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I LE KAZE . 

6 
Origine du Kaze. ( t) 

.. 6 .. 

I • 

Il y n vzx xéè s&zx3 gz y é yqz  Z gz g& x v- Zz véjnéZz3 
&-î&z vz e nqé 3 &n g& x Wé q: vé_Zn&z vzx î&zx d_àn yé 3 x dé&  Zz 
qé ç_& yé_Z qz&éÜéz xz3 v_Zy &-éZÉ& zZsz xz gzqgé y z « xh -à WnéZ 
yzZnZy3 Wn&Üqé &z sèqéxyénZéxWz6 

· _ y gnh zy _ gézqqz WnÜéh z xz Z_WWz zZ déÉ_ 
kaze zy é& zxy gq_r nr &z h z &z W_y Wnqé zZ kaze a z gqéWéyéçz 
WzZy &n Wê Wz nsszgyé_Z6 dz kaze zxy gq_gqzWzZy  Zz x_qsz&&z 
qéz vz Zé sq_WnZséz v_Zy &-_qéÜéZz qzW_Z&z à &-éZyq_v syé_Z vnZx 
é-y&z v- Zz gzyéyz gézqqz yqè x g éxxnZyz3 vé Z_WWé z é Ün&zWzZy 
hace, çzZ z vz déÉ_ 3 zy nWzZé z gnq &zx si acace, aca-nia .x_q 
sézqx vé ÉzZxz qx/ vz déÉ_ 3 &zx sz Hnatliege. 

I 

(t) L'orthoo-raphe utilisée est celle reçue ùans :e p3ys. S&&z est em 
ployée dans les pulJlications des missions, et à peu de chose près 

• dans l'ouvrage de M.M. Leenhardt, «Langues et dialectes vz l'Aus, 
tro-Mélanésie» ). • 
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Èx é ynézZy sènxxé x gnq &zx x «zyx v sèzÉ· Bula vz 11,i, 
déÉ_ 6 fis vé r nqh è qzZy à Qnqn3 à : > g_éZyz >_q6s&5l  zxy vz & X&z6 
dzx xé Hnathege zy un Üq_ gz vz sz Xqcace s  >xyn&3&è qzZ> n gqè x 
vzx serèi wakuaroti .ènr éynZyx vz wakuarori). dzx si Xacace 
vé yzZyz qx v kaze x-éZxyn&&è qzZy g& x ynqv3 vnZx &z x v vza-y&z3 
à r h é vzçéZy  Z szZyqz de Énr qésnyé_Z vz kase, h é é ynézZy 
véxyqér  é x n [ véçzqxzx sèzÉÉzqézx6 Qzyyz gz&yyz gézqqz gzqWzyynéy 
vz Énéqz· vzx _r«zyx xé g éxxnZyx h z &zx nZsézZx gnh zyx mllgi 
h zx É qzZy qz&é Ü é x n xzs_Zv g&nZ6 - 3 66 � 

f dz É_&»&_: z &_sn& n Ünqvé v-nr _ZvnZ &x x_ çzZéqx 6x q 
&-éZyq_v syé_Z I&z qzy&z gzyéyz gézqqz6 Qènh z s&nZ d'aca-nia qz 
çzZvéh z nçzs Éézqyé xn q6_n&&· ér  yé_Z à szyyz nÉÉnéqz6 ÈZ Wà&èz 
qns_Zyz h z &n gzyéyz gézqqz x_q&é&É-Üz é &néy yqnZxg_qyé z gnq vzx 
si Xacace vz déÉ_ 3 h é zxxnànézZy xn g éxxnZsz3 y nZy vzx &î W 
Wzx gnq sé3 gnq &à 6 &éx nqqéçè qzZf& sèzj &zx si Hnede ( v sô yé vz- - 
K3K-nr nî _/3 ù _Zy &n sèzÉÉzqéz é ynéy n&_qx yzZ z gnq  Zz «z Zz Éé&&z 
v Z_W vz Eanejo. ÈZ vz szx déÉ_ x«z&n &n gzyéyz gézqqz6 v sô yé 
vz /ianejo h é &n yq_ çn «_&éz z& &n Wéx vnZx xn széZy qz6 dn Z éy 
qZéçnZ&z3 &n «z Zz Éé&&z É y é çzé&&é z vnZx xn snxz gnq  Z r zn 
«z Zz èf_WWz3 h é & é véy G « az x éx &n gzyéyz gézqqz h z ç_ x 
nçzj gqéxz az ç_ x h é&&z3 Wnéx ç_ x ê yzx zZszéZyz vz W_é6 
«Kanejo Wéy zZ zÉÉzy n W_ vz  Z Ünqç _Z h é qzç  y &n sèzÉÉsG5 
: éz vzx si Hmede. - 

o& x ynqzy6 sèzWéZ ÉnéxnZy3 szx si Xacace yq_ çô qzZy à 
Lawadenge, &n çé>é&>z Slw!ine, ,1;aace .véçéZéyé 5y_yzW/ vzx si Gu- 
1·e-~!taha .&n sèzÉ&zq: z nz& z&&z vz &n P_sèz/3 zZ yqnéZ vz xnqs&zq· 
x_Zf sènWg6 &éx &n WzZnsè qzZy gnq yq_éx É_éx vz &z q gzyéyz gézyqz3 
Wnéx xnZx x ssè x6 dn çézé&&z &zx Üq_Zvn s_WWz vz gz&éyx zZ 
ÉnZyx G «Kabi ko re u ni ziehme: .• _yqz éZxyq WzZy gé Zéx zxy 
zW_yaxxz/ &z q véy5z&&z6 Qz &>_ÜnÜz zxy gzqWéx-xz &zWzZy 6zZyqz 
WzWr qzx de &n gnqzZyé à g<n3nZyzqéz6· « • zZzj éséL/ n«_ yn5&5z&&z6 
z& : :x zZ&qzqzZy vnZx xn Wn: xsZ6 « • _ézé sz h z «z v?é r • ' 
yqz ha:.e>) qzgqéy &n çézé&&z3» «z çnéx v_ZZzq  Z qz5W >véx néqz ç_ 
É_qs q � S&é : 6 - z z g_ q qzZ5 z xn g éxxnZsz6 « z z q v_ZZn s_WWz qzWè vz & è .: / 
. Z snxxz5yê yz zZ gézqqz/6 z fz miu 

« Sxxnàzj WnéZyzZnZy ç_yqz kaz :: � 3 
qzy_ q_è qzZy n al@rori. X&x à yq_ çé 3 ! onqyéqzZy zy x-zZ 
qzZ& &z q /caze, dz s_ Ééy  Z r _Z : Z  Z6 s_h6 X&x zxxnàè 5 
é6 x véqzZ_é· ééx3 s é_Zx n6-<!; !3 qnév éq6 « Q-zxy 

:- nqz g_ q sz n6» 

1/ Le Z_W hmu zxy celui v Én [ jn&ns6 3 A33 � Zz xzx WéW_x9évé zx/3 zy Ün&_Z33 -3 Osnsén xgéq_qr éx3 d é Ü Wé5 
r qyh é x Üé Zé qn&zWzZy nçzs sz é8- lui de y_ x yzx snxxz5yzyz3 Én5 
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Fabrication d'un kaze 
Pour fabrique~ un kaze avec efficacité, il faut être 

membre du clan détenteur d'un paquet magique wacenge, petit 
p_aquet1 peht pa~_ier,. terme· qui.s'étend à tout obj,et tle sorcelle 
rie, meme une pierre). Le sorcier tient ce pouvoir de son père, 
00 de son oncle paternel, et l'a reçu par la cérémonie du cra 
chement. • , 

Ellè consiste à crachotter dans la bouche et les mains 
'du récipiendaire dans le but de lui co'mmuniquer la puissance 
(nenemana) dont le conateur est détenteur. Il ·est bien entendu 
que le récipiendaire doit tout avaler. Il y est fait allusion dans 
de nombreux contes. C'est ainsi que le vieux uerpent waunacaioi 
communique à un Jeune homme le µouvoir de comprendre le 
langage des oiseaux et des animaux. De même le yaace wanerene 
bénit la petite fil,le .qu'elJe a adopté en lui disant avant de la 
quitter : «Ouvre ta bouche». Elle lui crache dedans. «Ceci 

1 c'est moi. Je serai avec toi. Tout ce que tu voudras, tu l'auras». 
Et tout ce que veut la petite est à elle. 

. Le sorcier se retire seul dans une grolle spéciale, telle 
celle de Niri, ou se fait accompagner par deux sorciers ou plus 
de façon qu'ils soient en nombre-impair. 

te sorcier fabricant a repéré' au préalable un cadavre 
en décomposition dans une grolle funéraire. Il a piqué sur le 
cuir chevelu ramolli, des plumes de martin-pêcheur waze.,;e, 
(Halcyon chloris canacorum), de corbeau indigène_wasase (Tur 
dus policephalis,mareensis), et de chouette muni (Tyto alba lu 
lü). 11-se munit d'une dent ou d un os de phalange. 

Dans sa grolle de fabrication, il met cel os dans le 
.. creux de sa main, et verse dessus l'humeur du défunt. L'os est 

ensuite enveloppé dans une tresse de poils de roussette, de ma 
nière garder le plus de liquide. Le sorcier mâche des feuilles 
propres à son clan, et les crache sur le paquet qu'il esl en train 
de faire. La nomenclature de ces feuilles est gardéé jalouse- 
ment secrète. Un wacenqe de ce genre, volé à une vieille femme 
et décortiqué par un vieux qui n'avait pas froid aux yeux, con 
• ·it ·omme plante reconnaissable de la mousse nnce, (nom ena c ·l d • h 1 • , t r , 1 qui rappelle l'expression nini o, 1pcheto, mo%'%}P!"!"" " 
idigeires):; cetté plate devait perme"g a1"g1"!"g""" "%,%% 

t d se déplacer rapidement. n m a signale ·gaemen e %}}' ilots. ét ire te Pylattis oyeas., Es- 
\ b_( é s) dont le nom rappelle celui du easse-lele. ore hm. 

Pp o%,3? a@et, le sorcier entoure le tout de tapa, kaica, our mu· s t , • 

et le ficelle avec de la cordelette. 

- ' 
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O &n g&nsz vz &-_x vz W_qy3 _Z gz y gqzZvqz  Zz gézqqz 

vz sqéx\n& vz h nqyj yqnZxgnqzZyz3 É_qy qnqz à e nqé 6 : &z vz s_qné&3 
Wnéx h -_Z yq_ çz v sô yé vz t nî n z& fh z &zx éZvéÜZzx sq_ézZy 
vzx W_qszn [ y_Wr é x vz &n a gz (.qua1eko~e) l Z6 gz yf gqzZvqz 
gnqzé&&zWzZy  Z gzyéy s_h é&&nÜz _  Zz gézqqz yné&&é z zZ É_qWz 
·vz yê yz è WnéZz6 dz ka-;e nsèzçé zxy zZxW&z Ünqvé vnZx  Z gz5 
yéy gnZézq vz gnZvnZ x (karea}. ° -zx - 

Etalonnage clu kaze. 
I • 

-· 

- . 
� 

Qz&yz gqé gnqnyé_Z Éné&z3 _Z é gq_ çz &n x_qs!z&&zqéz 66 o_ q 
sz&n &z x_qsézq Énr qéqnZy WzZnsz  Zz r ê &z3 gnq z[ zWg&z  Z s_h 
éZvéÜè Zz (titewe), nZéWn& à gzéZz Üq_x s_WWz  Zz gzqvqé[ 6 ué &z3 
s_h Zz Énéy h z r néxxzq &n yê yz zy &n qz&zçzq3 sz Z-zxyfgnx r ézZ 
vnZnzqs [ H s-zxy  Z paace h _Z çn v_ZZzq à Zz çézé&&z ÉzWWz6 
dz paâr~ zxy zZ h z&h z x_qyz  Z kaze WnZh é 66 e néx xé &z s_h 
y_Wr z W_qy3 s-zxy  Z kaze g_ q y zq6 X& zxy Ünqvé zZ qé xzqçz gnq 
&z sèzÉ v s&nZ vz! x_qsézqx6 ·& Zz xzqn s_ZÉéé h -à  Z WzWr qz vz 
sz s&nZ g_ q &z xzqçész v- Z sèzÉ vz yqér  6 Q-zxyf  Z _r «zy vnZÜz 
qz [ h -_Z Zz WnZég &z gnx G _Z &z snsèz vnZx vzx· s_GZ> xzsqzyx6 
guhmijoce, zZvq_éyx vé ÉzZv x3 xnsqé x6 

ué &z s_h y_Wr z W_qy3 __ g_ x3HHs g& x &_éZ &zx zxxnéx 
v-zÉÉésnséyé v ka:e ué zZ h éyyn:: & &n Üq_hz3 &z g_qyz q6 v kaze 
vzçézZy éZçéxér &z n [ àz [ vz xzx s_WgnÜZ_ax zZ 3gnGHGGGnZÉvzçnZy 
 Zz Üq_xxz nqnéÜZé z3 ,qunruna . i _gèé&n sn&zq&_ZzZxï x/3 s-zxy h z- 
&n x_qsz&&zqéz gzqWzy v-_gé qzq v- Zz WnZéè qz éZçéxér &z zy h z &zx 
x_qsézqx xzq_Zy à &nr qé vzx qzÜnqvx Z_Z gq_yé Üé x gnq  Z 
« qzWè vz» 3 sereie. - • 

: 

d-é yfn&__>>Üz xz g_ qx éy6 l Z zxxnéz n&_qx x q &zx è_W 
Wzx6 dz x_qséz>· ç: fx: fr &z   Z_Z3 xz gq_Wé _z vz sé3 vz &à 3 WzZn 
ÜnZy yz& _ yz& éZvéçév 3 zZ ÉnéxnZy &z Üz3xyz ù z Éqnggzq v- Z snxxz 
yè yz (hm). u-é& zxy çéxér &z &z WnÜésézZ v_éy xz g&nszq à  Zz gz 
é&z véxynZsz vz x_qyz h z &n çésyéWz Zz g éxxz xz qzZvqz s_Wgyz 
v _ 6 ç: zZ& &zf s_ g6 uy &z s_ g n g_qyé 3 é& nggnqnéy v xnZÜ x q &z 
gnh zy WnÜéh z6 dz É_qy ka:e y z v- Z s_ g xn çésyéWz6 ÈqvéZné 
qzWnzZy é& x-nÜéy g& x &zZyzWzZy3 n r _ y vz g& xéz qx «_ qx _ vz 
g& xéz qx xzWnéZzx6 f 3 

3 ' 

, I 

7 

3 5- 

(' 

' ,J 

l'sage et tlossession.' 
1 

dn É_qsz v &qZj z é ynq6y é é X X v 6 � é é& : 66 ! ·é gq_ ç z3 z s an zx x_qsyzqx xz q  Zé x_ x n gqé xévzZsz vz x_Z sèzÉ zy v!:xs y 6 5· v � : & � � z g_ q xnç_éq n xzqç: qGz z h é n x_qsz& zqyz xzqn nÉÉzs&>z6 d-nsK\_qv Énéy3 &z sèzÉ 



v s&nZ vzx x_qsézqx vé sévz h z yz& sèzÉ vz yqér  zZ n qn &n «_ éx5 
xnZsz W_àzZZnZy vzx gqé xzZyx G vzx éÜZnWzx wakunice h é v_Z 
Zz_& v nene, vz &n W_ZZnéz zZÉé&é z deo, vzx s_h é&\nÜzx g&nZzx 
hamu, vzx r qnsz&zyx vz s_h é&&nÜz wàenede, vzx ènsèzx _xyzZx_é 
qzx sio, _ _qvéZnéqzx qie, vzx yqzxxzx vz g_é&x vz q_ xxzyyz·x d7'era 
_ y_ y n yqz qésèzxxz snZnh z  yé&éxé z g_ q &zx é sènZÜzx6 ÈZ 
WzWr qz v s&nZ vzx x_qsézqx zxy sènqÜé vz &n Ünqvz v gnh zy 
WnÜéh z n gq_Éé&   sèzÉ vzWnZvz q6 · z&&z zxy  -Zz vzx qnéx_Zx 
vz &n véxgzqxé_Z vzx x_qsézqx aca-nia vz e nqé 6 

: 66 : - « > � 

' ' 
Efficacité. � 

6 ÈZ sènZy vz &n yqér  vzx si T/tatlta, gqH_gqéé ynéqzx · v 
yzqqnéZ vz Niri, x q &zh z& &zx 'si Kacace Énr qéh nézZy &z kaze, 
Énéy n&& xé_Z à xn g éxxnZsz 5vnZx &z s_Wr ny6 X& zxy nsy z&&zWzZ5y 

3 f 3 3 zZs_qz sènZyé 36 r ézZ h -zZ gnqyéz é-Zs_Wgqé èzZxér &z n [ éZvéÜè 5 
Zzx z [ 5Wê WzxG L 

' Be ko be, ae ! • Tqnggzj v_Zs3 Éqnggzj 3 nz : 
·, Be ko ba Tqnggzj v_Zs3 Éqnggz:6 : 6 
Be é kaze 1'i woce Tqnggzj v »nj z vz &n É_qê y X6 
/troni ne lu ko dézj &z r ézZ \ 
Yengu ri nawawa dz çzZy zxy x q &z sènWg vz r nyné&&z6 
Wawane Ruecile , l _ vzxsz v à Ruecile (1) · 
Wawane lu Pakada l Z6 vzGHszZvà Pakada 
theillzeicoone l Z nqqnsèz zZs_qz .s-zxy5à 5véqz : 3 G zy g éx 

8zZs_qz 
l Z z_ZyzWg&z Pawaroi .gzyéy qéçnÜz· v sô  

8yé vz Penelo, 
Ogqè GH &-é ç_snyé_Z vz &n r nyné&&z3 n séZh éè Wz s_ g&zy3 

&z sènZy Énéy à Z_ çzn n&&f x:9 Z à &n Énr qésnyé_Z v kaze : 
yVewe lu Lolongo .d z kase} çn à · Lolongo 
Tlz'ede lu yawe qzçézZy zZ ç_&nZy 6 3 
Ale ale ri woce ZnÜz3 ZnÜz vnZx &n É_qê y3 

.é& 3� _éz à &n WnZéè qz v  Z _éxzn /6 
Gurepediba7'oi .xz Én Éé&z s_WWz  Z/ gzyéy r _ y v-nZÜ é&&z6 
[(omé ca Tronemu Xsé zxy 1ronemu .- Z è_WWz3  Z >é Ruemece) 
Hna uni Weliehme l Z n yq_ ç é Welielime ~ : / : 

Dire ne draera o& Wzx zy s_qv_Zx5yqzxxzx vz g_é&x vz q_ x5 
- 8xzyyzx6 

ci ai Pa,oaroi. 

I 

6 
.é/ Ruecile  Z zZvq_éy gqè x 6vz VZnz>zvqz6 

:
3 

: 
/ � 

p I, d qéçnÜz3 l Z n yqnçzqxz y_ yz &z36 
'@a«a B9!3 é h é n s_&&nr _qé à &n Énr qésnyé_Z vz Niri, v-ngqè x s 4azerue, 'Io 

<' \!&z neeee g_ q «rra. O_xé_Z a yn yqés«y ç_Z da 
kaze). , , 

- 

3A « 
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Tice-·naca xeje dn ÜqnZvz Éqé Ünyz x-zZ çn6 
Be ko be, aie ! Tqnggzj sy_· Zs3 Éqnggzj 3 nz 1 
Be ko ba Tqnggzj v_Zs3 Éqnggzj \ 6 
He ae ie ie o Vé \ né X é&x véxzZy sz [ hW 
be ï kaze 1'Î woce : ÉqnggzZy v kaze vz &n É_qê y G 3 
A hnga? J ngai p  z&x x_Zy5é&xM 5 i _ x : 33 3 f 6 -· 

dz ka:e v_ZZz vz &-zÉÉésnséyé n [ nqWzx vz Ü zqqz6 l Z 
vé g_xz ka:e et nqWzx vnZx vzx yq_ x xgé sén [ 3 zZ à nv«_éÜZnZ& 
 Zz Wnyéè qz nànZy nggnqyzZ à &n çésyéWz çéxé z3 sèzçz ) 63! l 
Ü_ qzx v-_ZÜ&zx3 z[ sqé WzZyx3 vé r qéx vz snZZz à x sqz Wâ sè é z3 
zys6 l Z vé g_xz szx _r «zyx x q &z gnh zy WnÜéh z h é qzxyz zn 

6 s_Zynsy nçzs &-nqWz h é vzçqn Éqnggzq6 Rz &à & z[ gqzxx:9 Z g_ q 
« qzqG « e n&n\LL .Üq_&&z zZ Üé Zé qn&3 ésé yq_ _ù &-_Z s_Zxzqçz5&z3 
gnh zy WnÜéh z/6 - 

Whine si Gurewoce é ynéy  Z Ü zqqézq éZçéZsér &z6 Sine 
wami. sèzÉ vz &n t _sèz3 g y &z y zq à &n r nyné&&é pene Katadraro, 
zZ J ECC3 Üqâ zHz à sz gq_sé vé 6 336 � 

R-ngqè x &zx Z_yzx qé véÜé zx zZ y EDF gnq &z t é xévzZy vzx 
d_àn&&à3 e 6 vz R_&&_Z3 x_ x &n vésyé z vz Lali si Medu vzx re-tei 
waetheane h é nss xnéy  Zz r qnZsèz vz x_Z sén_3 &zx si Cowele, 
v-ê yqz &5n sn xz vz &n véçéxé_Z vz xn yqér  3 _Z à &éy hz ayo si 
Cowele, ç_ànZy h z &zx yqér  yx zy gqé xzZyx v x à xn É_Zsyé_Z3 d'a 
ca-nia êx_qsézq vé ÉzZxz q vz sèzÉÉzqéz/3 Zz & é çzZnézZy gnx véqzs 
yzqZzZy3 Wnéx & é é ynézZy qzWéxzx gnq LVumane, x-zZ Éâ sèn6 X& n&&n 
vé yzqqzq x_Z kase, qnWnxxn &z qzxyz vz ynr ns vz &n gégz &éz Wen- _ 
go, Wéy &z y_ y x q &z snxxz� &ê yz éZnÜéh z zy Ééy xzx éZsnZynyé_Zx6 � 
&& zZç_àn n&_qx x_Z Éqè qz véqz G « l Z Zz Énéy g&3 snx vz W_é ésé H 
«z x éx &nx vz Wzyyqz zZ É éyz &zx sèzÉx si Medu. O &n gq_sènéZz 
r nyn: &&z _K1.wawa . Z si Medu vzx re-tei-Jewine zZ Ü zqqz nçzs 
&zx re-tei-waetheane) y zqn Wengo. Q-zxy Zé_é h é &z s_ZvnWZz6 
az &-né \>ngfgé v kf!-ze. dn W_qy vz Wengo xzqn &z xéÜZz vz Z_yqz 
qzs_Zs: &yn&:9 Z3 zy az xzqné vz Z_ çzn l'aca-nia vz : /{awawa». 
~ zZÜ_ É y d é &z «_ q vz &n r nyné&&z Pene Eni, zZ : ECA6 

3 & 66 
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Le kaze moderne. 
Oçzs &-nqqéçé z v sèqéxyénZéxWz zy vz &-nvWéZéxyqnyé_Z 

r &nZsèz6 &n x_qsz&&zqéz éZvéÜè Zz Z-n gnx véxgnq3 Wnéx x-zxy W_5 
véÉéé z6 dzx x_qsézqx vé ÉzZxz qx v sèzÉ3 aca-nia, z[ éxyzZy y_ «_ qx 
zy «_ zZy  Z qô &z nsyéÉ vnZx &-_qÜnZéxnyé_Z yqér n&z3 snq &z q qô &z 
n yqzÉ_éx z&n&& yqè x 6G_>g&z[ z H Wnéx _ÉÉéséz&&zWzZy é&x Zz vé &ézZ 
ZzZy g& x vz »nj z zy xzZ6 vé ÉzZvzZy é ZzqÜéh zWzZy6 RKyé&&z qx 
r zn s_ g vz gnh zyx WnÜéh zx _Zy é yé vCÉqéy Y n6I 6- 

Znéqzx vnZx vz ÜqnZvx n y_ vn Éé 6 X W x gnq zx W: xx:9 Z5 

: 
: 

' 

� � : , 



- 

3 

: 'f:r . Oè y>z&&zWzZy &z »nj z Zz xzqy g& x à &n vé ÉzZxz vz &n 
sèz&&zq: z3 Wnéx à nxx_ çéq &zx çzZÜznZszx éZvéçév z&&zx3 zy xn 
g_xxzxx_Z zZ zxy vzçzZ z g qzWzZy gzqx_ZZz&&z6 S&&z zxy v 
ê) !3;3<3<HH 3j ) gz _xxéyz3 zy ézx sires x_y fer s_qx6 

zx _5 > qé néx3 x qy_ y5 sz [ v-OWr qàW3 xz &éçqnézZy · à  Z· 
s_WWzqsz qZ&>Zxz nçnZy zy gzZvnZy sz&yz Ü zqqz6 SZ :F ?F un 
kase xz çzZvnéy : 99 ÉqnZsx à i _ Wé n6 

6 Qzyyz g_xxzxxé_Z éZvéçév z&&z Zé · szxxéyz  Zz é gqz çz éZé5 
yén&z3 éZ  yé&z vnZx &-nZsézZ kaze : é& x-nÜéy vz xnç_éq xé &-nsèz&> q 5 
n6nxxqD- s&z nene,pour g_ ç_éq &z vé yzZéq xnZx vnZÜzq6 È Z éZvé 
Üè Zz vz Medu v_ZZz3 vnZx sz r  y3  Zz _ vz [ nqnéÜZé zx Z_é 
qzx à g_éZyx q_ Üzx yqè x çzZéWz xzx3 namabene .dnyq_vzsy x Vnx 
selti) à mâcher avec des feuilles. Puis le demandeur crâche Si' 
&-nqnéÜZé z zxy çéçnZyz3 é& gz y vé yzZéq &z ka:e ; Wnéx xé &-nqnéÜZé z 
zxy W_qyz3 &z ka:e y zqn szqynéZzWzZy x_Z gq_gqéé ynéqz6 

y 

3 ' 
3 � d zx éZvéÜè Zzx é&& xyqzZy szyyz é gqz çz gnq &-r é>&_éqz v- Z 

è_WWz vz Penelo, vé s é vé zZ Wné :FAB6 Q-é ynéy véy5_Z  Z _q 
Üù zé&&z [ h é ç_ &néy y_ y nç_éq6 OéZxé g_xxé vnéy5é&  Zz Wnéx_Z 

f qss_ K-zq&z5 zZ yô &z g_ q xéZÜzq &zx dénZzx6 X& ç_ü &néy v-n yqz gnqy 
ù é yzZéq y_ yzx &zx x_qsz&&zqézx6 X& nçnéy  Z ka:;e,  Z paace,  Z ni re ~· 
hue .x_qsz&&zqéz g_ q &n Wnqsèz éZçéxér &z zy qngévz/H  Z muni, 
.gèé&yqz/6 && xz gzqvnéy vnZx y_ x &zx ynr _ x à qzxgzsyzq (gugqne). 
Q-é ynéy yq_g g_ q &z Wê Wz è_WWz6 Le si Medu v_Zy _Z � çézZy vz � 

fgnq&zq3 h é & é nçnéy çzZv &z »nj z3 & é nçnéy qzs_WWnZvé vz Zz 

gnx &z r qû &zq3 xéZ_Z é& Z-à n qnéy n s Z qzWè vz g_ q &z vé xzZ 
f x_qsz&zq3 zy é& W_3 qqné& É_ 6 dz Wn&èz q É y h z &n ÉzWWz -vz szy 
6 è_WWz vz Perrnlo, zZ ÉnéxnZy &z Wé ZnÜz3 yq_ çn &z wacenge 
h -z&&z gqéy g_ q vzx xn&zyé x zy &zx «zyn au Éz 6 Dès sz W_WzZy3 
sz&6 è_WWz É & gqGx v  Zz É_&éz É qéz xz3 r qéxnZy y_ y vnZx xn Wné 
x_Z3 x-zZ gqzZnZy zZ gnqyés &ézq à xn ÉzWWz sn xz vz x_Z Wn& 
èz q zy W_ q y h z&h zx xzWnéZzx g& x ynqv6 Qzy è_WWz nçnéy3 
gnqnéy é& é sè_ é vnZx &-é gqz çz v namabene zy n qnéy6 nshWx 
h nZv Wê Wz &n x_qsz&&zqéz6 � 

