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De la diversité
aux appartenances multiples

Le concept de diversité a été approché et employé de diftrentes manières dans

la littératurqet les recherches en sciences sociales. Le but de cette contribution est

de souligner les biais que certaines définitions du concept impliquent en termes
de réificàtion des appart.nances. Au contraire, nous Proposons de les considérer
comme multiples ei titué.t sur une échelle spatio-temporelle. Une approche situa-
tionnelle p.rÀ.t de les inscrire dans une dynamique qui contribue à la manifesta-
tion de la diversité religieuse. La présente contribution entend souligner l'impor-
tance de la prise en comPte du caractère situé d'un ensemble d'appartenances
dont la classe socio-économique. Cette dernière a notamment été négligée après

le tournant culturel en sciences sociales ainsi que dans l'engouement actuel pour
la notion de diversité. Finalement, I'analyse des appartenances multiples dans une
optique situationnelle constitue une solution constructive pour éviter toutç réifi-
cation de I'objet de recherche par des catégories éthiques.

Au cours âe ces ,ringt dernières années, la perception de la diversité religieuse
a considérablement évolué. Elle s'inscrit dans une perception générale de la diver-
sité des sociétés européennes contemporaines qui tend à valoriser la diversité dans

diftrents contextes .t po,r. différentes raisons. Si l'on considère, par exemple,
les aspects listés dans la n Charte de la diversité > mise sur pied en 2007 par les

princ^ipales entreprises allemandesl, à savoir n le genre, la nationalité, I'origine
.th.riqï., la religi,on ou les convictions, le handicap, l'âge, I'orientation et I'identité
,.*o.li.' ,, forc! est de constater que toute société est diftrenciée en fonction du
genre, du handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle. Le fait qu il manque à

1. Celle-ci était inspirée du modèle fiançais :

ce jour, la charte française a été signée par
les-signaaires.phpl (ce qui est une baisse
2 000
(conue 1200 en2012).

2, Cbarta an Wtt?ot , [*ryw.charta-der-vielfalt.de/die-charta-/ueber-die-charta./charta-im-wordaut], consulté le
22 octobre 2018.
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DE T"4. DTVERSITÉ AUX A?PARTENANCES MULTIPLES

l'existence d'une discrimination spécifiquement o culturelle , (relative à la couleur
de peau, la n race u, le genre, la langue, I'orientation sexuelle, etc.) et entendaient y
répondre par des mesures décidées de promotion et d'encouragement, introduites
au sein des administrations et des universités. La mise en place de ces mesures était
en partie motivée par des impulsions données par les ( nouveaux ) mouvements
sociaux des années 1970, dont la critique portait sur des injustices < socio-cultu-
relles , et non seulement < socio-économiques o. Toutefois, l'application de ces
mesures s'est faite à un moment de creusement des inégalités économiques sous le
coup de la n révolution néo-libérale , de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher
dans les années 1980.

Selon Michaels, les politiques de la diversité nous ont détournés d'une question
déterminante : celle des inégalités socio-économiques. Michaels convoque dans
un dialogue contradictoire les écrivains Hemingway et Fitzgerald, afin de mettre
en évidence deux points de vue diftrents : le premier considère que les riches se
distinguent des autres classes parce qu'ils ont quelque chose, à savoir de I'argent; le
second parce qu'ils sont quelque chose de particulier, < une image plus glamour de
la race ,. IJouvrage de Fitzgerald, Gatsby le Magnifqac, nous laisse ainsi entendre
que la société serait divisée en diftrentes races, et non en classes économiques6.
Cette conception, largement répandue aux États-Unis, tend à considérer ces dift-
rences comme allant de soi. Par le passé, ce sont des définitions biologiques de la
raceT qui ont dominé, avant d'être en grande partie déconstruites par les sciences
sociales. Aujourd'hui, on part du principe que la catégorie de la race concerne
des groupes sociaux, et on célèbre leur diversité au sein de la société. Ainsi, Ies
groupes défavorisés doivent être explicitement encouragés, comme l'illustre
en 1978le procès Bahhe us. Boards of Regents of the Uniuersiry of California. Dans
ce procès, les universités américaines ont obtenu une confirmation de lalégalité
de leur politique de soutien aux minorités. Le but premier de ces mesures était
de dépasser les différences liées au phénotype, en favorisant l'émergence d'une
o color-blind society n (dans I'esprit de I'idéal républicain français d'une égalité des
citoyens dont les appartenances sont considérées avec neutralité). Beaucoup de
mesures contre le racisme ont toutefois conduit, selon Michaels, à l'émergence
d'une société diverse, c'est-à-dire < color-consciot4s >, : << Lidée nest plus seulement
que le racisme serait une mauvaise chose (ce que, naturellement, il est) mais que la
race elle-même est une bonne choses. > < Mais au fond, notre engouement pour les
questions ethnico-culturelles ne camoufle-t-il pas notre indifËrence aux questions
de classes9? n Le fait que les écarts entre pauvres et riches se soient creusés, aux
Etats-Unis comme dans nombre d'autres pays du monde, a surtout mis en diffi-
culté l'aile gauche de l'échiquier politique. Le I o/o de la population mondiale

