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L’expression Ea Ea Pepe, composée d’une réduplication de l’onomatopée ‘ea ea’
évoque le bercement du bébé en langue drehu, l’une des langues kanak de et en
Nouvelle-Calédonie.

In tro duc tion
L’in ter pré ta tion d’une ber ceuse au sein des so cié tés kanak, passe ma‐ 
jo ri tai re ment par des voies/voix de femmes. Les pre mières ex plo ra‐ 
tions so nores qu’elles fre donnent ac com pagnent pro gres si ve ment le
nour ris son vers le che min de l’éveil au monde des ‘vi vants’ : elles sou‐ 
tiennent ce pas sage entre l’in vi sible et le vi sible, pour l’en ra ci ner au
sein de son groupe so cial et de son en vi ron ne ment (Geneix- Rabault &
Wa ca lie 2019). Elles struc turent et dé ve loppent le lan gage des en‐ 
fants. Tou jours à la ca dence et au rythme pour les tout- petits, elles
sont le tertre des iden ti tés plu rielles. Elles éveillent les sens, sti‐ 
mulent le corps et l’es prit. Elles per pé tuent tout un pan de la mé‐ 
moire fa mi liale  : celle des clans pa ter nels comme celle des uté rins,
celle des liens so ciaux comme celle de l’his toire des lieux. Bien qu’in‐ 
ves tie dif fé rem ment selon les gé né ra tions, les tra jec toires et l’es pace
dans le quel cha cun vit et s’in sère, la ber ceuse per pé tue un hé ri tage
lin guis tique qui ra conte une par tie de « qui l’on est ? d’où l’on vient ?
où l’on va ? » 1 (Tji baou 1996) : ce qui touche et émeut en un mo ment
de vie. Selon Grait son (2008), la ber ceuse ouvre «  la voie à une ap‐ 
proche (…) où ra cines, émo tions et créa tions rendent à chaque mé‐ 
moire sin gu lière sa fonc tion d’his to ri ci té ». En effet, la ber ceuse n’est
pas qu’une ‘simple’ in ter pré ta tion qui ré pon drait seule ment à des be‐ 
soins de ma ter nage, de dé ve lop pe ment lan ga gier ou bien en core de
di ver tis se ment. Elle est selon nous 2 un objet so cial d’im por tance au
sein des so cié tés kanak pour ac cé der au pa tri moine fa mi lial des in‐ 
ter prètes, dans un en vi ron ne ment ur bain for te ment mar qué par des
mi gra tions in ternes comme ex ternes (Pestaña et Pantz 2015), et des
rap ports in éga li taires entre langues et cultures.

1

Nou méa, ca pi tale de l’ar chi pel de la Nouvelle- Calédonie (dé sor mais
NC) est le creu set d’un ré per toire en fan tin vi vace ins pi ré des sons,

2



Ea Ea Pepe. Berceuses en langues kanak : des instruments de mises en voix de mémoires intimes en
contexte plurilingue et pluriculturel (Nouvelle-Calédonie)

Licence CC BY 4.0

des langues, des cultures, des mé lo dies, des mé moires et des ima gi‐ 
naires de ses ha bi tants : re flet des tra jec toires et des in ter ac tions hu‐ 
maines, les ber ceuses in carnent les dy na miques so ciales du pays qui
ne cessent de se re nou ve ler au gré des contacts et des in ter pré ta‐ 
tions (Geneix- Rabault 2019). Chan sons de l’en fance et de l’in time par
ex cel lence, elles font émer ger des élé ments de vie es sen tiels que les
in ter prètes kanak trans mettent (Geneix- Rabault 2011  ; Geneix- 
Rabault & Wa ca lie 2019). Elles jouent éga le ment le rôle de liens entre
l’ici et l’ailleurs (proche comme loin tain), entre l’avant, l’après et le
futur. Elles se pré sentent comme un moyen de trans mis sion d’un hé‐ 
ri tage lin guis tique et cultu rel qui (re)tisse des liens entre gé né ra tions
et es paces de vie (fa mi lial, so cial, géo gra phique). Ri chesse du pa tri‐ 
moine ca lé do nien, elles rendent compte de l’évo lu tion des mé moires
en un es pace/temps donné  : quelles ber ceuses in carnent l’hé ri tage
lin guis tique et cultu rel à trans mettre en contexte ur bain pour des in‐ 
ter prètes kanak en par cours de mo bi li té ? Pour ré pondre à cette
ques tion, nous pren drons appui sur des té moi gnages de lo cu‐ 
teur·rice·s nen gone et drehu ins tal lé.es à Nou méa, et qui cir culent
entre Maré, Lifou et Nou méa de puis plu sieurs gé né ra tions suc ces‐ 
sives. À par tir de deux exemples, nous ana ly se rons les prin cipes qui
sous- tendent la com mu ni ca tion à la fois mu si cale, ver bale et non ver‐ 
bale lors de l’in ter pré ta tion de ber ceuses. Nous ver rons ainsi leurs
rôles dans la trans mis sion de langues mi no rées, de son hé ri tage fa mi‐ 
lial et dans la pré ser va tion de sa connais sance.

1. Pré sen ta tion de notre contexte
de re cherche

1.1. Quelques élé ments de contexte so ‐
cio lin guis tique pour com men cer

La NC est un ar chi pel où se cô toient quo ti dien ne ment des langues
au toch tones usuel le ment dé si gnées par l’ap pel la tion langues kanak et
d’autres langues de mi gra tions an ciennes ou ré centes  : des langues
océa niennes, austro- asiatiques, indo- européennes ou bien en core
des créoles et des va rié tés de fran çais (Fillol et al. 2019). Les dif fé‐ 
rentes vagues de mi gra tions 3 qui ont mar qué le pays ont eu et ont
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en core des ef fets sur les contacts de langues comme les sa voirs lin‐ 
guis tiques trans mis au sein des fa milles (Wa ca lie 2010  ; Geneix- 
Rabault 2019). Les ré sul tats d’une re cherche in ter dis ci pli naire menée
à Nou méa ont dé mon tré que les di ver si tés lin guis tiques sont au dibles
dans les es paces in for mels et va lo ri sées par le biais de pro duc tions
ar tis tiques (Colombel- Teuira et al. 2016). Elles de meurent peu re con‐ 
nues dans les es paces pu blics et sco laires en par ti cu lier do mi nés par
le fran çais seule langue of fi cielle du pays, consi dé ré comme la lin gua
fran ca ca lé do nienne ‘na tu relle’ entre les com mu nau tés de langues dif‐ 
fé rentes. Cette hé gé mo nie du fran çais par ti cipe à l’éro sion de la
trans mis sion des autres langues et des sa voirs cultu rels qui doivent
alors trou ver en l’école et autres dis po si tifs ar tis tiques et cultu rels, un
exé cu toire de re vi ta li sa tion (Dotte et al. 2022).

La re con nais sance des plu ri lin guismes ca lé do niens est d’ac tua li té
dans un en vi ron ne ment ur bain comme celui de Nou méa qui
concentre près des 2/3 de la po pu la tion to tale, et où 25 % des ha bi‐ 
tants ur bains de plus de 15 ans dé clarent par ler une langue kanak
(ISEE- NC 2019). Il est im por tant de sou li gner ici que les trois langues
kanak les plus par lées à Nou méa sont toutes ori gi naires des îles
Loyau té  : drehu, nen gone et iaai (ISEE- NC 2014  & 2019). Enfin, les
don nées des der niers re cen se ments in diquent que la plu part des lo‐ 
cu teur·rice·s de ces langues ré sident en zone ur baine de Nou méa et
non plus dans les îles dites ‘d’ori gine’ : les Dre hu phone à Nou méa re‐ 
pré sentent 59,6% du total des lo cu teur·rice·s de cette langue ; pour le
Nen gone, c’est 53,4% (Moyse- Faurie et al. 2012  : 121). Les plu ri lin‐ 
guismes ur bains re pré sentent donc une réa li té quo ti dienne dans
notre contexte (de vie, d’études, de re cherche ou d’ac ti vi té pro fes‐ 
sion nelle). Ces constats conduisent à nous an crer scien ti fi que ment et
pro fes sion nel le ment dans une pers pec tive éco lo gique da van tage in‐ 
clu sive des di ver si tés lin guis tiques et cultu relles ca lé do niennes.