I • 

K 6 
d_qxh z &zx sè_xzx xz gnxxzZy &zZyzWzZy3 &n çésyéWz v 

kaze.. ç_éy zZ qê çz sz& é h é &z Éqnggz6 • _ésé sz h _Z qngg_qyz 
ê yqz nqqéçé à Penelo, zZ : FAC6 ÈZ è_WWz nànZy zZs_ q &n çzZ� 
Üzn_sz v- Z ç_éxéZ gq_gqéé ynéqz v- Z »nGz Zé _5è é r qévnéx . Z r qn 
sz&zy zZ s_h é&&nÜz/ çéy zZ qê çz3 au Wé&éz de &n Z éy x_Z zZZzWé 
zZyqzq sèzj & é zy &z Éqnggzq vz x_Z snxxzG&zf&z6 3dn >: sèWz s_WfWz 
gnqn&àxé z3 xzZyéy  Zz çéçz v_ &z q n s_yz3 x é çzé&&n zZ x qxn y3 
z& èééq&n G « d z ç_é&à & &z à_é&à \ 333 O vzè_qx3 &zx sèézZx nr _àè  
qzZ & Wnéx &zx ÉzWWzx h é é ynézZy vnZx &n Wnéx_Z3 xz Ünqvè qzZy 

& 6 
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1 

r � v- &é · q5 sz h � :· : à nçnéy dz r &zxxé nçnéy  · Zé sô yz Éqns& 5 :zZ n zq ç_& � 3 · && 366 � qé ï-G z& vé É_Z6G\é z6 a-né s_Zxynyé &n r &zxx qz3 zy s zxy n sz z _6fsn5 
xé_Z h z «-né qzs zé&&é sz&&z nZzsv_yz6 

u q &zx èéxy_éqzx vz ka:se, &zx éZvéÜè Zzx x_Zy éZynqéxxn 
r &zx zy qns_ZyzZy nçzs &z g& x ÜqnZv xé qéz [ &zx èéxy_éqzx &zx g& x 
nè qéxxnZyzx6 

'I 
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Il LE PA A CE 
OéZxé h z Z_ x &-nç_Zx ç &_qx vz &-é yn&_ZZnÜz3 xé 

 Z kaze xzaW_Z&qz yq_g Énér &z3 s-zxy  Z paace. l Z &z v_ZZz n 
 Zz çézé&&z ÉzWWz g_ q ç_&zq zZ &-néq3 xz yqnZxÉ_qWzq zZ r _ &z 
vz Éz 3 Énéqz gz q n W_Zvz6 qzZvqz >n&nvzx &z> gzyéyx zZ 
ÉnZyx zys6 &3-_qéÜéZz vz szyy> x_qsz&&zqéz zxy n xxé s_Wg&z[ z 
s_WWz sz&&z v »nj z6 Oçzs &z paace v-n yqzÉ_éx3 éxx v wacenge 
vzx si :rncace _Z yq_ çz5 sz [ éZyq_v éyx gnq &zx i é _5Vé r qévnéx3 
h é _Zy v qzxyz vzx z&&z&x nZn&_Ü zx6 o_ q  Z e nqé zZ3 i é _5Vé  
r qévnéx zxy xàZ_ZàWz vz x_qsézq6 

• _ésé Üq_xx_ W_v_3 &zx véÉÉé qzZyzx WnZéè qzx vz Énéqz : > 
gnnsz3 yz&&zx h z «z &zx yézZx vz Z_Wr qz [ yé W_éÜZnÜ5zx G 

L'aca-paace, &z gq_gqéé yn5éqz v gnnsz3 x_qy vz xn snxz3 
xz Wzy vnZx &n r q_ xxz3 n gézv v- Z nqr qz H é& gqzZv x_Z gnh zy6 
WnÜéh z zZyqz &zx WnéZx zy zxxnéz vz Énéqz x_qyéq &-_x h é xz yq_  
ve n szZyqz6 Rè x h z &z r _ y v-_x nggnqnéy3 &-OWz (uiene) xz vé  
xqZsnqZz6 dz s_qgx qzxyz : WW:ar : &z n gyzv vz &-nqr qz à yzZéq &z 
wacenge. X& zxy s_WWz W_qy6 d-â Wz x-zZç_&z x_ x É_qWz vz ÉnZ 
yô Wz çng_qz [ _ v- Zz d_ &z vz Éz vz s_ &z q çnqénr &z3 &z g& x 
Üé Zé qn&zWzZy çzqyz6 d-zxgqéy vz3 l'aca-paace xz g_xz x q &zx nq 
r qzx3 ç_&z n vzxx x v çé&&nÜz3 x nW xnZy à zÉÉqnàzq &zx gnxxnZyx3 
x qy_ y &zx ÉzWWzx zy &zx gzyéyx zZÉnZyx6 

l  r ézZ l'aca-paoce gz y x_qyéq vz xn snxz _ s_ZyéZ zq 
à à v_qWéq3 X& yézZy x_Z wacenge à &n WnéZ6 u-é& vé xéqz Z éqz à 
h z&h - Z3 é& zxxnéz5vz &z &_ sèzq à véxynZsz6 L'aca paace n &-éW 
gqzxxé_Z h z x_Z r qnx x-n&&_ZÜz g_ q y_ sèzq &n gzqx_ZZz çéxé z6 
SZ qé n&éyé s zxy x_Z zxgqéy h é zxy gnqyé6 dz s_qgx vz l'aca-paace 
zxy s_WWz W_qy z& qzxyz éZzqyz6 

QzgzZvnZy v-n yqzx vzxsqégyé_Zx v paace. &z qz_qé xzZ 
yzZy s_WWz  Z gèé Z_Wè Zz vz &é çéynyé_Z6 X& x-nÜéy gnq z[ zWg&z3 
vz qzZyqzq vzx g&nZynyé_Zx3 nçzs  Z Üq_x Énqvzn � nZx f &- g � & y v- X& v & 3 G3 � n éÜ z3 _ x: WgyzWzZ n zq gqzZ qz z Éqnéx .s_ uteute). 

RnZx szx vé g&nszWzZyx3 y_ y s_WWz &z lcaze, v & 
&z ace zxy gqé s é vé v- Zz sè_ zyyz h é çn vq_éy xé A3!6!N zH 

� ·y é d' , · aX s zqZqZ z sqéz g_ q 3n çzq :q  Zz gqzxzZsz qZx_&éyz6 - 

I • 

I 
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na D3(M!3:3Ü)33az gvoir vz yq__xy_qq yî q Üqéz 5 
: 6 n �  yz 9: x sè_ zyyz _ g_ &gz � WnéZ&zZnZ& 

y_ x zx nZéWn [ v_Wzxyéh zx éZyq_vçéyx d · nH- éxx l y v · 5 ÈX x6 zx qZ :ÜzZzx Zz yn5 
q z& gnx x q zx é géx_vzx v_Zy5é&x xz v_ZZzZy y_WWz yé W_éZx6 

, 9;me n yqz3 nggnqnéxxzZy à h z&h zx véj néZzx _ 
szZ néZzx z Wzyqzx au vzxx x v x_& v r X v f • zZ& >3 3 3 zx _ zx z z 3 h é 
gz y zyqz ngzqç  zx gnq g& xéz qx gzqx_ZZzx en Wê Wz yzWgx3 
xéy é zx zZ vzx &éz [ véÉÉé qzZyx3 sz h é x ggqéWz &-èàg_yèè xz 
v Zz6 n y_x ÜÜzxyé_Z3 y_ «_ qx g_xxér &z nçzs vzx ÜzZx n xxé éW 
gqzxxé_yZnr &zx h z &zx éZvéÜè Zzx zZ sz&&z Wnyéè qz6 a-zZ né W_é 
Wè Wz é yé yé W_éZ3  Zz véj néZz vz É_éx6 dzx éZvéÜè Zzx véxzZy h z 
Uzxy &z paace. • _ésé h z&h zx snx g& x yàgéh zx G 

5 ' 5 
_ En Éé çqézq : F?F3 «-né ç  Zz r _ &z & Wé>z xz3 y_ yz 

q_ Üz3 nànZy &z vénWè yqz nggnqzZy vz &n & Zz y_Wr zq vzqqéè qz 
&n t _sèz3 à  Zz véxynZsz h é W-nggnq y éZÉé qéz qz à ?99 Wè yqzx6 
&é Z à z y Zé é yéZsz&&z3 Zé gèé Z_Wè Zz x_Z_qz6 Q-é ynéy gz vz 
yzWgx ngqè x &z s_ sèzq v x_&zé&3 zy é& Zz Énéxnéy gnx zZs_qz ÉaÈ Î &6 

• A sz&&z é g_h z3 «-é ynéx à gzéZz nqqéçé à e nqé 3 zy «-é5 
ÜZ_qnéx y_ y v paace. , . , . 

dz ? «nZçézq : FAB3 y_·  «_ qx çzqx &n Wê Wz èz qz zy zZ 
s_qz gnq séz& xnZx Z nÜz3 «z çéx à  Zz véxynZsz v-zZçéq_Z B99 m 
yqzx3  Zz r _ &z vz Éz vz s_ &z q W Üz x q &z r _qv3 g& x6«n Zz3 
à &-éZ&é qézf q3· zy x_Wr qz n szZyqz3 ç_&zq è_qéj _Zyn&zWz-Zy à ZZz 
ÜqnZvz çéyzxxz35 çzZnZy vz vzqqéè qz &-é Ü&éxz zy xz véqéÜznZy-! 6çzqx 
an t _sr z6 Qz&&z r _ &z é ynéy à  Zz n&yéy vz v-zZçéq_Z h nqnZfyz 
Wè yqzx n vzxx x v x_&6 S&&z· s_ vn xn yqn«zsy_éqz gnq vz [ É_éx 
g_ q gqzZvqz vz &n èn yz q zy g_ ç_éq x qç_&zq &n t _sèz6 p  nZv 
sz&&z5sé Éy · yqnçzqxé z3 &z gèé Z_Wè Zo6 véxgnq y v- Z s_ g6 · _ y 
sz&n Wz xzWr &n nç_éq I& q> vz éG xzy6G_Zvzx6 Rzx ÉzWWzx h é xz 
yq_ çnézZy à  Zz çéZÜynéZz vz gnx vzçnZy W_é3 g_ xxf è qzZy vzx 
sqéx vz 6Éqnàz q6 Qz&&z É_éx W_Z _r xzqçnyé_Z fit xzZxnyé_Z G « d z 
oè qz n ç &z paace \ » zy n&_qx h z szx nggnqéyé_Zx & WéZz xzx 
é &nézZy nxxzj Éqé h zWWzZy _r xzqçzzx gnq &zx ÜzZx v çé&&nÜz3 _Z 
Zz çéy g& x qézZ « xh -n W_éx vz « éZ x éçnZy6 3 � : 

SZ Z_çzWr qz : FAB-3 qzçzZnZy gnq yzWgx vz g&zéZz & Zz 
çzqx E èz qzx v x_éq3 «z çéx nggnq-ny&qz x_ x &z séz& g_WWz&é 

- - éqZz É&nWWz çzqyz gqzxh z n xxé &nqÜz h z &z 6-vénW>yqfz fnggnqzZy 
vz &n & Zz zy nànZy s_WWz &_ZÜ z q vz [ É_éx z& nzW: 3z xn &nq 
Üz q6 S&&z gnqnéxxnéy ê yqz à 15) Wè yqzx n vzxx x vz &n P_sèz6 
&_qxh -z&&z s_WWzZç n à ê yqz çéxér &z H z&&z xz vé &nsèné& ZzyyzWzZy 
x_ x &zx Z n_· zx5 S&&z vzxszZvéy qngévzWzZy zZ véqzsyé_Z _r &éh z3 _ : 

6 3 
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É- _ q véxgnqnyyqz vé ÉéZé5 

x-é yzéÜnZy6 xz qn&& WnZy gnq vz !!H< vxx x v Zéçzn 
yéçz5WzZy à h z&h zx çéZÜy _ &qzZ z Wz 
vz &n t _sèz6 66 

SZÉéZ &z é ; Éé çqézq : FAC3 çzq> F èz qzx zfy vzvW3z3
: 

of>q 
- yéy Üzx à ÜqnéZx yz g : U3 «x z « xq � !«j' <jHXZ!) n66 BZé éx xéN 3 

 Zz É&nWWz çzq&z3 xzW E &-é&& WéZn5Zy y_ y 
yqnçzqxn  Zz _ çzq& qz vnZx  Z vz zzx Z nÜzq3 6 y z &qn5 
zZ çzqy6 Qz&yz É&nWWz xz gqé ségéyn çzqx &z x_ 3 xéç6nZf vz ç-_éq 
«zs&_éqz &é Üè qZWzZy xéZ x_ï vn&z6 dn r q_ xxo6 -GX& zWgzsè> 6 y 6 
&z g_éZy vz sè yz3 h é Wz gnq y ê yqz à zZçéq_Z C99 Wèy qzx3 n 
gq_[ éWé&é v- Z Üq_ gz vz qnxzx3 v çé&&nÜz vz Tagi. . 

III REMÈDES CONTRE LE KAZE ET LE PAACE. 
: - 

dzx e nqé zZx _Zy &n &zfqqz q v ka~e, yzqqz q fh é zxy 
sngnr &z vz &z q Énéqz s_WWzyyqz &zx géqzx &â sèzyé x6 X&x qézZy v 
paace, Wnéx é&x zZ qézZy an Zz6 X& zxy Z_qWn& h -é&x nézZy sèzq 
sr é à x-zZ gqé W Zéq gnq  Z « qzWè vz» (sereie) h é zxy v qzxyz 
&z Wê Wz vnZx &zx vz [ snx6 

p  és_Zh z zxy gqéx zZ É&ZÜqnZ& vé &éy >z xz xzqçéq v- Z 
kaze _ v- Z paar.e, zxy y é xnZx É_qWz vz gq_szx6 dz sèzÉ de &n 
t _s&éz aznZ 1amumu, W-n qns_Zyé s_WWzZy x_Z ÜqnZv gè qz 
Sinewami, nànZy x qgqéx  Zz vz xzx ynZyzx3 Caeme, zZ yqnéZ vz 
Énéqz &z paace, &n Ééy vzxszZvqz à s_ gx vz Éxé& gnq xzx az Zzx 
Ü zqqézqx6 � 3 

O sô yé vz sz qzWè vz qnvésn&3 é& y zZ a vz WnÜéh zx6 
• _ésé sz h é W-n é yé qns_Zyé gnq  GGGéz çézé&&z v s&nZ vzx Moete 
shete vz Penelo, aca-nia vzx sèzÉx si Gurewoce : dz Moete:hete 
h é çz y Énéqz &z qzWè vz g_ q Éqnggzq &z paace {ore sen eie} (co ri 
di paace) gqzZv  Zz gzn vz xzqgzZy yzqqzxyqz3 une, nr nZv_ZZé z 
ngqè x &n W z6 R-n yqzx vnZx gqzZZzZy sz&&z v g&ny qz3 /Jece. X& 
xz W Zéy vz yq_éx r _ yx v- Zz &énZz &éÜZz xz vz r _qv -vz Wzq3 
kedre (ko re kedre), zZy_ qz &n gzn vz xzqgzZy nçzs szx r _ yx3 
&éz &z &_ y nçzs f Zz n yqz &énZz gu re yaa, zy çn à &n Wzq nçnZ& 
&z &zçzq v x_&z: X6 p >nZv sz& é5sé zx& à gzéZz &zçé 3 &z Moetesheté 
yqzWgz x_Z gnh zy nnZx &-zn vz Wzq3 zy x-zZ xzqçnZy s_WWz 
v- Zz é g_ZÜz3 r _éy &-zn h é zZ vé s_ &z6 Qz&n yq_éx É_éx6 · .& zZ 
yzqqz zZx éyz x_Z gnh zy à gq_[ éWéyé v- Z snqqv_ q zy x-zZ çn 
à xzx _ss gnyé_Zx _qvéZnéqzx3 3 

6 dz x_éq6 é& x-zZv_qy s_fWWz v-ènr éy vz6 ué  Z JJrtdce 
gnxxz à gq_[ éWéyé v wacenge zZxzçz&é3 x_Z gq__qéé ynéqz zxy qé  
çzé&&é zZ x qxn y6 X& n &-éWgqzxxé_Z v-ê yqz xzqqé à &n Ü_qÜz gnq  Z 
xzqgzZy6 Q zxy X zxgqéy v xzqgzZy v_Zy é& n gqéx &n gzn 6 d-è_W5 
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me xz &è çz3 gqè Zv x_Z snxxz5yê yz3 zy xz qzZv &à _ù zxy zZyzqqé 
x_Z gnh zy WnÜéh z6 X& xz gq_Wè Zz vz sô yé zy v-nÛ &qz6 ué &-néq 
zxy Éq_év3 &z paace Z-zxy gnx &à 6 e néx xé &n yzWgé qny qz x-é &è çz3 &z 

6 36 3 sèsqsèz ï � zx& vnZx &n r _Z Zz véqzsyé_Z6 Q_ZyéZ nZy xn q_ yz3 é& ç_éy 
&zx r qnZsèzx v- Z nqr qz xz qnxxzWr &zq zy zWgqéx_ZZzq &z paace. 
Qz& é5sé ç_é& çzZéq x_Z nÜqzxxz q H é& Z-zZ n gnx gz q z& &-éZx &yz 
s_gqz xzµé zZy6 d-éZ&zqgz&&é Z6z yqzWr &z gnx Z_Z g& x zy & é qé  
g_Zv x q &z Wê Wz y_Z6 Qzsé zxy vù n sereie, snq ·  Z è_WWz _q 
véZnéqz n qnéy gz q3 ynZy &z paace zxy èévz [ 36nçzs xé x àz [ q_  
Üz5&z vé Wzx qé x3 xzx _qzé&&zx é Z_qWzx3 y_ y6x_Z s_qgx vénî_ qWs6 

3 Oqqéçé n gézfv vz &-à qr qz3 &z sèzqsèz q Éqnggz zZ yn&_ZZnZy à 
yzqqz nçzs x_Z nqWz3 snq zZ èn y sz Z-zxy h z &-zxgqéy H &z s_qgx 6 
zxy éZçéxér &z3 zZ r nx6Rè x h z &z sèzqsèz q s_WWzZsz à Éqnggzq3 

- &zx r qnZsèzx x-é snqyzZy6 d-è_WWz ÉéZéy gnq xzZ>éq h z&h z sè_xz 
vz W_ 6 Q-zxy &z s_qgx vz laca-paace. X& &z Éqnggz à s_ gx qz5 

6 v_ r &é x6 O&_qx nggnqnéy  Zz gzqx_ZZz è WnéZz3 Üé Zé qn&zWzZy 
6 36� -  Zz çézé&&z h éfx gg&éz zy gqé xz_yz vzG3 qésèzxxzx g_ q nç_éq &n 

çéz xn -çz3 sà q sz [ h é6 É_Zy &z paace zZ _Zy6 vz y_ yzx gqê yzx 
1 vnZx sz r  y6 dz sèzqsèz q xz &néxxz n&_qx6&_ sèzq36 _ nxx_WWz 
Éq_évzWzZy xn 6çésyéWz6 l Z &n qzyq_ çz &z &zZvzWnéZ W_qyz _ 
W_ qnZyz vnZx xn snxz3 nànZy xéW &é  Z nssévzZy6 dz Wé yézq vz 
gq_gqéé ynéqz vz kaze _ 5 vz paace (aca-kaze _ aca-paace) n v_Zs 
v qéxh z6 - 5 

56 · z&&z zxy &-nyW_xgèè qz é yqnZÜz vnZx3 &nh z&&z çéçnézZy 
ê y àéçzZ& zZs_qz zZ ÜqnZvz gnqyéz Z_x e nqé zZx6 � 3 
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X& ç n r éz &_ZÜyzWgx6 r ézZ nçnZy h z &zx &_ qvzx géq_ 
Ü zx vzx ~ n&&éx3 Z-nézZy vé r nqh é à l  ç é n3 &zx éZvéÜè Zzx n [ 
sèzçz [ &éxxzx3 y_ x &zx ÜzZx v-l nçé n ne É_qWnézZy h- Zz xz &z 
zy Wê Wz yqér  6 ÈZ ngqè x5Wévé3 vz [ çéz [ x-zZ n&&nézZy à &z q 
sr nW g gqé gnqzq &n ysqqq g_ q g&nZ yzq &zx « a&&zàx » 6 d-è_WWz 
gqéy xn ènsèz vz xzqgzZyéZz3 &n ÉzWWz3 x_Z gnZzq vz Éz é&&zx3 vz 
s_s_yézqx3 z& é&x x-nsèzWqZzqzZy çzqx &z «nqvéZ6 6 - 

SZ gnxxnZy vnZx &n Ép qê y3 &n Éqnésèz q vzx &éz [ &zx éZséyn à 
Énéqz  Zz gzyéyz xézxyz6 &&x x-é yzZvéqzZy &- Z gqè x vz &-n yqz x q 
&-èzqr z xè sèz3 zy x-zZv_qWéqzZy6 O r _ y vz� h z&h z> yzWgx3 &n 
ÉzWWz xz qé çzé&&n G n&&_ZÜé z3 z&&z s_ZyzWg&néy &z W_& r n&nZsz 
WzZy vzx gn&Wzx vz s_s_&ézy-x nÜéyé zx gnq &n r qéxz v 3&nqÜz6 · _ y 
à s_ g3 é& & é xzWr &n zZyzZvqz vzx sqéx zy vzx syî sè_yzWzZ&x 
gq_çzZnZy vz &n r q_ xxz6 S&&z sq y à  Zz xnqzr nZvz vz vénr &zx zy 
y3qZyz ngz qé z3 é çzé&&n xé&zZséz xzWzZyfx_Z Wnqé6 « Ss_ &z3 &à à 
sô yé 3 é& à n &z vénr &z h é gnq&z6 • è_WWz g� â &éy  Z gz 3 é& x-nxx  
qn h z xn ènsèz é ynéy gqè x vz & é6 Rz «_ q3 é& _xnéy zZs_qz nQÉq_Z 
yzq &z vénr &z nçzs xn r _ZZz nqWz vz xzqgzZ&é□z6 dzx vz [ çéz [ 
qnWgè qzZy zZ véqzsyé_Z v- Z nWnx vz r q_ xxz3 zy é&x gzqç  qzZy 
g& x véxyéZsyzWzZy &n s_Zçzqxnyé_Z z& &z r q éy h z ÉnéxnézZy vz 
az Zzx zZÉnZyx h é a_ nézZy vnZx &-zn 6 d-è_WWz v-nr _qv6 &n 
ÉzWWz vfzqqéè qz3 é&x xz Ü&éxxzZy y_ x vz [ g& x nçnZy3 zy nqqé>zZy 
xnx r q éy n r _qv v- Zz nZÉqns& _x&&é v sf_qné&3 &Zé&&é z zZ g é&x6 
O É_Zv3 é& à nçnéy  Zz gq_É_Zvz Znggz v-zn xn Wâ yqz6 h nyqz 
zZÉnZy> vz : ; à 16 nZx3 nxxéx x q vzx r &_sx vz s_qné& vzçéxnéz3Z& et 

- 3 - 
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«_nézZy xz &nZszq vz &-zn h -é&x gqzZnézZy vnZx -&z q WnéZ6 X&x 
é ynézZy s_Wg&z&zWz>: y Z x3 xn É sz vé yné&3 é&x ÉénézZy zZ y_ y 
xz6Wr &nè&zx n [ n &qZx z_ÉnZ&x v-l  ç é n3 v_Zy v-né&&z qx é&x gnq 
&nézZy &n &nZÜ z 

dzx vz [ çéz [ Z-nçnézZy «nWnéx z v-zZÉnZyx3 y_ x vz [ xnZx 
W_y véqz3 xnéxéqzZy vnZx sènh z WnéZ &n sèzçz& qz sqé g z v- Z 
zZÉnZy6 z [ 5sé xz xzZynZy néZxé xnéxéx3 s_WWzZsè qzZy vz g_ xxzq 
vzx sqéx3 Wnéx s_WWz _Z Zz &z q Énéxnéy n s Z Wn&3 é&x xz & qzZy 
zy xz WéqzZy à gnq&zq n [ çéz [ 6 « ongn véy &- n G o_ qh _é Z_ x 
yézZx5y xé É_qy gnq &zx sèzçz [ 3 &néxxz Z_ x g&_ZÜzq z& qzy_ qZzq 
sèzj Z_ x L36 � 

dn çézé&&z Z-nçnéy gnx &n g_éÜZz xq x_&évz h z x_Z Wnqé6 
ÈZ vzx zZÉnZyx zZ xz vé r nyynZy qé  xxéy à x-é sènggzq zy véxgnq y 
vnZx &n Znggz v-zn h é yngéxxnéy &z É_Zvx v g é&x5 d-n yqz3 
ç_ànZy  Zz ô zsnxé_Z vz xz xn çzq véy G « e nWnZ &â sèz5W_é  Z 
gz 3 «z ç_ vqnéx géxxzq6 ss e néx &n çézé&&z W_qyéÉéé z vz &n véxgnqé 
yé_Z vz &-n yqz zZÉnZy & é véy G s ·  gz [ géxxzq3 Wnéx «z &z yézZ 
vqné gnq &zx sèzçz [ 6 ozZvnZy sz yzWgx3 &zx vz [ n yqzx x xgzZ 
v x n [ g_éq6Üx v çézé& éZvéÜè Zz xz vé r nyynézZy z& xz y_qyé&&nézZy 
s_WWz vzx çzqx3 

dn çézé&&z x-nqs5r _ ynZy x q &zx ÜzZ_ [ 3f yéqn x q &z x_& 
&-zZÉnZy h é x-é ynéy sn&Wé zy &n qzÜnq· vné& nçzs vzx àz [ s qéz [ 6 
dzx vz [ n yqzx gqéqzZy z [ n xxé s_Zynsy x q &z x_&6 X&x é ynézZy 
y_ x yq_éx n Wé&éz vzx r q_ xxzx3 y_ y q éxxz&nZy zZs_qz vz &-zn 
vz &z q r néÜZnvz56 dzx vz [ çéz [ &zx s_ZyzWg&nézZy6 SçévzWWzZy 
s-é ynéy r ézZ vzx gzyéyx v-è_WWzx el □_Z gnx vzx vénr &zx6 d-è_WWz 
nçnéy yéqé  Z «z Zz è_WWz vz : C nZx z&  Z Ünqç _Z vz : ; nZx6 
dn ÉzWWz3 z&&z3 yzZnéy zZs_qz  Z Ünqç _6Z vz : A n_x6 Oçzs &z q 
gqéxz3 &zx vz [ çéz [ qnçéW· zZy à &n yqér  3 z& &z s_Zxzé& xz qé  Zéy 
x q &z sènWg6 · Qé qyzx szx zZÉnZyx é ynézZy é_s_ZZ x vz y_ x &zx 
ènr éynZyx vz &-î&z Wnéx y_ x &zx éZvéÜè Zzx ÉqzZy  ZnZéWzx zy 
vé sévè qzZy vz &zx nv_gyzq6 d-_qnyz q gq_g_xn Wè Wz v-zZ Énéqz vzx 
sèzÉx3 Qnq à sz&&z é g_h z gzqx_ZZz Zz s_WWnZvnéy6 i  & Zz 
ç_ &néy _r é éq 'à  Z éZvéÜè Zz h z&sô Zh z n h z& é& Zz qzs_ZZnéx 
xnéy gnx &z vq_éy vz s_WWnZvzq6 dz çéz [ gq_g_xn « &_qx &néZé 
vzx Ünqç _Zx s_WWz ÜqnZv sèzÉ6 Wnéx xn ÉzWWz h é gq_yé Üznéy 
çéxér &zWzZy &-zZÉnZy h -z&&z nçnéy yq_ çnéy zy ç_ &néy &z Énç_qéxzq3 
Ééy çn&_éq3 h z s-é ynéy & é h é é ynZy x_qyé &z gqzWézq v g éyx3 é yné& 
gnq s_Zxé h zZy &néZé 6 

d-_qnyz q3 h é n yqzÉ_éx nçnéy z >zx r _ZZzx Üqâ s>x vz 
&n g_géZé z3 ngg àn &n vzWnZvz vz sz&&z5sé3 zy sz Éy Pnxé&z &z 
xzs_Zv h é Ény Z_WWé ÜqnZv sèzÉ G xzx vz [ Éqè qzx3 &-néZé 
nZà_Wz zy ~ nxn gnq&nÜé qzZy nçzs & é &z g_ ç_éq6 O gnqyéq vz 
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sz «_ q3 l  3· é n É y véçéxé z zZ 3 véxyqésyx x_ x &-n y_qéyé vzx 3 sèzÉx6 
e néx sz Éy Pnxé&z3 &z snvzy3 &z gqzWézq x_qè v yq_ 3 hW qzxyn 
&z ÜqnZv sèzÉ3 

Rzg éx3 szx ? ÉnWé&&zx x- ZéqzZy n [ zZçnèéxxz qx çzZ x 
vzx ~ n&&éx é&x _Zy z r zn s_ g v-zZÉnZyx6 dzx Ünqç _Zx g_q&zZy 
y_ x &z Z_W vz &z q gè qz _ù vz &zZq _Zs&z3 snq &n yzqqz v-l  ç é n 
&z q nggnqyézZy z& &z q ÉnWé&&z qè ÜZz y_ «_ qx x_ x &zx Wê Wzx 
Z_Wx6 � 

p  nZy n è Wz3 i àé_[  h é Éy nxxzj èz qz [ g_ q 
x-é sènggzq3 é& qè ÜZz xz & Wnéyqz éZ5s_Z&zx&é v x_ x x_& v-l Zçé n 
z& d_ x xzx x «zyx x� -é r n&yzZ& vnZx &zx snçzqn5zx x_ yzqqnéZzx 
sqz xé zx vnZx &z s_qné&6 Rz yzWgx zZ yzWgx3 zZ x-nggq_sènZy 
v_ szWzZy vzx g éyx fsn& qz&x h é x-_ çqzZy vnZx &zx r q_ xxzx à 
&n x qÉnsz v x_&3 _Z gz & zZyzZvqz &zx éZvéÜè Zzx vz i à_[  h é 
«_ zZy zZ qénZy z& zZ x-é s&nr _ xxnZy6 dz q &nZÜ z zxy· qzx&é z _ qz 
snq é&x Zz Zz xz x_Z & «nWnéx 5  _éx n [ XZvéÜè Zzx3 à &n sèzçz& qz 
&éxxz3 h é vé r nqh è qzZy vz &z q géq_Ü z v_ fr &z6 
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RELATIONS FAMILIALES & COUTUMIÈRES 
ENTRE ,LES TROIS ILES LOYAUTÉ 

.e Ot É 3 é3aT-fl È3 l È• É O/ 

ET E:V PARTICULIER ENTRE LEURS CHEFFERIES 

gnq &z e é vzséZ5QngéynéZz TOUl · 
Ancien Résident des lles Loyalty 

7 

C'est avant son départ de Nouvelle-Calédonie -que le 
illetfecin-Capitainé Fagot remit &n Société des Etudes Mélar.é 
siennes ces notes sur les lles Loyalty, où il /ut Résident durant 
deu.r années. - 

Nous avons été douloureusement surpris et affligés d'an- 
prendre soudainemet son décès survenu areidentellement peu après .. 

