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Introduction
1. Les Sámi et le dovdna
2. Sibérie
3. Amérique du Nord et Groenland
4. L’intime, d’un continent à l’autre

In tro duc tion
La ber ceuse est fré quem ment pré sen tée comme une ex pres sion uni‐ 
ver selle chez l’hu main : en deçà de la di ver si té des cultures mu si cales,
la ten dresse et l’af fec tion en vers les nouveau- nés et jeunes en fants
consti tue raient une sorte de fonds com mun à l’ex pres si vi té vo cale,
fai sant de la ber ceuse «  l’une des rares ma ni fes ta tions mu si cales in‐ 
hé rentes  » à notre es pèce (Doja 1997  : 87). Mal gré son at trait, cette
idée se heurte aux ob ser va tions de cer tains eth no graphes, sur pris par
l’ab sence d’un genre sup po sé in con tour nable sur leur ter rain d’en‐ 
quête, no tam ment dans cer taines ré gions d’Eu rope (e.g., Andrš 2014 :
35, Bartók 1967  : xlii- xliii), de Po ly né sie (e.g., Bur rows 1940  : 340,
Kaep pler 1980  : 142, So lo mo na 2009  : 27) et, sur tout, de l’es pace au ‐
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toch tone amé ri cain (e.g., Mer riam 1967 : 164, Mo rel li et al. 1992 : 608,
See ger 2000 : 81).

Le cas de l’aire cir cum po laire est sin gu lier à cet égard : de la Scan di‐ 
na vie au Groen land, en pas sant par la Si bé rie et l’Amé rique du Nord,
on y trouve une pra tique re mar qua ble ment ho mo gène parmi les po‐ 
pu la tions au toch tones, consis tant à at tri buer aux nouveau- nés et
jeunes en fants des mé lo dies per son nelles. Chez cer taines com mu‐ 
nau tés, ces mé lo dies offrent un ré per toire pri vi lé gié pour cal mer et
en dor mir les en fants, à la ma nière de ber ceuses telles qu’elles se pra‐ 
tiquent ailleurs en Eu rope. Leurs fonc tions dé passent néan moins lar‐ 
ge ment le cadre de l’en dor mis se ment et in cluent no tam ment ex pres‐ 
sion de l’amour pa ren tal, jeux et ta qui ne ries, conso li da tion de l’iden ti‐ 
té in di vi duelle des en fants et pré dic tion de leur ave nir. Dans la plu‐ 
part des cas, ces chants peuvent être chan tés par des femmes ou par
des hommes, no tam ment le père de l’en fant.

2

Les sec tions sui vantes visent à pré sen ter et in ter pré ter les si mi la ri tés
entre une série de com mu nau tés vi vant dans les ré gions arc tiques et
sub arc tiques du globe. Il s’agit ex clu si ve ment de peuples dits «  au‐ 
toch tones  », ou «  in di gènes  », hé ri tiers de cultures no mades liées,
selon les cas, à l’éle vage de rennes, à la chasse ou à la pêche, co lo ni‐ 
sées à dif fé rentes époques par les po pu la tions scan di naves, russes ou
nord- américaines, et ap par te nant à des groupes lin guis tiques di vers :
finno- ougriens, sa moyèdes, pa léoa sia tiques et Inuit. 1

3

Abor der en dé tail les cultures mu si cales et pra tiques de pa ren tage au
sein de ces groupes dé pas se rait lar ge ment l’am bi tion de cet ar ticle,
qui ne s’at tar de ra que sur le cas Sámi, étu dié dans le cadre de mon
propre tra vail de ter rain eth no gra phique, pour don ner cer tains élé‐ 
ments de contex tua li sa tion. 2 De même, étant donné l’échelle de la
com pa rai son, les va ria tions ré gio nales entre groupes de même langue
ne sont que briè ve ment abor dées, tan dis que l’em phase est pla cée sur
les men tions at tes tant la pré sence de chants d’en fants per son na li sés
et sur cer taines ca rac té ris tiques com munes.

4

La mé thode uti li sée est celle d’un exa men sys té ma tique de la lit té ra‐ 
ture eth no gra phique en langues Sámi, nor vé gienne, russe, an glaise,
fran çaise et da noise. Sur cette base, une in ter pré ta tion de la dif fu sion
des ber ceuses et chants d’en fant arc tiques est pro po sée, en lien avec
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les connais sances ac tuelles sur les mou ve ments de mi gra tion entre la
Si bé rie, l’Arc tique amé ri cain et l’Eu rope du Nord.

Cer taines si mi la ri tés entre cultures cir cum po laires sont connues de
longue date (Bo go raz 1929) et couvrent aussi bien des formes d’or ga‐ 
ni sa tion so ciale (struc tures flexibles et lar ge ment éga li taires), de sub‐ 
sis tance (no ma disme, éle vage et chasse) et de pra tiques ri tuelles (im‐ 
por tance du cha ma nisme) (Oos ten  & Rémie 1999  : 3) plus ou moins
pré sentes de nos jours, que des schèmes on to lo giques (pré pon dé‐ 
rance de « l’ani misme ») (Des co la 2005). Les ber ceuses et chants d’en‐ 
fant consti tuent un exemple de tra di tion dont cer tains as pects sont
re mar qua ble ment constants au sein de cet es pace, illus trant la pro‐ 
pen sion des pra tiques de l’in time à voya ger et se main te nir avec une
cer taine per ma nence, en dépit des bou le ver se ments so ciaux et des
ex pé riences co lo niales.

6

1. Les Sámi et le dovd na
Les Sámi oc cupent un ter ri toire tra di tion nel le ment situé au Nord de
la Scan di na vie et de la Fin lande, ainsi que sur la pé nin sule de Kola en
Rus sie. Consi dé rés comme l’unique peuple au toch tone pré sent au
sein de l’Union Eu ro péenne, ils sont prin ci pa le ment connus en tant
qu’éle veurs de rennes, ac ti vi té qui ne concerne qu’une mi no ri té de la
po pu la tion Sámi ac tuelle, bien qu’elle conti nue à por ter une forte va‐ 
leur sym bo lique en ma tière d’iden ti té cultu relle.

