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1) L’environnement non prioritaire (1952 – 1972)
2) Les sphères parallèles : de la préoccupation à la conservation de la nature
(1972-1992)
3) Le tout environnement (1992-2002) : Une approche transversale allant
vers le développement « soutenable » de l’Europe
Conclusion

Notre ac tua li té ré sonne du terme « sou te na bi li té » : viser un dé ve lop‐ 
pe ment rai son nable de nos ter ri toires, de nos so cié tés tout en étant
en ca pa ci té d’ap pré hen der les me naces col lec tives, par une ap proche
har mo nieuse de l’éco no mie, du so cial et de l’en vi ron ne ment 1. Re tra‐ 
çant une pé riode de notre his toire, aux ré mi nis cences par fois en core
im per cep tibles, les pré sents tra vaux de re cherche ont étu dié la
construc tion de l’Eu rope ins ti tu tion nelle en pa ral lèle de l'émer gence
des ques tions en vi ron ne men tales afin d’in ter ro ger dans le cadre
d'une évo lu tion his to rique, les in ter ac tions entre les dé ci deurs, les
ad mi nis tra tions et les ci toyens au tour des ques tions de so cié té, pour
en ob ser ver les mé ca nismes de mu ta tion. Com ment « l’en vi ron ne‐ 
ment » est de ve nu un pi lier ma jeur de notre so cié té ? C’est le pro ces‐ 
sus his to rique com plexe, par des ins ti tu tions com plexes qui nous in‐ 
té resse ici. Il s'agit de ques tion ner la fa cul té des ins ti tu tions eu ro‐ 
péennes à faire in té grer aux Etats membres des exi gences en vi ron ne ‐
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men tales avant la fin du deuxième mil lé naire. Cette pré sen ta tion pro‐ 
pose une nou velle in tros pec tion sur nos so cié tés di vi sées sur les ap‐ 
proches, sur les tech niques et les ins tru ments, mais fa vo ri sant à
terme une so li da ri té d’in té rêt dé pas sant les fron tières 2.

L’ob jec tif per son nel est ici de pou voir en vi sa ger de ré pondre à une
ques tion ma jeure que nous nous po sons col lec ti ve ment de ma nière
cy clique : « Quelles so lu tions, ten ta tives, bonnes pra tiques avons- 
nous déjà ex pé ri men té par le passé ? ». C’est ici mon trer com ment
une struc ture supra na tio nale a une ap ti tude à éta blir des in té rêts
com muns per met tant de gé né rer de la co opé ra tion et ins tau rer une
pro blé ma tique du souci des gé né ra tions fu tures face au scé na rio pos‐ 
sible de « la grande peur pla né taire » 3. L’am bi tion est de dé mon trer
com ment, les chan ge ments de pers pec tives sont pos sibles sur une
courte pé riode de l’his toire et com ment ce pro ces sus col lec tif peut
être fra gile voire éphé mère. Nous ob ser ve rons le glis se ment opéré
de puis un prin cipe de conser va tion de la na ture à l’as su rance d’un dé‐ 
ve lop pe ment du rable, en pas sant par une pro tec tion de l’en vi ron ne‐ 
ment puis une pré ser va tion de la bio di ver si té : le viers d'ac tion pri vi lé‐ 
giés pour im po ser aux Etats des ré gle men ta tions contrai gnantes,
ana lyse des chan ge ments de « mo dèle », de ca drage lé gis la tif, de
com por te ments, de conscience, de mode de vie en Eu rope, et leurs
consé quences dans des so lu tions dites réa listes pour le mo dèle de
crois sance.

2

Qu’est- ce qui était en ten du par « en vi ron ne ment » entre les vo lon tés
et la pra tique ? Com ment cette ques tion émerge ? Com ment en re‐ 
tra cer l’en semble de ses com po santes ? La Com mu nau té eu ro péenne
ne dé fi nit pas l’en vi ron ne ment, mais des ac tions et po li tiques en vi‐ 
ron ne men tales qui illus trent des champs de ten sion dans les dé fi ni‐ 
tions, les ap proches et les rap ports à l’objet (entre plu ra li té et évo lu‐ 
tions).

