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 Le phenomene de la conversion1 a attire Tinteret de chercheurs provenant de plusieurs disciplines : This
 toire (p. ex. Deslandres 2005), la theologie (p. ex. Marty
 1988), la sociologie (p. ex. Stark 1965), la psychologie (p. ex.

 Rambo 1993) et l'anthropologie (p. ex. Buckser et Glazier
 2003). On note une nette predominance des etudes histo
 riques, qui se sont penchees plus particulierement sur
 Texpansion du christianisme et de Tislam par la conquete
 et la colonisation. Toutefois, comme Andre Mary Ta sou
 ligne dans son travail sur 1'Afrique : ?Les sources histo
 riques sur les phenomenes de conversion sont pour la plu
 part issues, soit d'un regard missionnaire cherchant dans
 la culture locale une matrice d'accueil pour le message
 evangelique, soit d'un regard "indigene" qui emprunte
 souvent pour se formuler les formes et les categories de
 discours de l'autre missionnaire? (1998:13).

 Mis a part la reference au changement, il y a peu d'ac
 cord parmi les chercheurs sur la maniere de definir la
 conversion. Par exemple, le sociologue Max Heirich parle
 d'?un changement dans le coeur? qui s'inscrit dans ?un
 processus de changement des realites profondes? ainsi
 qu'un ?changement conscient dans le sens de l'enracine
 ment de soi? (1977:674). Cependant, quelle est Timpor
 tance du changement en cause? A partir de quel point de
 vue l'evalue-t-on? Autant de questions qui restent en sus
 pens. Lewis Rambo adopte une perspective subjective :
 ?La conversion est ce qu'un groupe d'individus concerne
 croit qu'elle est? (1993:7). En outre, l'auteur pergoit la
 conversion comme un processus ?multiple, interactif et
 cumulatif?, plutot qu'un acte unique, dramatique, de rup
 ture. II rejoint ici les propos de l'anthropologue Robin

 Horton (1971,1975), qui a soutenu que le developpement
 cosmologique autochtone precede le processus de conver
 sion et s'y integre.

 Jusqu'aux annees 1970, la plupart des recherches en
 sciences sociales ont aborde la conversion sous Tangle de
 la modernisation, qui definissait les phenomenes religieux
 comme ?pre-modernes?, primitifs, ?irrationnels? etfina

 Anthropologica 49 (2007) 3-9 Introduction : dimensions sociales et politiques de la conversion religieuse / 3

������������ ������������� 



 lement voues a la disparition. Dans ce contexte, on invo
 quait des causes psychopathologiques pour expliquer la
 conversion (Stark 1965). Les anthropologues abordaient
 alors ce phenomene (generalement considere comme fai
 sant partie du ?changement religieux? - voir De Waal

 Malefijt 1968) essentiellement sur le plan des transforma
 tions des systemes de croyances et de rituels traditionnels
 des peuples exotiques apres le contact avec l'Occident.
 Etant donne les rapports fonctionnels qui liaient la reli
 gion avec la structure sociale, et puisque cette derniere
 subissait des transformations radicales pendant la periode
 coloniale, on supposait que les cosmologies primitives
 seraient progressivement remplacees par le rationalisme
 moderne. On s'attendait a ce que cela se produise apres
 une phase intermediate pendant laquelle les autochtones,
 formellement convertis aux formes de christianisme qu'ap

 portaient avec eux les colonisateurs, auraient conserve
 ou conserveraient, en les reinterpretant, des segments
 importants de leurs systemes religieux anterieurs (c'est
 ce qu'on a appele le ?syncretisme? - voir Riviere 1991).
 Parfois, le choc brutal de la colonisation pouvait mener
 beaucoup plus loin, c'est-a-dire a des phases de ?contre
 acculturation? (Herskovits 1952:234 et suiv.). Le pheno
 mene pouvait prendre la forme de mouvements prophe
 tiques ou messianiques, diriges par des leaders
 charismatiques dans l'optique de declencher une revolu
 tion sociale (Worsley 1957). A long terme, cependant, on
 s'attendait a une conversion complete, qui serait le resul
 tat d'un changement social et culturel inexorable, com
 portant des transformations radicales d'identite et d'ap
 partenance (Gruzinski 1988).