7

La prin ci pale pra tique mu si cale propre aux Sámi est le yoik. 3 Elle
consiste à at tri buer à une per sonne, un ani mal ou un lieu une mé lo die
spé ci fique, chan tée avec ou sans pa roles, sans ac com pa gne ment mu‐ 
si cal et de ma nière ré pé ti tive. Comme dans d’autres tra di tions de
chants per son nels de l’es pace cir cum po laire (per so nal song en an‐ 
glais, lich naya pes nya en russe) (cf. Ni kols ky et al. 2020), chaque
membre de la com mu nau té est sus cep tible d’avoir sa propre mé lo die,
chan tée au cours de la vie de tous les jours afin de pen ser à cette per‐ 
sonne, la sa luer ou la rendre pré sente par la voix. Cer tains chants,
moins nom breux mais néan moins ap pré ciés des chan teurs Sámi,
visent à évo quer et rendre pré sents des ani maux (on parle du yoik du
loup, du mous tique, du sau mon ou en core du lièvre) ou des lieux, tels
qu’un vil lage, une val lée ou une ri vière.

8
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Le yoik est l’une des tra di tions mu si cales les plus do cu men tées de
l’aire arc tique (Au bi net 2023, Edström 1978, Graff 2004, Hil der 2013).
Un as pect par ti cu lier de meure néan moins mé con nu : celui des chants
at tri bués aux nouveau- nés et aux en fants. Ce n’est en effet qu’à l’âge
de la confir ma tion (aux alen tours de 15 ans) qu’une per sonne peut re‐ 
ce voir un yoik ‘adulte’ pou vant être conser vé toute la vie. Au pa ra vant,
les en fants re çoivent une mé lo die tem po raire ap pe lée ‘yoik d’en fant’
(mánáluohti en Sámi du Nord), ou dovd na. Un dovd na s’ap pa rente à
un yoik sim pli fié, mi ni ma liste, plus court qu’une mé lo die adulte et
chan té avec ten dresse. Plus tard, l’at tri bu tion d’un yoik adulte pour ra
se faire de dif fé rentes ma nières, no tam ment en créant une nou velle
mé lo die, mais aussi, dans cer tains cas, en dé ve lop pant le dovd na de
l’en fant, en lui don nant une struc ture plus éla bo rée et une in ter pré ta‐ 
tion moins in fan tile. Un dovd na re po sant sur un unique motif mé lo‐ 
dique peut ainsi don ner lieu à un yoik adulte ar ti cu lant plu sieurs mo‐ 
tifs selon une struc ture de type ABAC, ABAB ou ABBC. Le dovd na
consti tue alors un point de dé part et une source d’ins pi ra tion  ; em‐ 
prun tant au mu si co logue Yuriy Shey kin (2018  : 35) une ex pres sion
qu’il uti lise en contexte Chuk chi, le dovd na fait ici of fice « d’em bryon
mé lo dique ».

9

Les dovd na peuvent être uti li sés à la ma nière des ber ceuses, afin d’ac‐ 
com pa gner un en fant dans son en dor mis se ment. Il s’agit néan moins
ici de ber ceuses per son na li sées : dès leur plus jeune âge, les en fants
Sámi sont ré pu tés ca pables de re con naître leur propre mé lo die et
conscients de l’at ten tion ex clu sive qui leur est don née lors qu’elle est
chan tée. En outre, la fonc tion du dovd na dé passe lar ge ment celle de
la ber ceuse et peut tout aussi bien ser vir à mo ti ver un en fant et lui
don ner confiance en lui- même. Une même mé lo die peut ainsi être
chan tée avec dif fé rentes in to na tions afin d’apai ser ou, au contraire,
de sti mu ler l’en fant.

10

Comme les yoiks d’adultes, le dovd na contri bue éga le ment à conso li‐ 
der le sen ti ment d’iden ti té in di vi duelle, en as si gnant à l’en fant un mo‐ 
dèle mé lo dique censé re flé ter son ca rac tère et son com por te ment
pré sent ou futur (An dreas sen 2017  : 64). Les pa rents peuvent ainsi
cher cher à in fluen cer le dé ve lop pe ment de leur en fant et lui trans‐ 
mettre, à tra vers le choix d’une mé lo die, cer taines qua li tés, telles que
le fait de cou rir vite ou d’avoir une per son na li té po si tive (Buljo 1998 :
141). En ce sens, le dovd na fait of fice d’outil d’édu ca tion, au même titre
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qu’un en semble de pra tiques Sámi in cluant cer taines ma nières de
nom mer (gáibmi) et de ta qui ner (nárrideapmi) les en fants (Balto 1997).

La tra di tion du yoik est loin d’être pra ti quée par l’en semble de la po‐ 
pu la tion Sámi ac tuelle. L’at tri bu tion de dovd na aux en fants semble
en core plus res treinte et il se pour rait qu’elle re pré sente au jourd’hui
l’ex cep tion plu tôt que la règle dans les tech niques de ber ce ment
Sámi. Le genre de la ber ceuse, telle qu’elle est pra ti quée ailleurs en
Eu rope, c’est- à-dire sous la forme de mé lo dies chan tées in dis tinc te‐ 
ment à tout en fant pour l’en dor mir, n’est pas in con nu chez les Sámi.
Cer taines de ces mé lo dies pré sentent d’ailleurs de fortes si mi la ri tés
avec les ber ceuses in ter pré tées par les Scan di naves (non- Sámi) (An‐ 
der son 1978 : 185). Les dovd na re pré sentent néan moins un genre plus
in time : la mé lo die d’un en fant est ra re ment connue au- delà du cercle
res treint de la fa mille.

