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I . -  INTRODUCTION*

Actuellem ent c 1 es t sans doute au M ali que l ’ on trouve le  
paysannat l e  plus mécanisé de l ’ A fr iqu e  de l 'O u e s t»

m écanisation a f a i t  son a p p a r it io n  au Soudan Français 
des 19 2 8- 19 3 0 * m a té r ie ls  à t r a c t io n  anim ale, im portés pour t r a v a i l 
l e r  dans le s  p la in es  r i z i c o l e s «

L ’ o b je c t i f  avoué à c e t t e  in tro d u c tio a  é t a i t  1 ’ accroissem ent 
de la  production  e t  de la  produc t i v i t é  • La charrue a r r iv a  la  p re
m ière, s u iv ie  des houes a t t e lé e s  puis de l ’ ensemble des m a té r ie ls  
de p répara tion  du s o l«  De 1933 à 1938, l e  s e r v ic e  de l 'A g r ic u ltu r e  
e n tr e p r it  la  v u lg a r is a t io n  de ces m a té r ie ls  d ’ abord, dans des 
fe rm es-éco le s , puis au se in  même du paysannat« Mais c e t t e  p o l it iq u e  
échoua largem ent, non pas tan t en ra ison  de 1 * inadéquation  des maté
r i e l s ,  qu’ à cause du manque de s a v o ir  fa i r e  de nombreux v u lg a r is a 
teu rs •

En 19^5, sont in tro d u its  le s  premiers tra c teu rs  dans" Te 
d e lta  c e n tra i du N ig e r  (O f f ic e  du N ig e r , -a c in a  « . . ) •

En 1950  la  m otorisa tion  prend de l ’ essor e t dans la  m a jo r ité  
des p la in es  a g r ic o le s «  En 1955, l 'a v e n i r  du t ra c te u r  sem bla it oro- 
m etteur et l 'o n  pouvait p en se r ..q u 'il su p p lan tera it rapidement la  
t r a c t io n  animale « Mais en 1958, la  lo i- c a d re  imprima au Machinisme 
A g r ic o le  глав n ou ve lle  o r ie n ta t io n  : abandon p a r t ie l  de la  m otorisa 
t io n  et p r io r i t é  à la  v u lg a r is a t io n  de la  t r a c t io n  an im ale. Les 
inconvén ien ts du tra c teu r  соm en ça ien t en e f f e t  à se m an ifes te r * 
D i f f i c u l t é s  d ’ approvisionnement en p ièces  de réchange, manque de 
personnel q u a l i f ié  pour l ’ en tre t ie n  e t l ’ u t i l i s a t io n  e tc  •••

A l ’ indépendance, en 19^0, l e  parc de tra c teu rs  é t a i t  estimé 
à près de 300 engins? le  m a té r ie l de cu ltu re  a t t e lé e ,  environ  
5 000 charrues e t 3 000 houes« La n ou ve lle  o r ien t? .t ion  p r is e  fu t  :

A P r io r i t é  à la  cu ltu :e  a t t e lé e  avec des m a té r ie ls

0 P o lyva len ts  en zones de cu ltu re  sèche 
0 S p é c ia lis é s  en zones r i z ic o le s

-  L im ita tion  de la  m otorisa tion  aur: prem iers labours pro
fonds pour l ’ ouverture des te r r e s  v ie rg e s  dqns le s  r i z i è r e s  e t à 
c e r ta in s  travaux de r é c o lte  (b a tteu ses )
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Le Plan Quinquennal 7^/78 a conservé ces o r ie n ta t io n s , 
n Tenvisageant l ’ in trod u c tion  des tracteu rs  (y  compris le s  micro — 
tra c teu rs  adaptés am  con d ition s  lo c a le s )  qu 'avec la  plus extrême 
prudence. La m a îtr ise  de la  cu ltu re  a t t e lé e  e s t considérée corme 
m e  con d ition  p r é a la b le à  l 'in t r o d u c t io n  d ' autres ¿“acteu rs de p ro
duction  et à f o r t i o r i  à m e  éven tu e lle  m o to r isa tion  u lté r ie u re  î en 
e f f e t ,  la  m o tor isa tion  re q u ie r t  de lourds in v e s t is s e -e u t  s e t une 
p a r fa ite  ap p rop ria tion  des techniques cu ltu ra le s  par l e  paysannat.