6.Mrcuesr-s\tralterBenn, Itdiuositécontrel'égalité,op.cit,p.24etsuivantes.
7. læ débat étasunien autour de la paire race et clme dans les sciences sociales a une longue tradition, et s'st vu

initier par 'William 
Julius Wilson (avec I'idée de * undcrclass o) et son article u The Declining Significance of

Race , en 1978, qui a suscité une vive controverse.
8. Mrcrrerrs \?'alter Benn, In. diuersité contre l'lgalitê, op. cit., p. 27.
9. Ibid., p.28.
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et les groupes de personnes touchés par la pauvreté non seulement ne sont ainsi
p"t prit en considération par la rhétorique de la diversité, mais celle-ci fournit
même aux étudiants de Harvard les ressources symboliques pour croire à leur valeur
personnelle et individuelle sans se considérer comme aisés et privilégiés.

I-lengouemenr pour la diversité aux États-Unis serait intrinsèquement lié à la
volonté de maintenir vive la (représentation de la) ( race >' d'une part en raison
d'une compréhension de la diversité elle-même comme une pluralité de couleurs de
peau, et d'autre part parce que la disposition de certains groupes envers la diversité
exigerait de les traiter comme s'ils étaient des représentants de groupes fondés sur
h àuleur de peau : dignes de notre respect de manière égale, bien que difËrents.

D'après Michaels, la politique actuelle pour la diversité se fonde sur une
.o.rrp.éh.ttrion de la justice sociale qui conçoit les problèmes sociaux fondamen-
tal.rx comme une conséquence de la discrimination et de l'intolérance' et non pas

de I'exploitation. Il estime que cette conception repose sur une idée néolibérale de
la u juitice sociale > qui considère les inégalités produites par les prejugés comme
injustes, tout en acceptant les inégalités engendrées par le capitalisme. Ce serait
pioblématique si I'origine ou le genre des individus leur ôtait leurs chances de
su.cès; si c était leur pauvr.té en revanche, ce ne le serait pas 14. Les inégalités
économiques seraient considérées comme des diftrences culturelles. Ét"ttt donné
qu il serait méprisant de voir certains êtres humains comme des victimes, car cela

lèur enlèveraif toute capacité d'action, il conviendrait donc de traiter les pauvres

avec le plus de respect possible. Ce changement conduit donc, selon Michaels, à
ne pas [i.r la p"uweté à un manque d'argent, mais à un manque de respect, qu il
s'agirait de combattre. Lobjectif ne serait ainsi plus l'élimination des classes, mais
le iespect envers les gens qui appartiennent à une autre classe. Aux Etats-unis, on
désigne ce mépris iàphcite par le terme de o classisme o. Plus généralement, il
d"gi;"ir do.r. d. voir les inégalités comme les conséquences de ptg,tgé:, et non du
,yr-aè-. social : I'astuce serait n de transformer le projet de création d'une société

plus égalitaire en projet d'amener les individus (nous-mêmes et surtout les autres) à

..rr.r-d'êtr. racistes, sexistes, classistes, homophobeslt u. Michaels trouve, de plus,
qu il est à la fois inquiétant et étonnant que la rhétorique de la diversité se propage
outre Atlantique (notamment en France), car elle va à l'encontre de la tradition
républicaine qui se soucie principalement de I'inégalité entre les classes sociales.