12

Lors qu’une per sonne at teint l’âge de re ce voir son yoik adulte, il est
rare que le dovd na soit en core chan té, si bien que bon nombre
d’adultes semblent avoir ou blié leur mé lo die d’en fant. Leur yoik per‐ 
son nel est dé sor mais pu blic et peut être lar ge ment connu à l’échelle
de la com mu nau té : pour beau coup, le fait de re ce voir cette mé lo die
re pré sente une forme d’ac cep ta tion en tant que membre à part en‐ 
tière de cette com mu nau té (Jerns let ten 1978 : 110). À par tir de ce mo‐
ment, en tendre son propre dovd na, genre ancré dans une re la tion
plus res treinte avec la fa mille proche, peut pa raître em bar ras sant et
in fan ti li sant (Gaup 2015 : 31).

13

2. Si bé rie
Comme les Sámi, les Ne nets, peuple sa moyède pré sent prin ci pa le‐ 
ment sur les pé nin sules de Yamal et de Taï myr en Si bé rie oc ci den tale,
dis posent de deux res sources mu si cales pour en dor mir leurs en‐ 
fants  : d’une part les ber ceuses pro pre ment dites, d’autre part des
chants per son na li sés ap pe lés nyu kubts. Ces der niers sont com po sés
par la mère, la grand- mère ou une sœur – plus ra re ment le père ou
un frère – au mo ment de la nais sance ou peu de temps après (Niemi
1998  : 107, Dobz hans kaya 2017  : 577). Comme dans le pays Sámi, les
mé lo dies sont simples, de ma nière à être ai sé ment mé mo ri sables.
Elles tendent à pré dire cer tains as pects de l’ave nir de l’en fant, co‐ 
existent avec des ber ceuses non per son na li sées, et ne sont plus
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chan tées en pré sence de la per sonne évo quée une fois l’âge adulte at‐ 
teint. Les nyu kubts ne sont pas pour au tant ou bliés et peuvent être
chan tés en son ab sence (Dobz hans kaya 2017  : 577-580). Ils sont
connus au sein de la com mu nau té et chan tés aux en fants lorsque
ceux- ci rendent vi site à d’autres per sonnes, de ma nière à leur sou hai‐
ter la bien ve nue ou bonne chance. Les nyu kubts ont éga le ment été
dé crits comme des ou tils pour dé ve lop per l’iden ti té de genre des en‐ 
fants ou ser vir de charmes de pro tec tion (Niemi 1998  : 107, Ser pi vo
2017 : 140).

Les Nga nas san, autre peuple sa moyède oc cu pant no tam ment la pé‐ 
nin sule de Taï myr, ont re cours à des chants ap pe lés njuo bəly, ayant
éga le ment fait of fice de pro tec tion ma gique par le passé (Dobz hans‐ 
kaya 2015  : 8). Lorsque l’en fant de vient adulte, un nou veau chant lui
est as si gné. Comme chez les Ne nets et à la dif fé rence du contexte
Sámi contem po rain, les Nga nas san créent leur propre chant adulte.
Celui- ci peut évo luer et re flète la lon gueur de la vie  : plus une per‐ 
sonne vit long temps, plus son chant sera long (Oja maa 2002 : 80). Le
chant est ha bi tuel le ment ac com pa gné d’un texte in di quant le nom de
l’en fant et dé cri vant son ca rac tère (par exemple, le fait qu’il pleure
beau coup) sur un ton en joué (Oja maa 2002  : 79). Contrai re ment aux
dovd na, ces chants ne sont en prin cipe pas uti li sés pour ber cer l’en‐ 
fant, mais seule ment pour le sti mu ler et le ta qui ner, en uti li sant des
pa roles in fan tiles et un ton plain tif, l’effet re cher ché étant de sub mer‐ 
ger l’en fant par l’at ten tion reçue (Dobz hans kaya 2015  : 8). Un autre
genre vocal, consis tant en ber ceuses non per son na li sées, est pra ti qué
par les hommes et par les femmes.

15

Plus au Sud, les Khan ty et Mansi, peuples finno- ougriens de Si bé rie
oc ci den tale, ont cou tume d’at tri buer trois chants dif fé rents au cours
de la vie d’un in di vi du  : un chant en fan tin com po sé ha bi tuel le ment
par la mère après la nais sance, un chant adulte que l’on com pose
pour soi- même et, dans cer tains cas, un chant créé à l’âge de la
vieillesse, à ca rac tère au to bio gra phique et an ti ci pant la mort (Sav‐ 
chuk 2018 : 174).

16

En Si bé rie orien tale, les Yu ka ghir ap pellent shii shii les chants per son‐ 
nels en fan tins. Ceux- ci sont en vi sa gés comme une troi sième forme
de nom pour le jeune in di vi du, au même titre que son nom of fi ciel
(sou vent russe) et son sur nom. Ces chants in cluent ono ma to pées et
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for mules ré pé ti tives. Ils peuvent être chan tés à dif fé rents rythmes,
selon le but en vi sa gé : sti mu ler l’en fant, le ber cer ou soi gner une ma‐ 
la die. Ces chants semblent prin ci pa le ment in ter pré tés par les mères
(Zhu ko va 2013 : 33-34).

Enfin, les Chuk chi du Nord- Est si bé rien pra tiquent éga le ment un
type de chants per son nels en fan tins ser vant prin ci pa le ment de ber‐ 
ceuses (Vensten- Tagrina 2008  : 17), ap pe lés chak che chang (Shey kin
2018 : 35). Comme chez les Sámi, ces mé lo dies pré fi gurent celles que
re çoivent les in di vi dus à l’âge adulte (D’ya ch ko va 2017  : 107) et sont
des ti nées à in fluen cer l’ave nir des en fants ou à ex pri mer les sou haits
des pa rents (D’ya ch ko va 2016  : 71). Ces chants sont at tri bués im mé‐ 
dia te ment après la nais sance et peuvent être chan tés par les pères
(Shey kin 2018  : 38). L’eth no logue Vla di mir Bo go raz rap por tait au
début du XX  siècle que les ber ceuses oc cupent une place par ti cu liè‐ 
re ment va lo ri sée chez les Chuk chi, de sorte qu’un chant par ti cu liè re‐ 
ment beau peut être qua li fié de « ber ceuse », quel que soit son genre
(Bo go raz 1910 : 120).