XI. LA REFLEXION CONCERNANT LA. TECHNOLOGIE AP PRO PPJX3

Toute a c t i v i t é  humaine e t  notamment 1 ' a g r ic u ltu r e , rep ose ; 
sur une tè ch n o lo g ie , c 'e s t  à d ir e ,  au sens la r g e , sur l 'e m p lo i d 'ou 
t i l s  é laborés à p a r t i r  d 'un c e r ta in  nombre de concepts s c i e n t i f i 
ques ou de ré su lta ts  d 'ex p é r ien ces .

A u jou rd 'hu i, dans de nombreux pays du Tiers-Î^onde la  " te c h 
n o lo g ie  appropriée" ou "adap tée" ou " in te rm é d ia ire "  ou "douce" es t 
à l 'o r d r e  du jo u r . I l  convien t de remarquer que c e t t e  te rm in o lo g ie  _ne 
f a i t  l'u n an im ité  que ans la  mesure ou e l l e  permet de m ain ten ir 
l 'a m b igu ité  e t  le  f lo u  que l 'u n  tro u v a it  d é jà  dqrs le s  notions de 
"développem ent" e t  de "sous—développem ent". Su d 'a u tre  term es, e l l e  
permet de masquer des d ivergences extrêmement pro fondes, quant aux 
p ro je ts  de S oc ié té  permis par l 'u t i l i s a t i o n  des d i f fé r e n t e s  techno
lo g ie s .

La n o tion  de "te ch n o lo g ie  approp riée" es t ambiguë. Son 
a ccep ta tion  u n iv e rs e lle  ne s i g n i f i e  pas l 'e x is t a n c e  d 'un Consensus; 
son emploi ex ige  des e x p lic a t io n s  com plém entaires.

REVUE SÜCCINTS DES MATERIELS UTILISES AU MALI

10) Culture A t te lé e

a ) M u lticu lteu r t Ciwara

I l  s 'a g i t  d 'un a p p a re il p o ly va len t à t r a c t io n  animale de 
con stru ction  s im p le, qu i permet d 'e f fe c tu e r  la  p lupart des travaux 
du s o l sur l 'e x p lo i t a t io n  in d ivu d u e lie  = (Labour, g ra t ta g e , b u tta ge , 
sa rc lo -b jn age  sou levage d 'a ra c h id e s ).

Les équipements su ivants peuvent ê t r e  montés sur une barre 
p o r te -o u t i ls  à l 'a id e  d 'é t r i e r s  ï (corps de labour d r o it s ,  p ic s  
fo u i l le u r s  à étahÇons r ig id e s ,  corps butteurs à a i le s  r é g la b le s , 
dénis sa rc leu ses , lames sou leveuses)• Le n u lt ic u ltc u r  Ciwara a donné 
s a t is fa c t io n  à la  m a jo rité  des paysans M aliens»

b ) Charrue : Type Ba JaC -  TM

I l  s 'a g i t  du m atér ie l de cu ltu re a t t e lé e ,  le  plus vu lga r is é  
au M a li. De con stru ction  fra n ça is e , et prévue à l 'o r i g in e  pour la  
t r a c t ic n  équine, c e t te  charrue à été adaptée à la  t r a c t io n  b ov in e ; 
e l l e  demeura très  appréciée , dans la  p lupart des rég ions du I-iali e t  
es t maintenant fab riqu ée  dans nos u sines. Dans 2 c genre Bajac* on 
d is tin gu e  le s  B2 e t  u t i l i s é e s  uniquement en r iz ic u l tu r e .

c ) Semoir type S

I l  s 'a g i t  d'un semoir mono-rang, pour semis en l ig n e s ,  à 
t i^ c t io n  animale. Sa conception  est très  proche de c e l le  du sem oir 
Super-Eco. Ce semoir po lyva len t donne s a t is fa c t io n  a tir-: u t i l is a t e u r s .



d ) Sp.-mdeuT d * encra is
Toujours dans le  but d ’ a c c ro ît r e  la  p ro d u c tiv ité  la  û .Il.A . 

a é té  anenée récemment à é tu d ie r  un épandeur d ’ engrais adaptable sur 
l e  semoir S.M .E.C.ll.'A. ou sur le  n u lt ic u lte u r  Cii/ara. Cet o u t i l  
permet de lo c a l i s e r  l ’ engrais au moment du semis ou en p o s t - le v é e »

e ) C harrette type S .II.B . C.II.a .