3

Dans sa dé fi ni tion mé dié vale, « l’en vi ron ne ment » re pré sente dès le
XIIIe Siècle, les élé ments vi sibles, « ma té riels », en tou rant un ob ser‐ 
va teur. L'émer gence de l'en vi ron ne ment comme ques tion scien ti fique
va ren for cer – en éco lo gie, bio lo gie, éco no mie ou en droit, la com‐ 
pré hen sion des com por te ments, le de ve nir des or ga nismes consi dé‐ 
rés, le pay sage, l’ha bi tat et le ter ri toire. Après la Se conde Guerre
Mon diale, l’idée d’Eu rope va se re trou ver confron tée à des « im pé ra ‐
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tifs éco lo giques » : des ten dances de fonds an thro po cen trées dé fi nis‐ 
sant les rap ports hu mains où la Com mu nau té eu ro péenne tranche de
plus en plus. Le terme « éco lo gie » ren voie alors à des concep tions
ra di cales, hau te ment po li ti sées voire ré vo lu tion naires et la no tion «
en vi ron ne ment » à des concep tions plus ré for mistes ac cep tables par
les Etats sans re mettre en cause leur lé gi ti mi té 4. Une pro tec tion de
l’en vi ron ne ment re cher chée dans sa di men sion hu maine la plus com‐ 
plète.

De quelle Eu rope parlons- nous ? Celle des Em pires ? Des Cultes ? La
plaque conti nen tale ? L’Eu rope des fron tières de l’es pace Schen gen
ou une re pré sen ta tion d’une Eu rope as su mée par des co opé ra tions
entre pays voi sins ? C’est l’Eu rope de l’ex pres sion lé gi time des or‐ 
ganes supra na tio naux com pé tents qui est in ter ro gée de puis sa créa‐ 
tion. L’idée est de créer dès 1948 une Com mu nau té eu ro péenne, qui
se ver rait confier les pou voirs de gou ver nance sur une durée de 50
ans par un trai té, per met tant d’ini tier les échanges com mer ciaux
jusqu’en 2002. En créant en 1949 le Conseil de l’Eu rope – conçu
comme une as sem blée com mune, un la bo ra toire à idées, les Etats eu‐ 
ro péens cherchent à être re pré sen tés lors des né go cia tions in ter na‐ 
tio nales : Ins ti tut At lan tique, OTAN, ONU, OECE, et un foyer pour
pré pa rer la struc tu ra tion de la CECA : la Com mu nau té Eu ro péenne
du Char bon et de l’Acier. Avec les trai tés de Rome, la com mu nau té
ins taure l’Eur atom et l’Union doua nière dans un es prit de libre- 
échange entre les membres : un nou veau ter ri toire, de nou velles
pers pec tives pour un nou veau rap port aux autres. S’il existe des
études par cel laires sur l’ac tion des ins ti tu tions eu ro péennes en ma‐ 
tière d’en vi ron ne ment, il manque en core une syn thèse glo bale et un
cor pus do cu men taire de ré fé rence. Les ques tions en vi ron ne men tales
offrent un le vier de com pré hen sion des rap ports entre les in di vi dus
et entre les es pèces co ha bi tant sur la pla nète. Pour pro po ser cette
ca pa ci té d’ob ser va tion et la rendre la plus ac ces sible pos sible, nous
bor ne rons le champ d’étude dans les di men sions tem po relles et spa‐ 
tiales : une ana lyse li mi tée entre l’ins tau ra tion d’une so cié té eu ro‐ 
péenne iden ti fiable par ses ins tances re pré sen ta tives supra na tio‐ 
nales et l’ac qui si tion d’un cor pus ins tru men tal éprou vé au ni veau
mon dial, qu’il reste en suite à pro mou voir.

5

L’ori gi na li té mé tho do lo gique ré side ici dans une ap proche européo- 
centrée 5. Em ma nuel Leroy La du rie pro po sait une His toire du Cli mat
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comme nou vel objet his to rique 6, Ro bert De lors aborde une His toire
de l’En vi ron ne ment au XIXe Siècle 7 et Jean Jacob offre une ap proche
tour née sur l’Eco lo gie po li tique 8. Les tra vaux de Paul Veyne sur l’or ga‐ 
ni sa tion na tu relle des faits 9, per mettent de re trou ver l’or ga ni sa tion
par le tra vail his to rique et d’en re pé rer les ar ti cu la tions vé ri tables des
évè ne ments. Les tra vaux de Marie- Thérèse Bitsh et son His toire de la
construc tion eu ro péenne aident no tam ment à dis so cier l’ap pro pria‐ 
tion des concepts par les phi lo sophes, de l’ap pro pria tion par les ins ti‐ 
tu tions 10. Les en jeux mé tho do lo giques sont tour nés vers la cla ri fi ca‐ 
tion d’une com mu nau té de Droits. Com ment sont en vi sa gés les as‐ 
pects qua li ta tifs face aux as pects quan ti ta tifs (le pro grès, le coût des
nui sances, les fac teurs éco lo giques) dans les dé ci sions po li tiques ?
Quels sont les fac teurs per met tant de réa li ser la paix entre les na‐ 
tions ?