 Depuis les annees 1970, le renouveau religieux au sein
 des societes industrialists, tout autant que dans les
 anciennes colonies d'Afrique, d'Asie et d'Amerique latine,
 s'est souvent accompagne de conversions a de nouvelles
 religions (?reconversions?). Dans ces derniers cas, on
 observe une appartenance et une pratique religieuse
 intensifies chez des individus dont l'affiliation anterieure

 n'etait que formelle. En consequence, on voit recemment
 emerger un nouveau corpus d'etudes sur la conversion
 dans lequel on decele l'influence de perspectives post
 modernes. Par exemple, l'accent y est mis sur les trajec
 toires individuelles et sur les transformations subjectives
 que l'acte de conversion peut comporter.

 Les articles presentes dans ce numero abordent deux
 themes principaux. Le premier est le rapport entre la reli
 gion et la politique. Sur ce plan, Benedict Anderson a sou
 ligne les rapports profonds qui relient les appartenances
 religieuses et le nationalisme moderne, ce dernier etant
 issu historiquement du morcellement des vastes commu
 nautes de foi qui ont occupe le monde europeen et medi

 terraneen: le christianisme, le judaisme et Tislam (Ander
 son 1983). Cependant, il semble qu'on observe aujour
 d'hui un mouvement en sens inverse, dans lequel les repre
 sentations sociopolitiques (symboles, vocabulaire, images)
 sont remplacees par de nouvelles formes religieuses ainsi
 que par de nouveaux imaginaires (Corten 1995).

 Le second theme aborde ici traite de la definition de

 Tappartenance religieuse, souvent consideree comme
 monolithique et exclusive, selon le modele de Tapparte
 nance a la nation. Une telle definition ne correspondrait
 elle pas d'abord a un prejuge ?d'en haut?, partage par les
 tenants du pouvoir politique ou religieux et les chercheurs,

 plutot qu'a la maniere dont sont (et ont ete) vecues les
 diverses formes d'experience du religieux? Jean-Loup
 Amselle (1990) a d'autre part soutenu que les ?identites
 ethniques? en Afrique occidentale, ont ete largement
 imposees par ces memes pouvoirs politiques et religieux
 pour decrire une realite beaucoup plus floue dont les prin
 cipes relevent de ce qu'il appelle une ?logique metisse?.

 De fagon similaire, Tetiquette de ?religion a la carte?
 (Bibby 1988), a ete apposee a une nouvelle tendance
 parmi des croyants qui ne se sentent plus contraints par
 le dogme catholique ou protestant, mais empruntent plu
 tot des croyances et des pratiques a plusieurs systemes
 de references : par exemple, le bouddhisme, comme
 guide moral, des pratiques chamaniques ou Taccepta
 tion de la reincarnation. En d'autres termes, on se trouve

 a postuler l'existence d'une sorte de ?syncretisme?,
 comme celui qu'on mentionnait plus haut pour les peuples
 autochtones mais qui irait en sens inverse. Ce ne sont
 plus des nouveaux convertis qui conservent des rituels
 ?pai'ens?, mais bien des membres d'une foi chretienne
 dominante qui semblent puiser leur inspiration dans des
 cultes exotiques.

 La conversion dans les contextes coloniaux
 et post-coloniaux
 Les processus historiques reels entourant la conversion
 dans le contexte imperial furent beaucoup plus varies et
 complexes que les schemas lineaires de la modernisation
 tendent a le suggerer. Le reexamen des sources histo
 riques, par exemple, permet de constater que meme la
 phase de conversion initiale, a l'epoque coloniale, fut mar
 quee par d'importantes contradictions et volte-face. C'est
 ce qu'illustre l'article d'Emma Anderson consacre au cas
 tragique de Pierre-Anthoine de Pastedechouan, jeune
 Innu (Montagnais) qui, au XVIIe siecle, fut converti en
 grande pompe par les missionnaires frangais, avant d'etre
 qualifie de ?renegat? par ces derniers a la suite de son
 retour, complexe et douloureux, au mode de vie et a la
 religion de ses aieux.
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 Si on considere la periode contemporaine, il est vrai
 qu'en Europe et en Amerique du Nord, les grandes
 Eglises, catholiques et protestantes, ont perdu du terrain
 tandis qu'une secularisation progressive penetrait la cul
 ture et l'organisation sociale, selon des modalites et a des
 rythmes fort inegaux en fonction des pays et des periodes.