4

Si le fran çais do mine en effet lar ge ment dans les es paces pu blics, la
faible re pré sen ta ti vi té ac tuelle des autres langues ne si gni fie pas pour
au tant l’ab sence de trans mis sion lin guis tique au sein de la sphère fa‐ 
mi liale comme dans la vie so ciale quo ti dienne. En ten dant l’oreille,
nous dé cou vrons que notre monde est cou vert de signes qu’il faut
dé chif frer, et ces signes qui ré vèlent des res sem blances et des af fi ni‐ 
tés, ne sont eux- mêmes que des formes de la si mi li tude. Connaître
sera donc in ter pré ter : aller de la marque vi sible à ce qui se dit à tra‐
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vers elle, et de meu re rait, sans elle, pa role muette, en som meillée dans
les choses (Fou cault 1966  : 47). Et c’est donc au sein de l’in time, es‐ 
pace de li ber té créa tive pour des lo cu teur·rice·s de langues mi no rées,
que des signes se ré vèlent, que des ber ceuses donnent à en tendre
des voix plu ri lingues nou méennes.

1.2. Contexte édu ca tif de NC
De puis l’Ac cord de Nou méa (1998), l’in tro duc tion des langues kanak et
d’autres langues de la ré gion Asie- Pacifique à l’école fait l’objet de
nom breuses re cherches scien ti fiques en NC et d’adap ta tions des pro‐ 
grammes dans les 1  et 2  de grés 4. Bien que les ré sul tats scien ti‐ 
fiques confortent la né ces saire in clu sion, ac tive et po si tive de la di‐ 
ver si té des sa voirs lin guis tiques et cultu rels, celle- ci ne fait tou jours
pas consen sus au sein de l’ins ti tu tion sco laire. Dans les do maines du
pé ri sco laire, de l’ex tra s co laire comme de l’ac cueil de la pe tite en‐ 
fance, la va lo ri sa tion de lit té ra cies plu ri lingues telles les ber ceuses a
pro gres sé et les ré ti cences sont moins vives qu’en contexte sco laire.
Ci tons par exemples le dis po si tif Bb Lec ture 5 ini tié par Marie- Adèle
Jo ré dié à par tir de 1999 en aire xârâcùù. Son ac tion as so cia tive au tour
du dire, lire et chan ter en langues kanak avec des grand- mères, des
ma mans et des en fants l’amène à édi ter un Abc der Kaa sé en langue
xârâùù en 2009. Ci tons aussi la pro duc tion d’un re cueil illus tré de
chan sons en fan tines plu ri lingues par l’as so cia tion Lire en Ca lé do nie,
Tou toute  : Comp tines, ber ceuses et jeux de doigts d’ici et d’ailleurs
chan tés en Nouvelle- Calédonie (2007), pre mier ou vrage ca lé do nien à
va lo ri ser la di ver si té lin guis tique et cultu relle du pays par le biais du
ré per toire en fan tin.

6

er nd

En de hors de l’es pace as so cia tif, les ré sis tances so ciales et ins ti tu‐ 
tion nelles que nous ob ser vons quo ti dien ne ment trouvent leur ori gine
dans des re pré sen ta tions idéo lo giques ja co bines sur les plu ri lin‐ 
guismes qui peinent à être dé pas sées du fait de dis cours né ga tifs pro‐ 
fon dé ment an crés en NC, et ce, de puis près de 170 ans. Si les ré sis‐ 
tances sont d’au tant plus vives dès lors qu’il s’agit de prendre appui
sur les langues et sa voirs kanak à l’école pour dé ployer des com pé‐ 
tences dans des dis ci plines qua li fiées de ‘fon da men tales’ (fran çais et
ma thé ma tiques), nous nous sai sis sons des ber ceuses et de l’édu ca tion
mu si cale pour les pro mou voir. Nous en re cueillons di verses in ter pré ‐
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ta tions pour do cu men ter les langues kanak (et autres langues mi no‐ 
rées), afin de par ti ci per à leur in tro duc tion à l’école et à leur va lo ri sa‐ 
tion via di verses formes de mé dia tion. Nous dé fen dons en effet l’idée
que les ber ceuses peuvent ré duire les fron tières lin guis tiques comme
les écarts iden ti taires : elles par ti cipent à une meilleure com pré hen‐ 
sion des mé moires in di vi duelles et col lec tives, et ainsi, de l’his toire du
pays.

1.3. Une en trée pro gres sive de ber ‐
ceuses en langues kanak dans les es ‐
paces édu ca tifs for mels
Nos re cherches mêlent plu sieurs dis ci plines  : la lin guis tique (Wa ca‐ 
lie), l’eth no mu si lin guis tique (Geneix- Rabault) et l’eth no di dac tique
(Wa dra wane). Elles en tendent ainsi par ti ci per col lec ti ve ment et de
concert : (i) à l’in tro duc tion d’hé ri tages lin guis tiques et cultu rels plu‐ 
riels au sein de l’école ca lé do nienne ; (ii) au dé ploie ment d’ac tions de
mé dia tions so ciales. Nous nous ins cri vons dans le sillon de tra vaux en
mu si lin guis tique (Arleo 2008 ; Arleo & Des pringre 1997), en ap proches
plu rielles en di dac tique des langues et des cultures et en éveil aux
langues (Can de lier 2008 ; Bal si ger et al. 2012 ; Co lom bel & Fillol 2014).
Des études en eth no mu si lin guis tique en ga gées de puis plus de vingt
ans en NC ont per mis d’in ter ro ger un éven tail de lo cu teur·rice·s de
langues kanak comme océa niennes, sur les fonc tions des ber ceuses
dans la trans mis sion lin guis tique, sur leur rôle es sen tiel pour main te‐ 
nir la mé moire d’un hé ri tage fa mi lial. Celles- ci ont nour ri le lan ce‐ 
ment de re cherches in ter ins ti tu tion nelles vi sant pré ci sé ment à ac‐ 
cueillir en chan tant les langues et cultures des en fants à l’école, à
(re)connec ter sphères fa mi liales, so ciales et sco laires. L’ar ti cu la tion
d’ac ti vi tés chan tées avec d’autres ap pren tis sages sco laires, par ti cipe à
la trans mis sion des langues, à l’ou ver ture et à l’in clu sion des fa milles à
l’école pour fa vo ri ser le dia logue in ter gé né ra tion nel et les ren contres
in ter cul tu relles 6. Nos tra vaux pé da go giques sont basés sur l’ex pé‐ 
rience sen sible (Geneix- Rabault 2020/2), pour que la ber ceuse ne
soit pas des ti née qu’au « lec teur de la jolie ber ceuse de pa pier de vant
le texte fermé qu’elle pro pose, [qui] n’est plus ca pable d’en tendre le
‘sous- texte’ pré sent dans (…) les non- dits de la ber ceuse de l’ora li té
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(…) celle qui peut sai sir ce qui n’a pas été dit mais seule ment res sen ti
ou pensé » (Bel mont 1997 : 217).

Si la do cu men ta tion des ber ceuses en langues kanak est utile et né‐ 
ces saire, elle ne se sub sti tue pas selon nous à l’ex pé rience vécue,
comme le sou ligne Bel mont en s’ins pi rant de la mé ta phore de la
« troi sième oreille » em prun tée à Reik :

9

Il n’y a guère de tra vaux qui se sont at ta chés à com prendre cette né ‐
ces si té de la pa role écou tée, de la pa role et de son écoute ex cluant
to ta le ment du dis po si tif l’écri ture, ex cep té le livre de Th. Reik, Écou ‐
ter avec la troi sième oreille (1976). L’ana lyste uti lise cette image d’une
troi sième oreille avec la quelle il en ten drait ce qui n’est pas dit, ce qui
est sous- entendu, ce qui se dit tout bas, sans bruit, pia nis si mo. (…) Il
semble que le conteur di sait et que ses au di teurs en ten daient d’une
part le texte du conte (…) et d’autre part il di sait et ils en ten daient
quelque chose qu’on pour rait ap pe ler un ‘sous- texte’, pré sent dans
(…) les non- dits du texte, en ten du par la troi sième oreille des au di ‐
teurs pour re prendre l’image de Th. Reik. (Bel mont 1997 : 217).