Pro po ser à un en semble de pays sou ve rains la créa tion de com pé‐ 
tences com mu nau taires, vise à ren for cer les prin cipes de la dé mo cra‐ 
tie, des droits de l’homme et de la pré émi nence du droit. La Com mu‐ 
nau té eu ro péenne va même plus loin en pro po sant à ses membres
d’ins tau rer un com por te ment de pré ven tion 11 : em pê cher les nui‐ 
sances sur le ter ri toire pour évi ter d’avoir à ré pa rer un éco sys tème
qui n’est pas seule ment un mor ceau de na ture, mais sur tout un élé‐ 
ment de pa tri moine dont cha cun est ha bi tué à tirer pro fit. L’ana lyse
des ques tions en vi ron ne men tales par les ins ti tu tions eu ro péennes
offre une ap proche multi sca laire aux ac teurs et dé ci deurs : ins tau rer
une di men sion ter ri to riale des grands pro jets d’amé na ge ment, par- 
delà les fron tières, en confron tant l’in té rêt gé né ral et l’in té rêt na tio‐ 
nal et en ai dant à réa li ser que les ac tions pu bliques ont des ef fets à
long terme non seule ment dans le quar tier d’une ag glo mé ra tion, à
l’échelle d’une ré gion, d’un pays, d’un conti nent, mais éga le ment sur
l’en semble de la pla nète 12.

7

La construc tion de mes re cherches ainsi ex po sée, ne s’est pas faite
sans que je ne me heurte à quelques dif fi cul tés. En cher chant à dé‐ 
mon trer com ment la com mu nau té est en ca pa ci té de pas ser des
concepts aux textes de lois ap pli qués au quo ti dien, un tra vail énorme
fut réa li sé pour croi ser les ap proches face à la mul ti pli ca tion et la
plu ra li té des sources, en dif fé rentes langues. Face à l’ac tua li té du
sujet, à toute une série de rap ports, dont les plus im por tants, il a fallu
in té grer cette somme de don nées en évi tant le tout des crip tif, afin de
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re tra cer et mettre en pers pec tive, de la ma nière la plus dy na mique
qui soit, les ap proches is sues de la bio lo gie, les pro jets idéo lo giques
et vi sions na tio nales, des com mu ni ca tions pu bliques et col la bo ra tions
entre lé gis la teurs et pra ti ciens. Le tout avec des pro blèmes d’in ter‐ 
pré ta tion et de tra duc tion. Le gain di rec te ment ap por té par ce tra vail
d’in ven taire fut la pos si bi li té de sché ma ti ser la struc tu ra tion d’une
po li tique pu blique com mu nau taire, d’en dis so cier les dif fé rentes ins‐ 
ti tu tions et d’en ob ser ver les in ter ac tions avec les ac teurs du quo ti‐ 
dien en re le vant les points de di cho to mie (Com mu nau té eu ro péenne
– Etats – or ga ni sa tions In ter na tio nales – so cié té ci vile ou en core les «
re pré sen tants de la Pla nète »).

Ces tra vaux sur lignent l’os sa ture eu ro péenne, la mé ca nique du sys‐ 
tème et les re la tions mas quées par des « pi gnons » sec to riels im po‐ 
sants, aux ra mi fi ca tions in vi sibles. Une com mu nau té de droits qui
s’ins crit dans la sub si dia ri té et la sou ve rai ne té des Etats ou toute dé‐ 
fi ni tion et ac tion com mu nau taire sera tri bu taire des in té rêts na tio‐ 
naux.