 Le meme courant atteignait les societes coloniales et post
 coloniales, bien qu'il ne semble pas les avoir touchees aussi
 profondement. Cependant, la laicisation n'a pas ete aussi
 universelle que le prevoyaient les tenants d'un evolution
 nisme lineaire, bourgeois ou marxiste, aux XIXe et XXe
 siecles. Les grandes religions monotheistes ont non seu
 lement survecu, mais elles connaissent periodiquement
 des regains de ferveur qui sont preches et vecus comme
 des retours, individuels et collectifs, a la ?vraie foi? dont

 on se serait ecarte pendant des annees, sinon des siecles
 (d'ou le terme anglais revival, 'renouveau,' qui leur est
 accole, sans la connotation negative du frangais ?inte
 grisme?).

 Les dimensions politiques radicales de certains mou
 vements religieux integristes, chretiens, musulmans ou
 juifs, ont retenu l'attention, mais on connait encore mal les

 phenomenes socioculturels complexes qui sont a l'origine
 de la conversion au pentecotisme en Amerique et de la
 mobilisation islamique sur d'autres continents. Marie
 Nathalie LeBlanc consacre son article a l'expansion de ce
 qu'elle appelle une ?version arabisee de l'islam? parmi
 les femmes, en Cote d'lvoire. Elle montre comment, dans
 le debat des annees 1990 sur l'?ivoirite?, apres l'effon
 drement de l'economie agro-exportatrice et le demante
 lement du regime de parti unique, les musulmans se sont
 sentis stigmatises et ecartes du pouvoir. Ils ont alors entre

 pris de se regrouper et beaucoup ont trouve dans la ver
 sion puriste de l'islam sunnite un nouveau pole d'identifi
 cation, par opposition a la fois a l'Occident et a l'islam
 ivoirien traditionnel, soufi et syncretique qu'ils rejettent.
 S'attachant particulierement au cas des femmes de classe
 moyenne, instruites et occidentalisms, l'auteure montre
 comment l'adhesion aux nouvelles associations religieuses
 acquiert une dimension particuliere car elle leur permet
 de surmonter un handicap important dans la recherche
 d'un conjoint: leur education et leur reussite. Elles peu
 vent compenser en adherant aux regies d'un islam rigo
 riste, adhesion qui se manifeste publiquement par le port
 de la djellaba et du foulard.

 Dans un tout autre contexte geographique et poli
 tique, Chiara Letizia attire l'attention sur un phenomene
 peu connu : l'expansion du bouddhisme theraveda chez
 les Newar, ethnie minoritaire du Nepal. Lauteure montre
 que, dans le ?seul Etat hindouiste au monde?, la catego
 rie de ?conversion?, au sens ou nous l'entendons genera

 lement, c'est-a-dire comme adhesion individuelle a une
 foi et a des rites nouveaux, n'est pas operante. La reli
 gion releve en effet de la sphere publique, ce qui explique
 la criminalisation du proselytisme (niveau d'intolerance
 religieuse generalement peu associe a Thindouisme). Le
 bouddhisme traditionnel newar en vint a incorporer beau
 coup d'elements hindouistes, comme le systeme des castes,
 les fetes, et cetera. Le mouvement bouddhiste theravada,
 ne au Sri Lanka, se propose de ?purifier? le bouddhisme
 local de ses elements hindouistes, Televant du coup au
 niveau d'une religion universaliste et moderne. Les en
 seignements des moines theraveda debouchent done sur
 une veritable conversion, sur une appartenance religieuse
 nouvelle : au lieu de la caste, ?une communaute interna

 tionale pan-bouddhique?.
 Cependant, le renouveau religieux contemporain ne se

 limite pas a des courants internes aux diverses denomi

 nations. II pratique aussi un proselytisme intense, comme
 c'est le cas pour les Eglises de la grande mouvance pen
 tecotiste, dont traitent plusieurs articles de ce numero.
 Issues du methodisme, les Eglises pentecotistes propo
 sent a leurs adeptes, generalement dans le cadre de
 congregations aux dimensions restreintes, les formes plus
 directes et plus exaltantes d'experience religieuse, un
 renouveau moral et des reponses a leurs questionnements
 profonds. D'abord observe chez les Noirs des Etats-Unis
 (Corten 1995:51 et suiv.), le pentecotisme d'aujourd'hui,
 transnationalise, oriente son recrutement autant vers les
 autres denominations protestantes que vers les catho
 liques et meme vers des secteurs secularises. En Ame
 rique latine, massivement catholique depuis les conquetes
 espagnole et portugaise, Texpansion du pentecotisme
 depuis 25 ans a pris les dimensions d'une vague de fond
 (Stoll 1990).