Que peuvent bien nous ré vé ler, dans un « pays du non- dit » (Bar ban‐ 
çon 1992), des ber ceuses en deux langues kanak, nen gone et drehu,
dès lors que l’on ac tive notre « troi sième oreille » ?

10

2. Notre cor pus d’ana lyse
Pour dé ve lop per notre pro pos dans ce cha pitre, nous pre nons appui
sur des en quêtes eth no gra phiques de ter rain me nées à Nou méa et en
NC de puis une ving taine d’an nées par l’équipe des trois en sei‐ 
gnant·e·s- chercheur·e·s que nous consti tuons. Elles nous ont per mis
de re cueillir des don nées sol li ci tées ou non sol li ci tées, et de conduire
des en tre tiens ou verts ou semi- directifs (avec des lo cu teur·rice·s, des
mu si cien·ne·s, des étu diant·e·s, des en sei gnant·e·s, des ac teur·rice·s
cultu rel·le·s, etc.). Nos don nées d’en tre tiens sont tri an gu lées avec nos
propres connais sances en tant que lo cu teur·rice·s- interprètes, mais
aussi avec des don nées ob te nues à par tir d’ob ser va tions di rectes et
par ti ci pantes, dans dif fé rents lieux et mo ments de vie quo ti diennes
(dans des si tua tions pu bliques comme pri vées). Cet en semble com‐ 
prend donc un éven tail de (res)sources dif fé rentes 7 : des en re gis tre‐ 
ments audio et/ou vi déos (sol li ci tés/non sol li ci tés, conver sa tions in‐
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for melles, in ter views, etc.), des notes de ter rain, des al bums illus trés,
etc. Une ré cente série d’une ving taine d’en tre tiens in di vi duels et col‐ 
lec tifs, plus ou moins for ma li sés, a été menée à Nou méa et à Maré
pour re cueillir des té moi gnages pour les be soins de ce cha pitre 8. Des
exemples de ces don nées sont pré sen tés dans ce cha pitre sous la
forme de phrases ver ba tim in sé rées au fil de notre dé ve lop pe ment.
Les ex traits que nous avons choi sis pour illus trer notre pro pos, sont
de lon gueur in égale : par fois denses, par fois plus courts, ils sont in té‐ 
grés au fil de notre ar gu men ta tion. Ils sont ré fé ren cés par le nu mé ro
de récit, la men tion de la date (récit 1, année par exemple), et lorsque
la per sonne res source le sou haite, la men tion de son nom.

2.1. Pré sen ta tion gé né rale des ber ‐
ceuses en langues kanak
La ber ceuse est un genre lit té raire en core très vi vace en NC. Chan‐
tée, scan dée ou ryth mée, elle sou tient les pra tiques de ma ter nage et
le dé ve lop pe ment des pre mières ac qui si tions lan ga gières, cultu relles
et psycho- motrices des en fants. À l’ins tar de Iona & Peter Opie (1959),
d’Arleo  & Des pringre (1997), nous dis tin guons les nur se ry lore (les
chants que les adultes trans mettent aux en fants), des chil dren’s folk‐ 
lore (des chants in ter pré tés par les en fants entre eux). En langues
kanak, les lo cu teurs dis tinguent lin guis ti que ment l’acte de ‘par ler’
ver sus celui de ‘chan ter’ : ‘qene’ vs ‘nyima’, en langue drehu ; ‘nen go cè’
vs ‘era’ en nen gone 9. Les di vers genres vo caux qui com posent le ré‐ 
per toire de lit té ra tures orales sont en suite dé si gnés selon une ter mi‐ 
no lo gie spé ci fique. Celle- ci varie d’une langue à l’autre, par fois même
d’un es pace à un autre, y com pris dans une même langue d’ex pres‐ 
sion (Geneix- Rabault & Wa ca lie 2019). En drehu 10, nyima dé signe l’ac‐ 
tion de « chan ter » et le « chant ». Les genres peuvent en suite être
dis tin gués au moyen d’une ca rac té ri sa tion qui ac com pagne le terme
gé né rique. On pré ci se ra no tam ment les des ti na taires des chants et
leur fonc tion  : nyima nyine amekölen la nekönatr 11 la «  ber ceuse  »,
nyima koi ha nekönatr le « chant pour en fants », nyima i ha nekönatr
le « chant des en fants », trengewekë la « for mu lette 12 » (ou comp tine),
etc. La ter mi no lo gie em ployée pour dé si gner la ber ceuse ren voie au
genre lui- même et au ber ce ment, ainsi qu’à des syl labes non- 
sensiques re pré sen ta tives de la pho no lo gie de la langue d’ex pres sion :

12
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en drehu, eaea pepe si gni fie lit té ra le ment « ber cer bébé » ou eaean la
« ber ceuse ». En nen gone, la forme lin guis tique hae hae se construit à
par tir de sons vo ca liques ré du pli qués pour dé si gner ce genre vocal.

Gé né ra le ment ano nyme, le ré per toire de ber ceuses en langues kanak
est com po sé d’un pa nier com mun de mé lo dies cir cu lant d’in ter prètes
en in ter prètes sans cloi son ne ment ni ‘fron tières’ entre langue(s) d’ex‐
pres sion  : la chan son est so cia le ment consi dé rée comme un moyen
de main te nir un lien af fec tif 1) avec son clan uté rin une fois la femme
ma riée et ins tal lée dans l’es pace de vie de son mari ; 2) avec un es pace
d’ori gine ou de vie dont on s’éloigne plus ou moins du ra ble ment pour
des rai sons éco no miques, pro fes sion nelles ou sco laires (Geneix- 
Rabault 2018). La ber ceuse est sou vent rat ta chée à un contexte édu‐ 
ca tif, qu’il soit fa mi lial, so cial, sco laire. Elle est liée à des sou ve nirs,
des émo tions, des ex pé riences sin gu lières et plu ri sen so rielles vé‐ 
cues  : son en fance, sa grand- mère, son timbre de voix, des odeurs,
des sa veurs, etc. Si les hommes bercent aussi, ce sont sur tout les
grands- mères qui chantent ce genre de chant comme le sou ligne ici
Ri chard Wa she tine Wa ge geine lors d’un en tre tien avec Eddy Wa dra‐ 
wane 13 :

13

[…] lorsque l’en fant est entre l’état de veille et celui du som meil. L’en ‐
fant est dans le be soin. Celui de s’en dor mir. Il faut quel qu’un pour lui
« ap por ter le som meil ». La grand- mère est donc, par l’in ter mé diaire
de la ber ceuse, celle qui ac com pagne la tran si tion d’un état à l’autre.
(…) La ber ceuse fait par tie des ob jets du « ta cae ra », le « lieu où plan ‐
ter le chant » 14 (récit 1, 2022).

Pri vi lège ex clu sif des femmes pen dant long temps, Fla vien Caihe, étu‐ 
diant de 3° année, sou ligne cette évo lu tion so ciale lors d’une pré sen‐ 
ta tion orale à l’uni ver si té : « à une époque, lors des cé ré mo nies cou‐ 
tu mières, les hommes ne pou vaient pas por ter les en fants dans les
bras, alors qu’au jourd’hui c’est ac cep té et les femmes ne sont plus mal
vues parce que leurs maris portent leurs en fants » (récit 2, 2022).