DE IA DTVERSITÉ, AUX A.PPARTENANCES MULTIPLES

. CRIT]OUE DE LA CRITIOUE EI-PROPOSITIONS

La traduction française de I'ouvrage de Michaels, pafu€ en2O09, a été très
remarquée et a connu un accueil presque unanimement positifi Daniel Sabbagh
estime toutefois dans son comPte rendu16 du livre de Michaels que sa conception

t4. rbid.
15. Citation tirée de I'introduction anglaise et non traduite du livre Mrcr-rans tValter Benn, The Tioablz uith

Diaersity. Hou We Leamed to Lweidmtity and lgnorc Inequalit\, New York, Holt Paperback, 2006' p. 19.
16. Sernacll Daniel, * [n ravages de la p.nsée -onite : à ptopor àe l,a Diversité contre l'égalité de Walter Benn

Michaels, Raisons d'agir, 2009 >, Mouaemms, no 61,201011' p. 172'180'
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il faut entendre ici une manière figée d'attacher des attributs à des individus oudes groupes en ignoranr 1., pro..iurÇ l.rq,r.l, .;;;.;i, ,. .orrrtruir.r,t,se redéfinissent, dans des pratique, ., i., sitùations sociales. Un tel oubli deséléments pratiques et historiquer'o a* ayr"miques situationnelles de productiondes appartenances a 
-pour coÀséquence de n naturaliser , res diftrences. Il a aussipour effet de sur-visibiliser des attributs spécifiques et souvent très restreints auxdétriments d'aurres qui passent dr ;ô;.iperçus. IJapparrenance rerigieuse estsouvenr un des éréments de cette sur-viribrlisa,iàr, qri?iir'iir'."a* invisiblesles aspects relatifs à la classe sociale, t'"liiui,e prof.rrionn.il.,';; à,",r..., aspe*s.Ainsi, la sur-visibirisation de I'"pp"*r,"rr.. r.ligi.ur. .;;;;iir. igror"nce desinégalités sociales. ces dernièrÂ ,on, pouri"r,rïéré-.rr, .ità; h ."-préhensionde certaines prises de position ou de sàntiments.d,apparrenance (ou d,abandon).Le concept de diversitéa Ïavantage d'engrober ï* pr"r"rire'i,"pp"rr.rr"n..,ou d'attributions. son emproiet r., ui"g., "àuar-t.nd.'nil;;;, à négriger ouéluder la dimension d. .Lrr., ."--.iiraique MichaeiJ À;J; les faibressesde I'analyse de Michaels relevées p", o""i.iili;*,##;lrï ro'd"_.nr"l.de Michaels est partagée p", d'"ut'r., """ù,;;. Ce lui por. p.'oblè_e, c,est quela perspective au fondemËn, a.r pr.-i!r.i refl.*ionj ,uil"-ai"Jir,,u, qui veilaità assurer des droits humajns.ou une justice sociale, a gte delÀge'",, profit d,urr.valorisation de la diversité à des fins.o--.r.i"r.r. o" "b;;;;,iri ,rr grissementprogressif des argumenrs ethniques et moraux vers l,applicariorr-J,,rrr. idéologienéo-libérale (notamment d"', i. .orr.* àu -"rk;;;;;;lîî,î^,ru dans resvilles22)' comment dépasser.cette -i,il". â"a"-..rJ âu*.ori..o, a. diversité etproposer un outil conceptuel qui prenj en considératior, 

"t,riL,rirljré-.rr,, ,.r,r"-turels et apparrenanc.t àir.À,o i c"À-.nt étudier ra diversité sans la réiûer ?Le colcegt d'appartenances, murtipres 
"ppiiqre à une analyse situationnelle, offreune soludon consûu*ive. Ir permet.,or'Àri..,, d. dd;;;'.;],#, déterministe

ff:"Ï î:'î"îl;:itJî[î5ï'ffiff*"i'e " r*ar" 'i"'"'î"""',. ,.nd f",

r LES APPARTEMNCES MULTIPLES

Limbrication de I'individu dans des cercles. diftrents mais qui se recoupentpartiellement est un ohénomène croissant désigné comm. o 
"pp".t.rr"nce multiple >dans les sciences ro.i"lo contemporaines. Niriyuvar-Davis23 associe précisément lesentimenr subjectif d'app"rt n"n.. à un groupe social à dr, . e:;i;;; "f belonging osituationnell.r, .t rourigne res aspects gi'o.Ënn.t, des processus d,incrusion oud'exclusion, qu'ils soient auao- ou héréro-déterminés. Avec Karpana Kannabiran etulrike vieten, Yuval-Davis olaide pour r". .r-prenension complexe des apparte-nances, qui irait au-delà dera sjmpie nationarité à.s individus :;i;;r; impossibb toundzrstand the way indiuiduat pt"ett ,"i grùings rerate to as either citizens and/or