18

e

3. Amé rique du Nord et Groen ‐
land
De l’autre côté du Dé troit de Bé ring, les com mu nau tés Yup’ik d’Alas ka
ap pellent inqum les chants per son nels d’en fants (Johns ton 1989).
Ceux- ci com portent ha bi tuel le ment des textes com pris uni que ment
par les membres de la fa mille proche. L’inqum d’un en fant men tionne
gé né ra le ment son sur nom et cer tains traits phy siques ou psy cho lo‐ 
giques, ou en core des évé ne ments de sa vie, tels que sa pre mière
cap ture d’ani mal. Des strophes peuvent être ajou tées au cours de la
vie de l’en fant, de sorte que l’inqum prend peu à peu la forme d’un
récit au to bio gra phique. On chante l’inqum à la ma nière d’une ber‐ 
ceuse, pour en dor mir les en fants, bien que sa fonc tion pre mière soit,
plus lar ge ment, d’ex pri mer l’amour pa ren tal. Le chant, en évo lu tion
constante, est conser vé par l’in di vi du tout au long de sa vie. À l’âge
adulte, il est pos sible de chan ter son propre inqum afin de se ras su rer
en si tua tion de stress.

19

Au Nord de l’Alas ka, les Iñupiat ont une pra tique moins mu si ca li sée, à
mi- chemin entre le « ma ma nais » (mo the rese en an glais, une ma nière

20
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de s’adres ser aux en fants ré pan due dans la plu part des cultures hu‐ 
maines, consis tant no tam ment à ac cen tuer l’in to na tion vo cale) et les
chants en fan tins d’Eur asie. Le nu niaq consiste en une al li té ra tion
ryth mée de mots et de syl labes sans si gni fi ca tion ser vant à ar ti cu ler
la re la tion de pa ren té entre l’in ter prète et l’en fant et à éta blir une
connexion émo tion nelle, tout en dé cri vant cer tains traits phy siques,
psy cho lo giques, ou cer tains ma nié rismes propres à l’en fant (Sprott
1999). Chaque adulte uti lise en prin cipe un nu niaq spé ci fique pour
s’adres ser à un en fant donné, de sorte que le même en fant peut avoir
une mul ti tude de for mules qui lui sont at tri buées. L’ob jec tif n’est pas
de ber cer l’en fant, mais d’éveiller en lui une ré ac tion ty pique ap pe lée
uŋa et va riant d’un in di vi du à l’autre : en en ten dant son nu niaq, l’en‐ 
fant a ten dance à sou rire, à dan ser, à cher cher des câ lins, à ram per
sur le sol ou, plus gé né ra le ment, à « faire le bébé ». Le nu niaq ne s’ex‐ 
prime qu’au sein du cercle res treint de la fa mille et ra re ment au- delà
de l’âge de 4 ou 5 ans  : en de hors de ce contexte, il se rait vécu par
l’en fant comme em bar ras sant.

On trouve des for mules si mi laires chez di verses po pu la tions Inuit à
tra vers le Ca na da. Si le terme aqau siq peut dé si gner par en droits un
chant des ti né à en dor mir un en fant (Do rais 2010 : 166), il évoque plus
ha bi tuel le ment un en semble de vers ryth més sem blables au nu niaq.
Dans le Nu na vut, on com pose un aqau siq pour son propre en fant,
pour un neveu ou une nièce, des petits- enfants, un frère, une sœur
ou un cou sin plus jeune, ou en core des en fants d’amis (Ba tho ry 2011 :
20). L’aqau siq n’est pas stric te ment privé, puisque cer taines for mules
sont dif fu sées à la radio, par exemple à l’oc ca sion d’un an ni ver saire
(Ba tho ry 2011  : 24-25), tan dis que d’autres ont été adap tées par des
ar tistes Inuit de ma nière à être in ter pré tées sur scène (Du vicq 2016 :
18). La for mule uti li sée dé crit le ca rac tère de l’en fant et la re la tion
sin gu lière qu’il en tre tient avec l’in ter prète, sur un ton af fec tueux. Si
l’en fant est par fois dé crit en termes né ga tifs, ce n’est pas seule ment
dans une in ten tion ta quine, mais aussi pour évi ter que son âme ne
soit dé ro bée par un es prit mal fai sant (Ba tho ry 2011 : 21). Cette idée se
re trouve en Si bé rie, no tam ment chez les Nenet, où l’on évite de dé‐ 
crire la beau té ou la bonne santé d’un en fant dans les nyu kubts (Ser‐ 
pi vo 2017 : 140).

21

Comme chez les Iñupiat d’Alas ka, l’ob jec tif d’un aqau siq est de sus ci‐ 
ter une ré ac tion spé ci fique chez l’en fant, ap pe lée ici qa qa juq (ou qa ‐
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qa voq au Groen land), mê lant ti mi di té et fier té, et ma ni fes tée par des
sou rires, bonds, ga zouille ments et mou ve ments de la langue à l’in té‐ 
rieur de la bouche (Ba tho ry 2011  : 12, Klei van 1976  : 6). De même,
chaque paire enfant- adulte peut don ner lieu à un aqau siq spé ci fique
(Crago, An na ha tak & Nin giu ru vik 1993 : 211). Il existe tou te fois des dif‐ 
fé rences no tables d’une ré gion à l’autre de l’Arc tique ca na dien. Tan dis
que, dans le Nu na vik (Qué bec), il est pos sible de pro non cer un aqau‐ 
siq en l’ab sence de l’en fant afin de pen ser à lui et in vo quer son image
(Petit 2011  : 71), cer tains Inuit du Nu na vut in diquent que la pré sence
de l’en fant est in dis pen sable (Ekho  & Ot to kie 2000  : 19, 108). De
même, la va leur pro pi tia toire de l’aqau siq semble ab sente dans la ré‐ 
gion d’Iglou lik, mais pré ser vée dans celle de Tu nu niq (Petit 2011 : 72).
Enfin, chez cer tains groupes Inuit, il semble que l’aqau siq ait au tre fois
consis té en chants pro pre ment dits, à la ma nière des tra di tions si bé‐ 
riennes et Yup’ik, et non en simples for mules ryth miques (Petit 2011 :
72).