14

L’in ter pré ta tion d’une ber ceuse ré pond à une « de mande », à un be‐ 
soin ex pri mé par le petit lui- même : cal mer des peurs, des an goisses,
des peines, des pleurs, ac com pa gner l’en dor mis se ment, jouer, etc.
Pour au tant, cela n’em pêche pas une in ter pré ta tion spon ta née pour le
simple plai sir de par ta ger un mo ment chan té : un pré texte à l’évo ca‐

15
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      Wa ta ma tine wae rae rane 
Ci ni lo uane.       Wa ta ma tine, chan ter, dan ser, 

Ra masse des pe tites pen sées.

tion de sou ve nirs émo tion nels liés à sa propre en fance et à un mo‐ 
ment de ma ter nage qui fixe les liens af fec tifs. La ber ceuse a éga le‐ 
ment une fonc tion édu ca tive de pre mier plan comme l’évoque ici Ar‐ 
mand Guae nere 15 au près d’Eddy Wa dra wane au sujet des ber ceuses
nen gone  : « Avant la so cié té se pré oc cu pait d’édu quer. Ce sont sou‐ 
vent les tantes et les grands- mères qui élèvent les en fants. Elles ‘a- 
lilini’ l’en fant pour le faire dor mir. Ali li ni ‘ber cer’ 16, c’est le rôle de la
grand- mère » (récit 3, 2022). Le terme construit à par tir de la ré du pli‐ 
ca tion de (a) « li » - « li » (ni) marque le « rap port avec l’ac tion de ber‐ 
cer. Faire bou ger le corps. Puis il y a « a » puisque tu chantes aussi ».
Le chant ac com pagne le mou ve ment.  On «  fait bou ger le corps de
l’en fant en sui vant le rythme du chant » rap pelle Ri chard Wa ge geine
Wa she tine (récit 4, 2022). L’ac qui si tion de sa voirs lin guis tiques et
cultu rels passe donc par l’éveil des sens et du corps en mou ve ment.

2.2. Ber ceuse nen gone
Wa ta ma tine est une ber ceuse po pu laire au près des si Nen gone 17, et
dans le ré per toire mu si cal de l’en fance. Des va riantes de ce chant
Wa ta pa tine ou Wa ta ma tine ont en effet été pu bliées dans un tra vail
pro duit par l’eth no mu si co logue Ray mond Am mann (1997 : piste 12) et
dans l’ou vrage Tou toute (2006 : 10-11) dans une ver sion plus courte :

16

Une ver sion aug men tée a été re cueillie en 2011 (par Geneix- Rabault,
au près de Wai cane) 18. Celle qui est pré sen tée ici a été col lec tée par
Elie Vio lette et Fla vien Caihe dans le cadre d’un tra vail uni ver si taire
mené en «  Lit té ra tures orales océa niennes  », cours co- encadré par
Sté pha nie Geneix- Rabault et Fa brice Wa ca lie en 2021 en LCO. L’ob jec‐ 
tif consis tait à pré sen ter à l’oral un genre lit té raire océa nien re pré‐ 
sen ta tif de l’hé ri tage lin guis tique et cultu rel des étu diant·e·s. Cette
ver sion a été in ter pré tée à Non doue, un quar tier de Dum béa Ri vière
situé dans le Grand Nou méa, au cours d’un mo ment d’échange in time
entre une grand- mère et deux de ses petits- enfants. Spon ta né ment,
au cours des in ter ac tions col lec tives qui se sont tis sées, Gua ner Qala
et son petit- fils Sinawë (5 ans) ont en ton né cette ber ceuse en langue
nen gone ac com pa gnée de sa ges tuelle. Celle- ci se ca rac té rise par

17
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Wa ta ma tine Waera era 
Ci ni lo (k)uane. 
Gua hme new i Luba 
Ci kaka wae ke co 
Ri ta gure Waete 
Wai lo lo pia Coco 
Hmaiai ! 
Ziiiiii !!!!

     

Wa ta ma tine pe tite chan son 
Chan ter pour ra mas ser  
Don ner un bisou (à boire) 
Pe tite femme de Luba 
Qui mange en se cret 
Là sous les cailloux cha touille 
En dan sant gran dit beau coup 
Ziiiiii !!!!

une ryth mique mar quée et une mé lo die ré pé ti tive, en tê tante, qui sus‐ 
cite un plai sir par ta gé avec Ega (15 mois) :

Wa ta ma tine est un exemple com plet de ber ceuse qui com bine mé lo‐ 
die, rythme, texte en nen gone et syn chro ni sa tion ges tuelle pour sti‐ 
mu ler le dé ve lop pe ment lin guis tique, mu si cal, ki né sique et psy cho‐ 
mo teur du tout- petit qui mime et danse en même temps que l’in ter‐ 
pré ta tion col lec tive. Elle illustre ce moyen de dé ve lop per «  l’oreille
tendre » pour re prendre l’image de Bus tar ret (1998). Car c’est « à tra‐ 
vers la libre ac ti vi té so nore que se pré pare chez le tout- petit le be‐ 
soin de com mu ni quer ver ba le ment, se dé ve loppent la voix, le sens du
rythme, les di vers sons ». La ber ceuse par ti cipe à « l’édu ca tion au di‐ 
tive (…) (en) uti li sant les bruits de la vie, la mu sique, le chant pour fa‐ 
vo ri ser le bon dé ve lop pe ment de cette ‘oreille tendre’  » (Bus tar ret
1998). Sur le sup port vidéo ex po sé par Fla vien et Elie, la grand- mère
et l’en fant miment le chant, pen dant que Ega se dé hanche sous le re‐ 
gard at ten tif et en cou ra geant de Sinawë. Elle an ti cipe les gestes et in‐ 
vite le petit à les imi ter : l’index qui frotte l’in té rieur de la paume de la
main, puis la main qui verse le conte nu d’un li quide dans la bouche en
l’as pi rant  ; les mains sou tiennent en suite la poi trine, puis ef fec tuent
un arc de cercle au- dessus de la tête avant de se poser sur le vi sage
pour faire la gri mace fi nale  : en fin d’in ter pré ta tion, on tire ses pau‐ 
pières pour gros sir ses yeux 19. A tra vers ces gestes, l’en fant lie for‐ 
mel le ment le si gni fiant (mots qu’il en tend) et le ré fé rent (le geste)
pour construire le si gni fié (le sens, la re pré sen ta tion men tale). Une
tri an gu la tion né ces saire pour le dé ve lop pe ment du lan gage car
lorsque l’en fant gran dit, il se consti tue un ré per toire d’images qu’il
devra pro gres si ve ment as so cier à des mots (Geneix- Rabault et Wa ca‐ 
lie 2019).

18

Im pli ci te ment la ber ceuse dé ve loppe éga le ment la sen si bi li té du petit
et en ri chit le lien af fec tif qui la relie à Sinawë, Gua nere mais aussi

19
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avec la culture nen gone en contexte ur bain. Cet exemple illustre les
liens in ter gé né ra tion nels que la ber ceuse per met de main te nir. Celle- 
ci a été trans mise car c’est «  la ber ceuse de la grand- mère (l’in ter‐ 
prète), qui vient elle aussi de sa grand- mère  ». Au fond, comme le
sou ligne Fla vien Caihe (récit 5, 2022)  :  «  (…) de ces émo tions et de
cette trans mis sion, elle (la ber ceuse) sert de vec teur entre le lien à
elle (la grand- mère) avec sa grand- mère ». Elle sert de « pont entre
gé né ra tions, comme si c’était mon arrière- arrière-grand-mère qui
me la chan tait  ». Ainsi, la ber ceuse, re de vient cet objet de liens cy‐ 
cliques in ter gé né ra tion nels.