 A partir des exemples sud-africain, haitien et bresilien,
 Andre Corten et Vanessa Molina s'attachent a montrer

 qu'on ne peut se limiter a considerer le succes de ?cette
 nouvelle forme du religieux marquee par Temotion?
 comme le simple produit d'une crise economique et sociale.
 Dans les termes des auteurs, le nouveau culte vise ?la
 transformation d'un ensemble d'experiences et de pra
 tiques a travers un reinvestissement de sens?. Cela se
 manifeste plus particulierement dans quatre domaines :
 ?la conversion comme construction du soi, l'argent comme
 nouvelle forme de sacre, la vie ordinaire comme unite et

 la guerre spirituelle et politique a Techelle planetaire?.
 Limplantation de Yevangelismo n'est pas sans pro

 voquer des dechirements profonds au sein de commu
 nautes locales pour lesquelles le culte des saints catho
 liques (ou se melent croyances et rituels autochtones)
 occupe une place centrale dans l'organisation sociopoli
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 tique et l'identite; la crise peut meme entrainer l'expulsion
 pure et simple des neophytes (Rangel 2001). Dans son
 article, Martin Hebert nous montre un modele different
 de coexistence des convertis avec la majorite chez les Tla
 paneques du Guerrero (Mexique): les protestants y com
 pensent leur non-participation aux rituels catholiques
 communautaires par une implication accrue dans l'orga
 nisation economique et politique. Le Guatemala voisin
 compte pour sa part la plus forte proportion de protes
 tants en Amerique latine. Fait inedit, le pays a meme eu
 a sa tete deux dirigeants pentecotistes au cours des 20
 dernieres annees : le dictateur Rios Montt (1982-1983),
 puis le president civil Serrano Elias (1990-1993). Analy
 sant les resultats d'une enquete effectuee aupres des
 membres de deux communautes autochtones (dont une,

 majoritairement evangelica), Pierre Beaucage souligne
 d'abord une difference marquee quant au vecu de l'expe
 rience religieuse par les hommes et les femmes : les pre
 miers insistent sur la transformation morale qui suit la
 conversion, les secondes s'attardent a decrire le bonheur

 qu'elles eprouvent depuis qu'elles ont regu le Christ. En
 meme temps, cependant, il se degage des entrevues un
 certain desenchantement concernant le pouvoir de la foi
 a transformer la societe et, plus particulierement, les poli
 ticiens : ce serait plutot la politique qui a corrompu les
 Enfants de Dieu.. .comme le maire de la ville ou le presi
 dent Serrano. Meme la demarcation entre les croyants et
 ?le monde?, naguere si nette, tend a s'estomper.

 La conversion et les minorites urbaines
 La conversion dans les contextes de migrations a attire
 l'attention de plusieurs chercheurs. Par exemple, au
 Canada, Daphne Winland (1994) a interprets la conversion
 collective des refugies hmong en Ontario, comme un resul
 tat de l'aide qu'ils ont re^u pour s'etablir de la part de
 groupes mennonites. Elle voit cette conversion comme un
 mode d'integration a la societe-hote. Par contre, Kwai
 Hang Ng (2002) a montre comment des immigrants chi
 nois qui s'etaient convertis a l'Eglise americaine refor
 mee creent de nouveaux syncretismes entre leurs sym
 boles et leur pratiques traditionnels et la religion qu'ils
 ont adoptee aux Etats-Unis.

 Meme dans des societes qui se definissent comme
 modernes et relativement secularisees, les chercheurs
 redecouvrent la persistance et l'importance du religieux,
 en meme temps que les formes traditionnelles du poli
 tique (partis, manifestations) semblent connaitre un cer
 tain epuisement. Deux des etudes presentees dans ce
 numero considerent l'experience de transformation reli
 gieuse des immigrants dans differents contextes natio
 naux. Dans une communaute d'immigrants africains et

 hai'tiens de Montreal, Geraldine Mossiere analyse la
 maniere dont la foi pentecotiste permet de donner un sens
 aux experiences que vivent les membres au sein de la
 societe d'accueil. II n'y a pas ici constitution d'un ?groupe
 a part?, s'opposant point a point au ?monde? qui Tentoure,
 mais bien Tinverse : la congregation fournit le soutien
 moral et materiel pour faire face aux problemes d'eta
 blissement au Canada et au Quebec. Quant a la nature de
 l'experience religieuse que vivent les convertis, Tauteure,
 combinant observation prolongee et entretiens en pro
 fondeur, montre comment le rituel du service hebdoma