· son T'elaur en France. la Société de,) Etudes iJtlélansiennes ainsi 
que tàus se,)· confrères et amis déplorent La perte rie ce jeune cotlè- 
9ue, charmant compagnon, qi disparait brutalement en pleine 
Jeunesse, en pleine activité. 

1 • 

Le Docteur Fagot a laissé un profond souvenir parmi les 
Loyaltiens au milieu desquels il a vécu et q'il a su observer en 
vJritabLe ethnotogne comme Le montrent ces notes si inté1•e.~sanl€S 

Que leur publication soit im hommage posthume à sa 
mémoire. , 

ÈZz _r xzqçnyé_Z «_ qZn&éè qz vz gqè x vz vz [ nZx Z_ x 
n s_ZÉéqWé vnZx sz&&z nxx qnZsz h z &zx éZvéÜè Zzx &_àn&&ézZx 
x_Zy qzxyé x3 Wn&Üqé g& x v- Z xéè s&z v-zxxné vz séçé&éxnyé_Z 
s_Wgqé èzZxér &z3 xnqy_éy x-é&x qzxyzZy s_ZÉéZé x vnZx &z q Wé&éz 
.s&nZ &nZ./- nl- z éZÉ& zZsz vzx nZsézZx3 &_éx zy 666G_ y Wzx xyqî &zx ' ' ! 
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z5 &z / yz&&zWzZy véÉÉé qzZyx v- Z z q_gé zZ h z &z q &_Üéhrz& Z_& àx 
� � � : yzx Z_ x xzW zZ sè_h z zZ x_Z zxxzZsz Wê Wz z& h z z ! yéh z snqyzxézZ5 

y_» É-«néx éZxnéxéxqn&zx GégzqW) Ü<H !3 >É&èx yé&zx 
Zz &z q gnqnî y gq_sé vzq v-éZnsszxxé zx z 3 : 

nr xyqnsyé_Zx6 
dn gxàsènZn&àxz zZ Énéy3 r ézZ g& x h z &-nZn&àxz6 gzq6G 

Wzy vz Z_ x qzZvqz éZyz&&éÜér &z6 &z q6 s_qZ g_qyzWfzZ y3 y_ «_ qx 
éZyzZxzWzZy éWgqé ÜZz v-ny&zsyéÉ H r ézZ x_ çzZy é& Én vqn Z_ x 
r _qZzq Z_&zq vzx Énéyx xnZx sèzqsèzq n &zx qZ&zqgqê yzq xz&_Z 
Z_x s_Zszgyx6 

B R X &- q • ç_Zy x éçqz &zx 5hé Z_WéZn&éqWx éZvé5 i. · nZx zx ÜZzx  : 
Üè Zzx x_Zy zZ anZÜ z déÉ_µ 6 

X6 Idée loyaltienne de chef, de chefferie. 

ÈZ z q_gé zZ gz y xz Énéqz  Zz évé z vz sz h z &zx 
&_àn&&ézZx zZyzZvzZy gnq sèzÉ (il zZ3 zxy v-né&&z qx  Z gz vz Wê Wz 
x q &n ÜqnZvz yzqqz r ézZ h z &zx s_Zvéyé_Zx Üé _Üqngèéh zx nézZy 
g_xé x q szx é&zx s_qn&&ézZZzx éx_&é zx  Z snsèzy yqè x xgé sén&/ zZ 
éWnÜéZnZy  Z s_ g&z gq_&éÉéh z éx_&é 7 vzg éx vzx xéè s&zx x q  Zz 
é&z nçzs xn vzxszZvnZsz H gnq  Z gèé Z_Wè Zz gxàsèéh z z\ gèà 66 
xé_&_Üéh z Z_qWn&3 gnq  Zz x_qyz vz vq_éy v-néZzxxz x éçé zZ 
zxgnsz s&_x3 &z véqéÜznZy v Üq_ gzWzZy nsy z& _ sèzÉ xzqnéy &z 
descendant mâle ainé du fils ainé de ce premier couple ; vz [ 
s_Zvéyé_Zx v_éçzZy szgzqqvnZ y nç_éq é yé y_ «_ qx qzWg&ézx zy sz 

; fut y_ «_ qx &z snx n [ d_àn&&à G 
n/ é Ün&éyé Z Wé qéh z vzx è_WWzx è & vzx qzWWzx6 

6 r / gqé_qéyé vz &-néZé 3 zZ vnyz3 vnZx &n gq_sqé nyé_Z H 
 Zz qzÜ&z nr x_& z çz & n [ d_àn&&à h z &zx snvzyx n&&zZvzZ& 
g_ q gqzZvqz ÉzWWz3 h z &-néZé x_éy Wnqéé 6 - 

6 · z&&z zxy &-_qéÜéZz zxxzZyéz&&z vzx sèzÉÉzqézx &_àn&yézZZzx3 
v W_qZx vnZx &z q g qzyé gq: W&&: çz snq &zx7 véxxzZyéWzZyx &zx 
Ü zqqzx3 &zx nWr éyé_Zx3 l'absence de garçons dans la souche des 
amés, &zx _Zy h z&h z gz qzr qnxxé zx6 

6 dn r qnZsèz néZé z x-é yzéÜZnZy3 &n r qnZsèz snvzyyz 
gqzZnéy &n x sszxxé_Z vnZx &n sèzÉézqéz zys 666 6 

6 dzx & &&>x vz fg qzxyéÜz zZ &qz snvzyx v- Zz Wê Wz ÜqnZvz 
sèz&&zqéz3 &z qx «n&_ xézx3 gnqÉ_éx n xxé &z qx nyynh zx _ çzqyzx 
s_Zyqz f&z q néZé .sÉ6 snx vz &n sèzÉÉzqéz P_ &n z& vzx W...) 
Zé szxxéynézZy &-é &_éÜZzWzZy vz szqynéZx G &néZC d ·è »É 

� � � � & 63 3 s _ ÜqnZ · : z 
çqné s_Zxzqçnéy &z g_ ç_éq z& s-é ynézZy &zx Oyzxé . � & · -&- 

n ç_yq n xÜWé&:5 

' 

l 
> 
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snyé_Z vz sz yzqWz/ .: / h é xz sènqÜznézZy v vé gnqy .gnqÉ_éx 
v-né&&z qx xg_ZynZé / vz sz [ v_Zy &n gqé xzZsz Üê Znéy _ yq_ r &néy 
&n gné[ fv véxyqésy6 

dzx snvzyx z[ g Yxé x zy &z q x éyz x_Zy à &-_qéÜéZz vz 
gqzxh z d_ &zx &zx sèzÉÉzqézx xzs_Zvnéqzx _ gzyé&zx sèzÉÉzqézx 
vzx d_àn&yà H 6é&x _Zy x_ çzZy «n&_ zzWzZ& Ünqvé &z x_ çzZéq vz 
&zq _qéÜéZz zy x-zfZ xzqçzZy6 Tnéy sngéyn&3 zy h é xzqçéqn vz s_Z 
s& xé_Z à sz gqzWézq gnqnÜqngèz3 gnq x éyz vzx WnqénÜzx s_ZxnZ 
Ü éZx _r &éÜé x « xh -à  Zz é g_h z zZs_qz qé szZyz . î&z éx_&é z666 éW 
g_xnZy  Z sàs&z qzxyqzéZy/ &zx sèzÉx g_ çnézZy zy gz çzZy zZs_qz 

: ê yqz s_Zxévé qé x s_WWz vzx sèzÉx vz ÉnWé&&z3 vzx gè qzx3 é Z v_Z Zn_y 
à sz yzqWz  Z xzZx g& x 9:H: -&&_éZx e zZv xz&_Z h -é& x-nÜéy v- Z 
sèzÉ vz ÉnWé&&z33 vz vnZ3 vz yqér  .Üq_ gz vz s&nZx/ _ v- Z 
ÜqnZv sèzÉ6 Qz vzqZézq qzgqé xzZyz &z xàWr _&z ÉnWé&én& vz &-èéxy_éqz 
v- Z Üq_ gz vzg éx xn &_éZynéZz _qéÜéZz nçzs y_ & &z gqzxyéÜz 
h é x-nyynsèz à &-néZé 6 dzx éZvéÜè Zzx Zz É_Zy v-néVz qx gnx vz 
véÉÉé qzZsz zZyqz yz sèzÉ zy &z gè qz Z_WWzZy &zx vz [ « Kaka » 
_ « Qaqa » s-zxy5à 5véqz gè qz _ nï z &6 X& zZ qé x &yz h z &-n &q� 
qéyé v- Z sèzÉ x q xzx x «zyx Z-zxy gnx 5  Zz n y_qéyé éWg_xé z3 nq 
r éyqnéqz3 è Wé&énZyz3 Wnéx n s_Zyqnéqz y_ yz Z_qWn&z6 è_Z_ZKr &z 
à x gg_qyzq Wê Wz vnZx xzx éZ« xyészx H z&&z zxy nr x_& z zy éZvéx 
s ynr &z H z&&z zxy v-zxxzZsz gnyzqZz&&z H z&&z zZ n n xxé y_ x &zx 
les éZs_Zçé çézZyx v-_qvqz nÉÉzs&&É3 h é x_Zy Z_Wr qz [ 6 

7 

REMARQUES: 

A - (baogen1ent cie chef. 

X& zxy nqqéçé h 3- Z ÜqnZv sèzÉ3 gnq xzx vé Én yx3 x_Z 
é_sngyqsé&é _ &zx yq_ r &zx v_Zy é& é ynéy qzxg_ZxZr &> xz qzZa: & 
éZy_&é qnr &&-56 dz\5 ales{ gqzZnézZy  Z x sszxxz q gnqWé &zx qZvz&x3 
Wnéx gnx y_ «_ qx s_WWz Z_ x zqq_Zx &z snx g_ q5 &n ÉnWé&&z 
uéènj z6 

(l) ·. èy «Ate sine ite ha:e» ces(-i-dire « Hommes d'essence divine» 
Atesi: de rigino touche à la lég~ncle,, sonL allaches aux gran 3ÜM"!ç3,z,?; >&zx comme coiiséiiü@rs sacrés ; i@ ci«rge z& 
des chetler1es , ng est tabu, encore à l'époque actuelle ; seuls ils rqé v?!(3 ·,k3}#r n gr«id ciir dos sciions coroiéfis.y.es 
ont e ur~i • ~ a i se réunissenl en conseil pour prendre les déci 
chefs vz famille «"$,'essnt la chefferie dont é&x dépendent et celles 
sions imror!%!%"? ê« rail _illusoire v vouloir nier léur i1fyence, qui 
ci out (9";Ç, "";' éqz indicatif, il existe actuellement 1itou quaire est cons1 era e. ~ , 
grands atesi. 
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B Mariages consanguins. 

dzx WnqénÜzx s_ZxnZÜ éZx qé gé yé x x-é ynZy nçé qé G? 
Zé Énxyzx3 &zx atesi, éZxyéZsyéçzWzZy xnZx v_ yz zy vè x h z sz&n É & 
g_xxér &z .qz&nyé_Zx g& x Énsé&zx zZyqz &zx é&zx3 éWWéÜqnyé_Z vz 
qnszx Z_ çz&&zx n [ d_àn&yà/ Énç_Zxè qzZ& vnZx &zx sèzÉÉzqézx 
&-ngg_qy vz xnZÜ Z_ çzn 6 

dz xnZÜ vzx qnqzx r &nZsx h é x-éZxyn&&è qzZy vnZx &zx é&zx 
Éy g_ q s\éçzqxzx qnéx_Zx &z g& x nggqé séé zy yqè x çé&z6 &zx sèzÉ 

6Ézqézx vzx d_àn yé x xz Wé &éxxè qzZ&6 · i _ x nç_Zx g nç_éq &n3 
gqz çz gnq vzx qé séyx s_Zyq_&nr &zx .&zx Énéyx h -é&x qngg_qyzZy 
qzW_ZyzZy à zZçéq_Z 80 nZx/ h z s-é ynéy nçnZy y_ y sz r zx_éZ 
éZxyéZsyéÉ vz xnZÜ Z_ çzn h é g_ xxn &zx s_Zxzé&&zqx vzx sèzÉ 
Ézqézx à Énç_qéxzq szx &énéx_Zx zy Wê Wz à &z q -v_ZZzq  Zz n&& qz 
vz vzç_éq gnyqé_yéh z6 

X& Z-zxy gnx véÉ zZv vz gzZxzq h z s-zxy &n qnéx_Z gq_ 
É_Zvz h é g_ xxn &z sèzÉ -i nzèZàn vz � zgzZzr z à gqzZvqz g_ q 
ÉzWWz « Üé Zéyqé[ » çzqx :EB &n Éé&&z v- Z xnZyn&ézq n xyqn&ézZ 
Z_WWé z e nqà V&zZzxzà3 v_Zy &nsyz& sèzÉ uéî z& ~ nzèZàn zxy 
éxx H s zxy xnZx v_ yz n xxé &n sn xz gq_É_Zvz h é éZyq_v éxéy 
&n fÉnWé&&z a65a6 Ké• qéÜr &3 gnq xn vzxszZvnZsz Éé WéZéZz3 vnZx à gz 
gqzx y_ yzx &zx ÜqnZvzx sèzÉÉzZzx a_àn&&ézZZzx6 

Il. - Oncle utérin 

3 d-\Wg_qynZsz vzxf _Zs&zx WnyzqZz&x3 sz&&z x qy_ y vz 
1 _Zs&z yé qéZ &z g& x â Üé 3 zxy yz&&z3f h -z&&6z v_WéZz zZ x_WWz 
d_ &z sz&yz zy vz6 

33 e _Zxéz q M. dzzZènqvy zZ n &_ZÜ zWzZy é É_véé &z 
qô &z vnZx xzx « Z_yzx v-é yèZ_&_Üéz Zé _5sn&é v_ZézZZz» êonqéx : F?9/ 
zZ gnq&ys &yzq A déÉ_ é& Z_ x n gnq h z x_Z éZÉ& zZsz çzZnéy 
nçZfZy y_ &fvz & éÜZ_qnZsz qz&nyéçz3· nsy z&&z .h z Z_ x nç_Zx  
W3y�  &zx É_éx s_Zxynyzq à &-é çévzZszK v qô &z qz-z& L & >5 è ù · & 3 � 1 z gzqx_ZZz6 du g qz nZx &n gq_sqznè_Z H sz qô &z é ynéy szqynéZzWzZy � é v 
Énç _Z à gz gqè x nr x_& à déÉ_ é& y n :9 9 nZx6 éÜZ_q z 

dz s&nZ _ &n ÉnWé&&z qzg_qy &-6 6 : 5 � 
è W_zqz s-zxy5n5véqz xzx yqzqzx zy- n!33!Xéçn&zZy WO&z vz 
sèzÉ/ &z gqéZségz Wnxs &éZ v gq_v éy d I x_Z Éqè qz néZé .&z 
gq_v éy x_éy Ünqç _Z _ Éé&&z &n Wè qz z 3n s_éZszgè_Z H 6h z sz 

É � v - Z n sq é h - Zz É_ Wnqx x_Z qzqz3 z Wê Wz xnZÜ h -z&& 1 • qWz 
an É_qsz _ &n çéz3 v-zxxzZsz Wû &z6 z3  : n v_ZZé &z x_ É&z _ 

6 ' 
ê 
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6 d-_Zs&z  yé qéZ _ VWéèWé .vz VWé J néWzq/6 Ünqvz x q 
sa Zéè sz _ x_Z Zzçz &n g& x ÜqnZvz n y_qéyé x qy_ y vnZx y_ y 
sz h é s_ZszqZz xn çéz nÉÉzsyéçz .Wn&nvézx3 nZZéçzqxnéqzx6 séq5 
s_ZxynZszx èz qz xzx _ ZéÉ nxyzx3 WnqénÜzx z&s666 / ou xn 
vzs: x:9 Z n É_qsé vz &_é H vnZx y_ x &zx n yqzx snx éZd é qzxxnZy 
&-nçzZéq vz x_Z Zzçz 3 v-né&&z qx3 é& xé qn s_Zx &yé zy x_Z nçéx 
xzqn r ézZ >n çzZy g& x n&yzZyéçzWzZy é s_ yé h z sz& é v gè qz6 

l Z Ql p ç _é& &-éZyé qê y s_Zxévé qnr &z h z sz qô &z gz y 
gqzZvqz vnZx szqynéZzx ÜqnZvzx sèzÉÉzqézxG 

! 5 O yé-yqz éZvésnyéÉ3 e _Zxéé  q V6 ~ qéÜèy3 nsy z&&zWzZy 
s_WWzqç nZy à � zgzZzèz3 zxy _Zs&z  yé qéZ gqéWnéqz v ÜqnZv 
sèzÉ VZnéxxz&éZz vz e nqé 3 zy _Zs&z  yé qéZ xzs_Zvnéqz s-è xy5à 5véqz 
ÜqnZv5_Zs&z v ÜqnZv sèzÉ VzZqé P_ &n .véxyqésy vz d_zxxé 5 dé6 
É_ /3 v ÜqnZv sèzÉ uéènj é onxsn& .véxyqésy vz ~ zy 5 déÉ_ /3 v 
sèzÉ oézqqz .véxyqésy vz e _ &é 5 Èçé n/ zy v sèzÉ vz � zgzZzèz 
.xzs_Zvz sèzÉÉzqéz vz ~ zy 55 déÉ_ / uéî s& ~ nzèZàn3 &Zé5Wê Wy\ 

� _Zs&z  yé qéZ v Éé&x èé qéyézq v sèzÉ VZnéxxz&éZz6 .s6É6 ynr &zn 
«_éZy/ 

III- Mariages à s_ZxnZÜ éZéyé qnggq_sèé z6 

� d zx WnqénÜzx zZyqz Éqè qzx zy xÀ qx3 zZyqz s_ xéZx Üzq5 
WnéZx _ éxfx x vz ÜzqWnéZx .gnqzZyé véyz «Xa» ) x_Zy Z_qWn&z 
WzZy ynr  x n [ d_àn yé 3 Wnéx g q  Z é yqnZÜz gnqnv_[ z é&x _Zy 
é yé z6y x_Zy zZs_qz Éqé h zZyx vnZx &zx ÜqnZvzx sèzÉ&zqézx6 dzx 
qnéx_Zx Z_ x gnqnéxxzZy zZ ê yqz &zx x éçnZyzx G 

-5 . 
5 OçnZynÜzx Wnyé qéz&x _ g_&éyéh zx vzx n&&énZszx h é 

zZ qé x &yzZy6 
f l r &éÜnyé_Z g_ q &zx sèzÉx vz xz Wnqézq nçzs vzx 

Éé&&zx vz sèzÉxH &z q Z_Wr qz É_qszWzZy qzGHyqyLéZy 
éWg_xz  Z szqs&z çéséz [ · n [ s_Zxé h zZszx g&à 
xé_&_Üéh  zx vé xnxyqz xzx6 

f d_é s_ y Wéè qz véyz vz « · -é sènZÜz é h éçn&zZy » 6 
ué  Zz Éé&&z vz &n sèzÉÉzqéz � zxy v_ZZé z zZ WnqénÜz à 

 Z WzWr qz vz &n sèzÉÉI\ qéz 0 36 &n sèzÉÉzqéz 0 vzçqn 
vè x h z g_xxér &z sé vzq zZ WnqénÜz  Zz vz xzx Éé&&zx 
à  Z Ünqç _Z vz &n sèzÉ&zqéz � H xéZ_Z z&&z vzWz qz 
qnéy è_Zyz xzWzZy I&zr : &Zsz6 

ÈZ ynr &zn g_ qqnéy W_Zyqzq szxf n&&énZsz> éZyéWzx zy 
zZsèzç ê yqé zx h é É_Zy vzx ÜqnZvzx qèzÉÉzZzx vz d : É_ nsy z&&zx 
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II • nie par ailleurs par certaines
une seule et même famt e .res U t n tes chefferies de Maré el
de ses branches, avec les plus ,mpor a
de Uvéa.

RELATIONS ENTHE LES ILES 

A - Avant l'arrivée des européens. 

On sait qu'un double courant de voyageurs existait
jadis à travers les Loyauté, du sud au nord (Ile des pins -

-~laré - Lifou - Uvéa) et du no_rrl au sud (Uvéa - Lifou 
Maré - lie des pins) dans le circuit duquel participaient même
la grande terre el les ilots Bélep ; le premier était chargé de
transporter des matériaux durs (telle que la pseudo-serpentine,
n.tturellement inconnue dans ces îles madréporique~) destinés à
la fabrication d'armes ou d'oulils. Le second ramenait des co
quillages arrangés, perrés et travu.illés ou· ces mèmes pierres
ouvragées en manière de bijoux ou d'ornements a)ant alors
cors monétaire.

, . ~I sem~l': même que chaque ile, chaque localité, ail eu
s spécialité traditionnelle et réglementée dans les perfoclion
□emenls succe~s1fs a1,portes aux haehes grossières venues du sud
el aux mounaies el ornements venus du nord. La plupart des
haches dites « hostensoirs » ou «We@ » en Lifou, actuel palri-
moine de cerlains chefs, vie11nent de là. • 

Ce sont ces « voyageurs de commerce » qui furent les
mc11leurs rntermédia1res entre les différentes îles.

Le hasard des couran 1s ou des vents je tan l 1 •
sur une cte étrangère, jointe a ta Ires rel 1 .~"";}""?"%"
l• t ·b d e 1osp1 a I ova •1enne, con n ua sans oule à ces relation • ~ -
des pirogues, nous sembl l . ~ qui, meme au temps

0 ' • en avoir été relativement aisées :
En elîet :

. l) Ün chapelet d'îlots (Oudun T' ..
Lcl1ngnl) pcrmellaient rl'accét.l e, ga, Vavilliers, Ua,
sod de ti» {tu) et lu ai'{' [ "apes du nord de Maré a0
de Doking et cap escarpé) a i ,"{Pointe de Siloam, pointe
dernier voyr10-e est tellement od O_uest de Uvéa ; ce
t9f2 par n couple indigène â, '!},""hle qu'il fut fait en avril
Billy te iloam et Paulin éé,{""" rupture de ban {Trelle
radeau <le la rôle nord de 1«,"dra de ,Eacho) qui, parti en
ord est de «ea ares n",,,,"""it pris de si Tomas au
Jnslalla et demi de traversée et s'y
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.. ,li) C'est en pirogue, venant de RO ( près de Nèce -
Maré, qu e_n 18r..2 un pasteur -indigène d'oriO'ine tongienue con -
nu sous le nom de Fao apporta aux gens d Mou (chefferie du
d1stnct d_e Lo~ss1-L11ou) par le lhéàtral èanal de leur g.rand chef,
les premiers éléments de la religion protestante.

Des guerres fréquentes eurent lieu entre Maré (ou
'1engon_11 et L1fo? (ou Deh_ll) mais, . fait remarquable, ·jamais
entre Lifou et Uvea (ou EaJ). •

Si les luttes étaient fréqnentes à Maré entre le chef
H_nnisseline de Guama ét ses concurrents. elles élaierit tradition
nelles à tif'ou_ entre 1es districts de Wel et de Loessi : le champ
de bataille était le lieu dit·« 'vVe "i sorte de no-mans-lnn<l en
bordure de mer à la limite des deux, districts' opposés el ou le
district de Gaica fait u'ne _pQ.inte.

REl\lARQUES: 
. , 

Par sa situation géographique et pour ainsi dire par
tradition, la cheflerie de Gaica (famille Zeula) joua toujours dans
ces guerres un rôle d'a,rbitre et de conciliatrice ; elle savait
rétablir }~ordre. quaud il le fallait ; ses conseils étaient écoulés
dans les chefleries même éloignées ; très crainte par la valeur
de ses guerriers et leur discipline, très respectée et aimée pour
son loyalisme, elle s'est créée -partout de solides amitiés el des
droits dont l'ampleur il 'a fait -qnc croitre avec le temps et les
difficultés actuelles.