Cette di men sion mu si cale se re trouve d’ailleurs au Groen land.
Comme dans le cas des dovd na, les chants groen lan dais aqaat servent
non seule ment à in ter agir avec des en fants éveillés et leur ex pri mer
de l’af fec tion, mais aussi à les cal mer et les en dor mir (Klei van 1976 : 6).
Ils sont prin ci pa le ment créés et in ter pré tés par des femmes, en par ti‐ 
cu lier la mère de l’en fant, sa grand- mère ou sa grande sœur, voire
une sage- femme (Klei van 1976 : 6, Olsen & Hau ser 2001 : 3). Au cours
de la vie d’un in di vi du, son chant peut être in ter pré té à l’oc ca sion de
rites de pas sage. Dans cer taines lé gendes groen lan daises, des per‐ 
sonnes dé cé dées ont pu être ra me nées à la vie en chan tant leur aqaat
(Klei van 1976 : 15).
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Enfin, les chants aqaat re joignent la pra tique Sámi dans la me sure où
ils contri buent à ren for cer cer tains traits phy siques ou psy cho lo‐
giques iden ti fiés chez l’en fant et, ainsi, à conso li der son iden ti té (Klei‐ 
van 1976 : 19). De ma nière plus spé ci fique, les chants aqaat ont la ré‐ 
pu ta tion de ren for cer chez l’en fant son inua (Grønlands Na tio nal mu‐ 
seum & Arkiv), un concept Inuit parmi d’autres termes com mu né ment
tra duits par «  es prit  » ou «  âme  ». Les chants groen lan dais, qu’ils
concernent les adultes ou les en fants, sont ainsi cen sés re flé ter la
force spi ri tuelle de la per sonne. De même, le terme taa ne ra fait ré fé‐ 
rence au noyau mé lo dique à la base du chant, en écho au concept de
tar neq, tra duit, lui aussi, par « âme » (Hau ser 2010 : 441).
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L’usage de ces termes pour rait re flé ter la pro pen sion des chants per‐ 
son na li sés à dé ve lop per et pré ser ver l’in di vi dua li té d’une per sonne. Il
in dique éga le ment une piste de re cherche po ten tielle. L’acte de nom‐ 
mer a ré cem ment été dé crit dans le monde cir cum po laire comme
une ma nière d’ins tau rer l’âme des in di vi dus après leur nais sance
(Walsh et al. 2019), tan dis que les yoiks adultes pré sentent eux- mêmes
des ca rac té ris tiques spi ri tuelles sug gé rant un pa ral lé lisme entre âme
et mé lo die (Au bi net 2023 : 59). Sur la base de ces ob ser va tions, le lien
exact entre les chants in di vi duels at tri bués aux en fants (par fois dé‐ 
crits comme des «  noms chan tés  », cf. Sav chuk 2018� 174) et les
concep tions au toch tones de l’âme de meure à ex plo rer. 4
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4. L’in time, d’un conti nent à
l’autre
Au terme de ce par cours, l’es pace cir cum po laire semble re mar qua‐ 
ble ment co hé rent dans sa pra tique d’at tri buer aux en fants des chants
ou des for mules ryth miques sté réo ty pées. Chez cer taines com mu‐ 
nau tés, y com pris les deux groupes les plus éloi gnés (Sámi d’une part,
Groen lan dais d’autre part), ces chants font of fice de ber ceuses. Néan‐ 
moins, au cune de ces tra di tions n’est stric te ment li mi tée au contexte
de l’en dor mis se ment. Conso ler l’en fant, le mo ti ver, le pro té ger,
conso li der son iden ti té in di vi duelle, sus ci ter en lui joie, fier té ou em‐ 
bar ras, sou rires ou com por te ments in fan tiles, dé ve lop per son at ta‐ 
che ment et lui ex pri mer son amour et son at ten tion, sont au tant de
buts re cher chés par les in ter prètes qui, selon les cas, peuvent dé bor‐ 
der la sphère fé mi nine et in clure le père ou d’autres in ter prètes mas‐ 
cu lins.
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Com ment ex pli quer une telle cor res pon dance, d’un conti nent à
l’autre et des deux côtés de l’At lan tique Nord  ? L’hy po thèse d’une
conver gence des pra tiques, c’est- à-dire d’une émer gence in dé pen‐ 
dante de tra di tions si mi laires en dif fé rentes ré gions, ne peut pas être
écar tée d’em blée : après tout, on trouve des exemples d’at tri bu tion de
chants in di vi duels en d’autres ré gions du monde, no tam ment en Mé‐ 
la né sie, où les Yupno de Papouasie- Nouvelle-Guinée at tri buent un
type par ti cu lier de for mule mé lo dique aux jeunes en fants, qui sera
rem pla cé à l’ado les cence par une mé lo die plus dé ve lop pée ser vant de
mar queur d’iden ti té in di vi duelle (Am mann et al. 2013). Néan moins,

27



Berceuses et chants d’enfant arctiques : perspective circumpolaire

Licence CC BY 4.0

étant donné la conti nui té géo gra phique des ré gions de l’es pace cir‐ 
cum po laire et l’ho mo gé néi té des tra di tions ici dé crites, l’hy po thèse
d’une dif fu sion de la pra tique à tra vers des mou ve ments mi gra toires
ou des échanges in ter cul tu rels semble plus plau sible.