 daire produit un changement dans ce qu'elle appelle le
 ?mode somatique d'attention? (Csordas 1993). La mu
 sique, autant que la rhetorique de la predication, amene
 les fideles a ressentir, a vivre dans leur corps une per
 ception differente du monde : les bras se levent, les corps
 entrent en mouvement, les pleurs et les exclamations
 expriment des emotions dont la transe et la glossolalie
 sont Taboutissement. Les fideles ressortent, rassures,
 prets a faire face aux multiples incertitudes de la societe
 nouvelle.

 II en va de meme pour les autochtones tobas, recem
 ment immigres dans la ville de Buenos Aires, qu'a stu
 dies Liliana Tamagno. Au debut du XXe siecle, dans le
 Chaco, vaincus militairement et expropries de leurs ter
 ritoires, ils furent convertis par des missionnaires angli
 cans, puis mennonites. Plus tard, ils ont apporte en ville
 avec eux cette identite religieuse, qui, en plus de mainte
 nir leur lien avec le territoire ancestral, constitue leur
 passeport dans la modernite : Interpretation des Ecri
 tures leur permet de decoder les multiples messages de
 la societe metropolitaine et, a defaut d'organisation propre,
 c'est a travers la communaute religieuse qu'ils negocient
 une place dans Tensemble urbain. Dans la grande region
 de Buenos Aires, leur participation a l'Eglise evangelique
 unie (en fait, une Eglise dont les membres et les dirigeants
 sont autochtones) leur permet de preserver une diffe
 rence ethnique et culturelle, tout en situant cette diffe
 rence a l'interieur des limites acceptees par la societe
 moderne.

 Dans le cas des Gitans andalous etudies par Manuela
 Canton Delgado, Texpansion de la foi pentecotiste vient
 recreer des formes de lien social que la sedentarisation
 et Tatomisation des lignages avaient affaiblies. Les nou
 veaux croyants redefinissent des segments importants de
 leur culture anterieure : les paroles et la musique du fla

 menco leur apparaissent bien profanes et, element plus
 crucial, il n'est plus permis de venger dans le sang les
 affronts faits a Thonneur d'un clan. Sur le plan profes
 sional, la plupart delaissent leur metier traditionnel de
 ferrailleurs et deviennent commergants ambulants dans
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 les foires regionales. Par contre, on maintient pour l'es
 sentiel des rituels anciens comme la noce gitane, avec l'os
 tentation des ?preuves? de la virginite de la mariee.

 Nouvelles identifications religieuses dans
 les societes secularisees
 Dominique Schnapper (1993) suggere que le renouveau
 ethnique et religieux actuel sert a compenser l'aspect meri

 tocratique et impersonnel de la societe moderne; il fournit

 de nouvelles possibilites de reconnaissance et d'identifi
 cation sociale. En meme temps, elle suggere qu'il offre la
 possibility de creer du sens a travers une reference trans
 cendante et l'inscription dans une communaute plus vaste.

 Neanmoins, Frangois Laplantine (2003) montre que l'as
 pect communautaire des mouvements religieux modernes
 est tres variable. Alors que certaines communautes offrent

 des frontieres claires et des structures internes, d'autres
 offrent moins en termes de soutien structurel et davan

 tage de reseaux personnalises, voire idiosyncratiques, et
 de possibilites d'expressions religieuses.

 Les spiritualistes etudies par Deirdre Meintel cor
 respondent au deuxieme type. Dans le cas qui l'interesse,
 un groupe de francophones montrealais, pour la plupart
 d'origine catholique, participe regulierement aux rituels
 d'un groupe spiritualiste. Cela comprend des transes, du
 channelling, de la meditation, de la divination et de la
 guerison. Certains d'entre eux choisissent de developper
 leurs dons spirituels dans un contexte religieux sous la
 supervision de pasteurs qui sont aussi mediums. Les
 membres de cette congregation y trouvent une experience
 religieuse et un sens qui offre un appui face aux incerti
 tudes de la vie moderne, comme le chomage, le divorce, et
 cetera. A la difference des nouveaux croyants penteco
 tistes, toutefois, pour les adherents, cette appartenance
 nouvelle ne sous-entend pas une rupture identitaire par
 rapport a leur appartenance religieuse anterieure. Cela
 n'empeche pas non plus de nouveaux choix religieux,
 comme ceux qu'offre la spirituality autochtone2.