9

L’ar ti cu la tion de la thèse s’est opé rée au tour de trois lo giques uti li‐ 
sées suc ces si ve ment : la mise en place d’une po li tique de la na ture,
pre nant en compte les contraintes des lo giques exis tantes à tra vers le
mo dèle de dé ve lop pe ment pro duc ti viste ; puis une contes ta tion ca‐ 
rac té ri sée du mo dèle de dé ve lop pe ment pro po sant une pro tec tion de
l’en vi ron ne ment ; et enfin une prise en compte consciente et or ches‐ 
trée des ques tions d’en vi ron ne ment par les ins ti tu tions eu ro péennes
vers la struc tu ra tion d’un mo dèle ca rac té ri sé par la mise en œuvre de
la stra té gie eu ro péenne de dé ve lop pe ment du rable.

10

1) L’en vi ron ne ment non prio ri ‐
taire (1952 – 1972)
Le pro jet ini tial de la construc tion eu ro péenne est de réa li ser la re‐ 
cons truc tion et le dé ve lop pe ment éco no mique. Une di men sion
contex tuelle fa vo ri sant la confu sion des va leurs de l’Eu rope. Des sec‐ 
teurs clefs sont pri vi lé giés pour ga ran tir l'in dé pen dance de la com‐ 
mu nau té, l'agri cul ture et l'éner gie, né ces si tant ra pi de ment la mise en
place d'un mar ché com mun. Cette pé riode s’illustre par la seg men ta‐ 
tion et la sec to ri sa tion des ac ti vi tés éco no miques avec un mo dèle
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pro duc ti viste mar quant de son em preinte la construc tion eu ro‐ 
péenne. L’ur gence de la construc tion eu ro péenne per met de contre
ba lan cer le ca tas tro phisme am biant : ges tion des pro blèmes de po pu‐ 
la tion, ques tions de santé pu blique et prise de conscience pro gres sive
des "dé gâts du pro grès" per cep tibles dans l'air avec la vi si bi li té de la
pol lu tion at mo sphé rique. On y re lève l’im por tance de la no tion de «
qua li té de vie » des po pu la tions, né ces si tant de sé cu ri ser le ter ri toire
de mul tiples ma nières si mul ta nées et de trai ter en semble des pro blé‐ 
ma tiques de mi gra tions de po pu la tions, d’ali men ta tion et d’ap pro vi‐ 
sion ne ment, in dui sant des ré ponses opé ra tion nelles telles que l’ins‐ 
tau ra tion d’une chaîne du froid, gé né ra li ser le confort et per mettre à
cha cun le choix des pro duits de consom ma tion. Mais à cette époque,
la Com mu nau té eu ro péenne pro pose des normes ré pon dant à des
va leurs, pour les re ti rer et les faire dis pa raitre en suite. Les ques tions
de na ture sont ren voyées à l’Or ga ni sa tion des Nations- Unies (FAO)
qui ré pond à chaque fois ne pas être com pé tente en ma tière « en vi‐ 
ron ne men tale ».