On re trouve ici les trois ex pli ca tions pos sibles pro po sées par Jean- 
Jacques Nat tiez concer nant les si mi la ri tés entre les chants de gorge
si bé riens et Inuit, ba sées res pec ti ve ment sur (1) l’uni ver sa lisme, (2) le
dif fu sion nisme ou (3) la phy lo gé nèse (Nat tiez 1999 : 411). Les si mi la ri‐ 
tés entre dovd na et chants Yupno ne peuvent que don ner lieu à une
in ter pré ta tion du pre mier ordre, au sens où la si mi la ri té ne peut être
due à une dif fu sion cultu relle entre l’Arc tique et la Mé la né sie (se cond
type d’ex pli ca tion), ni à l’hy po thèse d’une ori gine com mune (troi sième
type d’ex pli ca tion). Nat tiez re jette éga le ment la thèse du dif fu sion‐ 
nisme, ju geant que l’aire géo gra phique cou verte par les cultures mu‐ 
si cales qu’il étu die est trop large pour ré sul ter de simples em prunts.
La thèse qu’il re tient est celle de l’ori gine com mune des po pu la tions
pra ti quant le chant de gorge arc tique.
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En l’ab sence de sources do cu men tant les pra tiques mu si cales de
l’Arc tique à des pé riodes re cu lées, cette thèse com porte né ces sai re‐ 
ment une di men sion spé cu la tive. De puis la pro po si tion de Nat tiez, les
études de gé né tique com pa rée et de pa léo gé no mique per met tant
néan moins de lui ap por ter un cer tain cré dit. Selon ces sources, les
po pu la tions au toch tones qui ha bitent au jourd’hui l’es sen tiel du conti‐ 
nent amé ri cain se raient prin ci pa le ment is sues d’un mou ve ment de
po pu la tion à tra vers le Dé troit de Bé ring (alors émer gé) da tant d’il y a
en vi ron 15  000  ans  ; le pre mier peu ple ment du conti nent semble
néan moins lar ge ment an té rieur, comme l’in diquent des traces de pas
de 23 000 ans iden ti fiées au Nouveau- Mexique (Ben nett et al. 2021).
L’Arc tique amé ri cain n’au rait quant à lui été ha bi té de ma nière du‐ 
rable qu’à la suite d’une autre vague de mi gra tions vers l’Est il y a en‐ 
vi ron 5000 ans, don nant nais sance aux cultures dites «  pré- Inuit  ».
L’ap pa ri tion de la culture de Thule, à par tir d’une ré gion in con nue si‐ 
tuée près du Dé troit de Bé ring (pro ba ble ment le Nord de l’Alas ka), et
son ex pan sion jusqu’au Groen land au tour du XIII  siècle en traî nèrent
quant à elles l’émer gence des so cié tés Inuit (Frie sen & Mason  2016,
Fle gon tov et al. 2019, Willers lev & Melt zer 2021).
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Dans sa ré cente étude des tra di tions cha ma niques cir cum po laires,
Charles Sté pa noff (2019) in voque un rai son ne ment ana logue à celui
de Jean- Jacques Nat tiez pour ex pli quer l’aire de ré par ti tion du ri tuel
dit «  de la tente sombre  », une forme non- hiérarchique de voyage
cha ma nique ré pan due à l’Ouest et dans le Nord- Est de la Si bé rie ainsi
que dans l’Arc tique amé ri cain et au Groen land. S’ap puyant sur l’hy po‐ 
thèse selon la quelle la mi gra tion ayant eu lieu il y a 5000 ans consti‐ 
tue rait «  la seule qui mette en contact spé ci fi que ment les peuples
d’Asie sep ten trio nale et ceux d’Amé rique du Nord à l’ex clu sion
d’autres po pu la tions », Sté pa noff conclut que c’est pro ba ble ment lors
de cet épi sode mi gra toire que le ri tuel de la tente sombre s’est ré pan‐ 
du en Amé rique du Nord à par tir d’un foyer si bé rien (Sté pa noff 2019 :
108) ; comme dis cu té plus loin, cette hy po thèse d’un contact ponc tuel
unique entre les deux ré gions, ana logue à la pro po si tion de Nat tiez,
semble po ten tiel le ment ré duc trice.
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S’ap puyant sur la même dé marche d’ana lyse, Ri chard Kee ling a quant
à lui ex plo ré l’aire de ré par ti tion de chants vi sant à per son ni fier des
voix ani males (Kee ling 2012). Son tra vail s’ap puie sur les yoiks d’ani‐ 
maux Sámi, mais aussi sur des exemples d’Asie sep ten trio nale et
d’Amé rique du Nord, y com pris dans des zones lar ge ment éloi gnées
de l’Arc tique. La pré sence d’une pra tique de chants d’ani maux re la ti‐ 
ve ment co hé rente de la Scan di na vie à la Ca li for nie évoque selon lui
une ori gine en core plus an cienne que les chants de gorge dé crits par
Nat tiez, puis qu’elle a pu être im por tée sur le conti nent amé ri cain dès
la mi gra tion datée de 15  000  ans, à par tir d’un foyer situé dans le
Nord- Est si bé rien. Kee ling s’ap puie no tam ment sur le té moi gnage de
cer tains chan teurs au toch tones, selon les quels les chants ani maux
se raient en effet les plus an ciens dont ils dis posent (Kee ling 2012  :
259-260).
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À la dif fé rence des chants d’ani maux dé crits par Kee ling, l’at tri bu tion
de chants per son nels ser vant de ber ceuses ne semble pas ré pan due
au- delà de l’es pace cir cum po laire. À en croire la lit té ra ture eth no gra‐ 
phique, les ber ceuses et chants d’en fant sont d’ailleurs ab sents chez
de nom breux peuples au toch tones d’Amé rique ; comme le note l’eth‐ 
no mu si co logue An tho ny See ger  : «  Les en fants s’en dorment et se
tiennent éveillés aux sons de la mu sique adulte » (See ger 2000  : 81).
Dans les ré gions sep ten trio nales, le genre de la ber ceuse est pour tant
bien at tes té par en droits, no tam ment chez cer tains groupes al gon‐
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quiens (Da vid son 1945, Whid den 2007), parmi les quels on note au
moins une men tion de chants per son na li sés. 5 Ces men tions sont
néan moins spo ra diques et ne pré sentent pas le ca rac tère sys té ma‐ 
tique du conti nuum re liant l’Eur asie sep ten trio nale aux inqum, nu‐ 
niaq, aqau siit et aqaat. Ainsi, quelle qu’ait pu être son ex pan sion pas‐ 
sée, une tra di tion ho mo gène et bien do cu men tée de chants d’en fant
per son na li sés ne semble au jourd’hui ob ser vable en Amé rique du Nord
que parmi les po pu la tions de langues Inuit.