Quelques points particuliers -peuvent être intéressants
à préciser :

. ' 
) Relations (amiliales entre les Hnaisseline et les Boula. 

Il y a quatre générations soit environ un siècle, l'indi
gène lake, de la famille Hnaisseline, vint à Lifou demander en
mariage une jeune fille de la famille Boula _ou plus exactement
de la grande chefferie du district de Loessi (famille des Apikai}
nommée Quiemnnuu. De cette union naquit Boulango, dont les
descendants sont actuellement des adjoints influents de la chef
ferie Hnaisseline à Nèce. Par ailleurs, selon l'usage, des «sinelapa» 
sorte d'attachés d'ambassade,· fu~~nt éch~ngés entre les deux
chefferies pour entretenir des relations cordiales : Dromek, chef
·actuel de Uabao à Mare est un smelapa (titre héréditaire) de la
famille Boula; Ruepit, actuel pasteur de la tribu de Thuaik à
Lifou l dislrict de Loessi) est un sznelapa Je la famille Hnaisseline.
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ent,·e les g1'ancles (amilles de ~Maré b) Relations coutz, >nières 
et de li/oa. 

• • f ible degré d1ailleurs et semblentElles existent, a un a. l • t d l'nxil vo'ontaire
dériver principalement de la fmte ou .P uto e± ai · 
à Maré d'une famille cadette de la grande chefferie lu oessi,
l 'V k L,. e·oement remonte à 150 ans environ el mer1tees ae • ev 'h. · d L • f •d'être relaté comme page importante de l' istoire le a ou •

La cheAerie de Mou comportait alors un trop grand , -
•nombre de fils de chefs el des luttes incessantes entre ces «cad~ts,,
troublaient la paix. du district ùe Loessi : querelles de prestige,
revendications d'hommages etc. . . et même Jalousie envers
l'ainé. Comme il était d'usage, selor le conseil des atesi, un
certain nombre de cadets s'e·xpatrièrent avec leur Camille par
une sorte de sacritice patriotique, les autres se disperssant dans
le district pour former ùes petites chefleries. L'ainé, Wahemuneme 
demeurant à Mou créa l'actuelle famille Boula; les Waheo devin-
renl chefs de la tribu de Hnaeu ; les Wahile chefs de Dozip
après un court exil dans le district de Gaica (au lieu dit « Ame
Loessi » à We) ; les Wahnyamala formèrent la çheflerie de
Kedeigne : les Watreudro celle de Thuaik, cependant que les
Waek s'erilaient à Maré ou ils devinrent chefs de Ro dans le
district de Guama. Bien qu'inféodés à la famille Hnaisseline et
t~nu_s _envers elle à une juste reconnaissance, les Waek, Lifou
d'origine sont demeurés amis des Boula (ou Wahemuneme) à
qui_ils ont d'ailleurs donné en hommage naguère l'ile de Tiga,
anc1~nne _posses:-100 conquis.e par eux sur la chefferie de Wet
famille Sihaze) : de même pour l'ile Dudune, objet de récentes
revendications de la part du district de Loessi et qui administra-
tivement dépend actuellement de Maré. '

N.B : Cest dans de semblables conditions d'exil que les Kéti-.
wane de lnangodh (cote est du Loessi - Lifou) allèrent
fonder la grande chefferie de l'île des Pins (cf. Mœurs et
superstitions des néo-calédoniens par le R p L b t
Nouméa - 1901 ). • • am er •

its Tonus ces souvenirs demeurent vivaces aux iles Loyauté .
• s en conshluent en. somme l'histoire el se transmettent orale~
ment dans leurs morndres détails par les vieux d . ·1
commencent, à vrai dire, à s'estomper un pPu dani 1 pays . ' J _s
res ; de tontes façons, nous ne pensons as ,. ~s memo1-
ciler autre chose que des actes de 4j"" TV'ils puissent sus
symboliques. l O I esse traditionnelle ou

i

1 

1 

, 1
1 
! 



c) Relations familiales entre indigènes de Lifou et de Maré (en 
dehots des che/s) 

Des uions eurent lieu et se font encore entre familles
du district de Guam a et celles de Tiga ou du nord du Loessi
(lnbus de Xode, Mou, Luengoni) ; elles sont rares et peu im
portantes ; les Maré «en bloc » demeurent des étrangers à
Lifou ; ils ne font pas partié du terroir, vice redhibitoire pour
les autochtones.
d) Re'tions entre Lifou et Uvéa (les relations entre Maré et

Uva sont inexistantes en dehors du cas Wright, étudié
ailleurs}.

A une date qu'il est difficile de préciser mais certai.
nement avant 1840, un atesi messager du district de et partit
à Uvéa à la recherche d'un ,·hef (le titulaire d'alors ayant été
déposé par le conseil des atesi pour des raisons que nous n'avons
pu déterminer) ; son choix se porta sur un guerrier d'une mo
deste famille de Nimaha., tribu du centre de l'tle ; amené à
Nathalo siège de la grande cheflerie du Wet, ce guerrier forma •
la souche des Sihaze « possédé du diable » dont l'actuel hef
Sihaze Pascal est issu.

Les conséquences en sont encore bien visibles : '
1) c'est le chef Sihaze qui est, selon la coutume, chargé

de nommer le petit chef de Nimaha à Uvéa ; le refus d'entériner
ses décisions est une désobéissance grave el les Lobessi, chefs
actuels· <le Nimaha malgré l'ordre de Paul (père de Pascal), sont
interdits on tabu dans le district de Wet.

' Il) le petit chef actuel des tribus de St Thomas et
0giat à Uvéa descend d'un « officier de liaison » de Lifou atta.el A la cbellerie de St Joseph ; il se nomme Feuiilet cl est
originaire de Xepenehe.

Notons enfin que les relations les plus cordiales ont
loujours existé entre indigènes des deux îles.

B Après l'arrivée des Européens. 
/ -

a descendance de J. J. Wright a pris une importance
réelle comme trait d'union enlre les chefferies des iles Loyauté
et c'est en tait pour la période contemporaine le seul point
intéressant à retenir. 1 

Cependant, avant de formuler nos conclusions, il nous
a paru curieux de noter quels grands chefs loyaltiens avaient eu,
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lors de la prise de possession Française ou postérieurement
maille à partir avec le gouvernement et connu, de ce fait, i
détention ou la rélégation. '
N.B. : Contrairement à Cfl qui s'est passé sur la grande terre :

1) Il n'y a jamais eu aux tles Loyauté· de révolte indi.
gène réelle el ouverte contre l'autorité française, • . ,

2) Les troubles qui se sont succédés aux iles de 1850 A4
IS"i'O étaient tous, primitivement du moins, d'ordre strictement 
con(essionnel ; ce n'est que secondairement, par la nationalité
de certains de ses fomentateurs (pasteur anglais), qu'ils ont pu
prendre parfois une allure anti-Française.

3) A la suite de ces troubles, assez sérieux cependant
pour avoir nécessité, comme à Lifou l'état de siège de 1864 à
1868 (cf. arrêtés n° 104 et 105 des 24 et 28 juin 1864) tous les 
rands chefs loyaltiens (sauf le· chef de Faiaue à Uvéa) ont été 
maintenus à leur poste par le gouvernement Français ; ce sont
donc tous des chefs de sang et ce n'esL pas une des moindres
raisons de leur indiscutaLle autorité actuelle.
Notons donc :

Dans la famille Zeoula (grands chefs de Gaica --- Lifou)
Victor Zeoula /oncle du chef acquel) '

1) Relégué 6 mois à l'ile des Pins par décision du 22
janvier 1877 ; refus d'obéir aux ordres administratifs.

2) lnlerné 2 ans au phare Tabu par décision du 23
décembre 1901 ; rebellion envers l'autorité admi
nistrative.

Eugène Cope Zeoula, chef remarquable à tous points de vue
sait par son prestige personnel, son travail et son zèle intelligent
raire oublier les errements de son oncle.

Dans la famille Hnaisseline (grands chefs de Guama - Maré)
lewene Zojucas Hnaisseline (grand-père du chef actuel)

- lnterué à la ferme d'Yahue en Calédonie par_upe
décision n° 340 du 9 septembre 1876 dont nous
donnons ci-dessous copie intégrale en raison de son
piquant intérêt actuel.

N° 340 - DECISION - Le nommé Naisseline, chef de la tribu de 
• Gohama (Maré), est interné jusqu'à nouvel ordre d la ferme 

modèle d' Yahoué, et est remplacé, comme chef des tribus d 
la partie oues! de l'ile Maré par son fils Yaomène Nomina 
tion du siew· J,ouis, indigène, aux fonctions de lieutenant de 
Résident. 

(Du 9 septembre 1870) 
Nous, Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances,

chef de la division navale,
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~, Vu notre décision du 3 août 1876 qui nomme une Commission
à l'effet d'examiner les différents survenus entre les catholiques et les
protestants T1le Maré, . -

Vu le l'apport dressé sous la date du 30 août dernier par M.
Ca-ve, lieutenant 'de vaisseau. capitaine de la Calédonienne, président
de cette Commission·, . 

Considérant que Naisseline, un des chefs les plus influents
de Maré, esl la causa principale des troubles qui ont éclalé à différen-
tesépoques dans oette ile ; . •

Considérant que ce chef a abusé de la bonne foi de l'autorité
en apposant ou faisant apposer à leur insu le nom de plusieurs chefs
de Maré, sur une pétition à nous adressée dans le buL de le faire.

_reconnaitre comme grand chef de la dite tle; .
Que son but avéré a toujours été d"arriver à accaparer la sou-

veraineté entière de Maré , -
, Considérant qu'après avoir' remis ses intérêts entre les mains

de la Commission chargée d'opérer la délimitation des tribus, il a
complètement refusé quelques jours après d'acquiescer à la dècision
rendue par la dite Commission ;

Qu'il convient, dans l'intérêt de cette dépendance cfe la
Nouvelle-Calédonie de prendre des mesures propres à pr,évenir autant,
que possible le retour des troubles et des hostilités qui ont ensmn
glan té Maré à une autre époque;

Que le moyen le plus propre à atteindre ce résultat est d'éloi
gner, au moins pendant quelque temps, de son centre d'action,
l'auteur principal de toutes ces dillicultés; •

Vu les articles 78 et 79 du décret da 1? décembre I87;
Vu le rapport de M. le lieutenant de vaisseau, capitaine de la

Calédonienne, président de la Commission cle délimitation de Maré ;
ensemble les propositions contenues dans une lettre à nous adressée,
sous la date de ce jour, par le Directeur de l'Jnt6rieur,

A vans décidé et décidons :
Art. 1er - Le nommé Naisseline, chef de la tribu de Gohama

(Maré), sera interné jusqu'à nouvel ordre à la ferme modèle de
Yahoué.

Art. 2 Pendant la durée de cet internement. il sera rem-
placé, comme chef des tribus de la partio ouest de l'île Maré, par son
fils Yaoméné.

Art. 3- Est nommé Lieutenant de Résident pour la dite
partie Ouest le sieur Louis, indigène, demeurant à Gohama.

11 jomra, en cette qualité, d une indemnité de 600 frs.
Art. '4 Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution

de la présente décision, qui sera communiquée et enregistrée partout
, où besoin sera et rnsére au Momteur et au Bulletin ofliciels de la

colonie.

Nouméa, le 9 septembre 1876
L. DE PRITZBUER

Par le Gouverneur :
Le Directeur de lItrieur, 

Ed. LIT'l'AYE
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Certes bien d'autres chefs ont subi des peines (tels le
père de l'actuel chef régent du district de Loessi en 1902; l'on.
cle du chef Hnaisseline, dit Hnyqane en 1913) mais il s agissait
de délits de droit commun ou d'ordre purement indigène que
nous n'avons pas voulu retenir en raison de leur peu d'intérêt
actuel ou général.

REl\lr\RQUES : 

Hnyqane, dont le nom vient l'être citéet qui fut ex
pulsé à Tahiti en 1913 était célèbre pour le nombre
de ses évasions des prisons de Nouméa. Au cours de
l'une d'elles, il réussit à gagner la haute mer en
pirogue mais, pris par les courants, alla s'échouer
après maintes difficultés au nord- de Lifou el trouva
refuge près de Doking au lieu dit " CEZI " clez un
pasteur indigène qui le cacha de son mieux par chari
té et aussi, sans doute, parce qu'une-partie de sa fa
mille était d'origine Maré ; averti cependant, le chef
Bouin le dénonça au· résident.de l'Ue qui le fir arrê,er
et reconduire au chef-lieu. .,,

1 •

l 
t r 
1 

CONCLUSIONS

La solidité des liens qui unissent re-speclivement entre
eux les indigènes de Maré, Lifou et Uvea varie suivant que l'on
coosidère :

I. - Les sujets 

Ceux-ci, re~lés malgré certaines apparences élrange
ment attachés à des coutumes ou lois indigènes locales très par
ltcultères el variables selon chacune des trois Hes sont tous
dans l'obédience à peu près absolue de leur grand chef dont,
pour eux, la seule opinion comnte p1·atiquement ; les relations d_e
leur chet sont leurs rel_ations, .qu'ils aiment el respectent par
tradition_et sorte de crainte sacrée quelles qu'elles soient. Les
liens familiaux ou d'amitié qu'ils ont pu lier entre eux, d'hom
me à hom.ne. de district à district et à fortiori @'lle à le, sol
de ce fait bien fragiles et incapables de se manifester par des
actes a~~res qu~ _ceux qu'implique spécifiquement la politesse
coutumière traditionnelle locale ; il faudrait pour qu'il en fut
autrement. que 1 opinion géné1·ule ou populaire c'est dre celle 
des chefs et de.s anciens, soit conforme. 
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., Par ailleurs, un chauvinisme étroit, de case ou de
village, éloigne le loyaltien de tout ce qui n'est pas attaché par
des fibres profoades au corail natal et à celui-là seulement,
exception faite bien entendu de ce qu'admelleat !es chefs ou les
vieux. I faut tenir compte pour comprendre à notre époque un
tel manque d'individualité : •

( 

. a) des difficultés considérables qu'éprouve un loyaltien
- à faire ou a apprendre autre chose que ce qu'il fait ou apprend

depuis son plus jeune àge.
b) d'une réaction instinctive d'animosité assez spéciale,

croyons-nous, de la II foule Loyaltienne " contre tout ce qui
n'est pas l'opinion courante, contre tout ce qui est excentrique
on aouveau. Les relations eatre indigènes des trois tlesf" par
exempte, telles que. aous les avons décrites, sont cerlaincment
jamais fixées.

II.- Les chefs

Assez évolués er. géaéral (seloa nos concepts) et par
fois même quelque peu instruits (chef régent Boula Tait, chef
Zeula, chef Hnaisseline). Les chefs ont tendance à se libérer- iles
vieilles coutumes ; ils lisent les journeaux, correspondent entre

_eux et font des voyages d'île à tle ou sur la grande terre. Cepen
dant, ils n'out pas oublié pour cela ni les querelles de leurs an
cêtres ni leurs ancienaes alliances pas plus qu'ils n'ont réussi à 
se soustraire aux obligatioas COl)tumières et familiales qui for
maient la tram.e de leur vie sociale de jadis : leur autorité ea
dépend élroitemen t et ils ne l'ignorent pas ; les devoirs vis-à-
vis d'un oncle utérin sont aussi slrictemeat respectés actuelle
ment qu'il y a cent ans : les obligations de l'individu envers
son clan restent immuables. Nous avoas pu voir que les chefs
loyaltiens (du moins les plus influents) sont tous unis par des
liens familiaux étroits el. nombreux.

Lifou, le 28 juillet 1946

Note de la Rédaction.- Les difficultés techniques nous ont obli 
gés à notre grand regret, d'omettre la carte et le tableau annexés a 
celte étude. 



ERS ET COUTUMES CANAQUES 
(Ertraits) 

par M. TURPIN de MOREL 

LE PILOU 

... Le Pilou comporte uoe réception de parents ma
lcrnels du défuol ; el celte réception ec;;t une série de cérémonies
protocolaires, 3\eC pour raison finale, une sorte de liquidation
de succession.

Cel à commence par un simulacre de guerre qui prend
fia par une prise de possession, urne accompagnement de pilla-
e: puis un armistice. Pour passer aux cérémonies proprement p 
dites, dont clacune a en vue une intention 'hommage au chef i

disparu et aux membres de la famille de sa mère. 'Car tout est
conçu duos une harmonie dénotant une conceplion qui doit
joindre le passé au présent. Du reste, ces discours, plutôt des ~
récitatifs, sont appris tout jeunes aux enfants de la lamille des • f 
chefs. Pour les réciter, il faut l'organe et la mémoire. Aussi ·1 
lrès souvent dans les cérémonies, cc sont deg déclamateurs qui
remplacent les chefs défaillauts. !

Ln métis, parlant parfaitement la langue de Nénéma,
répondit à ma question'' U'est trop grammatical pour que je
<:omprenne cl traduise (sic) ''. ,J'ai déduit que c'était plulôt la
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langue mère employée. Et je me suis adressé au chef : '1 Je
retrace la généalogie de tous les chefs, la géographie du pays,
avec ses délimitations ; Je remon le à l'histoire ancien ne ",
'ayant aucune connaissance de la langue, je n'ai pu noter des
falls remontant à quelque siècles peul,èlre.

Dél:rire jour par jour, heure par heure, tout ce qui se
passe est un travail trop long et minutieux ; qu'il me soit per
mis cependant de décrire une jolie mimique : •

Un grand cercle de garçons de moins de 35 a11E, c'est
à dire de plus de 15 ans, tous avec dans chaque main un petit
pompon blanc. I quelques mètres, un vieux à genoux assis sur
les talons. C'était le cher d'orchestre.

Après une ou deux mesures pour rien, données par
battements de main, un rythme d'un air mélancoliquement
doux sortit de ce corps délabré par les ans. Aussitôt les pom
pons blancs se balancèrent, s'élevèrent, s'abaissèrent, passèreat
el repassèrent d'un bras arrondi dessous. Les têtes dodelinaient.
et suivaient ces mouvements ~ouplcs de tout le corps. A ces
gestes dignes des plus belles représentations théâtrales, des
petits cris aigus P.taient poussés ; tout celà avec ensemble, com
me mu par un même mouvement d'automate El pour finir, un
cri strident et tous ces pompons d'une blancheur immaculée
étaient jetés à la foule. Et aussitôt un rire formidable fusail de
toutes ces bouches. Je fus instindivement porté à applaudir.
Voulez-vous savoir quelle scène de la nature devait représenter
celle allégorie? Une nuée d'oiseaux qui virevoltent, chantent et
se posent, vont d'une branche à une autre. Celui qui à vu ces
nuées de perruches ne peut s'y méprendre.

Le chef est mort voici plus d'un an et demi ; il a fallu
faire de grands préparatifs et planter surtout beaucoup d'igna
mes.

Admettons que ce soit la tribu de Nénéma (Baaba.
Poum, Yaadé} qui invite les Ioumaecs, parce que la mère du
Ténma (c'est-ainsi qu'on dénomme un grand chef) qui était mort
était de celle dernière tribu. Un ambassadeur, celui qi en
temps de guerre peut se rendre d'un camp à l'autre sans que sa
personne ait à craindre quoique ce soit, est appelé par le chef

. de Nénéma : '· Va dire au chef de Koumac que tout est prêt en
vue du Pilou ". Le messager s'en va et revient dire à Pan doue,
chef des Nénémas : «Le Chef de loumac m'a déclaré que dans
trente sept jours il sera là. '' Aussitôt les ordres sont donnés. Les
petits chefs, les vieux sont avertis. Il y a un grand conciliabule
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llll CùUfS duquel on prend date pour que chacun : hommes, fem
mes, jeunes gens apportent les ignames et tout le reste ; plu
sieurs las doivent èlre faits, non pas au hasard, au bon plaisir
de chacun, mais pour qu·aprè5 chaque cérémoni_e la tribu
principale invitée et les autres aient leur part, il faut donc sa
voir approximativement le nombre de bouches à nourrir. Puis
ce sont les Pirogues qui iront à la pêche: Tortues de mer, va
ches marines ; tous les filets doivent être tendus, tous poissons,
gros, pelils, t umls, cuits au four canaque.

Le 33e ou 3ie jour, le chef de Koumac se met en
roule, suivi d'une grande partie de la tribu, surtout des vieux
et des membres de la famille de· la mère du Teama.

En arrivant à Poum, c'est-à-dire au moment où il met
les pieds sur le domaine des Nénémas, il fait avertir Pandoue.
·Je suis à Poum "el ainsi tous les soirs là où il couchera.

El quand il n'est plus qu'à deux kilomètres environ du
lieu où il doil se rendre, il fera en sorte d'être aperçu. Puis il se
relire avec sa tribu. Tous ses hommes doivent être à ce moment
aulour de lui et campent toute la nuit.

Le lendemain de celle derniAre étape, Pandoue, le non
veau Téama de Nénéma, donne à quatre de ses sujets des perches
munies de peaux de banian (balassor) en guise d'oriflammes ..
Ces hommes vont, sans prononcer une parole vers le campement,
en foot le tour el reprennent le chemin de la tribu. Derrière
eux suivent le chef de Koumae, les vieux et toute la troupe noir
cie aux noix de bancoul. De son côté, Pandoue réunit ses guer
riers le long de la barrière indiquée plus haut. faite auprès des
maisons en vue du pilou, tous armés de casse-têtes, sagaies,
frondes. Noircis aussi au noir de bancoul, quelques uns ont
d'énormes turbans en peau <le banian. Ce sont ceux qui sont en
deuil du Téama.

Des cris qu'on sent retenus s'échappent malgré tout
des poitrines des Koumacs. Jls onl des mouvements saccadés,
nerveux. Ce sont deux armées qui vont se rencontrer. C'est la
lutte prochaine. Plus l'espace se retrécit entre ces deux forces,
plus un champ électrique vous enserre. Tout haletant, vous
participez· à celle venue aux mains. Puis tout à coup des cris,
des coups de casse-lêtes portés et parés, des bruits de Ragnies
s'entrechoquants. Des sifflements vous percent les tympans. A
peine entendez-vous ou voyez-vous un vieux incitant au calme
par paroles el gestes. Et. je ne sais sur quel ordre, j'ai été bous
culé, j'ai vu fuir dans tous les sens les Nenémas. Alors les Iou-

1 .
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macs se son I livrés à un simulacre de pillage Mais, ancienne
ment avan.t noire arrivée, c'était le pillage, avec taules ses hor-
reurs. · - ,

Puis Par.'doue sort de sa case ; devant lui est un homme,
sorte d'officier d'ordonnance, portant une peau de banian d'un
mètre qu'il tiendra. de ses deux mains. Tous deux se dirigent
vers le chef de l{oumac. Et Pandoue, dans une allocution, réci-
tatif dans lequel maintes fois il blessera l'amour-propre de bien
des chefs présents invités (Je suppose, ce n'est qu'une supposition,
connaissant combien ils sont gouailleurs, que ce sont des. traits
académiques) s'excuse de n'avoir que peu à donner.· A la fin
de ce discours très long, qui dure an moins une heure (le pilla
go bat son pleia pendant ce temps), le chef de loumac pousse
un cri répété par tout son entourage el aussitôt le pillage
cesse. Un indigène de loumac prendra des mains du Nénéma
le balassor ; c'est le signe de l'armistice. Peu après le chel' de
Koumac appelle Pandoue, lui remet de la monnaie calédo
nuiene, d'autres présents, dont toujours des ignames. Certes, il
n'a pu en emporter beaucoup, il vient de loin. Mais· il ne peut
OL1blier de lui faire goûler aux ignames.d·e I<oumac. Paudo_ue
remet ces victuailles à ses domestiqu.es. pas à n'importe quel
canaque, il a ses domestiques à lui, venant du peuple, des offi
ciers d'ordonnance, descendants de nobles ; el fait emporter
chez lui les autres présents Ce que feront les autres petits chefs
pour leur part respective.

j .

Aussitôt les officiers d'intendance désigneront aux
hommes de l<ournac un las de victuailles qui leur est destiné, à
eux el aux aulres invités pour ce premier jour. Car il y a 3
grandes distributions, après 3 cérémonies importantes. Puis au
dernier jour, Padoue remet au chef Je lfoumac, je pui3 dire
tout, tout ce que possède la tribu, monnaie calédonienne, piro
gues, hàche de parades, etc, etc. -Le pilou est terminé, les Néné
mas sont à sec. Cependant les clapses nocturnes continuent .au
tour d'ua grand mat. Ces cérémonies durent de' 8 à I0 jours.
Jusqu'à la dernière igname, jusqu'au dernier taro, la plupart
des invités resteront.

On pourrait, croire que les indigènes, devant leurs
çhamps dévastés, leurs joailleries dispersées, leur pirogues vo
guant sur d'autres rades et confiées à d'aulres marins éprouve
ront du regret. Nullement. Lime restera sereine. C'est bien
plutôt de la joie, mêlée d'un peu d'orgueil qui nait à ce mo-
ment. • •
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... Dans ces pilous, on voit apparattre certains types, 
ayanl seuls ces fonctiors, affublés d'horribles masques ; ces mas 
que représentent d'aflreuses têtes humaines, grossièrement 
sculptées dans du bois creux. Au dessus une chevelure épaisse, 
Le bas se compose d'up filet sur lequel sont attachées des plu 
mes de notou. Ainsi parés, ces porteurs de masques, une sagaie 
d'une main et protégés au loin par quatre ou canq hommes ar 
més, vont danser dans la foule, bousculent les uns et les autres. 
A l'appel de leur nom (chacun en ayant un) on les voit saisis 
comme par un tremblement nerveux. Ils font un loul petit par 
cours et rentrent dans la case où ces masques sont garés pour 
n'être vus qu'à ces heuree. Cliacuo a un signe distinctif. Dans 
la bouche <l'un, il y a un simili serpent, il s'appelle Dialoua 
ramba ; un autre, un poisson imitation en bois. Mais senls les 
chefs et les ebefs influents ool droit à un masque. ' -· 

J~ n'ai jamais biewpu me faire expliquer, et l'origine 
el le but visé de ces exhibitions. - ' - 

Cette cérémonie dure dix minutes, un quart d'heure, 
dans un siler.ce 1mpressionnanl que seul l'appel du nom vient 
troyb!er, Anciennement, paratt il, le porteur de masque avait A 
craudre pour sa vie. Et c'est pourquoi lui-même étail armé 
a1s1 que 4 ou 5 hommes qui devaient venir à son secours en 
cas d attaque. • 

. 1 
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'COMMUNICATIONS 
ADRESSÉES A LA SECTION DES SCIENCES SOCIALES- 

du V 1 /emo Congrès Scientifique du Pacifique 

•• 1

Note Liminaire 

Parmi les questions proposées à l'élude de la section
des Sciences Sociales, nous avons répondu aux (rois questions
suivantes :

Symposia 1 =-:-- Demographrc problems in the Paci.fic
area. ,

Symposia 3 - ·Education and Mass media or commu
. nication among dependent peoples in

the Pacifie area. -
Symposia 9 - Administration and welfare including

contemporary culture changes amog
Pacifie dependenl peoples.

La séparation naturelle des lles du Pacifique dûe à la
géographie, aussi bien que leur rattache·ment. à des autorités
gouvernementales différentes et par suite à des circuits écono
miques el culturels également différents, ont fait-des populations
indigènes de ces iles des groupes !-ociaux dislincls présentant
chacun un état social et un degré d'évolution qui constituent

,-autanl de cas particuliers à considérer.- - . 
. Nos exposés ont donc, élé limités aux JJOpulations

autochtones relevant du Territoire français de la Nouvelle
Calédonie et Dépendances (Iles Loyalty).

Les différents problèmes posés ayant été examinés par
rapport à ces seules populations et en raison des connaissances
plus particulières qùe nolis en avions.