I l  s ’ a g i t  du m a tér ie l le  plus vendu après la  charrue B ajac, 
e l l e . e s t  u t i l i s é e  pour de m u ltip les  tâches» Le type de charge u t i l e  
1 000 hgs es t l e  plus appréc ié »

Cet o u t i l , con stitu e  un bon exemple de tech n o lo g ie  appro
p r ié e  "m ix te " , fa is a n t  p a r t ic ip e r  une s tru ctu re  in d u s t r ie l le  d ’ é ta t  
e t  in d iv id u e l.

f  ) Houe : type Aslne

I l  s ’ a g i t  d ’un m u lticu lteu r d ér ivan t de la  houe o cc id en ta le  
su scep tib le  d * e f fe c tu e r  le s  travaux su ivants : (labt. î r ,  s a rc la g e , 
b in age , g r a t ta g e ) .  Le p ro to type co n s tru it  par la  B .ll._.. e t  la  
S .11.S. C . 11. a . a donné e n tiè re  s a t is fa c t io n  au cours des e s s a is . L ’ ou 
t i l  e s t maintenant produ it en s é r ie  par la  S .11.L . 3.11.A.

g ) Animaux

I l  s ’ a g i t  essen tie llem en t de :

-  bovins (Race N’ Dama et Zébu)
-  équine (ânes et chevaux)
-  cam élidé (chameaux)

Chacune de ces espèces s ’ avère plus pa rticu liè rem en t appro
p r ié e  à des rég ion s , géographiques du pays

2 -  M a tér ie ls  de tra item en ts des R éco ltes  

La dé lan iéreu se à dah manuelle

Le s e rv ic e  Etude de la  D.M.A. a conçu un premier p ro to type , 
à la  demande de l ’ I .R .C .T  -  H a li.

C ette  machine suffisamment lé g è re  pour ê tre  tran sportée  au 
champ, mais néanmoins robuste, e s t en tra înée par deux horr.es a c tion  
nant une m an ive lle .

3 -  M a tér ie ls  d ’ exhauxe de l ’ eau

a ) Eoliennes : Sa vonius a été  dessinée par la  s e c t io n  Etude de
la  E. 11.a . et réa lis é e  par le  C .Z .E .ll.A . Son in té r ê t  ré s id e  dans sa 
s im p lic ité  e t  son e n tre t ie n  économique.

b ) Pompes s

Pora-<© v e rg n e t , pompe pneuride e t la  Brinu type Nepta ont 
tou tes donné s a t is fa c t io n  au m ilieu  ru ra l.

^ -  M a té r ie ls  de Motoculture :

P lu sieu rs n ie ro t  m oteu rs ou tra c teu rs  s im p lif ié s  d its  
"de m otorisa tion  in te rm éd ia ire " sont actuellem ent s u iv is  en d iv e rs  
po in ts du t e r r i t o i r e  malien : (com bicu ltour - Bouyor 11TS0 Bcuyer TB 
v 300 etc . . .  )



PniTvfc ri-n '"ci't1?

Un r é c a p i tu la t i f  des cinq d ern ières  anrces pour le s  maté
r i e l s  le s  plus v u lg a r ité  0 au M ali*

4

:

M a tér ie ls  Culture m otorisée '
4 1 ^ 4 4 1975 4

1?7°
••• 1®77

•*♦ 1978
•

4 •>• • 4 : 4
Tracteur à roua . ••* 385 • 4i3 t 431 4 44p ••e 465
Charrue 240 4 270 284 289 3034 4
Tracteur à chenille 4 3 0 0 ••• 369

4
4oc

4
42 6 4 5 0

Batteuses • 200 4
2 3 7 • 2 5 0 •

<*•-a  j • 290

Pulvé r i s  eur s 2 5 O 2 3 1 24 0 243 2514 4 •• • 4
Semoirs 4 126 4 1 3 0 ••* 140 4 i44 • 1 5 0