2.3. Ber ceuse drehu
Cai Wa mine Tu en langue drehu est une ber ceuse qui per met de s’at‐ 
ta cher aux so no ri tés de la langue et à son rythme. La langue drehu
que l’on nomme qene drehu, si gni fie la porte qui per met d’en trer dans
le pays drehu, au tre ment dit dans les sons de la langue. Éty mo lo gi‐ 
que ment, qënehlö dé signe la porte d’en trée (pour qene drehu). Dans la
concep tion cos mo lo gique drehu, le concept d’at tache aux sons et au
rythme des langues est es sen tiel pour s’an crer dans le vi vant :

20

Dans la concep tion cos mo lo gique kanak, la vie de l’homme se dé fi nit
par un cycle, bercé entre monde in vi sible et monde vi sible. L’en fant
qui ne parle pas en core est en core en tran si tion entre les deux
mondes. En effet, la pé riode de l’en fance cor res pond à une phase
tran si toire per met tant (…) de pas ser du monde des es prits à celui des
hu mains. Ainsi, l’ac qui si tion de la langue est pour l’en fant un outil in ‐
dis pen sable d’in té gra tion à la so cié té (récit 6, Fla vien & Elie, 2022).

Dé ve lop per les com pé tences lan ga gières des en fants par ti cipe à l’an‐ 
crage dans le monde vi sible, celui des vi vants. Pour ré pondre à ces
fonc tions, il n’est pas sur pre nant que les ono ma to pées, des syl labes
non- sensiques ou des in ter jec tions qui ac cen tuent la charge émo‐ 
tion nelle d’un chant, ponc tuent les in ter pré ta tions de ber ceuses
(Geneix- Rabault 2010). La ber ceuse Cai Wa mine Tu 20 cé lèbre, en
chan tant, la nais sance de la pe tite fille du grand chef de Gaica, l’un
des dis tricts du centre de l’île de Lifou :

21
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Cou plet 1 
Cai wa mine tu e ca lojë e Jope a xome la
waka 
Alo alo Zawe ekölö iaue (X2)

     

Cou plet 1 
Une pe tite est née là à Jope vers le
sud 
Oh Zawe, oh Zawe (X2)

Re frain 
Alo alo Zawe ekölö iaue (X2)

Re frain 
Oh Zawe, oh Zawe (X2)

Cou plet 2 
Lo za ti joxu 
Hane hi lo la nyima ne atru nyi nyipëti 
Alo alo Zawe ekölö iaue (X2)

Cou plet 2 
Prin cesse Loza, 
Voici un chant pour t’ho no rer 
Oh Zawe, oh Zawe (X2)

Re frain Re frain

Si l’on tra duit lit té ra le ment le pre mier cou plet, la «  prin cesse  » est
com pa rée à de la brède- morelle (So la na cées, so la nium ni grum L.)
dont on mange les feuilles. As so cié au terme wa mine «  petit  bout
de », la com pa rai son prend une va leur af fec tive. Le re frain pré sente
des ono ma to pées ré du pli quées qui n’ont pas de si gni fi ca tion réelle en
soi mais qui marquent un lan gage in vi sible que l’on trouve sou vent
dans ce ré per toire en par ti cu lier. Dans la hié rar chie des hommes, le
Chef et les membres de la chef fe rie sont la re pré sen ta tion de l’in vi‐ 
sible, son in car na tion. Le se cond cou plet est beau coup plus ex pli cite
sur les in ten tions du chant.

22

Si « d’autres chan sons (de rondes, de ma riage, de mai) peuvent ser vir
à ber cer un en fant  » comme le re mar quait A. Van Gen nep ([1943]
1977 : 153), les ber ceuses ins pirent éga le ment d’autres ré per toires mu‐ 
si caux comme celui du ka ne ka en NC :

23

Ber ceuse drehu po pu laire au sein des foyers ca lé do niens (Geneix- 
Rabault 2008), elle se re for mule pour de ve nir en fan tine à l’école 21.
Elle peut aussi être po ly pho nie et danse col lec tive 22 lors d’évé ne ‐
ments cou tu miers. Elle se fait une place sur scène en chan son de ka ‐
ne ka 23. Elle peut s’exé cu ter a ca pel la, en duo, en en semble acous ‐
tique ou am pli fié, à l’unis son ou en po ly pho nie (Geneix- Rabault
2020).

Cir cu ler d’un ré per toire à un autre, c’est d’une part par ti ci per à la cir‐ 
cu la tion des sa voirs en de hors de l’es pace de Gaica à Lifou  ; d’autre
part, contri buer à la construc tion de nou velles pra tiques de dif fu sion
d’un hé ri tage mu si cal et lin guis tique struc tu rant entre gé né ra tions,
quels que soient les es paces de vie. Cela par ti cipe aux main tiens des
liens in ter gé né ra tion nels pour des Dre hu phones dont la mo bi li té

24
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géo gra phique pour rai sons sco laires, pro fes sion nelles, voire éco no‐ 
miques, conduit mas si ve ment à l’exode vers le bas sin ur bain nou méen
de puis les an nées 70. Ces deux exemples illus trent le cycle de cir cu la‐ 
tion de sa voirs  : celui de l’his toire d’une ber ceuse tou jours «  ou‐ 
verte  », «  que la trans mis sion orale per met à un autre berceur- 
auditeur de com plé ter, d’en ri chir ou d’abré ger » (Bel mont 1997 : 217).
Les in ter pré ta tions évo luent, se trans forment et se mo dulent selon le
contexte de vie dans le quel cha cun s’ins crit, en fonc tion des gé né ra‐ 
tions et des tra jec toires de vie des di vers in ter prètes.

3. Des ins tru ments chan tés pour
(re)lier sphères for melles et in ‐
for melles
Deux élé ments es sen tiels nous semblent re pré sen ta tifs de l’in té rêt et
du sens donné à la trans mis sion des ber ceuses nen gone et drehu en
contexte ur bain. Dans la suite de notre pro pos, nous les dé ve lop pons
sur la base d’ex traits de té moi gnages re cueillis au près des deux com‐ 
mu nau tés de lo cu teurs.

