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Le quadrillage de la région par Walatta P̣ētṛos, une sainte en rébellion ............................... 65



474 Les îles de la mémoire

L’établissement monastique de la péninsule de Zagē .............................................................. 70
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Les bibliothèques de Nārgā, Qwesqwām et Ṭānā Qirqos  
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