4
Mémorque 150 3 0 0 317 3 2 1 3 6 it 4 :
Motopompes 4 9CC • • •1038 * 1 1  30 .1•• 2 80

4
1430

4

t » t t «• ••

M atérie ls c i l t u r e  A tte lée .*

1974 ■: 1975 4 1S76 •: 1977 •: 1970
4

% Charrues 94 000*100 0 l d l 06704* l2 0 1 0 4 sl  ̂r. 306

4 C harrettes 36 000*47 70S452 204*66 25k 1 78 373

4 M u lticu lteu rs > 3 000'*33 365 *4o 555'*53 6 19 '* 58 229

s P u lvér isa teu rs 425 000*30 200*33 050*36 600* 43 60C

4 Herses . 7 000*10 400*10 739*10 7 3 9 * 12 239

4 Semoirs . 5 000 '* 7 800 * 9 707 '* 17 2 0 9 * 24 264

: Houes
t 600*13

••

987*14
••

053*14
:

058'*
••

1 6 1 60

X I I . -  Les prodets et le s p e rso ec tiv es

I l s  sont nombreux : L»on peut c la s s e r  lo s  action s  que la  
compte en treprendre dans un proche a ven ir  en t r o is  c a té g o r ie s

Sources d »én e rg ie  : Deux p ro je ts  r e l a t i f s  à la  fe rm en ta tion  
anaérobio (b io g a z ) et a la  combustion de m atières organiques r a p i
dement renouvelab les (herbe de brousse) sont sur le  po in t d *S tre  
proposés à des agences de financement*
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Sources d ’ in fo rm ation  :

Un p ro je t  de c ré a t io n  d ’un cen tre de documentation consacré 
au receni>ement des tech n o log ies  t ra d it io n n e lle s  e t doublé par un 
bureau d 'é tu des ayant pour m ission  d ’ e f fe c tu e r  des am é lio ra tion s  de 
ces te ch n o lo g ie s • Le financement de la  r é a l is a t io n  de ce p r o je t  
re s te  à trou ver .

O u tils  de tra item en t des r é c o lte s

P lu sieu rs travaux ont été e n trep r is , grâce à l ’ a id e  de 
d iv e rses  agence» de financem ents. I l s  concernent :

-  L ’ am élioration  de la chaîne de transform ation  du k arité  
notamment des pi'esses -

-  Le mise au po in t d ’ une batteuse à m il le t  m anuelle, de 
t a i l l e  in d iv id u e lle  e s t en cours.



IV  -  ORGANISME S» OCCUPANT DU HA CHINISI 3  AGRICOLE AU MALI 

1 . La D iv is io n  du Machinisme A g r ic o le  (D .-- .A .)

E l le  a é té  c,réée eu 1968, pour la  p ronotion  de la  mécanisa
t io n  a g r ic o le  au M ali* E l le  e s t c o i f f é e  par un Comité C o n s u lta t if 
N a tion a l du Machinisme A g r ic o le .  C e lu i- c i ,  chargé de déterm iner des 
grandes o r ien ta tio n s  de la  m écanisation a g r ic o le  dans l e  pays, se 
réu n it une fo is  tous le s  deux ans.

Le D.l-I.A. comprend :

-  Une s e c t io n  des études -économiques e t  techniques (concep
t io n  de p ro to typ es )

— Un s e c t io n  de Formation pour le s  agents des opéra tions et 
des étudiants de nos éco les  d ’ a g r icu ltu re s  e t  de l ’ in d u s tr ie .

— Une s e c t io n  d ’ Expérim entation pour le s  essa is  e t  la  n is e  au 
po in t de m a tér ie ls

-  Une s e c t io n  t In fo rm ation  e t Documentation, c e l l e - c i  pu b lic  
depuis deux ans un b u l le t in  d ’ in form ation  appelée Machinisme A g r ic o le  
au M ali (MAH).

Le DMa exerce ses a c t iv i t é s  sur un cen tre  d ’ Etude e t d ’ S n sei- 
gnenent du Machinisme A g r ic o le  (CEEMa ) e t sur des po in ts  d ’ es sa i e t  
de Démonsti*ation (PEDMa ) au n iveau  des O pérations. Ces po in ts sont à 
m a té r ia lis e r .  Le financem ent re s te  à trou ver .

2* S oc ié té  Malienne d1 Etude e t Construction  des M a té r ie ls
A g r ic o le s  (S .M .E .C «K .A .)

E l le  c o lla b o re  avec la  D.M.A. pour la  mise au p o in t des pro
to types des m a té r ie ls  appropriés aux besoins du m ilieu  ru ra l.

Le m a té r ie l adéquat, une fo is  trouvé es t fab riqu é dans son 
u sine. E lle  c o n s tru it  en ce moment tous le s  m a té r ie ls  de cu ltu re  
a t t e lé e  u t i l i s é e  au M a li.

