure

aux structures capitalistes dans le cadre d
'

un systèm
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:De ce changement , il en est résulté qu

.lecommerce a été monopolisé par une catégorie de la population
*

le commerce extérieur se caractérisait par l
'

exportation des matières

ières , des res sources naturelles et agricoles , tandis que le march

restait un débouché pour les produits finis provenant de l

-228-
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