Ajoutons que ces èommunications présentées par Je
Secrélaire de la Société ·des Etudes Mélanésiennes à litre
personnel n'engagent, comme tout travail_scientifique, que leur
auteur et non Ja Société. •

• Maurice LENORMAND,
Diplômé d'Ethnologie, , , 

Lauréat de !'Ecole des Langues Orientales, 



t 
PROBLÈMES DÉMOGRAPHIQUES 

\

L'Archipel de la Nouvelle-Calédonie et ds Iles Loyal(y
comprend sur une population totale de 60.000 habitants : 16.000
européens et 31.000 indigènes, soit donc 2 indigènes pour I 
européen. L'élément autochtone représenle 48 "/, de la popula
tion. Le recensement quinquenal de la populallon en Nouvelle
CRlédooie donne une idée assez exacte de l'évolution démogra
phique de:; indigènes.

Grande-Terre Iles Loyalty Iles des Pins Total

1887 41.874
1901 27. 768
1906 16.290 11.579 725 28.59i4
1911 16.652 11.578 605 28.835
1921 15.621 10.906 573 27.100
1926 16.815 i0.183 492 27.490
1931 16. 28 t 11.030 651 28.502
1936 17 .076 11.145 604 28.850

~ 
1941 17 .837 11.463 620 29.920
19i6 18.559 11.769 639 30.967

En 1887, on complait donc 42.000 autochtones envi-
ron, et en 1906 on en dénombrait 2.500; puis en 1946, le
chiffre de la population indigène passe à 30.000. On constate
ainsi une augmentation de 2.400 âmes seulement sur l'année
1906 ; soit en {0 ans, un aecroissement de 9,5 "/..

Encore faut-il se fëli•'.Ïler de ce résultat, car il signifie
l'arrêt de Ja chute démographique et un léger accroissement qui
iocJique que la race s'est à peu près maintenue.

Le manque d'hygiène, le~ maladirs (tuberculose, lèpre,
dysenterie, etc ... ) et surtout les maladies épidémiques ont
secoué durement Ja population indigène au eontact nouveau de
l'immigration et de la colonisation européennes. Un rapport à 
la S..0.N. en 1939 signalait que plus de 50 "/ des décès élaienl
dûs àdes affeclions qui n'existaient pas dans l'ile ava.nl l'arrivée
des .Blan es.

_ Entre 1874 el 1901, il est disparu plus de 111-.000
indigènes, soit le Liers de l'effectif total. Aux causes précédentes
il convient d'ajouter, pour celte période de vingt-cinq années la

1 •
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répression de l'insurrection de 1878 qui a eu pour conséquence
le dépeuplement et la disparition de certaines tribus.
. En raison de leur mentalité et de leur esprit de routine,
11 a élé difficile de réorganiser les tribus avec des conditions de
de salubrité et d'hygiène efficaces. Cependant à partir de 1901,
un résultat a été acquis dans cette voie, plus ou moins lent
suivant les tribus et lesprit régnant. La disparition de la race
indigène a été enrayée et les statistiques depuis lors révèle un
léger redressement. •

Dans ces derniéres années, la population indigène se
présente ainsi :

1939 29.374
1940 29.591
1944 29.920
1942 30.201
1943 30. 432
1944 30.489
1945 30.515
1946 30.753

...._ 1947 31.481
soit en 197, 728 individus de plus qu'en 1946 et"eu 1946, 238
de plus qu'en 1945, c'est-à-dire une IJ}Oyenne de 110 unilés.
Donc une augmenlali'on annuelle de 0,3 °/0 ou de 3 pou1· t mil!e.

Ces chiffres cependant sont éloqur.nls • et disent
suffisamment sans qu'il soit besoin de comm1rnlaires que la
population indigène " marque le pas ". '.,,

Les raisons de cette stagnation démographique après
cent ans de colonisation sont nombreuses :u

I- Raisons d'ordre sanitaire : 
a) La mortalité infantile qui atteint de grandes propor

tions par suite du manque de médecins el surtout de sage
femmes.

b) Le manque de soins aux nourrissons, parce que les
mères n'ont aucune notion de puériculture.

c) Les épidémies telles que grippe, rougeole,oreillons
etc ... qui n'ont sur les Jeunes enfants d'Europe qu un eflet
assez bénin provoquent par contre, de véritables h~calombes
parmi les enfants indigènes en bas âge. •

d) L'extension des fléaux ~ociaux.

l 
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• • o rs l 8 6 0 , 0 , a fa i t de pu i s 1 o rs q ù e 
La lèpre, introduit"""oaus aient été segrégés et 

'progresser, bien que les lépie_l • t·on suffisamment puissante de 
traités. L'absence d'une organts_<1 1 e~·met as d'isoler -tous 
itte et de distge dos les vib"}h! , i service de 
les r.ontagieux et les su5pecls, ma gre es • 
Santé. 

La tuberculose et les a//eclions p_ldmonaire~ causent 
chaque années la perte de nombreuses vies humaines. "> 
maladies sP. manifestent au~s1, en Nouvelle-Cale~~n,e, e: ~1 in 
ci pale ment chez les indigènes, sous de nombreuses ot mes 
atypiques. - 

L'alcoolisme sévit sur la population_ autochlon_e ~vec 
nne recrudescence 1·edoublée. L'occupation alliée et les licences 
d'ue époque confuse, le black-market, le désir d'enrichissemenl 
raJlide et les Jeux de la politique ont amene un régime de 
tolrrance et de laisser-aller qui livre actuellement la race indi 
gène. sans <léfense.perso'lne11e <.:ontre· ce genre de tenlalion,· aux 
ravages de l'akoolisme. 

Les maladie:J" 11énériennes ont crû dans de très fortes· 
proportions depuis une _décade. ll y a à cel_a ~rois raisons.: la 
présence des troupes alliées en nombre ·constderable, le séJOlH 
prolongé des travailleurs indigènes a la. ville, avec tous se.s 
dangers de contamination, l'ab3ence de réglements de police 
sanitaire rigoureux et d'une organisalion prophylactique cfûcace. 
Les affeclio::is syphiliti1ues ont presque décuplé en ces dix 
deroiè-res an nées et notamment a11x. Iles Loyally. 

e) La stérilité et les pratiques abortives. 
La stérilité est assez fréquente dans les unions lartlives. 

Elle est de surtout aux m:\ladies vénériennes conlrnctées en 
cours d' engagement ou rl'un trop long séjour au chef-lieu. 

, . . . La stérilité est souvent causé, chez les femmes par E 
l utilisation de cerbnr.es plantes ayanl un effet stérilisant de - H 
longue durée el ce dans un but anticonceptionnal. t~ 

Certaines causes d"ordre plus général agissent aussi t 
sur la s1tu~t1_00 dtmogr~ph1_que des populations indigènes : l 
Malgré la diligence du Sérvice de Santé'et le dévouement du [ 
corps médical, l' équipemert sanitaire et les services médicaux t\ 
sont encore_ 111sul~1sa~t?; apres cent ans de colonisation, l'assis- lj 
tance médicale indigène, en réalité, ne fait que déhuler. Le l:J 
manque d hyg1ene, 1 in~olence el l'ignorance des indigènes q 
(absence totale de la nol,on de contagion) contribuent à main- . 1 

±y 
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tenir l'état de choses ; également le recours trop fréquent à la 
séule médecine indigène qui, à côté de, quelques bons traite 
ments par les plantes, manifeste de nombreux errements. 

II -. Raisons d'ordre ethnique et social. 

La sex-mtio. Comme la plupart des peuples du Pacifique, 
les indigènes néo-calédoniens el loyalliens avaient une sex-ratio 
élevée (prédominante des hommes). • 

Pour ces dix dernières années, le nombre des hommes 
rapporté à celui des femmes a été le suivant, en moyenne : 

sex-ratio = H x 100 15.0-74 x 100 = {03,14 
T • 14.511 

Si l'on examine le nombre des naissànces, on remarque 
encore que le nombre des garçons qui naissent claque année 
est plus élevé que celui des filles, ce qui indique encore une 
sex-ratio supérieure à l 00, donc insatisfaisante : 

Garçons Filles G pour·/F 
' f931 385 362 f 06,4 

1933 405 386 105 
1936 ' 416 386 108 
1939 466 457 102 
1942 420 402 104,5 
1943 482 402 119,9 
1946 477 416 1t4,6 
1947 532 554- 96, 1 

Mais on peul remarquer que la sex-ratio s'est abaissée 
progressivement et qu'elle semble être stationnaire actuellement. 
• . Désa/jection des indigènes pour le mariage. Cette <lésa 
lleetion est dùe vraisemblablement au relâchement des mœurs, 
à l'exode accéléré des jeunes gens et des jeuoes filles des tribus 
vers la ville, pour la recherche d'une vie plus facile, plus 
distrayante, exode rendu possible par le récent droit de libre 
circulation. 

Retards au mariage. Le mariage est souvent retardé 
ou repoussé par suite des oppositions fréquentes de la part de 
la parenté et du clan, souvent aussi à cause des obligations 
coutumières : le prétendant doit apporter une dot à l'épouse et 
des présents à ses nombreux parents. La cupidité des parents 
exige parfois une somme trop considérable. Le got incroyable 
des indigènes pour la somptuosité et l étalage des -ncbesses a 
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:. • l'innée 1947 l'augmentation des 

comparativeme'_, kss t sur l'an&è 1928, soit en 
élèves indigènes en 1948 es . e t à dire que le nombre des élè- 
20 ans de 2.153. Ce qm rev1en 

l • 

. . -. • ue doublé en vrngl ans. 
ves indigènes a P"V, soles se présentait . ainsi à la fin de 

Le nombre es • récéden tes • l'année 1948, comparativement aux annees p • 
4944 1946 1947 1948 
31 34 42 44 
30 25 38 37 
30 20 23 _.!!. - - 79 103 

Ecoles publiques 
Ecoles catholiques 
Ecoles protestantes 

TOTAUX 91 106 

• L'enseignement est assurë par 56 instituteurs pour les 
écoles publiques el par 130 missionnaires et moniteurs pour les 
écoles privées. 

On peut donc compter actuellement une école pour 4 
tribus et pour 130 enfants de morns de 15 ans el sur ces t 30 
enfants en movenne 55 écoliers. 

" . 

Beaucoup de circonscriptions restent encore sans _école 
officielle. Les écoles officielles au nombre de 36 en 1946 et de 4 
èn !948, 'représentent 4.2 ° / 0 d~s établissements scolaires indi 
gènes. Il y a une école officielle eu moyénne pour 323 epfo.nts 
indigènes. L'enseignement public touche actuellement 1 "/, 
des enfants indigènes de moins de 15 ans et les écoles officielles 
comptent environ 34 "/, des écoliers et écolières indigènes. 

, 
L'enseignement indigène est eocore des plus rudimen 

taire. Il nr, dispose que "d'un budget très modeste et d'un person 
nel enseignaal difficile à recruler et insuffisant en nombre. Les 
règles d'inspection et les programmes ne sot pas encvre mis au 
point. 

i 

i 
- 

L'instruction reçu dans les écoles publiques ou libres 
va la pluparl du temps, jusqu'aux quatre règles. Dans quelque~ 
écoles pourvues d un outillage, les élèves apprennent à travailler 
le bois, ils apprennent aussi à travailler la terre et sortent avec 
quelques notions d'agriculture. 

A la suite d'échanges de vue très compréhersils entre 
le Chef du Service de l'Instruction publique et les représentants 
des Missions catholiques et protestantes, un plan d1orgànisalion 
de programmes scolaires nettement définis pour les écoles in di 
gènes a été arrêté. Ces programmes où l'enseignement de la géo 
graphie locale, de l hygiène et de l'agriculture, tiendront une 
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place importante, sont actuelleme'nt à l'élude et pourront être
mis en· vigueu!' dès 1~ rentrée scolaire de Mars t 949.
., L'application de ces programmes dans toutes les écoles
ind1gcnes (ju lernl01re permettra de sanctionner les éludes par

• un exarpen final et d'égaliser ainsi le niveau de Tinslruclion
dans Ions les_ établissements d'enseignement indigène.

Les écoles indigènes catholiques· son l au ombre de 37
elles représentent un peu moins de 34 ° / 0 des élablis'semenls
scolaires et possèdent 50 "/, des écoliers et écolières. Le corps
ense,gnanl se compose de 102 personnes : Pères, frères Maristes,
Sœurs européennes el monit.eurs indigènes. Aucun enseigne·
ment en langue indigène. - _

• Le français est seul enseigné aux écoliers, Ceux-ci sont
également employés à <les cultures qui serVen l à leur entretien
car la plupart d'entre eux sont internes, ils reçoivenl aussi quel
qucs· notion~ d'artisanat et de menuiserie.

Dans les écoles libres protestar.tes qui sont passées de
·I 6 en 1946, soit 23 °/, des établissements scolaires indigènes,
au nombre de 25 en 1948 soit près de 24 /,, on compte envi
ron ·16 °lo de l'effectif scola'ire total. Le personnel enseiguaut
est composé de 28 personnes ; missionn!,lires, demoisfllles mis
sionnaires, moniteurs et pasteurs indigènes.

«

Dans beaucoup de tribus protestantes les pasteurs· indi
gènes.enseignent les rudiments d'éuiture et de lecture en même
Lemps que lïnstruclion religieuse, le plus souvent dans la langue
indigène véhiculaire. Plus d'un millier d'enfants, non compris
dans les recensemenls officiels, sont aiosi louchés.

Pour les filles indigènes, îl n'existe dans les écoles
officielles, aucun enseignement particulier : tel que enseigne
ment' mér.ager, puéricullur~, ..arts _indigènes.

Les écolières indigènes reçoivent pour la plupart, lins
truetion dans les écoles libres où les i:œurs européennes et les
institutrices protestantes leurs apprennent en outre, les travaux
féminins. Mais ce n est que 30 / des filles indigènes qui profi
lent ainsi d'un enseiguement pratique féminin. 60 "/, des filles
indigènes ne fréquentent pas l'é.cole.

Cependant l'analphabétisme est relativement faible, il
atteint 50 /, des femmes sur la Grande-Terre, mais 70%/, des 
jeunes filles indigènes savent lire et écrire au moins rudimen-
tairemen l.
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• - .• l l'on d'une éducation calquée 
Le désirs de Tadmii";je pratique des missions • ne el 1mposs1 1,. ,.1• • • sur l'école europeen é .• r ont maintenu 11gene a 

@avoir des soles dg de? ";"$,,,aisanrâi, «eue prof@ssio 
un niveau d'instruction O!_, ~ne école normale -du gouverne- • tituer. Il existe u I.,• d . . n'a pu se cons l • 't fficiels et des écoles e m1ss1on 
ment pour torner des mm;"z?a des écoles pastorales pro 
ayaot meme but, il evs!%s5",,jue, mais il 'existe aucune 
tes tantes el un semmau e c q à 1•· d' ène de prêparer 

l • • ale permettant c 1n Ig' ·école de cu Lure gener 1 d'école professionnelle ou agri- 
des examens, et pas, non p us, . 
cole. > 

Notons qu'il n'a jamais été délivré jusqu'à_ présent de 
diplôme d'études secondaires, lechmques ou super1eu1e_s. ~ un 
indigène de Nouvelle-Calédonie. - o 

En réalilé écoles officielles ou écoles libres forment u a 
ensemble inéfficace parce qu'il n'y a pas d'enseignement gradué 
établi ou de cycles lfenseignemeal chvers1fies et_parce que ces 
écoles ne conduisent à rien, hors l'étude du français el quelques 
places de moniteurs. 

Plusieurs éducateurs 011t pu remarquer que l'indigène 
néo calédonien, semble atteindre très rapidement, pour'le niveau 
des éludes, un c~rtain plafond. Cependant, il E}S~ d~fficil~ de. se 
prononcer sur le fond-du· problème, car les appréciahoos portees 
sur les aptitudes intellectuelles des néo-calédoniens reposent sur 
un jugement lout relarif : c'est l'aptitude des indigènes·_à saisir 
les phénomènes culturels et les concepts de la pensée occidentale 
qui sert de critère à la mesure de leur intelligence. Le problème 
pourrait fort bien P.tre retour_né et posé inversement. • 

De toutes façons, il serait souhaitable de modifier l'en 
s~ign~~~nl des indigènes afin de trouver parmi eux, davantagP, 
d anx1lta1res Cilpables de remplir des fonctions utiles dans cer 
tains domaines d'activité. L'indigène semble quasi réfractaire à 
tout ce qui touche aux mathématiques, mais il apparait doué dans 
d autres sec~eurs mtelle_ctuels : l'éloquence, l'art de conter, la 
sculpture, I orneme_ntahon, la médecine, la musique. Il faut 
aussi citer ses techniques pour l'agrieulture et la pêche. 

L'école indigène devrait donc dispenser un enseigne 
ment à la portée de l'intelligence propre au mélanésien et adapté 
a ses capacités mentales particulières et à ses aptitudes pour cer 
laines techniques. Uela permellrail de recevoir de lui une con- 
11~1bul1011 plus intéressante à l'efîort de la coll ti ' t d d.: c Iecilv el .e ren- 
s;~iJ;~gress1f son contact nvec la cullure occidentale el la r.ivili- 

' 
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- Pour améliorer l'état de chose actuel et franchir un
premier stade appréciable, il semble que, dans le respect des 
données_ de l'anthropologie sociale, de l'ethnologie, et aussi de
la psy?ho_logie appliquée, Il suffise de modifier l'enseigne
ment indigène et d'établir une école indigène dans la
quelle serait inclu l'enseignement professionnel avec section
artisanale, agricole, arts indigènes,• etc ... Au-dessus de cel en
seignement pratique on pourrait envisager un eycle plus élevé
donnant accès soit aux études secondaires, soit aux examens
d'entrée dans certaines professions techniques auxquelles l'indi
geno pourra alors se présenter.

Il a, du reste, paru opportun aux autorités de )a ~on•,
velle-Calédonie, de songer à la formation régulière) non seule
ment d'instituteurs indigènes, mais'aussi d'infirmiers, d'agents
ngr1coles et éventuellement <l'agents auxiliaires des services des
Tra vaux publics et des Posles, selon les besoins de ces services.

Un projet pouvant entrer en application en Mars t 949
a été élaboré par l'Administration. Ses grandes liges sont les
suivantes:

1/ Recrutement biennal, par c0ocours, d'une promo•
lion d'un nombre variable d'élèves (en principe une trentaine).

%/ Durée des études, quatre ans comprenant :
a j deux annéesde formation générale commune à tous

lès élèves (1ère et 2ème année).
b) une année de formation spécialisée, théorique et

pratique (3ème année). . •
c) une année de stage pratique (4ème année).
Le problèmé <le l'éducation de$ popu_lalions in-d~gè~es

ne comporte pas seulement un aspect technique : celui d'un
enseignement adapté au mveau rntellectuel d une certain~ col
lectivité, il comporte également un aspect elho~-cu!turel. Il
s'agit, en ellet, d'établir des moyens de communication entre
le monde indigène et la culture occidealale et d'assurer l'heu
reuse évolution de l'état social et culturel des mélanésiens.

Er.· Nouvelle-Calédonie ~t aux lles Loyally,, l'analphé
lisme des adulles n'existe pas, rares sont maintenant les indigè
nes qui n'ont pas appris l'écriture. Ce premier stade franchir
est donc dépassé pour ce qui concerne nos populations auloch
tones. Mais il reste à choisir, pour celte école indigène rénovée,
les moyens divers de dillusion de la culture.

' 
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Toutes les collectivités indigèoe_s qui ont été autrefois 
instruites par les missions religieuses_, écrivent da_ns.JeurJangue 
el font de celle-ci un emploi très fr.e9u,ent •. C_e resullat est d 
ta fixation de la langue par les traduct10n~ bibliques ou les calhe 
chismes et aux écoles des missions orgamsées pour apprendre la 
lecture de-ces textes. Les indigènl!s des régions ainsi évangélisées 
ool donc à leur disposition un instrument d'expressi_on de leur 
pensée originale. • . . 

Il en est aulnment dans les régions qui n'ont eu-d'au 
tre mode d'éducation que leur contacl avec la colonisation civile 
ou leur instruction par les écoles de_ françaïs. Là. il n'y a pas 
de solution de continuité entre le com·portemen t de l'indigène 
tout irpprégn•~ des mythes animateurs de sa société el l'inslru• 
ment d'expression mis à sa -disposition qui reste incapable de 
traduire les concepts propres_r 8a mentalité myl~ique. • 

O peut remarquer en effet que la culture religieuse 
dans la langu_e 10d1gene a avivé les esprits davantage que la 
culture {rançaise élémentaire délinée enJrançais, c'est le cas 
des Iles Loyalt:y. • - 

-.. Par ailleurs, les missions catholiques onl depuis 20 ans· 
entièrement supprimé l'usage de la langue indigène, à l'école el 
à l'église. Il en est résulté une très bonne connaissance du fran- 
çais, les indigènes peuvent ainsi lire : journeaux el r • il ne sembl , . . 1 ivres, mais ,. . . _e pas qu un éveil p us grand de leur esprit ait jus- 
qu'ici suivi cette connaissance- c'est le cas d d • d regrnns sud de l'He. ' es rn tg .. nes es 

ao. .,,,gg%je le.4atete te Noe«-cate- 
eme ans tout l'a hi I • 'I • - 

faire pour parvenir à uoifier le svsa,,"," mais i!y a peu à 
, _ J' e ranscrtphon. • 

11 va sans dire que le r • d • 
véhiculaire générale, car il e 4"}Vs 1oit rester la langue 
reste entendu que dans les é 1 1 andg_ue de c1vil1sallon et il 
vent être enseigné en fia""" les verses disciplines doi- 
g ··1 , · 15 comme dans l ~ 1 u existe pas dans les lan ues in . e passé, pa,rce 
dants à nos concepts et à na.,2diènes de mots correspon- ec niques. . 

. . ~fais l'adoption d'une ou 1 • f 

res indigènes est d'un intérêt Plusieurs langues véhiculai- 
l évolution ·culturelle Jes i4a,"?"idfrahle pour Td@cation et 
marches de la pensée s'élab g es. La Jnngue reflète les dé- 
vert I <l • 'hl orau t en des c· • ~ • . rn ra u1s1 es en une autre lan , -O~eepts pr-opres sou- 
perlmeuts de l'étal de culture d' guc, mais qui sont les !nits - un peuple. l 

I 

l 
' l l 
l 

r 
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. Cr.rles, la Nouvelle-Calédonie compte environ 35 ou 36
dialectes, dont cerlarns ne sont parlés que par un nombre infi
me d'indigènes. Mais cette division dialectale provient de l'ex
trême fluidité consonnantique et de la facilité d'évolution d_es
phonèmes non fixés par. l'écriture. La plupart de ces dialecles
'reposent sur un substratum lexical comniun et leur morpholo
gie est à peu près identique. Les indigènes néo-calédoniens par
lent aisément ou comprennent plusieurs dialectes grâce à la
similitude de leur structure. Il est donc possible el facile d'ndop
ler une ou plusieurs langues véh,iculaires régionales qui permet•
traient à l'indigène de mieux se cultiver dans sa propre ligne.
Celte mesure n'empêcherait pas l'extension du français qui par
la richesse de son vocabulaire pa1· rapport à ces langues reste
nul la langue des connaissances sdeatitiques el lilléraires el
l 'inslrumeiil de con·tact avec la civilisation. '

t ,

III 
ADMINISTRATION. ET BIEN-ETRE

' Modifications culturelles contemporaine~ 

L'état social des indigènes de la Nouvelle-Calédonie· et
des Iles Loyally el l'évolution de leurs conditions de vie, dans la
période actuelle, résultent, à notre sens de trois ordres de faits :

1 / La société indigène moderne repose sur l'ancien
substrnlum de l'organi~ation sociale austi:o-mélanésienne,_ qui
esl resté lP. fondement ùe la vie indigène. Son degré de vivacité
se mesure à l'importance des mœurs et coutumes demeurées en
vigueur..

2/ Des modifications profondes sont intervenues dans
la vie juridique et dans la structure de la société indigène par
l'introduction de certains principes fondamentaux le l'éthique 

, cl de la législation de la puissance colonisatrice. Ces modifica
lions ont transformé dans une large mesure la· société indigène
qui dès lors doit être ·saisie sous son nouvel aspect.

, 3/ Les faits économiques et sociaux du monde con-
lem porain se répercutent aussi sur l'état social des populations
autochtones. Les transformahons de la clhlure matérielle mdt
gène, par les apports de la civilisation industrielle, l'eflort

f •
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• . . n et des missions, l'~volution de- la 
-êducatif ·de l'adm.rn_islratiocoohcl de l'européen el de sa pensée 
metalité de l'i@dis";'z, dot les facteurs pria@rdiixr de 
religieuse par l evang 1~a ~ il faut y ajouter depuis la guerrt-, 

_· son 6solution Perd""",, 'ercetible de certains CC>Uranls 
1.p6tra4i@ P"?}air des sociétés indignes restent 
d'idées Poli']1"", tas une très grande mesure, par les 
également "%,""9}" qiiii que les a«fions colonisatrices dispositions orire 
ealeodronl leur octro-yer. 

I l 

Avant l'arrivée des européens, les indigènes de la 
Nouvelle-Calédonie étaient alors divisées en tribus qm consh 
luaient de véritables cités indépend_antes et autonomes, com 
prenant un certain nombre de villages, villages qui étaient 
souvent le reste d'anciennes tribus vassales. 

L'organisation de ces tribus était basée sur le vieux 
groupe parental des gens qui parlaient le même langage el 
app~rlenaient ·au même terroir. ✓ -' 

Chaque tribu 'avait à sa tête une chefferie-, organe de 
- gouvernernént sous l'autorité d'un Grand-Chef. La fonction de 
chef était inséparable de la structure de la société in<ligène fondée 
sur la conception familiale du groupe social. Le Chef qui ne se 
choisissait pas élail l'aîné de ·ta branche ainée des· familles dlï _ 
Clan originel. Sa puissance dérivait de la puissance paternel. 

- Ce chef était assisté de ministres et de conseils per- 
manents naturels : les anciens, les pelil& chefs les notables. Il 
était l'axe de la vie indigène. ' :' 

. Par le jeu des échanges et des alliances, pour main- 
tenir- la lignee de vie à travers les génératiçrns, clans utérins et _ 
clans paternels au sein de la tribu constituaient les pôles de 
celle vie indigène. 

JI 

•,• L'emprise de la civilisation entraine peu à 'eu la 
désintégration tolale <le la vie hdige· ne D 1 • l' P1 . - 

1 l'· 1 , • • • ans e sys eme c-e vie • e auslro-mélanésien, la vie forrna·,t l t l . 
fi• l • 1 • • ' un ou 10moO'ene f,e su 1san a u1-rneme : chacun con nn • • . o . se.; ùroits et ses devoi: [y_'tlssaut sa place et sa fonction 

> ors. arrivée de l' . p.roblème vital pour la sociélP indi européen a posé un 
adaptatiou et d'un nouvel e· .1:1 igènr a la recherche d'une 

<{Ul 1 )re, . 
,, . .. 
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L'adaptation la présence européenne. à l'inlrodurlion
des premiers éléments de civilisalion, nu travail européen, aux
conu!l1ons économiques nouvelles, aussi à des droits el à des
devoirs nouveaux a duré à peu près toute celle période des
cent dernières années.

La société indigène a été modifiée et réorganisée. La
Nouv~lle-Calédor11e . compte aujourd'hui environ 37 rlistricls
représentant approximativement les anciennes tribus. Les Lles
Loyally comptent 13 districts. Chacun de ces districts soumis à
l'autorité d'un Grand-Chef englobe de 3 6 ou 8 villages
commandes par des Petits-Chefs. Ces villages possèdert environ
50 à 200 parfois 300 habiti1nls. 0 

Au lolnl, il y a pour les 50 districts du territoire,
environ 1 ~0 villages rassemblant une population de 30. 753
indigènes.

Les districts el tribus indigèoes soo I placés sous la
~urveillanee admioislrati"e des Syndics des Affaires indigènes
qui onl une mission de paternité tutelle.

Ils suivent el coos.eillenl les indigènes, veillent à leurs
conditions de vie el conlrôlenl l'action des chefs.