Du côté si bé rien, les chants d’en fants per son na li sés ne sont pas non
plus uni ver sel le ment pré sents, puisque les peuples de langues toun‐ 
gouses et turques, éta blis plus ré cem ment en Asie sep ten trio nale, ne
semblent pas, ou plus, les in ter pré ter. Ce constat concerne no tam‐ 
ment les Even, Evenk et Yakut, chez qui les pra tiques d’at tri bu tion de
chants per son nels sont ab sentes ou, à tout le moins, en dé clin (Ni‐ 
kols ky et al. 2020  : 16). À l’in verse, ces com mu nau tés se dis tinguent
par l’im por tance de la guim barde dans leurs tra di tions mu si cales, ins‐ 
tru ment ab sent en Amé rique du Nord jusqu’à la co lo ni sa tion oc ci den‐ 
tale (Ni kols ky et al. 2020 : 27).
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L’une des hy po thèses les plus plau sibles pour ex pli quer les si mi la ri tés
des ber ceuses et chants d’en fant arc tiques de part et d’autre du Dé‐ 
troit de Bé ring semble donc être celle d’une dif fu sion par mi gra tion.
L’un des scé na rios en vi sa geables est celui avan cé par Charles Sté pa‐ 
noff pour le ri tuel de la tente sombre et Jean- Jacques Nat tiez pour le
chant de gorge, à sa voir une dif fu sion de la pra tique du rant les épi‐ 
sodes mi gra toires à l’ori gine du peu ple ment de l’Arc tique amé ri cain
de puis 5000 ans. Pour l’heure, si cer tains tra vaux ar chéo lo giques ont
évo qué de fortes si mi la ri tés entre les cultures en fan tines Inuit ac‐ 
tuelles et celles de leurs an cêtres de la culture de Thule, rien ne
semble per mettre d’éva luer leur degré de conti nui té ou de rup ture
avec les cultures pré- Inuit an té rieures (Park 2006).
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En ce qui concerne le ver sant oc ci den tal de la pra tique, des mou ve‐ 
ments mi gra toires de la Si bé rie vers l’Eu rope du Nord sont at tes tés et
da tées d’au moins 3500 ans, no tam ment sur la base d’études pa léo gé‐ 
no miques (Lam ni dis et al. 2018). Les ca rac té ris tiques gé no miques des
Sámi ac tuels se dis tinguent ainsi par l’as so cia tion d’une base eu ro‐ 
péenne do mi nante et de com po santes d’ori gine si bé rienne qui, selon
les études, re pré sen te raient jusqu’à 13 % de leur pa tri moine gé né
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tique (Huy ghe et al. 2011, Tam bets et al. 2018). Il est donc pos sible que
les dovd na des Sámi trouvent, eux aussi, leur ori gine dans un foyer si‐ 
bé rien.

Tou te fois, l’hy po thèse de la mi gra tion pour rait ne re pré sen ter qu’une
par tie de l’ex pli ca tion. Le fait d’in vo quer d’em blée de grands dé pla ce‐ 
ments de po pu la tion uni di rec tion nels im plique en effet le risque de
né gli ger la mul ti tude de mou ve ments et mi gra tions de moindre am‐ 
pleur ayant eu cours tout au long de la pré his toire dans les ré gions
cir cum po laires (e.g. Gulløv & Mc Ghee 2016), y com pris de l’Amé rique
vers la Si bé rie (Willers lev & Melt zer 2021 : 360), ainsi que les in ter ac‐ 
tions conti nues entre com mu nau tés voi sines, faites d’échanges ou de
conflits (Frie sen & Mason 2016 : 10). Le dé troit de Bé ring lui- même fut
long temps un lieu de cir cu la tion et d’échange plu tôt qu’une bar rière
in fran chis sable (Walsh et al. 2019 : 20). Si la dy na mique his to rique de
la ré gion de meure en grande par tie in con nue, le dé troit semble avoir
servi de «  filtre arc tique  », per met tant aux po pu la tions amé ri caines
d’im por ter cer taines pra tiques ve nues d’Eur asie (e.g. l’usage de traî‐ 
neaux à chiens) et d’en igno rer d’autres (e.g. la culture du riz ou l’éle‐ 
vage de che vaux) (Fitz hugh 2010 : 104). Les chants per son na li sés, ré‐ 
pon dant à un désir d’in ter ac tion mu si cale avec les en fants lar ge ment
ré pan du dans le monde, au raient ainsi pu fran chir ce « filtre » avant
de se ré pandre parmi les lo cu teurs de langues Inuit.
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En somme, les don nées ne per mettent pas de tran cher clai re ment
entre la thèse de l’uni ver sa lisme, du dif fu sion nisme ou de la phy lo gé‐ 
nèse. Au contraire, il se pour rait que ce soit pré ci sé ment l’en tre mê le‐ 
ment de ces dif fé rents fac teurs – une pro pen sion à chan ter aux en‐ 
fants, des échanges cultu rels conti nus et des mou ve ments de po pu la‐ 
tion – qui ait donné aux ber ceuses et chants d’en fant arc tiques leur
dis tri bu tion ac tuelle.
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Comme en at testent d’autres ar ticles ras sem blés dans ce nu mé ro, le
genre de la ber ceuse a une forte ten dance à voya ger d’un es pace géo‐ 
gra phique à l’autre, au gré des trans ferts cultu rels et des mou ve ments
de po pu la tion. Quelle que soit l’hy po thèse ex pli ca tive re te nue, le cas
cir cum po laire semble pré sen ter un cas ex trême de dif fu sion, à tra‐ 
vers les quelques 12 000 ki lo mètres sé pa rant les côtes at lan tiques
nor vé gienne et groen lan daise, à une nuance près : ce ne sont pas ici
les mé lo dies qui au raient voya gé – en l’ab sence d’une ana lyse ap pro ‐
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1  La no ta tion anglo- saxonne et la forme in va riable sont uti li sées pour les
eth no nymes tout au long de l’ar ticle.