22. SnrzsnuNN Monika, Wetfalt/Diansitàt, Bieleîeld, Ti"anscript, coll. r Einsichten ,,2014a, p.71.z3' Ywer'-Dews Nira' The iot;tics "ri"bisir;îià;i;;'ëoo,,no,io^,r-ondre' sage, 20r l.
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sorte que les dimensions complexes des lierx et des performances individuels de
I'appaitenance deviennent particulièrement intéressantes34. Les aPpartenances
se déploient sur un plan diachronique et synchronique, elles peuvent partielle-
menise modifier au cours d'une vie, et elles comportent à un moment donné une
multitude de dimensions. l,es migrantes et les migrants en particulier se créent de
nouveaux espaces dappartenance - par exemple à travers des modes d'expression
artistiques, io--. I'a montré 'Walter Pfaff dans son projet < Creating Behnging
by Means of Performancess >r.IJengagement politique aussi peut être conçu de
manière peiformative, de sorte que l'espace public se transforme en tribune pour
des demandes de reconnaissance ou des changements législatifs. Linvention de

nouvelles formes d'expression politique est d'autant plus significative dans des

contextes dans lesquels les migrants se voient refuser toute forme de participation
à la vie politique (notamment la participation à des élections ou à des votations, ou
l" porritihté à. for-.t des rassemblements ou des associations36). Actuellement,
on observe une politisation du religieux du côté d'associations (dont certaines se

créenr dans le but de formaliser des revendications politiques liées à leur éthique
et à leurs prariques religieuses) mais aussi du côté de la médiatisation d'une altérité
religieuse dans un contexte post 11 septembre et Post Charlie Hebdo. Cette politi
satùn du religieux peut se manifester à travers des discours, mais aussi à travers des

signes visiblet d'"pp"rt.nance. IJexpression de formes individuelles ou collectives
dàpp"rt.rr"n.. r.lçi..rr. dans l'espace public par l'habillement (comme le voile)
ou p"t I'architecture(comme le minaret) Peut conduire à des processus de démarca-
tion (, bounda.ry-mahing").Ainsi, la population suisse s'est prononcée en majorité
contre la constiuction de nouveaux minarets en 2009, et contre < l'immigration
de masse > en2}!4.Dans la commune d'Au-Heerburgg dans le canton de St-Gall,
une votarion a même remis en cause la possibilité, pour deux jeunes filles mineures
d'origine somalienne, de porter le voile à l'école (990 personnes ayant voté contre
er 50? pour37). Litinéraire biographique de ces jeunes filles, conditionné par la
guerre ii.tril..t I'exil, butte dans leur nouveau lieu de résidence sur les frontières
i. l'"pp"rt.rrance, tracées par la population locale (qui a le droit de vote, donc
,ré.or"ir.-.nt la nationalité suisse). D'un autre côté, une expérience de rejet ou
d'exclusion peut mener au renforcement de la volonté d'être visible en tant que
musulman Jans I'espace public, en multipliant les signes d'appartenance (vesti-

mentaire et autres), .o--. nous l'avons montré ailleurs3s. Lattitude des individus
envers des confits liés à la performance de la diversité est également soumise à de

34. Prarr-Czarn w:xa,loanna., Zugchôighcit in ùr mobilcn lYeh. Politihn d./ vcmrung op. cit., p.28.
35. prerp Walter, ,qbtchlassbrichiOOph Ol. 21. Creartng Behnging b1 Means of Pcrformance, Bern, Schweizer

Nationalfonds, 2010. tæ projet étair dirigé par la professeur Sigrid Schade de la ZHDK entre 2008 et 2010.
36. Ser.zsnuNN Monika, * \ùTraiingVith lte3wiss: AfricanTi,aninational Migration In EuropeAnd-The U. S.