La tribu indigène ou village, en temps que rollecli vilé
a reçu de la législation française une existence légale. Elle
possède son nulonomie el jouit de la personnalité moral~. Elle
peut ester en justice el est responsable de ce qui se passe sur
son territoire. Elle est propriétaire légale <les terres indigènes,
constituées en réserves insaisissables el inaliénables. Elle esl
représentée naturellement par son chef.

En matière de justice, les néo-calédoniens et les loyal
tiens sont soumis au dro:t coutumier autorhtoric pour les litiges.
civils entre eux, mais ils peuvent également recourir A la
juridiction française. Pour les affaires criminelles, le droit pénal
français seul leur est applicable.

,

Un enseignement scolaire ~lémentnire est d!spe_n:;é aux
indigènes dans les écoles de tribus les unes dirigées par
l'administration, les autres par les m1ss10ns.

Dans tout le te!'l'iloire les indigènes ont droit aux soins
médicaux gratuits du Servir.e de Santé. Des visites médicales ont
lieu dans les tribus.

L'habitat indigène s'est transformé, les anciennes huttes
rondes ont fait place à des habitations plus modernes e torchis



et blanchies à la chaux. La maison indigène moderne munie de 
t t d r ·tres est plus spacieuse, mieux meublée et bien, por es e e ene , ,, _ 

aérée. 
Les villages sont pour- la plupart coquels et propres. 

Les allées sont bien entretenues, des fleurs et des pelous_es 
entourent chaque maisonnette. - ' 

. Les indigènes comptent de plus en plus dans l'économie 
agricole du territoire : à côté des cultures vivrières tradition 
nelles le's néo calédoniens cultivent des produits d'exportation. 
Ils possèdent 3.200 hectares de caféières qui onl donné 5.000 
quintaux de café en 1-946, el 10.000 hectares de cocoteraies qui 
ont produit 12.000 quintaux de éoprab. 

• Le standa1rd de vie de la population indigène s'élève 
progressivement depuis quelques années. ba situation matérielle 
el morale s'est considérablement améliorée : suppresswn du 
travail obligatoire et dù régime des réquisitions, libre-circulatiQn, 
liberté du travail ët <lu choix de l'employeur, augmentation des 
salaires, amélioration du , logement, de l'ameublement, de 
l'habillement ; gains élevés provenant de la venle des produits 
vivriers et des produits d'exportation, régime alimentaire 
meilleur : lait, viande, poisson, pain et même beu.rre. Devenu 
producteur notable, l'indigène est devenu eu même temps un 
acheteur el un c9nsommaleur intéressant. , 

. Dans le cadre de sa tribu natale ,qui maintient jusqu'à 
ce jour les assises de sa vie familiale et sociale, l'indigène de la 
Nouvelle-Calédonie, s'intègre progressivement à 1'rcgnomie de 
son pays ; sa transformation el son évolution_matérielle et morale 
1 orientent peu a peu vers un avenir nouveau. 

? 

Cependant les signes satisfaisants de la nouvelle orien 
talion de la vie indigène ne sauraient faire oublier l'effort à 
poursuivre pour son bien-être el son développement culturel ni 
les écueils placés sur la voie du progrès indigène. · 

. Les deux pôles de l'économie sociale indi ène sont 
constitués par le fo-yer el la cilé. 11 faut donc assurer 1a er é 
tuation des foyers (les familles et leurs clans alliés) pet Pla 
perenité des cités (les tribus). Travail, Production. Sant6 
Enseignement sont les domaines majeurs de ce qu'ï t' • ' 
d appeler les Affaires indigènes. • 1 es convenu 

Travail. - Le travail assur l ib • . 
11 faut envisager l'amélioration du "la s sistance du foyer. 
par l«application d'un code 4, ,"me du travail indigène 

u ravoil assurant la protection 



- 53 -
réciproque des intérêts des e 1 • ,
par l'organisation de la , ~p oye~rs el ceux des engages el
d'accidents da trava@""ilé sociale, notamment_en matière
familiales. ' e sorns medicaux el d'allocations 1

Production _ La .• d ·l'
fa cité. Il est souhaitabt @,]"""?duction assure la pr_ospérilé de

Il • . . . . J ... ncourager le developpemenl dos"""!)""s "rires indignes et de la production miaratchere t

"""%"" PO la co9sommation locale et ce en relation avec les
• prf em1? e nutrition. 11 faut envisager une exploitation plus
ratonete ,, et une extension des terres cultivées sur les

reserves •. 1 L'inclusion de l'agriculture indigène dans les
progyammes. de production, de conservation des sols et der -
reboisement contribuera à l'e'ssor 'de l'économie générale • du
terr1t01re. '

L'établissement de sociétés indigènes de prévoyance
chargées d'orienter la production selon les marchés, d'organiser
l éco_ulement et la remunéralton convenable des produits et de
slabdiser l'éc?nomie agricole indigène,, sèmble le moyen le plus
propre à réahser un tel prog,.ramme.

Santé.- La santé garantit à la famille indigène .1. ..

perpétuation et à la tribu _sa v_igueur. La protection de la Santé
devrail principalement se manifester par la lutte contre les fléaux
sociaux, la répression rigoureuse de l'alcoolisme, le renforce
ment de la prohibition, la lutte intensive contre la lèpre et
l'isolement des contagieux, le renforcement de la police sanitaire
et de ~a prophylaxie des' maladies vénériennes et la répression
de la prostitution vénale on gratuite. •

' • L'organisation sanitaire .pourrait s'orienter surtout vers
le développement de l'assistance médicale, la création de nou
,·eaux dispensaires, l'accroissement du corps des infirmières cl
des infirmières sages-femmes indigènes el la formation d'un corps
d'assistanlcs sociales pour 'les tribus qui seraient chargées de
dépister les maladies, assurer l'éd_ucation sanitaire des i•adigènes
et aider les famtlles les plus handicapées.

Enseignement. -, L'ins~ruction .et l'éducation as
s.urent à ch'aque membre de la famille, le développement de sa
personnalité ét de ses capacités. Il est souhaitable d'envisager

- dans·ce domaine une élévat10n·du mveau des etudes, la créal1on
de cycles spécialisés de formation, la fixation de programmes
d'enseignement appropriés au niveau intellectuel des indigènes
et basés sur des enquêtes psychométriques et le recors à la
psychologie appliquée. Il faudrait insister sur un enseignement
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plus approfondi du français, langue officielle du pays, comprise
par tous, et langue de civilisation et adjoindre T'enseignement
d'une langue indigène écrite, choisie comme langue véhiculaire
locale. '.

11 taut prévoir également un meilleur équipement
matériel des écoles, une augmentation de la fréquentation sco
laire, la multiplication des écoles indigènes et l'élévation du

• niveau p·édagogique des moniteurs et des instructeurs indigènes.

Les moyens d'améliorer le bien-être des indigènes _ne
peuvent cependant avoir un eflet certain et l'heureuse évolution
de ceux-ci ne peut s accomplir que si certaines conditions
d'ordre moral el institutionnel sont remplies.

Les moyens d'ordre matériel ne seraient d'âucune
utilité si la dislocation _de la société indigène survenait

-brutalement. L'adaptation à )a vie moderne doit se faire pro-.
gressivement aussi bien dans les institution~ que dans les mœurs.
L'élément indigène deviendrait une masse amorphe· et flollar.te •
dangereuse si de nouvelles assises ne venaient pas étayer, el
revivifier la structure sot:iale el compense1· ·la quasi-disparition
de la vieille société mélanésienne qui s'effrite chaque jour
davantage. ' -

L'é-volution de l'indigène ne peut se faire qne dâns un.
cadre qui soit à sa portée, donc qui-lui soit propre·. Sa force de
vivre et sa perennité ne peuvent êlre assurées que dans son
milieu naturel, dans les cadres permanents ou changeants de_
sa pcrnsee vivante, dans l ensemble des conditions matérielles et
historiques qui ont intléchi sa cullure et ses mœurs t:t côutumes.

_Or_, le cadre de la vie sociale indigène : c'est la tribu,
el le maintien de la cohésion du groupe tribal, apparaît, donc
comme essentiel pour la sauvegarde âe la société indigène.

, Et les assises actuelles de celle. société sont représentées
d une part-par le mamtien des cheffenes, <;l'autre - part par la'
conservalwn des réserves..' . .

. Il parait donc nécessaire de maintenir le, régime tradi-
tion el de dévolution des chefferies et d'élargir la personnalité
de la lrtbu. , 1 

• I 

'·
L'appartenance permanente à la tribu d'origine, quel-

que soit le heu de naissance ou de résidence pour l'' d' è •
é es 4escedants glgmest constitue un moyen ail,,f,
_d1;,locat10n du groupe lnbal el le déracinement de se b ·s mem re. -

' /, ,
, ' 
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Le cantonnement des indigènes dans des réserves a

évité aux indigènes un contact trop brusque avec les effets de
la civilisation, il a permis à l'indigène dans une certaine mesure
de vivre dans le cadre de sa société el de ses coutumes parlicu-

,,. lières el la société indigène, quoique atteinte, a pu se replier sur
~He-même et prolonger son existence menacée peut-être assez
longtemps pour s'adapter au nouvel ordre et subsister.

La conservation des réserves indigènes constituées en
terres insaisissables, incessibles et inaliénables, reste actuelle
ment encore la meilleur garantie institutionnelle que l'on puisse
envisager pour la protection de la société indigène el la sécurité
économique et sociale des autochtones.

Dans le mol patrimoine il y a le mol patrie, en conser
vant aux autochtones un patrimoine, on en fait des c~nservateurs
de leur société et de la Société. On noue le lien qui les atlache
à une patrie.

I 

I •

I 

,
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EDMOND CA-NÉ 

. _A un an d'intervalle ; la Socié!é des Etudes Mélané-
siennes yie.nt d'être frappé à nouveau à sa tête, p-ar la disparition
de Monsieur Edmond Cané. Le 3 novembre 1947, la mort enle
va1l à nolr,e Société, le regretté Nicolas Hlagen, Président el ar
matem· ; c est le 30 octobre 1948, que survenait à l'ile Ouen le
décès de Monsieur Edmond Cané, Président Honoraire de la
Société.. •

Depuis Ja fondation de la Société des Etudes Mélanésien
nes, Je 20 juillet 1938, Edmond Cané, assurait la Présidence de
notre Compaguie. Retiré à J'Ile Oue~ dspuis quelques années, il
avait demandé à èlre remplacé dans une lâche qu'il ne pouvait
plus assumer activement en raison de son éloignement de Nou
méa.

M

Il restait à la demande de l'Assemblée générale de la
Société du 3 Mars f 94 7 Président Honoraire, tandis que Nicolas
Hagen lui succédait alors dans la charge active.

Edmond Cané, ancien Président du Conseil Général
de la Nouvelle-Calédonie, ancien Président de la Chambre de
Commerce ancien Directeur des Etablissements Guérault et
Lemarinier, Chevalier de Ja Légion d'Honneur, est mort simple
ment, comme il avait vécu, et son inhumation a eu lieu, selon
ses dernières volontés. sur la propriété qu'il avait créé à l'ile
Ouen et où il accueillait avec sa bonté proverbiale tous ceux qui
lui rendaient visite. Qui d'entre nous ne se souviendrait pas des
week-end délicieux pas&és dans ~e petit coin de l'ile Ouen si
agréablement aménagé sous le signe de la plus généreuse et
cordiale hospitalité ?

• 1

I 
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Edmond Cané était né à Arcueil-Cachan. le 15 juin
1876. Fils de terrien, il avait pu, grâce à une bourse _poursuivre
ses éludes Brillant élève de l'Ecole Coloniale, Licencié en droit
il avait opté sa sortie de T'Ecole, pour la carrière Coloniale.
Après avoir gravi tous les échelons de la hiérarchie il assura
pendant quelque temps les fonctions de Directeur p.i- de l'Ad
ministration Pé01lenha1re - 11 prit sa retraite des qu'il eut at
teint ses vingt cinq an nées de service et se fixa définitivement
en Nouve1le-Calédonie en 1925. _ .

Sa culture étendue lui faisait un devoir de mettre à la
disposition de la collectivité le fruit de son expérience et de ses
connaissances. Il n'y manqua point. Tant au Tribu"nal mixte de
Commerce qu'au sein des Assemblées qu'il eut l'honneur de
présider, Edmond Cané se révéla légiste distingué et il suffit de
se reporter aux registres des délibérations de fa Çhambre de
Commerce et du -Conseil général pour y ·trouver trace de ses
interventions sur les sujets les plus divers. .

Edmond Cané s'.était intéressé très vivement -à l'·étude
de la Société indigène ; son état de santé. dans ses dernières
années, ne lu! a pas permis de parachever les travaux commen.
cés, mais il laisse, sous forme de manuscrit, un vocabulaire et
des notes grammaticales sur la langue de Maré. Le Numéro 3
du Bulletrn des Etudes mélanésiennes contenait également une
étude d'Edmond Cané sur ' l'infiltration des Polynésiens dans
les tles voisines de la Nouvelle-Calédonie ". . •....

Edmond Cané laissera parmi nous un souvenir ineffa
çable. Nous n'oublierons pas son abord toujours aimable, son
exqmse courl01s1e, son aUilude empreinte de droiture sa hauteculture. t

. La Société des .Etudes Mélanésiennes adresse à la mé-
moire de son ancien Président ses condoléances émues el l'ex
pression des regrets profonds et de la sincère sympathie de tous
es collegues et amis de notre compagnie. ~
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GEORGES BAUD-OUX 

- Jeudi 7 Jaillet 1949 ont eu lieu les obsèques de Mon•
sieur Georges Baudoux décédé à l'âge de 80 ans.

En adressant au défont l'ultime hommage de ses amis et de
ses admirateurs, Mon~1enr Maurice Lenormand a magnifique
ment campé une ligure authentique de la vieille Calédonie dont
les anciens gardent le bon souvenir el que les jeuues se doivent
de connatlre.

Discours prononce a cimetière par M. LEORMAND 

C'est au oom de la Société des Etudes Mélanésiennes
à laquelle il appartenait depuis sa fondation et dont il fut, de par
son activité d'homme de lettre, un des membres éminente., que
j'ai l'honneur et le triste devoir d'adresser à notre collégue
GeorgP,s Baudoux l'ultime hommage de ses amis el de ses ad-
m iraleurs.

Déjà atleclé tout récemment hélas I par ln disparition
de ses anciens présidents Nicolas Hagen et Edmoud Cané, notre
Compagnie est à nouveau frappée en perdant en la personne
de Georges Baudour une des figures les plus marquantes de la
Nouvè.lle-Calédonie. tant par sa carrierc a01mce que par le
lalen t lilléraire qu'il manifesta.

Georges Baudoux était né à Paris en 1870. Il arriva en
Nouvelle-cl6doie vers l'age de cinq ans pour résider à I lie des
Pins où son père était surveillant militaire.
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Il avait déluté tout jeune comme typographe %,_"" 
• France Australe " et c'est là que prit naissance el se "%"" 
loppa dans l'atmosphère du_ journal, son goût pour l'art d'écrire. 
C'est là aussi qu'il commença son éducallon rntellec~uelle. 

Par la suite Georges Baudoux exerça toutes sortes 
<l'activité. il devint tour à tour stoekman, na~igaleu~, pecheur, 
prospecteur, puis propriétaire de mi_nes et il parvint alors à 
édifier une petite fortune, ouvrant successivement la mine 
Tamatave, puis Ja Mine Asie et plus tard l{.atav1t1. C est lm qm 
fui le véritable créateur du Centre de lfo·uµrnc. 

Il a passé presque toute sa vie dans, le Nord de la 
• Colonie menant une existence très mouvementée, riche en pe- 

ripéties el en aventures, au milieu des mineurs de l'époque. 
U représente pour nous e{ pour tons ceux qui le connurent jadis 
par monts et par vaux, faisant à ..r.heval des randonnées de plus 
de trente heures, à travers cols, vallées ou tribus une figure 
aulhealique de la vieille Calédonie 'de la période héroïque. 

Georges Baudoux fut un self made man. JI réussit 
dans ses affaires, par lui-même, au prix d'efforts acharnés et 
d'un moue de vie physiquement très pénible. li rut égale,ment 
dans le domaine littéraire un homme qui se fit lui-même, mi 
autodidacte. Sa culture, son art d'écrire, son style,' tout cc qu'il - 
a acquis, il ne l'a dù qu'à lui-même sans le concours de. per 
sonne. 

( 

L'homme était doué d'une très forte pel'son'nalilé et 
d'une haute intelligence. _N'aya.rlt presque ras. été à l'école, son 
bagage rntellecluel était· très particulier et il lénail son savoir 
davantage de sa connaissance de la vie et des hommcs. et de 
son merveilleux don d'observation que de la fréquentation des 
traités scientifiques et des auteurs classiques. 

Il avait une notion des choses magnifique et ceux 
qui eurent souvent l'occasion de converser avec lui peuvent dire 
qu'il avait presque une prescience des événements. 

Son caractère apparaissait comme très spécial. C'était 
un esprit parfois caushque, plern de verve, assez en lier dans ses 
affirmations ou ses appréciations ; observateur très fin il savait 
juger les hom_mes el aimait à exercer sa verve par des 'formules 
a. l'emporte-pièce ou des boutades expressives par( ois mordan 
tes et letnté•~s souvent d'un peu d'amertume. S'il avait son 
franc-parler pour exprimer son opinion, sur le tard, il se mon- 

• lra plulosophe desabuse mats sans misanlhror 1'r Son ··t t • I 'd 1 • . ,, • esp11 ex remement ucite /ui avait fait comprendre la vie cl les hom- 
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mes. Vivant modeste et tranquille, il n'a pas recherché la gloire 
hller aire malgré le succès de ses œuvres, tl n'a pas voulu non 
plus se donner la peine Je laisser à la postérité une production 
littéraire abondante dont cependant ses facilités de l!Onleur et 
son aisance de style lui auraient permis de retirer une vaste 
renommée d'écrivain. 

Victime de la ruine progressive de l'industrie I:Qinière de notre territoire, sa large aisance dejadis, fruit de son labeur, 
s'était amenuisée peu à peu. Depuis une dizaine d'années, il 
s eta1t relire daus la haute vallée de la Houaïlou près de Nessa 
kouya et c'est là qu'il continua à rédiger ses notes et ses contes 
jusqu'à ces derniers mois. Mais, sentant la maladie étreindre 
plus jlroitement son organ_isme usé par les dures années, il 
revint à Nouméa, ,où un dernier assaut du mal devait le te'rrasser 
rapidement. 

Georges Baudoux commença à écrire il y a de nom 
breuses années. Il débuta par· des chansonnettes, comme la 
"Char.son du Mineur". Il s'essaya également dans des poèmes 
plus ou moins satiriques dot quelques uns écrits en un argot 
pi tloresq ue. • , 

Il écrivit ensuite de nombreux contes, ·dont, un grand 
nombre reste encore inédits mais que tous ses lecteurs el adnii 
ral!3urs souhaiLP.nt voir un jour publier, Les Etudes Mélanésien 
nes, pour leur part: y apporternnt tout leur concours. 

Sa première œuvre destinée au public est le récit des 
aventure,; et mésaventures d'un métis que la vie poussa de 
Calédonie aux Nouvelles- Hébrides et au Queensland, c'est une 
histoire authentique dont il désigne le héros sous le nom de 
Jean M'Baraï. .___ 

Puis il publie sous Je pseudonyme' de Thiosse, so_n 
premier recueil sur le folklore indigène. Imprimé à Nouméa. il 
esl intitulé " Légendes noires des Chaines ", En 1928, il publie 
aux Editions Rieder en un volume de 28ü pages sous le titre· 
• Légendes canaques'', le même ouvrage complété et augmen 
té. C'est le célélre sociologue Lévy Bru hl qui, dans un avant 
propos élogieux le présente au public. Le mérite du livre lm 
vaut <l'être décoré des palmes académiqnes. 

Dans les numéros _un el deux des Etudes Mélanési_en 
ncs il publie deux beaux contes inédits de la vieille Calédonie 

L',. • • " t 1' L'épou,·ante '' • rnvaswn so11mo1se e • 
Georges Baudoux a été un des premiers écrivains isst!S. 

du terroir el inspiré du folklore local, que l'l Nouvelle-Calédunie 
a donné à la litléralure3française. Depuis lors ce pa-ys a vu !latlre 
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... d'~ulres vocati~ns Jiltéraires et peut s'énorgueillir d'avoir donné
le jour à une suite d'écrivains et d'hommes de lettres des plus
connus cl renommés.

Mais ce qui i fait l'originalitéde Georges Baudoux c'est
- qu'il 8 su le premier faire parler l'indigéne à travers notre
hrngue en reflétant sa mentalité primitive et sa pensee. Il a su,
avec le scrupule de l'exactitude rendre vivants et naturels ses
personnages issus d_un passé m11lena1re ~t •~scrul~ble - A vrai
dire. comme la écrit Levv Bruhl, Monsieur Georges Baudoux
n'écrit pas de romans. L'image qu'il apporte des Canaques néo-
calédoniens n'est pas gâtée par des retouches d'intention litté
raire. Il les campe devant nous, pris sur le vif, tels qu'il les a
vus, sans les faire ni plus ni moins compliqués qu'ils ne sont''.
Et c'est là tout le mérite de son œuvre joint à un art de conteur
qui lut chez lui un véritable don. •

Il fut profondrment touché, un jour à la Tonlouta,
en rencontrant deux indigènes qui1le remercièrent d'avoir é_crit
sur eux un livre où il se reconnaissait si bien. ' /

Ses idées, pour -ses légendes el ses contes, il les a.
tirées des récits des indigènes. en se documentant auprès feux
au cours de ses tournées de prospection. Le soir, sous les sapins,
aux lueurs d'un feu, il faisait raconter à ses por,teurs- c!).naques.
Jes vieilles histoires du pays. • '

Dans ses liues, c'est sa vie et des anecdotes vééues que •
Georges Baudoux raconte, Sa vie qui fut un véritable roman, le
roman passionnant et a nul àntre comparable d'un homme qui
sans avoir reçu d'instruction, devint par la force de son caractère
et par son lravail, uncréateur d'entreprises, un grand pro'prié
taire minier et finalement un grantl .écrivnin.

George!"- Ba~d~ux n'a pas eu besoin de la quantité pour
élre classé dans la hlteralure ; les quelques œuvres qu'il a pu
bhees, ~rac~ au talen! de conteur, à !'originalité vigo.ureuse du
style dépouillé dont il les a parées lui ont acquis d'emblée la
notonéle. -

Georg~s. Ba"udoux a apporté à ce pays non seulement
ute large participation à sa prospérité économique mais en ?" ila contribué à faire connaitre et aimer par ses écrits la
1 ou velle-Caledo nie.

t Il Jtedm 'incline avec respect el émotion face à sa dépouille
more e e evant leur douleur, je prie, ses enfants el sa famil-
le, au nom de la Société des Etudes Mélané • d
ses amis et de ses lecteurs et en mon Penn"s } P%9%."

1 • é )' . nom persona~ e uenvou.or agr er, expression <le mes très • • . d l
el de mes plus vifs regrets, » Sincères condoléances 
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Le vendredi 5 mars 1948, les Membres de la Société
des Etudes Mélanésiennes se sont rénnis en AssembléP. Générale;
'à 20 heures, dans la Salle de la Bibliothèque Bernheim en vue
de procéder au pourvoi de charges vacantes au seïn du Comité
aclif el à l'Admissio_n denouveaux membres .

. , Etaient présents:

MM. Bugnicourt',. Cohic, Dadant, Numa Daly, Goupillot,
Leenhardt, Lenormand, Oriol, Routhier, H. Schmidt, •

' • - S'étaient fait excusés :
. M. Arnould, Mme Babin, M. Bastian, R. P. Bussy, 

Pasteur Brabant, M. Laville, F. Legras, Lacheray, Mariotti,
Dr. Tivo!lier.

Le quart des Membres actifs domiciliés à Nouméa
lt t L'Assemblée .Généraleétant présënts, le _quorum esl a emn • 

, délibère donc valablëment.

M . Leen hardi Directeur de l'Institut F1:ançais 
Ions1eur ' l S·iété 1me la préd'Océanie et Conseiller technique de a oci e, assu •

sidence de l'Assemblée.
. • T Oriol. Secrétaire Général de la Société

d.... Monsieur .d d' 'tivité de la Société el pré:;enle -avec
onne le compte rendu a., : ient de narait:-e,

commentaires le Bulletia ' 3 qui vuen !'
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li t 'dé ensuite à l'admission de nanveauxes proce . • B • ·t
b . Dr Boubé • MM. Boyer J.nshtuteur , u~mcour ,mern res • • • 1

• - d'O é • C h. EitSous-Directeur de l'Institut Français )céam1e ; oMte, nto- 
, I • t à. l'i F O Dadant phytopathologtslc à 11.F.O.,mo og1s e • • • • , ' . o· d l 'l · tit t• Jean Hagen, armateur, Dr. Ragusrn, recteur e ns I u

Gaston Bourret.
Les charges du Comité actif devenues vacantes pen

dant l'année, sont alors pourvues des titulaires suivants, élus
à l'unanimité. \

Au poste de Président, en remplacement de Mr. Nico
las Hagen, décédé: Dr. Tivollier ; au poste de Yice-Présidenl er.. 
remplacemenl de Mr. Mariolli, démissionnaire : Mr. Numa'
Daly ; au poste de Tresorier-Adjoint en· remplacemeul de Mr.
Laville, absent temporairement : M, H. Sehmidt. Aux postes
d'assesseurs en remplacement Je MM. Julien Bernier, Dr, , -
Languyon, Numa Daly, Dr. Tivollier : Mme Babin, MM. J. 
Barrau, Boyer, Goupillot, Guiart, Jean Hagen, Jean Mariotl.i,
Dr. Ragusin.

Plusieurs questions sont alors examinées : diflusion
du Bulletin, abonnements et cotisations, préparation du pro
cbarn numéro. Depuis la reprise du local précédemment mis à
notre disposition par le Conseil Général, la Société n'a plus de
domicile fixe : les archives el les hvres sont chez les secrétaires.

' • 1

L'établissement d'une liste à proposer au Gouverneur
comprenant les sites historiques, les sites folkloriques ou ethno
graphiques remarquables et les sites naturds el touristiques à
protéger est examrné. _ , ·

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levé.e à 22heures.
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COMPTE-RENIU DE LA REUNION'
DU C_OMITE ACTIF DU 31JANVIER 19!t9

, ~e r.o,mité actif de la_ Société des· Etudes Mélanésiennes
s'est réunie le 3 Janvier 1949à 20 heures an domuicile de Mr.
Lenormand, sur con vocation régulière. · 1 • - .

• La séance étant ouverte, te comitt? actif décide de con
fier de nanveati ù Monsieur Laville, Trésorier .de la Société les

• r • ~ 

pouvoirs temporairement confiès à Monsieur- Henri Schmidt
pendant l'absen1·e de· Monsieur Laville. • • . '. ' 

. Monsieur Henri Schmidt' veut bien accepter, à la 'de
mande àu Comité actif, d'aider à la ,lâche de Monsieur Lavill.e,
en ·q'ttalité de' Trésorier-Adjoint.

' Après un court rapport sur l'activité de "la Société et
la situation du Bulletin Monsiëur Lenormand don~e lecture, de
la communication qu'il se propose de présenter à titre person
nel âu-7èène ConO'rès des S,fiences du Pacifique qui se tiendra à ' 0 \ 
Auckland· en Février 1949.

/

....
• ' Un é_e.hange de vue a lieuentze les l1cmbres présents

sur différents points de cette communication.
Mr. Schmidt fait remarquer que les mesures d'ordre

sanitaire pour aider au relèvement de la démographie indigène
nécessitent de grosses dépeases. Il semb_le que si les indigènes
sont appelés à jouir d'une plus grande a1_sance econom1que en
devenant producteurs, ils devront. contribuer au ~nancemênt
des ouvres médico-sociales entreprises en leur faveur.