2  Ce tra vail eth no gra phique in clut onze mois de ter rain en pays Sámi, un
ap pren tis sage de la tech nique vo cale du yoik et un en semble d’en tre tiens
semi- directifs avec des chan teurs Sámi, prin ci pa le ment réa li sés à Kau to kei‐ 
no (Guov da geaid nu), Ka ras jok (Kárášjohka), Tana (Deat nu), Tromsø (Romsa)
et Oslo – à ce stade de l’en quête, cinq de ces en tre tiens ont été en tiè re ment
consa crés au dovd na. Ces en tre tiens consti tuent le prin ci pal biais dis po nible
pour ac cé der aux chants d’en fant sur le ter rain : comme en contexte Iñupiat
(Sprott 1999  : 153), l’in ter pré ta tion de ces chants a gé né ra le ment lieu dans
l’in ti mi té du foyer fa mi lial et de meure dif fi ci le ment ac ces sible aux cher‐ 
cheurs ex té rieurs. Une autre source d’in for ma tion ex ploi tée ici est celle de
la lit té ra ture aca dé mique, en par ti cu lier par des cher cheurs au toch tones
qui, faute de pro po ser une des crip tion sys té ma tique et ap pro fon die du
dovd na, four nissent ponc tuel le ment un nombre ap pré ciable d’in for ma tions
sur le sujet.

3  Le terme est dé ri vé du Sámi du Nord juoi gat, qui si gni fie «  chan ter un
yoik  » (les Sámi dis tinguent néan moins le «  yoik  » du «  chant  », l’acte de
chan ter étant ap pe lé lávlut). Un yoik, consis tant en une mé lo die éven tuel le‐ 
ment ac com pa gnée d’un texte, est ap pe lé luoh ti en Sámi du Nord (vuolle en
Sámi Lule, vuöllie en Sámi Ume, vue lie en Sámi du Sud, ou en core leu’dd
dans les ré gions orien tales du pays Sámi).

4  Un contraste de meure  : un aqau siq as so cié à une per sonne peut par fois
être ap pro prié pour s’adres ser à un autre (Crago 1988 : 151) sans pour au tant
im pli quer un lien d’af fi ni té entre ces deux in di vi dus, à l’in verse des noms
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Inuit, sou vent hé ri tés de proches ré cem ment dé cé dés, les ho mo nymes par‐ 
ta geant alors des qua li tés com munes, voire la même iden ti té.

5  Chez les Innu, peuple al gon quien ins tal lé dans l’Est du Ca na da, ceux- ci
fe raient of fice de chants de jeu et co exis te raient avec un ré per toire de ber‐ 
ceuses (Audet 2012 : 46). Il n’est pas exclu qu’il s’agisse d’em prunts ré cents,
puisque des sources plus an ciennes sou lignent l’ab sence de tels chants en
contexte Innu, où les en fants étaient di ver tis par des chants imi tant les ani‐ 
maux (Bur gesse 1944 : 17, Lips 1947 : 412).

Français
Chez les peuples au toch tones cir cum po laires, en Eur asie comme en Amé‐ 
rique et au Groen land, des pra tiques re mar qua ble ment si mi laires ont été
do cu men tées, consis tant à at tri buer aux nouveau- nés et aux en fants des
chants in di vi duels. Ceux- ci sont uti li sés en tant que ber ceuses, c’est- à-dire
afin d’ac com pa gner l’en dor mis se ment, mais aussi pour conso ler l’en fant, le
mo ti ver, le pro té ger, conso li der son iden ti té in di vi duelle, sus ci ter en lui joie,
fier té ou em bar ras, sou rires ou com por te ments in fan tiles, dé ve lop per son
at ta che ment ou lui ex pri mer son amour et son at ten tion. Cet ar ticle iden ti‐ 
fie un en semble de si mi la ri tés entre les tra di tions de peuples finno- 
ougriens, sa moyèdes, pa léoa sia tiques et Inuit. L’hy po thèse d’une dif fu sion
par mi gra tions à par tir d’un foyer si bé rien ou par échanges cultu rels conti‐ 
nus entre po pu la tions cir cum po laires est dis cu tée. Cette étude sou ligne
ainsi la pro pen sion des pra tiques de l’in time à voya ger et se main te nir avec
une cer taine per ma nence, en dépit des bou le ver se ments so ciaux et des ex‐ 
pé riences co lo niales.

English
Among the in di gen ous people liv ing in the Arc tic area, in Eurasia as in
Amer ica and Green land, some re mark ably sim ilar prac tices have been doc u‐ 
mented, con sist ing in at trib ut ing in di vidual songs to in fants and chil dren.
These songs may be used as lul la bies, namely as a means of sooth ing them
to sleep, but also to com fort them, to pro tect them, to strengthen their in‐ 
di vidual iden tit ies, to bring them joy, pride, or em bar rass ment, smiles or ba‐ 
by ish be ha viour, to de velop at tach ments, or to ex press love and at ten tion to
them. This art icle re views some of the sim il ar it ies between the tra di tions of
Finno- Ugric, Sam oyed, Pa leoasian, and Inuit peoples. The hy po thesis of a
dif fu sion through mi gra tions from a Siberian source or through con tinu ous
cul tural ex changes between cir cum polar peoples is dis cussed. This study
thus stresses the propensity of in tim ate prac tices to travel and main tain
them selves with a cer tain con stancy, des pite so cial changes and co lo nial
ex per i ences.
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