3 . La S oc ié té  de C réd it A g r ic o le  e t  d ’ Squipement Rural;(SCAER)

C’ es t une S oc ié té  de c r é d it  qu i net l e  m a té r ie l a g r ic o le  à 
la  d is p o s it io n  des Opérations de Développement* C e l le s - c i  le  p la cen t à 
c r é d it  auprès du paysan.

h .  Les Opérations de Développement Rural (O.D«P>.)

Sont des organismes chargés de la  promotion de ce r ta in es  pro
ductions a g r ic o le s .  E lle s  assurent de ce f a i t  un développement in t é 
gré de leu rs zones d ’ in te rv e n t io n . E l ’ 3 serven t d 'in te rm éd ia ire s  
en tre la  S .C .A .E .R . e t  le s  paysans pour le  placement du m a té r ie l.

5* Las S oc ié tés  P r iv é e s : I l  e x is te  sur p lace an c e r ta in  nombre 
de S oc ié tés  P r iv ées  qu i s ’ occupent de la  ven te de m a té r ie ls  a g r ic o le s *

V -  LES PROBLEMES' 'RENCONTRES PA R Là I-3C AXIS ATI CM AU MALI :
a ) Le choix  des m a tér ie ls  in tro d u its

I l  ya quelques années, la  S .C .A .E .R . (Organisme N a tion a l de 
C réd it A g r ic o le )  im p orta it d i f fé r e n ts  types de m a té r ie ls  : (S o v ié t i 
ques, Chino ’ j , Japonais etc . . . ) .  Ces derniers se sont souvent 
averés inadaptés aux cond itions maliennes e t n 'o n t trouvé aucune u t i l i 
sa tion  lo c a le  et r o u i l la n t  pa is ib lem en t. Cet exemple i l lu s t r e  le  f a i t
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qu’ une p o l it iq u e  de m écanisation pour a b ou tir  à des r é s u lta ts  s a t is 
fa isa n ts  f r e q u ie r t  tou te une ntee?inique d 'approche1' concernant nés 
problèmes très  v a r ié s «  C 'e s t  la  D.M.A. qu i a reçu pour m ission  de 
m ettre en oeuvre le s  con trô le s  p réa lab les  à tou te d é c is io n  d ' in t r o 
duction  d'une machine a g r ic o le *

b ) Les problèmes de mise en p lace de cu ltu re  a t t e lé e

Une p a r t ie  im portante, 70 des popu lations ru ra le s , n 'a  
pas encore pleinem ent accès à la  cu ltu re  a t t e lé e «  En tou t é ta t  de 
cause la  m otorisa tion  u lté r ie u r e ,  c o n s t itu e r a it ,  un r isqu e  f in a n c ie r  
important pour l 'a g r ic u ltu r e ?

L 'o b s ta c le  majeur à la  g é n é ra lis a t io n  de la  cu ltu re  a t t e lé e  
es t ind iscu tab lem ent, actuellem en t, la  fa ib le  capacité  d 'a u to fin a n 
cement des masses ru ra le s , le s  cond itions assez d i f f i c i l e s  du c r é 
d i t  a g r ic o le  e t  l e  manque de c r é d it  b é t a i l  de t r a i t .

c ) Les problèmes de la  m otorisa tion

I l  e x is te  au I-Iali deux types de m otorisa tion s  *

I 0) Le. m oto risa tion  c la ss iqu e

I I  s 'a g i t  de gros tra c teu rs  analogues à ceux que l 'o n  
trouve dans le s  pays développés« Leur u t i l i s a t io n  on r é g ie  (O f f ic e  
du I-ELger notamment) est tombée en désuétude ( e l l e  no concerne plus 
que le s  600 ha de champs sem enciers) en ra ison  du manque d 'in t é r e s 
sement de la  main d 'o eu vre «

Au jourd 'hu i on trouve essen tie llem en t le s  gros tra c teu rs :

— chez quelques p a r t ic u l ie r s ,  qu i cherchent à le s  ren ta 
b i l i s e r  en pratiquant des travaux à façon .

— mais surtout dans le s  opérations qu i assurent des 
p res ta tion s  de s e r v ic e s , auprès des exp lo itan te  suffisamment fortunes.

2 °) La m otorisa tion  in te rm éd ia ire  :

Concerne de p e t i t s  tra c teu rs  d estin és  à 1 ' équipement
In d iv id u e l.