,
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, . MM Routhier et Oriol posent la _question de savoir si
• • h ène résultant d un etat SO\!tal don ne.

Je sex-raho esl un petom_ ro re à une race. Pour la
ou u_eraetere nitrorols!%},.""!'ae faire le rapproche-Nouvelle-Calédonie il serait in ress . . ,

t l l'él ·de du sex.-ralio et la répartition des groupesmen en re i.: , 1. . . 
sanguins.

En ce qui concerne la culture et l'enseignement. la
discussion se coneen Lre autour rlu problème, de I école indigène.
Mr. Schmidt qui a eu, comme professeur_ au C?llêge, à _ense1~ne_r
des indigènes fait remarquer que ceux-ci atteignent très rapide
ment pour le niveau des élu<les, un certain plafond. II estime
que l'enseignement dispensé actuel suffit al_:lx beSOJDS des rndt
gènes.

Mr. Oriol, professeur de philosophie, fait observer que
les appréciations portées sur les _aptitudes rnle_llect~e!le~ d~s
Néo-calédoniens. reposent sur un JUg~menl relatif : c est l aplt•
tude des indigènes à saisir les phénomènes culturels et le_s con
cepts de ·la pensée occidentale qui sert de critère à la mesure de
leur intelligence, mais le problème pourrait être posé inverse
ment.

Mr. Routhiu, Chef de la mission ·géologique dit que
l'élude anlhropologiqm~ des néo calédoniens, et notamment
l'élude craniomètrique a conduit !:anthropologiste suisse. F,ritz
Sarasin à la conclusion suivante : 'Australiens et néo-calédo
niens sont restés corporellem,rnt plus primitifs que les homo
sapiens fossiles les plus anciens découverts sur le sol européen";
Sarasin écrit encore: '' nous avons élé conduit à la création ..
d'un groupe humain austromélanésien, qui doit être considéré
comme le plus primitif des formes actuellement vJvantes ". Mr.
R?u!bier ?'a pas l'intention d'aborder 'un débat irop vaste et
ou rnlerferent trop souvent, et douloureusement les données
br~1lales ~e l'observation anthropologique ... et des attitudes•
ph-ilosoph~ques. Il rappelle seulement quïl semble y avoir quel
que rel@lion entre le degré d''· évolution " psychique ét le
degré d'évolution anatomique et, s'il en est ainsi, on ne peut
prétendre à faire acquérir rapidement un indigène qui, il y a
un siècle. en était au stade lithique, les connaissances des
blancs. Peul-elre peul-on accélérer cette évolution mais on est
sans doute en droit de penser que celle évolution· ne saurait ·rester que lente.

On comprend des l [.q.a ;,. ors que ac 1v1té 111lelleduclle du
canaque, s'il en est ainsi, ne peut r,rocéder que lrôs leritement

/
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• dans ~l'acquisilio_n d·e·s connaiss'ancef; des civilisés et ceci vien•
drait à l'appui des remarques de Mr. Schmidt.

Cependant plusieurs membres pensent qu'il y a lieu
de modifier l'enseignement des indigènes afin de trouver parmi
eux davantage d'auxiliaires capables dè rendre des services
dans certains _domaines d'ac,tivilés. L'Indigène semble quasi
réfractairé, à tout ce qui touche aux mathématiques. Mais il
apparatt assez doué dans d'autres secteurs intellectuels,: l'élo-
quence - Mr. Le Pasteur Brabant souligne les dispositions de
nombrP- de pasteurs indigènes - l'art de conter, la sculpture,
l'ornementation, la médecine ; il faut citer aussi ses techniqués
pour J'agricullure et la pêclre.

L'école indigène devrait ·ctooc dispenser un ens~ignernen t. à la:
portée de l'intelligence propre au mélanésie'n el adapté à ses
capacités el à l'utilisation de ses aptitudes pour cerlaines tech
niques. Cela permettrait de recevoir de lui une conlri_bution plus
intéressante à l'eflorl Je la colonisation et de rendre progressif
son contact avec la culture occidentale el la civilisation.
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VISITE AUX ILES BANKS
par Maurice H. LENORMAND 

. ,

Directeménl dans le Nord des Nouvelles-Hébrides et à
une assez faible distance de celles-ci apparait à l'horizon un
groupe d lies volramques ; ce sont les Iles Banks. Elles forment •
avec !es Iles Torrès un prolongement de l'Archipel des ~ouvelles
Hébrides auxquelles elles sont rattachées administrativement·
tandis que les Sanla-Ci:uz dépendent. aujourd'hui de l'Adrninis-
(ration britannique des Salomons du Sud. .

. ' . En excluant les petits ilôts, ie groupe des Banks 
comprend neuf tles : Santa-Maria (Lakona ou Gaua). Vanua
Lava-, Norbarbar (Ureparap.ara), M.ota-Lava (Saddle lsland ou
\;alua), Mota (ou Sugar loàf Jsland), Mere lava (le· Pic de
}'Etoile), Merig, ·Valgaoai (Vatu Rhandi) el Howa (Reef Island).
L'ensemble représente une superficie de 926 Kilomètres carrés
et possède une population d'environ 4.000 habitants. •

Le premier navigateur qui aperçut les· Iles Banks fut
sans doute Quiros, lorsqu'il découvrit Espirilu-Santo. Mais le
mérite de leur découverte appartient au Capitaine Bligh lors de
son mémorable voyage de Toofoa (aux Iles Tonga) jusqu'à
1'imor, à bord de la chaloupe de la Bounly, après la révolte de
l'équipage.

Voici d'après sa relation de voyage le récit de sa
découverte des· Iles. Banks le Jeudi t 4 Mai 1789._

'' A six heures du matin on vit terre : elle s'étendait
depuis le Sud-Ouest-Quart-Sud, à la distance d'environ huit



à» 
- t'I- - 

ï 

i 

lieues, jusqu'au Nord-Ouest-Quart-Ouest demi Ouest : on recon
nul bientôt qu'elle était formée par _quatre iles, toutes très
éle,ées et très remarquables. A midi on en vit une autre, qui
n'était qu'un rocher, au ord-Ouest demi-Nord, distante de
quatre lieues, et une s1x1eme à l Ouest: a hmt lieues.

" Le vendredi 15 Mai, à quatrè heures après midi,
l'ile était dépassée. A une heure du matin on en vit une autre
à l'Ouest-Nord-Ouest, distante de crnq lieues, et on la perdit de
vue à huit heures du matin.

'' Toutes ces tles sont situées entre les 13° et 14°10'
de latitude Sud et leur longitude s'étend, selon l'estime de
15%51' à 17°6' Ouest de Toofoa (Après avoir corrigé à la fin de
son voyage sa route éstimée, Bligh a placé ces iles entre 164%58'
el 166°15') La plus grande avait environ vmgt lieues de -circuit
et les autres seulement cinq ou six. La plus Il l'Est de ces lies
est la plus petite et la plus reconnaissable par une montagne
en pain de sucre ". •

Les Bank<: n'avaient été aperçues auparavant ni par
Bougainville ai par Cook. C'est Dumont d'Urville qui les
retrouva en 1838.

Il ne faut au'une douzaine d'heures en quittant Santo,
pour atteindre le groupe des Iles Banks. Après avoir doublé par
babord l'ile de Santa-Maria, le II Va nua-Lava", le coquet et
confortable bateau à moteur de la C.C.I.B nous amena direc
tement en vue de Mota.

. Mota se trouve à en viron milles dans l'Est-Nord-Est
de iwula par 135' de latitude Sud el 167°37' de longitude Est.

C'est un ilot volcanique dont le centre est constitué
par un pte conique haut de {1 mètres épaulé par une croupe
de quelques 180 metres de hauteur qui se profilent dans la
direction Ouest. Vue par le Sud, la silhouette de la montagne
rappelle vaguement une bêle accroupie.

~e cône volcanique, est encastré dans une ceinture
madrépor~que l_rès surelevée qui borde l'ile pour former un
plateau circulaire large d'environ 800 mètres et . , l 1
trouve les villages et les cultures, su1 eque se

L'extrémité de ce plateau vers la mer est' constitué are

par une falaise a pic de cinquante mètres de- haut A . d Pr
dia falaise, un étroit récif frangeant de bordure ù; u _Piel . e

e mètre de large forrne 1 . une vunglaine
découvre en partie qu'à 4,,""} ""QU"eau plateau circulaire qui nearee asse.
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. Ce récif cotier rend l'accès difficile. Il n'y a pas de 
mouillage et le debarquement est partout malaisé. Nous mouil 
làmes sous le vent, à une demi-encablure du rivage, dans une 
pe_flt~ rndentahon de la côte Nord-Ouest, près de l'ancienne 
m1ss1on. 

. Le Pic r.entral dont nuus n 'eù.mes pas le temps de faire 
l'ascension, présente, au dire des indigènes, une cheminée dont 

• on n'atteint pas le fond. La légende veut que le feu qui sortit de 
là jadis, ne trouvant pas d'eau pour se mélanger à lui, se relira 
pour aller surgir à Vanua-Lava, la Grande-tle volcanique des 
Banks. 

• L'ile de Mota, malgré son e1igüité mérite la première 
place dans l'histoire des Banks. En t 857 }'Evêque Selwyn 
quittant Port-Patteson sur l'lle de Vanua-Lava, atteignit Mota à 
sept milles de là et y fut acceuillit par deux indigènes dont l'un, 
Georges arawia, fut le premier converti. Celui-ci baptisé en 
1863, fut ordonné prêtre en 1873, après avoir fait un séjour en 
Nouvelle-Zélande et un stage à l'Ecole qui avait était établie à 
Lifou aux lles Loyally. Dans les années suivantes la totalité· de 
l'ile se convertit et Mota devint le siège de la Church of England 
aux Iles Banks. • 

Mota est deveaue célèbre par les trava1,1x linguistiques 
et ethnologiques des Missionnaires qui y sont passés. ' 

- La langue de Mota particulièrement riche et expressive 
fut choisie comme langue véhiculaire pour le groupe d'iles. El 
le Mota est encore actuellement parlé ou compris non seule 
menl dans to11les les îles Banks" mais aussi aux Torrès el dans 
le Nord d'Aoba où la nouvelle Ecole centrale des missions 
anglicanes l'utilise comme langue scolaire. 

Von Gabelentz dans son ouvrage '' Die Mélanesische 
Sprachen " 1873, publia quelques mots de Mota (p. 124) 
Goodeilough en 1875 réunit un vocabulaire. Codrmgton pubha 
en 1877 un ' Sketch of Mota Grammar ". Son travail sur les 
langues Mélanésiennes de 1885 contient des grammaires el des 
vot:~bulaires de douze dialecles du groupe des Banks. En 1893, 
Sydney H. Ray publia un vocabulaire Mota plus important 
Enfin le Rev. R. H. Codringlon et J. Palmer publièrent à 
Londres en 1896 ' A Diclionary of the Language of Mola ". 

La traduction de l'Evangile de Saint Luc en 1864 fut 
suivie de celle des Actes des Apôtres en 1876 et de nombreux 
livres d'école et de prière traduits par Palleson, Prill, 
(odrington et Palmer. Ce travail fut poursuivi et il existe 

. ) 



- 76 
+, Mota, comprenant notam- 

• maintenant toute une htlér;ture e~~ntai~es des écritures, des . 
ment la Bible complète, e~ c~m n catéchisme : " 0 moegene 
livres pour l'étude de l'agla" ;:,kg Journal, aujourd'hui, 
ade Jesus Christ • Il a me!Ile e d uis 1896 et in ti~ulé " 0 
disparu, paraissant dur foi,P",%}.kl savent écrire et il 
ss tvosr".,1a ?"P%?'' ais@ires e maseris 
existe ue grand nombre , ~ en. . . . Godrin ton. ·, 
dont quelques unes ont été traduites par . g 

\ , . . 
Les dialectes des Banks peuvent être répartis en trois 

• rou es dont le Mota, le I Pak- .et le Lakooa peuven_t être pris 
gi p L'. fl du Mota apparait dans les dialectes .du pour types. 10 ueoce . . . à' l' b · .. 
Sud, de l'Ouest et du Nord, mais avec des tendances 'abré 
vialion et des variations de prononciation. 

Dans le groupe des Banks comme partout ailleurs en 
Mélanésie.on trouve nne grande diversité dans le vocabulaire et 
le vocabulaire·commu11: aux- di.ver.s d_ialectes est surtout c.onsttlue 
par les _mots gue le'. mélanésien a de commun avec le mala-yo- 

. polynésien ; ex : Mota : Vavrne = femme (Poly - fafine). 
Lau= mer· (Indonésien - laut). Takut = avoir peur (lndo-talrnt) 
Vanua = terre (Poly - fenua). · Ima = maison {lndo - umah). 
Manu = oiseau tpoly • manu). • , . 

L'Ile de Mota qui comptait 400 habitants à l'époque 
des Missions anglicanes, compte aujourd'hui 230 habitants 
(i948). La population qui avait beaucoup décru est maintenant 
de nouveau, en période d accroissement. , , 

' L'Ile possède un Grand-Chef (mana) qui est actuelle- 
meot Joseph Paupaog ; L'ensemble-de la population est répartie 
en 7 villages ou stations, ayant chacun un petit-chef à leur tète .. 
Ces stations sont de nouveaux villages rebâti~ à l'époque des · 
Missions : ils se nomment: San Andro, San 1".laleu, San Luk, San 
Pau1, San Pitar, San John et San Parnapas. Les noms des ancier.s 
villages ont disparus, 'sauf celui du chef : San Aadro don! le \ 
nom ancien était Koimarama, et de quatre .. autres tribus : 
Veverau, Tasmate, Maligo et Luzai ; chaque station groupe de 
3 à 10 cases el possède un temple assez coquet. , 

Les Mota sont très clairs de peau et différent sensible 
ment des néo-hébridais. Ils disent venir des lles Salomons. Les 
Mota paraissent généralement sains, ils ont peu de maladies • 
avec les merlav et les motlav, ils _fouraissent les plus importants 
contmgenls de mam-d œuvre 10d1gène aux plantations de Santo. 

Lors de notre passage à' Mota, nos fîmes le tour de 
l'ile, à pied, par un excellent sentier circulaire, très Jarge, qui 

1 ' 
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réunit entre eux les différents vill d rr , 

_ronne madréporique entourant Ieage~ e l lle situés sur la cou-
dura que deix heures. Il est a, "};gg!-,e prcors ne
n'est qu'une toute petite , Re 1zamne le kilomètres. Mota
trois kilomètres. e, pmsque -son diamètre n 'à ,que

p t Ce sentier circulaire chemine sans cesse en sous bois
artout ce n'est que forêt à la végétation luxuriante : tangura

ou palm1ers-1vo1re, cocotiers, arbres à pain, bambous ban~ans
et lianes de toutes grosseurs, lataniérs aux larges feuilles dont'
les femmes se servent comme parapluie lorsqu'il pleut.

Des tlenurs sauvages de toutes couleurs, surtout des
buissons d' hibiscus, parsèment la forêt de notes chatoyantes.a et là, des clairières sont aménagées en jardins. De temps
autre, le,, sentier descend hrusquemeot dans une dénivellalio11·'
semblable à un lit de torrent et profonde;de 15 -à 20 mètres ;
au fond de celle-ci, lorsque les pluies sont abondantes un creek
se met à couler pendant quelques heures. '

Par t>ndroit le sentfor, doné le tracé suit le milieu du
plaleau, se rapproche de la •falaise ét soudain, à travers· la
verdure, on débouehe au bord d'un à-pic dè près· de cinquante
mètres tout à fait impression nao~ ; un magnifique coup d'ceil
s'offre alors à la vue, sur le récif frangeant en eonlre-bas quï,
de cette hautr,ur, fait· miroiter des. gerbes d'écume dans les
multiples dentelures du corail entamé par le ressac qui bat sans_
cesse. La rôte si peu abordable par temps_ calme est tout à fait
inaccessible par gros temps.

Une particular,ité à signaler à Mota est l'apparition le
long du récif d'une sorte de ver marin appelé !1 Un '.' par les
i ndigèncs, "er d'un pied de long et tout blanc qui se brise
souvent dans la mafo lorsqu'on le prend. li appariltt deu.x o,u
trois fois seulement dans l'année et ses vi&ites peuvent être
caJculées avec une grande exactitude ; il vient à une certaine , .
phase de. la lune et de nuit, et durant les mois d Octobre, ou '
Novembre. Les i□Jigènes le. ramasse alors et ea _font __ on plat
apprécié qui rappelle une soupe de coquillages au vermicelle.

Le mouillage n'étant pa~ sûr à Mota, ' Le Vanua-Lava "
leva l'ancre au soir el nous allâmes passer la nuit à Vanua-Lava
au mouillage de Port-Palleson, au fond de la baie -Sud, celle de
Soin, à l'abri du vent et de la houle. .. '

' ' 

' ' 

( suivre)
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LE' V[{tllE CONGRES SC[ENTIFIQUE U PACIFIQUE 

C'esl en Nouvelle-Zélande qùe le Vllème Congrès 
Scientifique du Pacifique organisé par !a Roy_al ~ociety or ' 
New-Zealand a tenu ses assises, du 2 au 22 février, successive- 
ment à Auckland el à Christchurcr.. _, . i • .,. 

Les travaux du Congrès étaient répartis en plusieurs 
sections: Géologie et Géophysiqn·e, Météorologie, Océanogra·phie, 
Zoologie, Botanique, Ressources du sol, S_~lvirnllure el Agriculture, 
A atbropologie, Hygiène publique et Nutrition, Sciences sociales. 

Plus de '50 Congressistes représentant la plupart des 
pays du Pacifique participèrent aux divers travaux. La délégation 
Française était composée de la façon suivante.: 

• Professeur Jacob, de l'Université de Paris, Président 
de l'Académie des S:iences, géologue, Professeur Heim, du 
~useum d hi,s~oi_re n~t~relle, membre de l'lnstilut, Mr. le recteur ' 
a yen, de 1 l.mverstte francaise de l'f ndo h' h • • M. Seresne, dire .. teur-ad· • • d , . c rne, p ys1~1en' I. 
hatrana_fiai$"!","° l'Institut 9eau@graphique de 
macien Talitij, j " Docteur Geni et Mr. Jacquier, phar 
de Nouseile-âiâ,;l {3u, Chef du Service de l'Agriculture 
Français d'Océanie. ' r. f.. Bugmcourt, Directeur de l'Institut 

. 
En outre, Mr. Roulhi Ch f . , ,, . 

en Nouvelle-Calédonie, di,,'_" de la Mission Géologiqye 
France participa aux tr,, par la Société géologique ôe 
au Congrès ~Jr. B. Catala. uux <lu eong1·ès ; assistait également 

Parmi les membres du C . 
du Docteur Massai, profes~eu , ongres, on notait la présence 

r t1grégé à l'Ecole militaire de 

.. 
' 
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médecine de Marseille, membre de la Commission du Pacifique 
Sud et Mr. Leloup, ancien Directeur général des Eaux et Forêts 
directeur du Service Forestier de la F.A.O. '' 

, _ _ . • Des excursions organisées par .le Comité du Congrès 
permirent aux congressistes de visiter les régions les. plus pitto 
resq'ues de la Nouvelle-Zélande ·: Rotorna, Lacs Taupo et 
Waikaremoana, pares nationaux de Tongariro et du Mont 
Egmont dans l'lle.-.du Nord, Plaine de Canterbury et 'Mout Cook, 
Lac c}.e l'Olàgo, Dunedin, L'y Helt<rn, \iVellington, glaciers Fox 
et Fraoz Joseph dans l'Ile du Sud.' ' 

La Section d'Antropologie présidée par le Professeur 
Dr. H. D. Skinner et la section des Sciences sociales présidée 
par le Professeur I. L . .G. Sutherland traita des sujets, suivants : 
Administration el bien-être, y compris les changements eonlem 
poraîns de culture chez les populations autorhtones du Pacifique, 
évolution ae l'écpnomie agricole., dans· les iles du Pacifique, 
groupes sanguins, études anthropologiques en Micro'n.ésie, déve• 
loppement des peuples el des cultures y compris les problèmes 
d'Indonésie, programme de recherches anthropologiques da.ns 
le Pacifique, position et problèmes des populations de sang 
mélé dans le Pacifique, problèmes démograph,ques, économie 
ressources de la zone, du .Padfique. éducation et ~oyens d2 
communications chez les peuples indigènes du Pacifique. 

Les six précédents Congrès s'étaient tenus successive 
ment à Hawaii ( 1920), Melbourne (1923), Tokyo (1926), Batavia 
( 1929), Vancouver (_1933) el San Francisco (1939). • 

Le prochain Congrès Scientifique du Pacifique se 
tiendra, vraisemblablement, i Manille. 

1 ,, 
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LA SOCIETÉ DES I ILES DU PAÇIFIQUE. 
., \ . . 

Dans sa réunion de Janvier i949 à History Hlouse, 
Sydney, la 41:,Pacific Islands ~oeiely '' a entendu une conférence 
du Colonel A. Coulon, Principal de l'Ecole Australienne 
<l'Administration dans, le- Pac.ifique,.sQr le fonchonnem_ent ,et 
l'objet de .cette institulio_n. • • ' ' 

, A Ïa réunion du 23 Février, Mr. G. Hermon· Slade 
traita " du film en ,couleur comme·compagnon de voyage 1' el 
projeta des vues en couleur de Norfolk et de l'Australie. 

Dacs la séante; du 23· Mars, - Mr. F. D. Mc Carthy 
Curateur d'Anthropologie au Museum d'Australie, fit_ un lrè.:; 
inl_ére~saot exposé, arnc pr.ojeclions, sur la.réce·nte expédition 
!'-Cienlifique ~méricano-australicpne à la Terr~ d'_Arnhem. 

. - . 

COMMISSION DU PACIFIQUE sun 

, 
• ' 

, 
. Depuis le 5 Mars i 949, ln Commission du Pacifique 

Sud est installée dans son nouveau quartier-général à Nouméa, 
d~_m; l ancien .Pentagone du quarl1f,r-général des forces améri- 
caines du Pacifique. - • - - ~ 

. La délégation permanente de la Commission comprend 
uctuellemenl : .Mr. Fors~lh, Secrétaire Général de la Commiss· . ..: 
(Australie). le. Brigadiér-Géneri i. iiot, Secrétaire-G,] 
a,dJorn_l (Nouvell~-Zélaode), le~ q,ualre Membres peqnanen ts du 
Conseil de Recherche : Dr. L. G. M. Baas Becl<'ing, Vice-Prfü:idcnl · 
du Conseil de Recherche.(Hollapù~), Or, E. Masssal. Chargé de· 

,1 
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la Snnl-~ (France), Dr. H. G. Macmillan Chargé de l'[~~onomi16 
(U.S.A.; et Mr. H. E. Maude Secrétaire-Général du Conseil de 
Re~herche el chargé des questions s.ocialr.s (Grande-Brelagnej. 

~ Où 7 au 17 Mai, et pour la première fois à Nouméa . la 
Commission du Pacifique Sud réun)ssait l'èasemble des repré 
sentants des pays adhérents pour sa troisième session. Ln grand 
nombre de résolutions ont été prises et un programme de 
travaux, el de recherches sera mis en application dès celte 
année. 

ROBERT DEAN FRIESBIE 
Auleur Océanien. 

Après une brève maladie est décédé le -f 9 Novembre 
1948, à l'hôpital de Rarotonga, !'écrivain amé,·icain Hubert 
Dean Friesbie. 
! 

Arrivé à Tahiti après la première guerre mondiale, 
R. D. Friesbie partil en 1924 s'installer comme ' trader " à 
Puka-Puka, dans les Iles Cook, où il épousa une polynésienne : 
Ngatokorua Vahine, qui •malheureusement devait mourir de 
tuberculose quelques années après. 

R. O. Friesbie a écrit un conte sur Tahiti, mais la 
• plupart de ses ouvrages ont pour sujet les Iles Cook el sa vie de 
•' trader '' à .Puka-Puka : ' Mr. Moonlight's Island ", ' Book 
of' Puka-Puka, etc ... 

Mais son meilleur livre et le plus populaire fut sans 
doute " Island of Desire ''. publié pendant la guerre el dans 
lequel. il raconte l'histoire de sa ferome et ensuite les aventures 
de la famille Friesbie elle- même, abandonnée sur l'Ile SouvarofT. 

Il a publié également un autre récit intitulé "Amaru". 
Son prochain livre: ' Dawa Sails North devmt elre publié 
à New-Yo1k en Janner. 

. R. D. Friesbie - Ropali pour ses amis, -- prendra 
rang parmi les meilleurs conteurs des Mers du Sud avec les 
1.1 ° an Melville les Fredl.!nck O'Brien, les Robert l{eable, les 
1erm . • • é l d " Ombres R. L. Stevenson, tous prestigieux 'vocateurs 1es 
blanches" et des ' Iles de Paradis des temps passés. 
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LE ~, ~IARCBlNG RULE'' AUX ILES SALOM_ONS 
I , 

Les activités du mouvement '' Marching Rule '' aux 
Iles Snlomons persistent malgré les efforts de l'administration, 
britannique. Ce mouvement né sous sa forme actuelle, de la 
guerre et de l'occupation, paratt néanmorns une mamfestahon 
µarticulière du ,·ieux m)the du 11 Cargo Cult ''. , ' 

Dans une partie de- Malaïta: le • Marching Rule " 
continue à défier l'administration. Ailleurs, dans le Nord ·de 
Malaila en particulier, la tactique actuellement a changé. La 
résislance passive est la dernière méthode d'opposition)ancée 
par les leaders du mouvement. Bien que le mot d'ordre ' un 
pour tous et tous pour un", leur fasse prétendre qu'il n'y li pas. 
de chefs. ' 

Les adeptes du mouvement croient à la venue de 
navires apportant gratuitement des marchandises " cargo " à 
c~ux qm -vont la ou le " Marchrng Rule " leur conseille de 
vivre. ' 

Comme l'importation des articles de commerce aug 
men le sans cesse, les égares pourraient se rendre com te 
cependant que les marchandises ont- été faites par les ouvri~·rs 
d'autres pays el qu'elles parviennent en échanges des expor- 
talions des produchous salomonaises. 'o 

LE , ' CARGO CULT '' A BOUGAINVILLE 

Le vieux " Cargo Cult ,, é 
Buka et à Bougainville par de r a t té ressuscité à nouveau à 
convaincus les paroles amical erven s artisans que n'ont pas 
district. Maiuteiant les g,," C paternelles des officiers de 
davantage de précautions j,",Prêtres da Culte observent 
é é 

· · ans eur ·1ct1 l' n céssire, ils agissent clandestinement VI es, et quand il est 

Les Missions, qui sont tout • . 
effrayccs des conséquences p l b . prcs <le l'indigène sont 

1 l. cr ur atr1ees d ' popu a 100 aulochlone sur sa - »t e ce culte sur la , • vie ia ,tuelle et son moral el sur 
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leur tendance à attendre que les choses se retournent par
larnvée du " cargo " désiré - ce qui tue. toul désir de
travailler. 

Un indigène récemment constitué une Banque
Centrale à Buka et a invité les crédules insulaires à verser leur
'dépôt et à le voir croitre miracùleusement. Il rallia complète-
ment un grand nombre de personnages, et parmi enx la plupart
des notables de la région. '-
- Un autre Luluai, Ancien réputé et respecté d'un des •
plus grands villages de Buka - après consultation de l'initié - -
a développé l'idée que pour de nombreuses années on avait
manqué d'un bon revenu en omettant de demander un péage
à chaque navire qui passait entre son tle et Buka, bien qu'il ne
~ut pas• 3:uss1 sûr que ce règlement ·s'appliqua aux petits bateaux
et aux pirogues.

. . Les membres du " Cargo Cult " ont lenu des assises 
à Buka en 1932 el 1939 et dans certaines parties du Nord de
Bougainville. Cependant en 1932, ils eurent un coup malheu
reux en .ayant affaire à Ken Mc Mullen au passage de Buka.
Celui-ci prit envers eux de promptes et efficaces mesures.