25

3.1. Ber ceuses en langues kanak,
sources d’ac com plis se ment et de bien- 
être

Les ber ceuses ren voient à une his toire fa mi liale, mais aussi à une mé‐ 
moire de sa voirs liés à un es pace d’ori gine, qu’il soit proche comme
loin tain. La ber ceuse est un moyen de pré ser ver le lien avec sa langue
d’ori gine : « parce que si on ne chante pas les ber ceuses de nos ma‐ 
mans, les en fants ne peuvent pas par ler la langue » 24 (récit 7, 2021).
Chan ter les ber ceuses en langues kanak, sus cite un sen ti ment d’ac‐ 
com plis se ment. L’in ter prète ma ni feste son bien- être, ex prime sa sa‐ 
tis fac tion d’avoir par ti ci pé à la dif fu sion et de fait, au main tien de
cette mé moire  : «  j’ai le sen ti ment d’avoir trans mis quelque chose
d’im por tant aux en fants  : c’est quelque chose de bien c’est pour la
bonne rai son. (…) Le sou ve nir du rire de W.  ça marque  » (récit 8,
2018). Trans mettre les ber ceuses de fa mille, c’est (ré)agir. Avoir le
sen ti ment d’être proac tif.ve, (r)éveille des émo tions po si tives. Car les
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in ter prètes re grettent par fois de ne pas par ler leurs langues kanak,
de ne plus les connaitre, de ne plus pra ti quer les «  choses de nos
vieux d’avant  ». Les par cours de mo bi li tés tra ver sés par les in ter‐ 
prètes touchent à des ques tions de rup tures in ter gé né ra tion nelles et
par fois, à des ques tions d’in té gra tions : « Mes pa rents ont fait le choix
du fran çais pour nous les en fants. Ils pen saient, comme beau coup de
pa rents en core au jourd’hui, que le fran çais était la seule langue de
réus site sco laire et so ciale. Et même au jourd’hui, sa chant mon com‐ 
bat pour la re con nais sance des langues, ils conti nuent de nous par ler
en fran çais. » (Wa ca lie 2022). De nom breux pa rents kanak partent du
prin cipe que le pas sage au fran çais à la mai son est la meilleure so lu‐ 
tion pour aider leurs en fants à réus sir à l’école et dans la vie (Dotte et
al. 2017  ; Colombel- Teuira et al. 2016). Des études au près de fa milles
mi grantes sou lignent l’im por tance de trans mettre des élé ments de
son his toire per son nelle, fa mi liale et so ciale (De Sin gly 2005  ; Vatz
Laa rous si 2009 a&b)  : «  la trans mis sion de l’his toire fa mi liale, forme
de mé moire fa mi liale trans mise à tra vers les gé né ra tions et au- delà
des fron tières géo gra phiques, re pré sente le gage d’une iden ti té adap‐ 
ta tive, an crée et so lide  » (Vatz Laa rous si 2009). Les ber ceuses font
par tie des ‘bouts’ ou mo dèles ré duits de pra tiques so ciales du monde
au toch tone au coeur de la ville, qui contri buent à une meilleure in tel‐ 
li gi bi li té et dé ve lop pe ment de l’‘ha bi ter’ so cial, comme sco laire. Cer‐ 
taines femmes ont sou li gné à plu sieurs re prises les émo tions res sen‐ 
ties lors de l’in ter pré ta tion des ber ceuses en langues kanak  : un
moyen de se (re)connec ter avec les membres de son/ses es pace(s)
d’ori gine, de sa fa mille, qu’il s’agisse de per sonnes vi vantes ou dé cé‐ 
dées, du monde vi sible ou in vi sible. Pour Cai Wa mine Tu, l’am bi tion
consiste pré ci sé ment à trans mettre un chant re pré sen ta tif de la mé‐ 
moire fa mi liale, celle qui a été lé guée par les gé né ra tions pré cé‐ 
dentes  : «  je trans mets les ber ceuses et les chan sons de ma grand- 
mère. C’est elle qui m’a aidée à gar der cette mé moire » (récit 9, 2019).
En cela, la ber ceuse de vient un dé clen cheur qui par ti cipe à la mise en
voix d’une his toire fa mi liale que l’on va en suite contex tua li ser et si‐ 
tuer, car «  cette ber ceuse ra conte l’his toire de l’en droit (…) elle ra‐ 
conte l’his toire de ma chef fe rie » (récit 10, 2016). Mais cette ber ceuse
fait aussi of fice de « mar queur iden ti taire », chant sym bole du « pa tri‐ 
moine drehu  », voire du pa tri moine ca lé do nien pour cer tain.es. Ce
chant cir cule, de femmes en femmes, de femmes à en fants, de ma‐ 
mans vers des mu si ciens em blé ma tiques comme Edou 25, de ré per ‐
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toires en ré per toires, de scènes en scènes. Ce chant revêt alors une
di men sion fa mi liale per son nelle, mais aussi his to rique tant cette ber‐ 
ceuse a mar qué l’his toire du pays de puis les an nées 2000 26 et tant
elle a par ti ci pé à la re con nais sance de la langue et culture drehu dans
les sphères pu bliques et mé dia tiques.

3.2. Des ob jets de ré flexi vi té et de dé ‐
clic, vec teurs de re vi ta li sa tion lin guis ‐
tique
Par ler la langue à la mai son passe par des ins tru ments ou sym boles
tels que la ber ceuse, pour trans mettre des sa voirs, des va leurs mais
aussi des émo tions qui touchent à l’in time des liens fa mi liaux  :
«  chaque fois que j’en tends cette ber ceuse, je me sou viens de ma
grand- mère (…) ça me touche dans mon cœur (…) ça me rap pelle des
odeurs (…) des cou leurs » (récit 11, 2020). Et c’est au tra vers des ber‐ 
ceuses, qui ren voient à tout un uni vers de sen sa tions et d’émo tions,
que l’on voit ces liens d’at tache se main te nir, s’ac tua li ser, se pé ren ni‐ 
ser. On les voit se re nou ve ler au fil des ren contres et des in ter ac tions.
Pour une grand- mère, ori gi naire de Lifou, qui a suivi son mari à Nou‐ 
méa au mi lieu des an nées 70 pour le tra vail, c’est un de voir : « j’ai ap‐ 
pris avec ma mère et ma grand- mère. Je dois trans mettre ces choses
ici à Nou méa (…) je suis res pon sable du res pect de la pa role des vieux
d’avant (…) je dois les don ner à mes filles c’est mon rôle  » (récit 12,
2020). Les sa voirs trans mis rap pellent un es pace d’ori gine : « que les
gosses n’ou blient pas d’où on vient. Il faut qu’ils sachent d’où on vient
et où ils vont » (récit 13, 2019). Mais in ter pré ter une ber ceuse, c’est en
prendre soin. Au cours d’un en tre tien entre Eddy Wa dra wane et Wa‐ 
she tine, lo cu teur nen gone (récit 14, 2022), des pré ci sions sur le terme
« Ali li ni » ont été po sées par Ar mand Guae nere :

27

En par lant de la poule, elle met ses pous sins sous sa pro tec tion ou
sous ses ailes. Il y a quelque chose qui n’est pas dit mais qui se passe
quand même (…) Ce n’est [pas] dit mais il se passe bien des choses
du rant ce mo ment de ten dresse et de cha leur. Les ber ceuses sont
donc des ou tils qui font par tie du so cial, des clans et qu’on trouve
aussi dans les ta cae ra (ty po lo gie du « faire et dire » chan tés) (récit 15,
2022) 27.



Ea Ea Pepe. Berceuses en langues kanak : des instruments de mises en voix de mémoires intimes en
contexte plurilingue et pluriculturel (Nouvelle-Calédonie)

Licence CC BY 4.0

De la même ma nière, plu sieurs grands- mères ont sou li gné la vo lon té
de trans mettre des sa voirs cultu rels pour « prendre soin », pour par‐ 
ti ci per aux conven tions cultu relles de bien s’oc cu per des tous pe tits
en fants, et dans le même temps, de par ti ci per au bien- être des ma‐ 
mans, source d’équi libre fa mi lial et so cial : « les choses de chez nous
qui se disent et par fois qui se chantent (…) ça ne s’écrit pas (…) qaja
me kuca (« dire et faire ») on dit chez nous »  (récit 16, 2017). Au tre‐ 
ment dit, des sa voirs d’ex pé riences an crés dans les ra cines de ses ori‐ 
gines, qui se vivent, se pra tiquent et se res sentent aux côtés d’autres
femmes pour per pé tuer la trans mis sion de son hé ri tage lin guis tique,
cultu rel et émo tion nel  : des sa voirs d’ex pé riences qui consti tuent le
fil conduc teur des sa voirs à trans mettre aux autres. Pour une pe tite
fille, des va leurs pré cieuses qui ren forcent l’at tache af fec tive avec la
grand- mère, fi gure em blé ma tique pour main te nir la trans mis sion de
l’in time, gar dienne des tra di tions et liens fa mi liaux :

28

c’est le meilleur ce que ma grand- mère m’a ap pris (…) elle était dy na ‐
mique, dans la joie. Elle chan tait, elle dan sait avec nous. Et ça, ça
m’aide beau coup dans ma vie, de connaître ses ra cines. C’était un
mo dèle de cou rage (…) quand je me sens triste ou fa ti guée je les
chante en pen sant à elle ça me donne de la force. Je les don ne rai à
mes en fants (récit 17, 2021).