 Questions de methode et de theorie
 Dans les contributions a ce numero, on peut noter plu
 sieurs tensions interessantes qui sont typiques des etudes
 sur la conversion. En premier lieu, la conversion est une
 question sociale et souvent, une question politique. Ainsi,
 Beaucage et Tamagno presentent des cas ou, dans un
 contexte social et politique donne, des communautes
 entieres se sont converties (voir aussi les etudes de Lau
 grand (1999) et de Deslandres (2005) concernant les
 autochtones du Canada). Par ailleurs, si on l'etudie d'un
 point de vue individuel, la conversion constitue un phe
 nomene tres variable et souvent reversible, comme le

 montrent les recherches de Mossiere et d'Anderson. Plu

 sieurs ecrits recents sur la conversion, particulierement
 dans des societes officiellement secularisees, proposent
 des approches qualitatives fondees sur les recits de vie, ce
 qui permet de saisir le ?bricolage? et la mobilite religieuse
 des individus (voir Kose 1999; Sherkat 1993). Ils incluent
 ici non seulement les convertis, mais aussi, les ?apostats?
 (Carter 1998).

 Une seconde tension concerne la maniere dont le cher

 cheur se situe par rapport a son objet d'etude. Comme
 nous l'avons note au debut, les premiers ecrits sur la
 conversion refletent le point de vue de leurs auteurs qui
 etaient soit des missionnaires, soit des convertis. Les tra

 vaux plus recents peuvent provenir d'un converti (Jules
 Rosette 1976) ou de membres d'une congregation reli
 gieuse qui etudient les nouveaux venus dans le groupe
 (Kose 1999; Setta 1999). Plusieurs auteurs ont note la dif

 ficulte d'etudier des groupes qui pratiquent le prosely
 tisme (Mary 2000; Mossiere, en preparation). En outre, et
 cela peut sembler paradoxal, il semble que ce soit en etu
 diant ceux qui ont Tapproche la plus fluide par rapport au

 surnaturel que les chercheurs ressentent Timpossibilite de
 comprendre le phenomene a l'etude sans s'y integrer
 comme participant actif (Favret-Saada 1977; Goulet 1998;

 Meintel, sous presse). En general, il faut reconnaitre que
 la position du chercheur face a l'objet religieux (agnos
 tique, athee, participant, converti ou membre) orientera
 son travail.

 Soulignons en terminant que c'est le concept meme de
 ?conversion?, entendu au sens etroit d'une rupture com
 plete avec une affiliation religieuse suivie d'une adhesion
 univoque a une nouvelle, qui est remis en cause par les
 recherches recentes. C'est dans ce courant que s'inscrit ce
 numero. S'il existe des modes exclusifs, intolerants et inte

 gristes de vivre la foi religieuse, ces modes seraient Tex
 ception plutot que la regie et caracteriseraient certains
 groupes a certaines periodes historiques. Sur un autre
 plan, les contributions a ce numero illustrent la multipli
 city des methodologies utilisees dans les etudes recentes
 de la conversion. Puisqu'elles vont, methodologiquement,
 de l'analyse statistique a Tentretien clinique, sans oublier
 Tobservation participante, ces etudes proposent une vision
 plus nuancee de l'etude du phenomene.

 Sans pretendre, bien sur, apporter une reponse defi
 nitive a toutes les questions, notre numero, en abordant
 precisement le phenomene de la conversion sous Tangle
 de ses rapports au socioculturel et au politique, veut contri
 buer a la comprehension plus large du phenomene reli
 gieux. Par le choix des contributeurs, la publication veut
 egalement faire le pont entre les recherches anthropolo
 giques sur Amerique latine, TAsie et TAfrique et celles
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 qui portent sur les societes nord-americaines et euro
 peennes.
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 Notes
 1 Plusieurs elements de cette introduction proviennent de

 Mossiere (sous presse).
 2 Forme de neo-chamanisme (Atkinson 1992), qui attribue

 une place centrale a la nature, et ou Ton realise des rituels
 comme la suerie (sweat lodge) et la quete d'une vision, sous
 la supervision d'un chaman autochtone.
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