Nous pou vons ob ser ver dès 1970, l’émer gence d’une pé riode de
troubles et de bas cu le ment de va leurs. Avec la crise éner gé tique et le
be soin de trou ver une di ver si fi ca tion, le mo dèle pro duc ti viste est
ques tion né, ses ob jec tifs sont mi nu tieu se ment tes tés, no tam ment par
le Club de Rome, re pré sen ta tif des nou veaux ac teurs in fluents à
l’échelle in ter na tio nale ; à la fois l’ex pres sion des in dus triels, de scien‐ 
ti fiques et conseillers d’Etats, tout en re pré sen tant la fin d’un mo dèle
de crois sance « simple ». Les études et rap ports à di men sion eu ro‐ 
péenne vont dé sor mais être ac com pa gnés de don nées sta tis tiques,
éla bo rées à par tir d’or di na teurs dif fi ciles à contes ter. Les mots em‐ 
ployés dans les sources viennent étayer l’ex pres sion des craintes de la
po pu la tion et le be soin des po li tiques de ras su rer les ci toyens. Les
concepts et les li mites sont dé pla cés 13. Les ques tions de « na ture »
de viennent une thé ma tique « en vi ron ne men tale », l’éner gie ato mique
trop conno tée de vient l’éner gie nu cléaire pour se dé ployer dans les
sys tèmes de pro duc tions ci viles.
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2) Les sphères pa ral lèles : de la
pré oc cu pa tion à la conser va tion
de la na ture (1972-1992)
Des ex perts de la na ture (na tu ra listes, or ni tho logues, bio lo gistes…)
vont, d’une part, s’em pa rer des tables rondes sur la thé ma tique en vi‐ 
ron ne men tale et des hauts fonc tion naires, d’autre part, voient en
l’Eu rope, un moyen de ren for cer leur car rière et orien ter la construc‐ 
tion com mu nau taire. Trois mo dèles de fonc tion ne ment com mu nau‐ 
taire s’af frontent entre le Royaume- Uni, la France et l’Al le magne. De
nou veaux ac teurs vont mo di fier les rap ports éta blis tra di tion nel le‐ 
ment entre les Etats et les Ins ti tu tions eu ro péennes. L’Eu rope - pour
s’af fir mer - va tout ten ter pour dia lo guer di rec te ment avec la po pu la‐ 
tion et of frir une tri bune aux ac teurs qui lui sont fa vo rable. Elle ré‐ 
pond à une de mande de re con nais sance des or ganes re pré sen ta tifs
de la so cié té ci vile et des col lec ti vi tés lo cales 14. En 1972, les Etats as‐ 
sument l’or ga ni sa tion d’un som met mon dial pour l’en vi ron ne ment
hu main sur le sol eu ro péen, en cher chant à prendre la main sur les
ac ti vi tés in ter na tio nales sans se ris quer à la dé cré di bi li sa tion. Pour
es pé rer l’har mo nie entre les ci toyens, les élus ont voulu convaincre et
contraindre leurs ad mi nis trés, par le biais de plans mas sifs de cam‐ 
pagnes de com por te ments mêlés d’uto pies, de vœux pieux, de pos‐ 
sibles scé na rios où la réa li té se confond avec les com pro mis, les
ques tions sou le vées ou en core les ta bous, le tout en re la tion avec les
in quié tudes des po pu la tions et les risques ma jeurs ré vé lés par les
mé dias : Tcher no byl en Avril 1986 ou le risque de « ré chauf fe ment cli‐ 
ma tique » of fi ciel le ment re con nu de puis l’été 1988 15.

13

3) Le tout en vi ron ne ment (1992-
2002) : Une ap proche trans ver ‐
sale al lant vers le dé ve lop pe ment
« sou te nable » de l’Eu rope
L’em boi te ment d’échelles prend une nou velle di men sion avec le ren‐ 
for ce ment de l’ac tion di plo ma tique dans les ins tances in ter na tio nales.

14



La construction d’une Europe environnementale

La mul ti pli ci té des évè ne ments in ter na tio naux entre 1992 et 2002,
contraint les Etats à dé lé guer leur voix au près des ins ti tu tions eu ro‐ 
péennes, cher chant à har mo ni ser les dis cours na tio naux sans trop de
sté réo types : re tom bées du Som met de la Terre tenu à Rio en 1992 ;
lour deur de la mise en place des Agen da 21 ; un ter ri toire qui se pré‐ 
pare à un élar gis se ment à de nou veaux membres pour ri va li ser avec
les Etats- Unis d’Amé rique, le Japon ou en core les puis sances émer‐ 
gentes comme la Chine et le Bré sil ; le Som met de la Terre de Jo han‐ 
nes burg, oc ca sion de bilan des ac tions des po li tiques pu bliques ef fec‐ 
tives au ni veau in ter na tio nal ; la fin d’exer cice de la Com mu nau té eu‐ 
ro péenne du Char bon et de l'Acier, trans fé rant les com pé tences de
gou ver nance com mu nau taire à l’Union eu ro péenne.

Les fonc tion naires eu ro péens sont en trai nés à trai ter si mul ta né ment
des ques tions sec to ri sées, à en dé ga ger des dé no mi na teurs com muns
et des ou tils pour sur veiller la mise en œuvre des di rec tives. Face à
une re mise en cause per ma nente, il était in dis pen sable d’af fi cher une
ca pa ci té de ges tion rai son nable et de pla ni fi ca tion per met tant à
l’Union Eu ro péenne de res ter un « phare » dans le dé ve lop pe ment
d’un ter ri toire sou mis aux pres sions de la mon dia li sa tion. La stra té gie
de l’Union eu ro péenne pour le Dé ve lop pe ment Du rable, pro po sée par
la Com mis sion, fut ap prou vée par le Conseil eu ro péen de Göteborg 16.
Cette stra té gie gé né rale, tel un ca hier des charges, vise à ca drer les
ob jec tifs pour évi ter que les Etats n’agissent de ma nière dés équi li brée
en struc tu rant des po li tiques com munes co or don nées concer nant les
as pects éco no miques, en vi ron ne men taux et so ciaux du Dé ve lop pe‐ 
ment Du rable.