La trans po si tion de ce ré per toire dans la sphère conven tion nelle de
l’école est d’au tant plus in té res sante qu’il mo bi lise dif fé rents ap puis
sen so riels qui fa vo risent la mé mo ri sa tion du ré per toire lan ga gier, de
ses so no ri tés, de sa pro so die, etc. La plu part des té moi gnages col lec‐ 
tés converge vers l’uni vers des émo tions et de l’af fect (Geneix- 
Rabault & Wa ca lie 2019) vé hi cu lés par ce ré per toire. Or, ces consi dé‐ 
ra tions psycho- affectives sont par fois neu tra li sées dans les espaces- 
classes.
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Conclu sion
Ques tion ner les fa milles sur les ber ceuses en contexte ur bain nou‐ 
méen per met de me su rer les langues en pré sence à Nou méa (Geneix- 
Rabault & Gomes 2022 a&b) et de les mettre en re la tion avec l’école
no tam ment : es pace aca dé mique hé ri tier du ‘tout- français’ et es pace
so cial hé ri tier de lo cu teur·rice·s de langues autres que le fran çais qui
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tra versent la ville. La visée pra tique de nos re cherches par ti cipe de la
di lu tion de la frag men ta tion des es paces pour amoin drir l’écart et
concré ti ser l’ar ti cu la tion des sa voirs. Sans ver gogne ni équi voque, la
pos ture épis té mo lo gique de la ber ceuse se trouve ré af fir mée. Son im‐ 
pli ca tion dans les ac ti vi tés di dac tiques contri bue à faire re cu ler entre
li mites et dan gers au sens théo rique post mo der niste ces pos tures ex‐ 
ces si ve ment for ma listes mo der nistes «  dont la longue mé prise des
sa voirs au toch tones parce qu’ils ne rentrent pas dans les ca nons pré‐ 
ten du ment uni ver sels de la science oc ci den tale » (Wa dra wane 2022 :
80). Les en sei gnant·e·s de langues kanak dans le 1  degré en Pro vince
sud uti lisent les ber ceuses et chan sons en fan tines comme moyen de
pro mo tion de la di ver si té lin guis tique ca lé do nienne  : en in ves tis sant
la ri chesse des ré per toires de leurs élèves, en mo bi li sant les pa rents
et par fois le per son nel tech nique des éta blis se ments. Ainsi, le drehu,
le nen gone, le fu tu nien, le bis la ma, etc., ré sonnent ré gu liè re ment
dans les tra vées des éta blis se ments ur bains. D’où qu’elles pro‐ 
viennent, les ber ceuses sont source d’en ri chis se ments mu tuels : elles
en ri chissent le ré per toire plu ri lingue des élèves qui donnent voie/x à
l’in ter cul tu ra li té. Le socio- constructivisme exige des en sei gnant·e·s
de prendre appui sur les connais sances ini tiales des élèves comme
fon de ment des sa voirs sco laires (Vy gost ky 1985  & Bru ner 1960). La
construc tion du sens ne sau rait igno rer des ques tions d’arrière- plans
(Wa dra wane 2020) ou pré ci sé ment les ac quis an té rieurs d’un en fant
où qu’il gran disse. Les re cherches de Sar ra zy et Clan ché (2002) et la
dé marche eth no gra phique pro po sée par Clan ché (2017) n’ont fait que
le confir mer en NC :

er

La trans po si tion des sa voirs au toch tones dans l’es pace aca dé mique
devra par ti ci per à pro duire une ré équi li bra tion cultu relle ré si liente
concou rant à sor tir des frus tra tions so cio his to riques pour le bien- 
être de l’être so cial et sco laire. […] L’ar ti cu la tion lé gi time de ces sa ‐
voirs devra, non seule ment ren for cer ce double pa ra digme [double
lé gi ti mi té et co pré sence], mais en core pro vo quer une ré équi li bra tion
psy chique et psy cho lo gique (Wa dra wane 2022 : 71-72).

C’est bien dans cette dé marche vi sant à « conci lier les mondes » et
plus en core à « conci lier l’être et son en vi ron ne ment » que nous nous
in ter ro geons sur les mo da li tés de trans mis sion des ber ceuses, celles :
«  de ma grand- mère [qui]  ont bercé mon en fance  » et qui re pré
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1  L’ita lique est de notre fait.

2  Dans ce cha pitre, le « nous » ré fère aux cinq contri bu teur·rice·s (trois en‐ 
sei gnant·e·s- chercheur·e·s, 2 étu diant·e·s, tou·te·s lo cu teur·rice·s d’une
langue kanak).

3  Cf. Les don nées sta tis tiques édi tées par l’ISEE- NC 2019 (https://www.ise
e.nc/po pu la tion/de mo gra phie/mi gra tions).

4  Men tion nons par exemple  : le pro gramme ANR «  École Plu ri lingue en
Outre- Mer  » (ECOL POM, 1999-2012, cf. Nocus et al. 2014) et bien d’autres
en suite (Colombel- Teuira et al. 2016  ; Ra za fi  & Fa vard 2018  ; Geneix- 
Rabault & Gomes 2021 & 2022).

5  Cf. la vidéo illus trant cette ac tion (https://www.so ro so ro.org/2011/10/m
arie- adele-joredie-et-les-bb-lecture-en-langue-xaracuu/) : une in vi ta tion à
ex plo rer les langues en chan tant, en jouant avec les sons, les rythmes, les
mé lo dies de mots et de phrases.

6  Cf. nos tra vaux croi sés (Geneix- Rabault & Gomes 2021 & 2022  ; Geneix- 
Rabault & Wa ca lie 2022).

«  Chants d’ici et d’ailleurs  », DENC- 
ALK-CMDNC. Do cu ments élec tro‐ 
niques consul tables à  : https://denc.go
uv.nc/ressources- pedagogiques/ecole- 
elementaire-disciplines-denseignemen
t/culture- humaniste/education- 3).
Page consul tée le 5 dé cembre 2022.

« Cor pus drehu », Col lec tion Pangloss- 
CNRS. Do cu ment élec tro nique consul‐ 
table à  : https://pan gloss.cnrs.fr/cor pu
s/Drehu. Page consul tée le 5 dé cembre
2022.

«  Cor pus nen gone  », Col lec tion
Pangloss- CNRS. Do cu ment élec tro‐ 
nique consul table à : https://pan gloss.c
nrs.fr/cor pus/Nen gone?mode=pro.
Page consul tée le 5 dé cembre 2022.

« Les langues kanak », So ro so ro  : pour
que vivent les langues du monde  ! Do‐ 
cu ment élec tro nique consul table à : htt

p://www.so ro so ro.org/les- langues-ka
nak/. Page consul tée le 5 dé cembre
2022.

« Marie- Adèle Jo ré dié et les Bb lec ture
en langue xârâcùù  », So ro so ro  : pour
que vivent les langues du monde  ! Do‐ 
cu ment élec tro nique consul table à : htt
ps://www.so ro so ro.org/2011/10/marie
- adele-joredie-et-les-bb-lecture-en-la
ngue-xaracuu/. Page consul tée le 5 dé‐ 
cembre 2022.

«  Wa ta pa tine  », ALK. Do cu ment élec‐ 
tro nique consul table à : https://www.al
k.nc/langues/nen gone/cor pus/watapa
tine- berceuse. Page consul tée le 5 dé‐ 
cembre 2022.

https://www.isee.nc/population/demographie/migrations
https://www.sorosoro.org/2011/10/marie-adele-joredie-et-les-bb-lecture-en-langue-xaracuu/
https://denc.gouv.nc/ressources-pedagogiques/ecole-elementaire-disciplines-denseignement/culture-humaniste/education-3
https://pangloss.cnrs.fr/corpus/Drehu
https://pangloss.cnrs.fr/corpus/Nengone?mode=pro
http://www.sorosoro.org/les-langues-kanak/
http://www.sorosoro.org/les-langues-kanak/
https://www.sorosoro.org/2011/10/marie-adele-joredie-et-les-bb-lecture-en-langue-xaracuu/
https://www.alk.nc/langues/nengone/corpus/watapatine-berceuse
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7  Pour Sté pha nie Geneix- Rabault par exemple, cela re pré sente au jourd’hui
plus de 420 heures de don nées so nores, des cen taines de ber ceuses et
autres en fan tines en (32) langues kanak, (7) langues mé la né siennes, (7)
langues po ly né siennes, (5) langues austro- asiatiques, (9) indo- européennes,
(2) créoles (tayo, réunion nais) et (3) pid gins (Bis la ma, pid gin des îles Sa lo mon
et de Papouasie- Nouvelle-Guinée).