Leur in trod u ction  p ro g res s iv e , d e v ra it  pou rvo ir  ê tre  
en trep r ise  prochainement, la  D.M.A. ayant p lu sieu rs f o i s  noté l ' e 
x is ten ce  d 'a g r ic u lte u rs  d 'é l i t e  capable de par la  t a i l l e  de le u r  
e x p lo ita t io n  (20 ha au m oins), leu r  n iveau  technique et leu r  capa
c it é  d 'autofinancem ent de prendre l e  risque de la  m oto r isa tion  in 
te rm éd ia ire , e t  trè s  désireu x de fra n ch ir  ce pas.

L' in trod u ction  des m icrotracteu rs fa isa n  , cependant d is 
p a ra ître  la  p r in c ip a le  m otiva tion  à l ' in té g ra t io n  a g r ic u ltu re , é lë -  
vage et entraînant des risques de chute de f e r t i l i t é  devra ê tr e  
préparée avec d o ig te «

Les problèmes de m otorisa tion  se b u tten t dans leu r  
ensemble à :

-  un manque n o to ire  de p ièces détachées
-  un s e rv ic e  après vente in e f f ic a c e
et un manque de personnel q u a l i f ié  pour le s  mainte

nant: e s .
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VI -  ~?0L5 DS L'O N U D I

L ’ ONUDI ne d o it  pas seulement prendre en con s id éra tion , le s  
problèmes de fa b r ic a t io n »  I l  d o it  t e n ir  compte également de pro
blèmes de fo rm ation , d ’ in form ation  et de recherche (m ise au p o in t ) 
qu i sont des p réa la b le s  à la  fa b r ic a t io n  de m a tér ie ls  a g r ic o le s  e t  
ne sont n u lle  part p r is  en compte par d ’ autres o rgan isa tion s»

Sans ces deur aspects du problème, la  fa b r ic a t io n  n 'a t t e in 
d ra it  pas son but qu i es t l ’ u t i l i s a t io n  massive du m a té r ie l fab r iqu é  
sur p la ce .

I l  s e r a it  donc, souhaitab le que l ’ OMUDI, nous a ide à fin a n 
c e r  le s  cen tres  nationaux et leu r  reseaux de correspondants»

L ’ OI-TUDI p ou rra it coordonner des d i f fe r e n te s  a c t iv i t é s  de 
m écanisations a g r ic o le s  dans les pays en développement par la  d i f fu 
s ion  de b u l le t in .

V U  CCC?SPg>TION INTSRRSGIGNA LS

Notre cen tre  a commencé à coopérer avec ce rta in s  pays dans 
le  cadre de la  promotion de la  mécanisation, a g r ic o le  : c ’ est  a in s i 
que nous avons reçu en form ation  des re s so r t is sa n ts  de la  Guinée 
B issau e t  du Soudan.

Nous venons d ’ a vo ir  trè s  récemment encore la  v i s i t e  de 
V o lta ïqu es e t de B r é s il ie n s .

t tv- bes,oinLq Dî-*a a neanmoins de l ’ A ss is tan ce  d 'a u tre s  pays en d éve lop 
pement, dans l e  domaine de la  recherche e t de la  fo rm ation .

V IU  C O N C L U S I O N

La p én étra tion  de la  m écanisation a g r ic o le  au N a li en p ro fon 
deur ré q u ie r t  une "te ch n o lo g ie  d ’ approche appropriées" dent la  p e rs 
p e c t iv e  p o l i t iq u e ,  n ’ est  certainem ent pas la  moindre composante.

En Europe, la  g é n é ra lis a t io n  de la  technique fu t ,  s i  l 'o n  y 
regarde de p rès , fondamentalement subie par le s  popu lations, e t  e l l e  
le  demeura. souvent.

I l  fa u t s a v o ir  que, des choix  qu i seront fa i t s  dans le s  pays 
du T ie r s —Nonde, dépend la  p o s s ib i l i t é  de développement de tech n o lo g ie  
a lte rn a t iv e s  beaucoup plus p a r t ic ip a t iv e s .

Quelles va leu rs  seront p r iv i lé g ié e s ?

Le fr o id e  l o i  de la  va leu r  ou la  c é léb ra t io n  fe s t iv e  des 
femmes A fr ic a in e s  p ila n t  l e  K arité?
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