15

Le Conseil s’est ac cor dé au tour d’un en semble d’ob jec tifs prio ri taires
pour li mi ter les ef fets du chan ge ment cli ma tique et pro mou voir les
éner gies propres ; li mi ter les risques pour la santé pu blique ; gérer les
res sources na tu relles de façon res pon sable ; amé lio rer les sys tèmes
de trans port et l’amé na ge ment du ter ri toire. Le Conseil pré voit éga le‐ 
ment des me sures de mises en œuvre et de suivi de la stra té gie lors
de ses sion an nuelle, tel le pro ces sus de Car diff 17. Ce pro ces sus vise à
ins tau rer une ap proche dite "ho ri zon tale" de la po li tique de l'en vi ron‐ 
ne ment par son in té gra tion dans toutes les po li tiques com mu nau‐ 
taires. Ainsi dans le cadre du pacte eu ro péen pour l’em ploi, le pro ces‐ 
sus vise à ré for mer et mo der ni ser en pro fon deur les struc tures de
co or di na tion des po li tiques d’em ploi, afin d’amé lio rer la ca pa ci té d’in‐
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no va tion et l’ef fi ca ci té des mar ché des biens, des ser vices et des ca pi‐ 
taux.

Conclu sion
Ces ques tions en vi ron ne men tales, dis pa rates aux pre miers abords,
ont contri bué à ins tau rer un cadre de pen sée glo bal dans le sys tème
de rai son ne ment ins ti tu tion nel et po li tique, ser vant de « mo dèle » à
une so cié té en re cherche de mé tho do lo gie trans po sable pour pro po‐ 
ser un cadre de sub si dia ri té de fonc tion ne ment et de dé penses. La
thé ma tique de l’en vi ron ne ment, dans une dé marche gé né ra li sée et
trans na tio nale, de vient un ins tru ment de puis sance pour une Eu rope
plus uni taire face aux frac tion ne ments an ciens.

17

Entre 1949 et 2002, de ces « ques tions », su jets théo riques, vont de‐ 
voir émer ger des as pects po li tiques, des mo dé li sa tions prag ma tiques
et en core des trans po si tions ju ri diques har mo ni sables où les Etats qui
re fusent de pro té ger l’en vi ron ne ment sont mar gi na li sés sur la scène
in ter na tio nale. Une évo lu tion de la so cié té eu ro péenne al lant de «
rien ne change » à une prise de conscience, puis un ques tion ne ment
des pro fes sions, en suite un chan ge ment de ré fé rence et de mé‐ 
thodes, enfin la pro mo tion d’une nou velle ci toyen ne té.

18

Après 2002, de nou velles ré flexions, de nou veaux ex perts et de nou‐ 
velles prio ri tés re mettent en cause les ac quis com mu nau taires. Cette
pé riode est une illus tra tion des li mites et d’une fra gi li té tou jours tan‐ 
gible de notre mé moire col lec tive, ren for cé par les tâ ton ne ments de
la dé ma té ria li sa tion de la do cu men ta tion of fi cielle et par une soif
d’ac tua li té mé dia ti sée vont cris tal li ser les pans d’une fa tigue à vivre
en semble. Les am bi guï tés sont vi sibles à tra vers le dé ve lop pe ment
conjoint des po li tiques de santé pu blique et de pro tec tion de la Na‐ 
ture qui ré vèle par fois une culture du dénie de la réa li té 18. Une illus‐ 
tra tion des dif fi cul tés de la Com mu nau té eu ro péenne à avan cer sans
les ques tions de santé pour ap puyer les mo dèles de dé ve lop pe ment
choi sis peut s’ob ser ver avec les Or ga nismes Gé né ti que ment Mo di fiés.
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La mise en pers pec tive des pré sents ré sul tats ap porte des ten ta tives
de ré ponse tant sur la forme que sur le fond de l’objet en vi ron ne men‐ 
tal et objet com mu nau taire. Des es sais de mise en pers pec tive, de li‐ 
si bi li té et de vi si bi li té des don nées furent pra ti qués avec la mo dé li sa ‐
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