Put On Stage ,, Joumal of urian Anthmpobglt and Sndies of Cah*ral Vord Slstems and VorA Economic

Deaelopment, vol. 42, n' l-2, 2013a, p. 135'169.
37. Cette iécision a ensuite été invalidée par le Tiibunal fédéral.
38. Sar-zsnuNN Monika, " [a mise .n ,ièn" des appartenances religieuses dans I'espace public françâis' Une

longue histoire d'inclusions et d'exclusions ", lz Yasmina Foenn-JeNssrNs, silvia NeBr et Aline SCIjIâ3PFER

@iô, Uoit", corps et pudzar. Approchcs hhnriqaes et anthropologiques, Genève' labor et Fides, coll. * Religions

et modernité ,, 2015, p. 209-232.
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fortes variations conjoncturelles' Ainsi' iusqu à l'émergence,-*:.*^O:jt sur le voile

et la burqa dès 1g8g .";;;, r.r;;1iér.r'd. nombrJ,x pays européens, voire les

enseignantes (comme "t il' Ë;"' en Rhénanie-du-Nord - *estphalie)' pouvaient

donneruneexPresslonàleuraPpartenancereligieuseàtraversl,habillementsans
être inquiété., (,'i -ê'it "-"'q"e*l ' t^' ,"tl iétait pas interprété comme un

manque de loyauté t"t"* l'État-nation ou la République'

Il faut toutefois ';;il;;it"otiete"o"idifft"ttciées 
en leur sein même

er que le o dissensu5se o (et la remise tn t*" àt' hiérarchies qui en découle) est

une condition pré"l"bl';;;;;;;11tiq"' dé;;;tiq"'' Ain'i'-dans le canton du

Tessin en Z[t3f,i",.àioi]i'i.'f" airri-Jr;JJ visage a.été votée' visant le

port de la burqa "btj;;;;t; 
t;lt débat.public' alors que d'autres cantons ont

refusé le principe -e-t i'unt telle votation' De même' les différences consta-

tées lors de chaque uoi"ii"" entre la s,rirr. ,or"""de et la suisse alémanique (les

cantons francophone;ï;;;;; t*t-ptt tous prononcés contre I'initiative sur

n l,immigration a. ^^* ,r-r.*.nt d. prè,.*.. pour (dé)légitimeraO I'appartenance

à l,État-nation dans f..ïir.""* politiques int./n., "u 
p"y,l Les politiques d'appar-

tenance sont en .""réO]i;;;prl..r.,i.ff.r, et liées à des négociations dynamiques

il;F;;t qui s'achèvent sur des positionnements nouveaux'

. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

C'est ce caractère processuel qu il convient de prendre en compte en appli-

cuant 
'anaryr. 

,,r"",,i.îlîËi-aJ", ie."a.;; ;p;trenances. Dans le sillage de

la ground',d' 'l"o'7'.il 
t"^ui€ttt d'tfftttt"' t"' t'"-Ët-\'ient constant entre l'analyse

de matériaux .-prrio,r., et l,élaboratior, à. .",égories d'analyse et de théories'

Concernant t,étude ÏJË;.r;;;;;;p;tr.r'",i.., religieuses, il est nécessaire

de les situer d"r, ;:;;;.*ï p"rri.,rtL' tt dt p"nd" tn ::lptt la conionc-

ture politiqu., *ea1",ique, économiqu. .,-ron'i-p"., sur I'agir de I'individu'

Par ailleurs, l'expression d'une appar""""tt ''t*p'i-t toujours en interaction

avec un in,.,lotuttt'î 'iti"" "u"àtt ttt*-t 
.. ilopinion publique ' perçue de

manière subjective). Le pro.iet n Irlam (in)visibl. .. ,rill.a' o applique cette méthode

en cherchan. I .o-prâdre l.s stratégies àe visibilisation et/ou d invisibilisation