8  Une par tie des élé ments de ce cha pitre pro vient de don nées col lec tées
dans le cadre d'un pro gramme de re cherche plu ri dis ci pli naire au quel les 3
en sei gnant·e·s- chercheur·e·s (http://enseignant.es-chercheur.es) par ti cipent  : le
pro gramme «  In di ge nous Know ledge, Prac tices and Re si lience in the Pa ci‐ 
fic » (SPAR- Pacific) Pa ci fic Is lands Uni ver si ty Re search Net work Grant (Galy,
dir. sc., UNC) se fo ca lise sur l’im pact de l’en vi ron ne ment et du contexte
socio- économique sur les pra tiques et connais sances au toch tones (2020-
2022).

9  Pour en sa voir plus sur les langues kanak, cf. http://www.so ro so ro.org/l
es- langues-kanak/.

10  Pour en sa voir plus sur le drehu, cf. http://la ci to.vjf.cnrs.fr/pan gloss/la
n guages/Drehu.php/lan guages/Drehu.php.

11  Lit té ra le ment ‘chant pour en dor mir les en fants’.

12  Brève for mule chan tée, scan dée, ryth mée ou ré ci tée pour ac com pa gner
prin ci pa le ment les jeux.

13  En tre tien mené le 3 juillet 2022 au lieu- dit Pah Wa roie, tribu de Kurin,
Maré.

14  « Le mot Ta caer(a) peut se tra duire par lieu/plan ter/chants (ta « lieu »,
ca « plan ter » et era « chant »). Le chant Nyi neua tro onian geh mae dit ex pli‐ 
ci te ment hna me neng hna era, la mai son où sont les chants, c'est- à-dire « où
l’on ins truit par les chants et les danses » (Du bois 1977 : 361 à 372).

15  En tre tien mené le 30 juin 2022 au lieu- dit Va nua tu, Tribu de Mé buet,
Maré.

16  Ali li ni a le sens de mettre à cou vert ou sous la pro tec tion de… Les nar ra‐ 
teurs évoquent sou vent l’ac tion de la poule - « a- lilini » (mettre à cou vert) -
lors qu’il y a un dan ger qui sur vient. Ou en core quand les pous sins cherchent
à se re grou per sous ses ailes.

17  « Nen gone » dé signe l’île et ses ha bi tants. « Si », en nen gone, fait ré fé‐ 
rence à la pro ve nance d’un en droit.

http://enseignant.es-chercheur.es/
http://www.sorosoro.org/les-langues-kanak/
http://lacito.vjf.cnrs.fr/pangloss/languages/Drehu.php/languages/Drehu.php
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18  Pour dé cou vrir une autre ver sion de cette ber ceuse, consul ter le site de
l’Aca dé mie des Langues Kanak (https://www.alk.nc/langues/nen gone/cor p
us/watapatine- berceuse).

19  La ges tuelle est une com po sante in té grante de l’in ter pré ta tion d’une
ber ceuse comme d’autres en fan tines en drehu ou nen gone  : elle peut
prendre la forme de ba lan ce ments dans les bras, dans un manou de por tage,
de ta po te ments ou de ca resses sur di verses par ties du corps ou bien en core
de gestes fi gu ra tifs qui illus trent ce que l’on chante.

20  Cette ber ceuse a fait l’objet d’ex ploi ta tion pé da go gique dans le cadre
d’ac ti vits sco laires. Cer taines res sources sont mises en ligne sur le site de la
Di rec tion de l’en sei gne ment de la Nouvelle- Calédonie. Cf. https://denc.gou
v.nc/sites/de fault/files/do cu ments/01_fiche_-_alo_zawe.pdf et https://d
enc.gouv.nc/ressources- pedagogiques/ecole- elementaire-disciplines-dens
eignement/culture- humaniste/education- 3.

21  Cette ber ceuse a fait l’objet de plu sieurs créa tions mu si cales et in ter pré‐ 
ta tions dans le cadre des pro jets pé da go giques. Elle a été in ter pré tée en
ver sion cho rale (https://denc.gouv.nc/sites/de fault/files/vi deos/01-cia_c
ham_alo_zawe_v2_0.mp4) ; elle a aussi été adap tée en danse (https://ww
w.you tube.com/watch?v=NxtMmNG5vkM).

22  Au dible au début (0’00-0’10) et en pont (2’20-2’30) de cette ver sion re‐ 
mas te ri sée par Edou : https://www.you tube.com/watch?v=tKjK6aNE shU.

23  On re trouve des va riantes de cette ber ceuse in ter pré tée par di vers
groupes mu si caux de kanak comme le groupe Mexem (https://www.you tub
e.com/watch?v=vYr j ph keNm8) ou celui de Edou (https://www.you tube.co
m/watch?v=cPAYew q tR pU).

24  Le mu tisme « presque forcé » ob ser vé il y a en core quelques an nées chez
les élèves kanak montre l’im por tance de l’in tro duc tion des ber ceuses dans
les pe tites sec tions en classe de ma ter nelle (Wa dra wane 2022).

25  Il a voya gé sur des scènes na tio nales comme in ter na tio nales, ac teur de
ren contres in ter cul tu relles par la pra tique mu si cale.

26  Cf. les études pré cé dentes de Geneix- Rabault 2008  ; Geneix- Rabault &
Gomes 2022.

27  L’ita lique est de notre fait.

https://www.alk.nc/langues/nengone/corpus/watapatine-berceuse
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/01_fiche_-_alo_zawe.pdf
https://denc.gouv.nc/ressources-pedagogiques/ecole-elementaire-disciplines-denseignement/culture-humaniste/education-3
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/01-cia_cham_alo_zawe_v2_0.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=NxtMmNG5vkM
https://www.youtube.com/watch?v=tKjK6aNEshU
https://www.youtube.com/watch?v=vYrjphkeNm8
https://www.youtube.com/watch?v=cPAYewqtRpU
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Français
Notre contri bu tion in ter dis ci pli naire et col lec tive, as so cie deux étu diant·e·s
de langues et cultures océa niennes ins crit·e·s en 3  année à l’uni ver si té de
la Nouvelle- Calédonie. Elle se pro pose d’ex plo rer quelques fa cettes de ber‐ 
ceuses en langues kanak. Notre cor pus d’ana lyse émane du ré per toire drehu
et nen gone en par ti cu lier, qui fait par tie du pa tri moine lin guis tique des étu‐ 
diant·e·s et en sei gnant·e·s- chercheur·e·s. Plus lar ge ment, nous le re cueillons
dans le cadre de nos re cherches et de nos pra tiques pro fes sion nelles en di‐ 
vers contextes. En croi sant nos ana lyses lin guis tiques, eth no mu si lin guis‐ 
tiques et so cio di dac tiques, notre pro po si tion a pour ob jec tif de dé crire les
inter- relations que l’on peut ob ser ver entre ber ceuses et langues mi no rées,
mo bi li tés et so cia li sa tion, re vi ta li sa tions lin guis tiques et iden ti taires en
contexte ur bain.

English
Our in ter dis cip lin ary and col lect ive con tri bu tion as so ci ates two stu dents of
Oceanic lan guages and cul tures en rolled in their third year at the Uni ver sity
of New Cale do nia. It pro poses to ex plore some fa cets of lul la bies in Kanak
lan guages. Our cor pus of ana lysis em an ates from the Drehu and Nen gone
rep er toire in par tic u lar, which is part of the lin guistic her it age of stu dents
and teacher- researchers. More broadly, we have been col lect ing it in the
con text of our re search and pro fes sional prac tices in vari ous con texts. By
cross ing our lin guistic, eth nomu si l in guistic and so ciod idactic ana lyses, our
pro posal aims to de scribe the in ter re la tions that can be ob served between
lul la bies and minor ity lan guages, mo bil it ies and so cial iz a tion, lin guistic and
iden tity re vital iz a tions in an urban con text.

Mots-clés
berceuse, langues kanak, ethnomusilinguistique, transmission, mémoire,
école

Keywords
lullaby, Kanak languages, ethnomusilinguistic, transmission, memory, school
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