d'appartena"tt"ttu€;;:"" ;ill;:P;e urbain' outre l'entrée effectuée par
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quelques villes suisses, notre recherche s'est focalisée sur des événements43 atn
d'observer comment les individus performent leurs appartenances dans cette situa-
tion sociale précise. Cette approche permet d'éviter la réification de groupes, comme
par exemple u les musulmans de I'Arc lémanique ), qui riexistent p"raa .., ranr que
gJoupe dans I'imaginaire des individus rencontrés dans ,rotre étude, car 1., clivaç,
linguistiques ou scholastiques sont trop imponants pour se réunir, même virtuel-le-
ment. Focaliser les événements dans I'espace urbain permet également d'observer
la manière dont les individus ou les groupes qui s'y constitu;nt remporairement
investissent et marquenr I'espace dans lequel ils résident. Ainsi, un événement peut
devenir un marqueur d'appartenance à un territoire. Un exemple empirique est la
mise en place d'une grande table par un groupe de jeunes muzulmarrs chiites à un
carrefour srratégique d'une zone piétonne de Lausanne le samedi lg avril 2015,
devant l'église Saint Laurent45. Une grande panc{rrte invitait les passants à n rencon-
trer un musulman >l< meet a Muslim > rout en dégustant des bahhlauas er aurres
pâtisseries maison. Plusieurs d'entre eux et elles ont affirmé ne pas vouloir dissocier
leur appartenance à la Suisse à leur identification avec I'islam, tout en souhaitant
passer inaperçus, comme n'imporre quel citoyen suisse dont laloyautéenvers l'État
n'est pas jugée incompatible avec des signes d'appartenance à un groupe religieux.
Etant majoritairement diplômés des hautes écoles suisses, ces jeunes gens - noram-
ment les femmes voilées - onr souvent fait l'expérience dans leur vie quotidienne
du fait que leur appartenance à une classe moyenne supérieure, voire au groupe
des hautement qualifiés, suscitait l'étonnement de certaini interlocuteurs. Elles ont
alors éprouvé le souhait de se rendre visibles dans I'espace public, notammenr dans
yg-gonjolcture médiatique marquée par l'après charlie Hebdo et les conquêtes
de I'F.tat islamique. Etant bien armées intellectuellement, ces jeunes femmés ont
développé des stratégies pour rendre compatible leur projet professionnel et leur
souhait de manifester leur foi. C'est en croisanr le genre, la religion (et/ou le groupe
spécifique religieux) et la classe sociale comme dimensions permettanr d'exprirner
des appartenances multiples dans une situation sociale donnée qu'une compré-
hension nuancée est possible. une société de la super-diversité46 appelle donc à

43. À propos de l'événement comme porte d'entrée sur le terrain, SarzsnuNN Monika, * la recherche empirique
dans le domaine des religions. Nouveaux enjeux, nouvelles méthodes ,, Balhtin, Schweizer A[ademie
fir Gehter und Sozialuhsenschafien, dossier < Religionen in unserer Gesellschaft ù,20I4b/1, p. 38-39 et
S.erzsnuNN Monika, ( Appartenances en fète : entre l'ordinaire et le spectaculaire ,, Social Compas, vol. 61,
n" 2,20I4c, p.250-260, puis SerznnuuN Monika, < Senegalese Networls in Switærlmd -d USA' Ho*
Festive Even$ Reflect Urban Inmrporation Processes n, ra Stmislaw Gnooz et Gina Gertrud SrranH (dir.),
Religion, Ethniciry and Tiansnational Migration betwem'llest AJiica and Europe, læiden, Brill, coll. " Muslim
Minoritis ù,2014d, p. 123-144.

44. Læs lieux de culte et æsociations faitièrs sont bien présents en Suisse, bien que la majorité des musulmars
ne les fréquente pas, voir SerznnuNN Monika, o Épilogue : Être musulmm À Suirr., hors mosquée. Notes
méthodologiques et perspectives épistémologiques n, rz Christophe MoNNor (dir.), La Suisse dà mosqlées :
derrière h uoib dz lunitâ musulmanr- Genève, l.abor et Fids, 20I3c, p.243-248. Voir aussi GmNr À4atteo,
Grucr'u Marco et MrcHsI- Noémie, Les musulmans en Suisse. Profk et inté4yation,lausanne, Presses polytech-
niques universitaires romandes, coll. * læ savoir suisse >, 2015.

45. Nota de terrain prises par Monika Salzbrunn.
46. Vnnrovec Steven, * Super-Diversity md its Implication s ,, Ethnic and. Racial Studies, vol. 30, n" 6, 2007,

p. 1024-1054,Yoir également les contributions d'Irene Becci et de Christophe Monnot dans le praent volume.
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