I 

, · Toutes leurs activités, au dire des observateurs locaux,
·ont un arrière~go(H anti-européen. Elles sont malfaisantes et
perturbatrices et peuvent aboutir à quelque chose de pire : Ea
1932 el 1935 leur doctri_ne avançait qu'ils seraient débarasés
des blancs soit par la persuasion, soit par la force. Actuelle•
ment, il est question de savoir s'il y a encore des armes feu
Japonaises dans cette région. C'est très possible el on doit se
rappeler que depuis la dernière manifestation du "Cargo Cult''
e_n f 939, un bon nombre d'indigènes ont appris à se servir des
armes pour c.ompattre soit avee le! Alliés, soit contre eux. Mais
en matière de·,' Cargof", Lous ces.anciens amis et ennemis sont
frères dans une cause commune et ils tiennent que l'Homme
Blanc reçoit des biens qui leur appartiennent réellement.

De plus, le prestige du Blanc a été nettement rabaissé
ces dernières années pour diverses causes. Le récent meurtre
de Mr. Alf. Robinson et de ses huit escorteurs rnd1gènes en
Nouvel!e-Bretagne, sans mentionner le meurtre des indigènes

' de Ja Haute-Markham par d autres indigènes armés de fusils
japunais, doit être un avertissement.

l 
1
1
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Maurice LEENHARDT : Arts de l'Océanie. - Arts du .b1oncle 

Les Editions du Chên'e. Paris,· i947, 150 pp. 120 fig. iO cartes

Le Musée de l'Homme à Paris est riche de matériaux
en provenance du Pacifique. Ce sont les plus belles pièces du
Departement <le l Océanie, dont il est chargé, que Monsieur
Leenhardt nous présente, par un texte dense malgré l'élég1rnce
de sa lang_ue. • · 1

On se souvient qu'à l'époque l'arl Océaffien attira les
,esthètes d'après l'autre guefre ; les sculptures mélanésiennes
voisinaient dans les expositions avec les avres surréalistes. Au
cours de calte guerre Mon5Îeur Leenlurtlt a conf'rJnté son ex:
périance de la mentalité indigène, avec des œuvres isolées d'un
contexte souvent disparu. Aussi ce livre n'est pas seulem_ent
présentation de ce que l'on pourrait appeler les diverses structu
res esthétiques de l'Océanie; il est recherche dé leurs conipo •
sanles générales et pénétration <les phénomènes hum,ins sous-
jacenls.. •

Au mêmé titre que d'autres_, les faits esthéliques ·peu
vent aider à donner la mesure de l'évolution.

En Australie, absence_ de ronde-bosse ; merveilleuses
fantaisies des statuettes' de .(iouvelle-Guinée ; celle opposilion
correspond à deux modalités différentes de la pensée humaine.
L'homme à perçu ëleux puis trois dimensions ; l'appréhension
du relief, ou mieux de la " profondeur" ne se répercute pas
seulement dans le champ esthétique et ses traductions plasti
ques, mais elle. correspond à une évolution dans la pensée,
L'apparition du masque en Calédonie va de pair avec une my
thologie nouvelle, encore étrangère au système existant. Le
mythe change de forme en mème temps que le bois s'incurve.
A reprendre l'opposition Australie-Nouvelle-Guinée, on verrait
que le mythe australien ne manie que des formes simples,

' 
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e:.:emptcs d'arabesques, alors que tes bords du Sepil] révèlent 
un véritable fouillis mythologique, produit ù'unc soriété dyna 
mique toujours toudiée par de nouvellcs-migndions. A un autre 
p,'dc !a théologie polynésienne proscrit parfois la figure humai 
ne ; manifestement l'art maori re.:ou\'l'c une société qui n'a pas 
trouvé de moyens d'expression plastiques pour une mythologie 
au dessin presque géométrique. 

Mais ce sont là considérations trop sèches. Monsieur 
Leenltardl cherche plus à nous faire éprouver qu'à nous expli 
quer. Tout au long de son livre on sent une "ferveur'' ; le 
texte manifeste la crainte du'' geste maladroit", de l'interprè 
talion trop intellectuelle qui fausse h. réalité. L'art océanien est 
une plénilude, qui se voudrait à l'image de la vie. Il est langua 
ge et non recherche. Ce petit livre n'est pas un exposé dogma 
tique de ce message. mais une introduclioo aux recherches aux 
quelles nous sommes conviés. Bien dûs choses viendront· à,se 
préciser, permella nt de nouvelles . mises au pain t ; mais celle 
que nous donne Monsieur Leenhardl re~tera un ferment pour 
toute réflexion nou\·elle. 

. ,, 3PPENHEIM : I 
Kristro K 

B 

216 

J. GUIART. 

►

On sait la ricb 
•rapportées au l,\1usée. de 
anrées après son retour 
minutieuse. Le tit:·e de 
effet toute la première 

. générale sur le tissage e 
d'un inventaire descri 
existantes, que· d'une di 
là l'écueil propre à toul 

·re_placent pas à tout mo,, 
faire des'. tableaux de 
Comparaison des forme 
a-~•re qu'ainsi on • ·meme d l ne p 

. de l • e. a lechnoloai • ·· · a matière. '> 

Ms.!'; pets 
Calédonie E e lissage 
on peut ~n xception fa 
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Kristin OPPENHEIM : Die Primer en Tertilen Techniken der eu- 
,, · l{aledonier und Loyalty Insulaner - E. J. 

Brill. Leiden 1942. 

216 pp., 103 fig., 2 cartes 

On sait la richesse des collections néo-calédoniennes 
rapportées au Musée. de Bàle par le regretté Sarazin. De longues 
anrées a«près son retour, les vanneries font l'objet d'une étude 
minutieuse. Le tit:·e dë l'o_uvrage est quelque peu trompeur. En 
effet Loule ln première partie est consacrée à une introduction 
générale sur le tissage et la vannerie primitive ; il s'agit là plus 
d'un inventaire descriptif très complet de toutes les formes 
existantes, que d'une discussion de technologie théorique. Il y a 
là l'écueil propre à toutes les études d'un fait donné qui ne le 
replacent pas à tout moment dans son cadre humain. On peut 
faire des. tableaux de parentés strictement techniques par la 
comparaison des formes, mais on y aura oublié l'ouvrier. C'est 
à-dire qu'ainsi on ne peut avoir de vue valable sur l'évolution 
même de la technologie, celle-ci relevant autant du social que 
de la matière. 

Il est précieux de posséder aujourd'hui une analyse des 
techniques de lissage, tressage et vannerie de la Nouvelle 
Calédonie. Exception faite des tissus (enveloppes de monnaies), 
on peut encore retrouver toutes les formes décrites par Kristin 
Oppenheim, d'après des matériaux récoltés au début du siècle. 
Il semble que la collection de Sarazin n'ait pas élé suffisamment 
exhaustive, car l'auteur ue peut donner de répartition géographi 
que générale des formes ou des techniques ; d'ailleurs il s'inté 
resse peu aux formes. Son propos est plutôt la description sys 
lématique, parallèle en cel aux eflorts de sir Peter Buck au 
Bishop Museum. Cet effort de rigueur qui se tait jour en di~lé 
rents points est bien caractéristique d'une évolution actuelle· de 
la recherche ethnographique. Mais elle a melheureusement ten• , 
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dance à se suffire à elle·même. Et sans vouloir encourager aux
généralisations hâ~ives,. on aurait aimé que l'auteur tire tout le
profit possible de son sujet, du moins en ce qui concerne la
Calédon"îe et les Loyalty: ,.

Comme habituellement les publications des " Interna
tionales Arehiy für Etlinograp_bie '' la présentation est impecca
ble, malgré 1es difficultés dues à la guerr.e - le Copyright est
de 1942 - avec de très nombreuses illustrations, abondamment
légendées - Il_ faut être reconnaissant au Musée de Bâle de cet
effort de recherche _qui se pot.:rsuit sur la Calédonie. Espérons
que de nouveaux travaux nourris, passeront en revue d'autres
sections des collections du regrellé Sarazin.

-
J. G.

I ' 
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J. G• FURN AS : A natomy of Paradise - Wallis Sloane Ass- 
ociates Inc._ New-York f.'149. .. ' 

Le livre des livres sur les lies du Pacifique vient de
• paraître c~ez William Sloane Associates. C'est un gros volume
de plus de 500 pages, la_rgement illustre et qui forme un vérita
ble digeste de tout ce qui conce:nne le Pacifique el ses habitants:
origine, histoire, organisation sociale, coutumes, etc...,, • ' 

Voulez-vous savoir· qui fut le prèmier missionnaire à
Hawaii, pourquoi les gens de Lord Howe observent toujours
le Thanksgiving, pourquoi Cook ne devait pas faire escale
Tonga ou pourquoi les cannibales mangent les femmes mais
ne les invitent jamais à leurs festins ainsi que la réponse à cent

_aulres-questioas? Vous le saurez en deux minutes grâce à l'index
de cet ouvrage.

Ponr écrire ce- compendium " Ailalomy of Paradise ", 
l'auteur, J. C. Furnas, a consulté près de 500 auteurs el lu plus
de 1000 livres dont il a extrait la quintessence. Cependant ce
'travail concerne surtout la Polynésie et la Micronési'e et plus
spécialement Hawaii. A part Fiji, il y a peu de choses sur la
Mélanésie. •

Personne11ement, nous préférons à cette anatomie
" ramassée " et à cette mise en pilules du ParaJis la saveur des
vieux auteurs et l'originalité des talents qui ont su nous faire
passer tant d'heures agréables à la découverte d'une Océanie
plus proche de nos désirs d'évasion.

t 
I 
1 
1
j , 
! 
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). 0.du 26/8/44 

ARRETÉ 
portant création d'un Institut Francais d' Océanie 

Le Ministre de la France d'Outre-Mer.
' 

Vu le Sénatus éonsulte du 3 mai l 854- •. , ' 
Vu la loi du 2 novembre t 945 portant organisation

provisoire des pouvoirs publics ;
Vu l'article- 7, àlioéa 1er de l'Ordonoa·ncé du 9 Août

19~i, porlar;it_ rétablissement de la légalité républicaine sur le
Territoire conlinenlal, ense~ble des ordoi:Jnaoces subséquentes
par l'eflèt duquel sont provisoirement maintenues en applica-

. tion les acles dits loi No 550 du I1 octobre 1943 portant créa
tiôn de l'Office de la Recherche Scientifique Çoloniale et décret
du Ii octobre 193 portant réglemenl sur le fonctionnement de
l'Office <le la Recherche Scientifique ·Coloniale. _ .

• 1 Arrêté 

ARTICLE Ier :.._· Il est créé sous le nom d'lostitut Fran
çais d'Océanie, un Etablissement scientifique dépendant de
T'Otice de la Recherche Scientifique Coloniale.

ARTICLE 2. - L'lnslitut Français d'Océanie constitue
dans les territoires français d'Océanie, l'organisme local chargé
<l'organiser et de coordonner les recherches scientifiques dans
le cadre de l'activité de l'Office de la Re.cherche Sc•enllfique
Coloniale, et plus généralement :

1) de susciter, promournir, exécuter les travaux scfon
tifiques de toute nature intéressant les territoires
français d'Océanie :
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2) d'assurer la liaison et la collaboration entre l'Insti
tut Français d'Océanie et les organismes scientifi-

• ques de la Métropole, des pays voisins el de l'Etran-
ger •' . 

3) de procédé dans le même domaine à la constitution
d'archives, de collections et de documentation scien-
tifique.

ARTICLE 3 - L'Institut Français d'Océanie a son
siège à Nouméa. Il est géré par un Directeur, assisté par un 
Conseil Consultahf de Recherches.

ARTICLE 4. - Le Directeur de l'Institut Français d'O
céanie est nommé ainsi que le Conseil Consultatif de recherches
par.arrêté du Ministre de la France d'Outre-Mer sur proposition
du Directeur de l'Office de la Recherche Scientifique Coloniale.

• ARTICLE 5. - Le Directeur de l'Institut Français d'Océ-
anie exerce personellement et sous sa responsabilité la Direction
des Services de l'Institut Français d'Océanie.

I! peut à cet eflel déléguer sa signature à un ou plu
sieurs Chefs de Service préalablement agréés par le Directeur
de l'Office de la Recherche Scientifique Coloniale. ,. -

I

ARTICLE 6. - L'état des prévisions des dépenses de
l'Institut França.is d'Océanie est approuvé par le Conseil d'Ad

, ministralion de l'Office de la Recherche Scientifique Coloniale .. 
Les dépenses et les recettes de l'Institut Français d'O 

céanie sont comprises dans le Budget annuel de I'Office de la
Recherche Scientifique Coloniale.

Une régie d'avances et de recettes destinées à régler
les depenses de fonchonnemeat del lnshlut Français d'Océanie
sera instituée conformément à la réglementation en vigueur.

. ARTICLE 7. - Les prévisions trimestrielles et les justi-
fications de dépenses seron l soumises à l'approbation du Con .
lrôleur Financier de l'Office de la Hecherche Scientifique Colo
niale.

,,.
Fait à Paris, le 2 Août 1946.

Le Ministre de la France d Outre-Mer 
Signe : Marius MOUTET
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CONSEIL CONSUL'TATIF DE RECIIERCIIES 
1 .

'DE L'l.F.O. /,

I 

\

I ' I 
, . Le but de 'ce Conseil Consullattf de Recherches est

d'associer le pays, par ses personnalités les plus représentatives
du point de vue sctenl1fique, lechmque et économique, aux
travaux de l'Institut Français d'Océanie.

; , - • - 1

Le rôle du 'Cobseil Consultatif de Recherches esl d'as
sister le Directeur de l'Institut dans l'établissement des program
mes de travail, de lui- signaler les besoins en recherches propres
au ler,ri_loire et d'examiner les moyens .deJes salisl'aire.

•. . Le Conseil, purement scientifique, n'a pas à connaitre
-de questions financières, • .

,

Les c!isciplines sc_ieotifiques présentement représentées
à l'Institut Français d'Océanie, sont les suivantes : Océanogra
pbie, Ecologie, Phytopathologie, Eatomologie, Chimie, Géophy-
sique, Ethnologie.' •

M 

PROJET 
relatif à la Composition du Conseil Consultatif de Recherches 

de L'Institut Français d Océanie 
\ 

',

Compositio.n :
-· 3 Conseil1ers Généraux :
- Le Président de la Chambre d'Agricullure, ou son

délégué ;
Le Président de la Chambre de Commerce, ou son
délégué ;' . , ._ Le Président de la Soctélé des Etudes Mélanésien-
nes, ou son délégué·;
Le Commandant de la Marine en Nouvelle-Calédo
nie, Délégué du Comité Central d'Océanographie et
d'Etudes des Côtes ;
Les Chefs des Services de l' Agricullurn, de l'Eleva-
ge, des Eaux· el ~orêts, des Minfls, de Santé el de
l'instruction Publique ; • . , . .
Les spécialistes de l'Institut Français d'Océanie.
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• concernant la protection des monuments naturels et des sites 
di caractère historique, scienli 'iqlle, -légendair~ ou pittoresque 

de le Nouvelle-Caledonie 

Décret du 26 août 1937 

(.Journal Officiel de la République Frànça•ise du '5 sep 
tembre 1937 page t O. 264) promulgué en Nouvelle-Calédonie par 
arrêté N° 112i du 29 octobre 1937 (Journal Officiel de la Nou 
velle-Calédonie du t 5 novembre 1937, page 455). 

Décrète: 

il 
.... 

• 1 
·, r 

1 

• ARTICLE 1er. - Il est institué dans chaque colonie, 
pays de protectorat ou territoire sous mandat relevant du Minis. 
tère des colonies, une " commission des monuments na'turels et ' 
des sites ". ' 

La commission est obligatoirement consultée sur toutes· 
les questions intéressant les monuments naturels, et les sites de 
caractère artistique, historique, légendaire ou pittores_qne, et 1 

~olamment les projèt~ d'inscriplion sur la liste prévue par lar 
ticle 2, de classement, déclassement, déclaration d'utilité publi 
que, d'expropriation, de zone et périmèlre, de protection,- de 
travaux, elc, relatifs. à-ces monume_nts et sites. · 

Elle peal prendre l'initiative d'une proposition de das- · 
semenl ou de déclassement 011 en être saisie directement par 
toute personne intérnssée. 

.\ RTir:Ut 2. - 
de prnlectorat ou :cr 
des rolo11ie~, une liste 
ia conservalion ou la p 
historique, scientifiqn 
publiée êlU " Journal 
teclorat ou territoires 
tamment tenue à jour. 
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ARTICLE 8. 
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ARTICLE 2.- Il est établi dans chaque colonie, pays
de protectorat ou territoire sous mandat relevant du ministère

_des colonies, une hste des monuments naturels où des sites dont
la conservalion ou la préservation présente un intérêt artistique,
h1sto_nque, scienltfique, légeridaue ou piltoresque. Cette liste est
publiée au " Journal Officiel " de chaque colonie, pays de pro
tectorat ou territoire sous mandat rnteressé. Elle doit ètre cons-
lamment tenue à jour.

1 '

L'inscription sut' celte, liste est prononcée par arrêté du
gouverneur, commissaire de la République, résident supérieur
ou administrateur, el notifié par celui-ci au propriétaire du mo
~nm~nl·. naturel ou du sil~. Eli~ enlca1ne, pour ce propriétaire,
1 obltgalton de nt pas modifier l aspect du monument naturer ou
du site et de ne pas procéder à des travaux autres que cenx d'ex
ploitation courante, en ce qui concerne les ·fonïls ruraux et d'en·
tretien normal en ce qui concerne les construdions, sans en
avoir avisé l'adm:nislration locafe au moins deux mois avant la
date envisagée pour)'ouverlure des travaux.

ARTICLE 7. - Toul décret, ou arrêté prononçant le
classement d'un monument naturel ou d'un site est. à la dili
gence du gouverneur, résident supérieur ou administrateur noti
fié au propriétaire el transcrit. an bureau de la conservation des
hypothèques de la situation du monument' naturel ou du site.
Celte transcription ae don ne lieu à aucune perception au profiJ
du budget local.

ARTICLE 8. - Les effets du classement suivent le monu
ment naturel ou le site en quelque main qu'il passe.

ARTICLE 9. - Le propriétaire d'un monument nalurel
ou d'un site classe, ne peut ni détruire, ni modifier l'état des
lieux ou leur asped~ sauf autorisation spéciale _donnée pa~ le
gouverneur, commissaire de, la Républiqué, r~stdent supèrteur
ou administrateur en conseil.,

ARTICLE 13.- Le gouverneur, commissaire de la Ré
publique, résident supérieur ou administrateur peut, en ce con°
formant aux prescriptions des textes réglementant l expropna- •

• tion pour cause d'utilité publique,. poursu,_vr~, au nom de la
colonie, du pays de protectorat ou du territoire sous mandat
relevanl du ministère des colomes. l'expropriation d un monu

nl naturel ou d'un site déjà classé ou proposé pour le classe-
• me t en raison de l'intérêt public qu'il otlre au point de vue
{kque. artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque.

~ J • 
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Les communes jouissent de la même faculté.
L'utilité publique est déclarée par arrêté du gouverneur

commissaire de la République, résident supérieur ou adminis
trateur pris en conseil.

ARTICLE 18. - Quiconque aura intentionnellement dé
gradé un monument naturel ou un site inscrit ou classé, sera
puni des peines portées à l'article 257 du code pénal, sans préju
dice de Lous dommages-intérêts.

1

ARTICLE 21. - Le minislre Jes colonies Post chargé de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au ' Journal Offi
ciel " de la République Française, aux journaux officiels des
colonies, pays de protectorat el territoires sous mandat reIJvant
du ministère des colonies, et inséré au Bulletin Officiel du mi•
nistère des colonies.

Fait à Paris, le 25 août 't-937
Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies 

Marius MOUTET.

t 
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REGLEMENTATION LOCALE
CONCERNANT LES MONUMENTS ET OBJETS D'ORIGINE INDIGÈNES

I \ 

t '

Dispositions de l'arrêté du 10 Mars 1938. 
I

.., - Tous monuments et objets d'un caractère pouvant
. rnteresser l'histoire. I archéologie ou l'art des populations indi
gènes de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances seront
inventoriés el classés par voie d'arrêté.

1° ' d'offiée s'ils font partie du domain-e de la
Colonie ;

t »

9° avec lè consentement el d'accord avec les pro-
priétaires, s'ils sot situés sur des immeubles particuliers ou
apparti,mnent à desparticuliers.

, - Le classement a exclusivement en vue la conser
• vation des dits monuments ou objets.

- Le monument ou objet' classé ne pourra être
détruit, même en partie, ni être l'objet de restauration répara
tion ou modification quelronques qu'après _autorisation éi:rile ùu
Gouverneur sur, avis donné par la Société d'Etudes Mélanésiennes.

Les effets du classement suivront le monumen.l ou
l'objet 'en quelques mains qu'il passe.
' , • Les-~ litiges survenant après le classement séront
tranchés par' les Tribunaux Administratifs.

- Si la Coionie ou la Société d'études mélanésiennes
n'a fail aucune dépense pour un monument classé appartenant
à n Particulier ce m )numtrnl sera déclasse de droit dans leU, , ,
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délai de six mois après la réclamation que le propriétaire
• pourra adresser au Gouverneur.

- L'exportation hors de la Colonie des fragments de
monuments 011 objets résultant de l'industrie primitive ou de
l'art primitif des indigènes de la Nouvelle-Calédonie et Dépen
pances est interdite sauf autorisation spéciale du Gouverneur.

Les objets ou fragments d'objets exportés en fraude
et qui viendraient à être découverts seront confisqués et déposés
parmi les collections de la Société locale d'études mélanésiennes.

- Dans toute l'étendue de la Nouvelle-Calédonie et
de ses dépeadar.ce_s, toute· déco·uverte intéressant l'archéologie
mégalithique, l'histoire ou l'art, si elle a lieu sur. des immeubles
du domaine ou concédés par la Colonie à des établissements
publics ou des particuliers est réservée à lu Colonie.

/
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BO TANI-QUE
•• ' LES CONIFÈ6ES DE NOUVELLE-CALÉDONIE

\

/
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,. .

. Arbres internationaux, les conifères sont répandus
• dans Jes çinq parties du monde. Malgré' la <liversilé rie leur 550
espèces, ils ont je né sais quoi de commun. Le plus monstrueux
Sequoiâ Américain est cousin du plus petit Podocarpus Calédo- •
riien .. Une route automobile trouve passage à frayers le tronc
du premïer,. le tronc d,u second est gros c-omine un pelii doigt
èle la main, et pourtant ils se ressemblent, même pour le pro-
fane. ••

l
!
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.,
', .Les ·conifércs ont un bois apprécié par le commerce

sous le nom de'résineu,r, bois du Nord, sofl wood, sapin, tandis/
que la science fait à~leur élude uàe plac-e de choix .
., - La N.ouvelle-Calédouie a heauconp d'espèces de coni-

. fères : trois fois plus que n'importe quelle autre region du· Paci
fi,que. Elle a la1J1ajorilé_ des Araucarias, elle possède presque

· . seulé l' Acniopyle et détient le monopole dn Calltlropsrs el- de
" l'Austrotaxus ! Ce petit pays po:-sède trente, que dis-je, quarante

espèces de conifères. '

* '• *

Le Cycas en est un, ce faux pelit palmier que tout le
monâe _ou presque possède dans son jardin. , :

Les Arauèarias, dénommés improprement Pins ou
Sa.pins, forment ;te 'groupe le plus nombreux;

l

i 
i 
1 
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L'Araucaria de Balansa, le Sapin de montage, a les
plus petites feuilles. Son bois est excelJent, plus apprécie meme
que. celui du I<ao.ri.

L'Araucaria de Bernier a des feuilles à peine plus
a-rosses mais des rameaux plus longs et des cônes argentés :
~'est celui de la Montagne des Sources, à la côte 500. .

L'Araucaria de Cook, ou Pin Colonnaire du bord de
mer, devenu rare même daris le Sud, après des., expl'oitations
irraisonnées, ne s'éloigne guère du littoral, sauf dans quelques
plantations de tribus indigènes.

De tous les Araucarias, c'est le plus célèbre.Sa silhouet
te si curieuse est indispensable dans le paysage calédonien. Que
serait l'ile des Pins sans ses Pins ? Ils firent l'étonnement de
Cook, en 1774, anrieux de savoir s'il avait affaire à des arbres
ou à des colonnes de pierre basallique, si ·bien qu'il débarqua
pour s'en assurer, et consigna sur son livre ;

" Nous lrouvàme que les gros arbres étaient une es
pèce de Pins très propres pour des épars dont ous avions
besoin.

/,.
\

I. 

Leurs branches croissaier...t autour de la tige, formant
de petites toufles : mais elles surpassaient rarement la longneur
de six pieds, el ellés étaient minces en propor.lion. . . J'obser
vai que les plus grands de ces arbres avaient les branches plus
courtes, et qu'ils étaient couronnés comme s'il y eut à leur som
met un rameau qui eùt formé un buisson.

C'était là ce qui avait fait prendre d'abord, el avec si
peu de fondement, pour des colounes de basalte. "

L'Arnucar·ia Montana est visible de la route du col
d'Amieu dans sa descente sur Canala ; il existe aussi au· 1<aàla-, \
Gomen. 1

L'Araucaria Bulei, parure de la forêt du Mont Mou et
d'autres sommets, se rencontre dans la plaine des Lacs sous une
forme un peu différente et très rare.

L'Araucaria Muelleri aux feuilles énormes, vil isolé sur
les sommets escarpes. ·

Les espèces Bidwilli et Excelsa, introduites, ne sont pas
du Pavs. '

. Encore quelques introductions de ce génre el ta Calé-
dome aurait Lous les Araucarias du monde.

i



Les Podocarpus sont presque aussi nombreux. er 
tains sont des arbres exploités : Podocarpus Ferruginoides, et
P. Vieillardii, à bois dur ; Podocarpus Comptoni, P. Sylvestris
P. Longefolîatus à bois tendre de densité moyenne. '

Lès autres ne sont que des buissons : P. Novae Cale
doniœ et P. Gnidioides.

Ces espèces ne sont pas rares en forêt, mais passent
souvent inaperçues.

Le bois de Podocarpus Minor, ou '' bois bouchon" a la.
légèreté du liége. Le plus petit de tous, le Podocarpus Usta, ou
cèdre rabougri. a la forme et la couleur d'une branche <le corail
rouge. Est-ce en raison de cette anomalie que les canaques le
considéraient comme sacré ?

Les Dacrydium sont la dernière famille nombreuse.
Col!□ u de tous, le Dacrydium Araucartioides est ce

maigre arbuste des terrains miniers à feuilles 'd'araucaria.
, La forêt cach,e. par contre D. Balansa et D. Lycopodioi-

de, arbres· de taille cepP.adant', alors que D. Taxoïde n'est qu'un
buisson.

Le Guillaumini, baptisé dernièrement, a élé trouvé
dans la plaine des Lacs, mais quelle drôle de feuille il a, ce n'est.
pas une feuille, c'est une queue de chat ?

t

Les Libocedrus sont des petits buissons du so·mmet
Humboldt ; une espèceest connue depuis fort lvngtemps, l'autre
a élé trouvée récemment par M. Luc Chevalier.

L'Aemopyle est u arbre à bois dur sans ayt~~ particu
larité que celle d'être localisé en Calédonie et aux Fidji.

Les Callitris sont ces arbres à allure de bois de fer
signalés sous des noms différents dans les vallées de Camboui,
Dumbéa et Tontoula.

li:, ont servi à fabriquer des traverses de voie ferrée
sous le nom de Pia de Camboni. Ailleurs c'est le Nié des Indi
gènes. Le bois, incorruptible, a une forte odeur de camphre.

Un autre bois odorant est le Callitropsis. On le trouve
sur la crête de la Montagne des Sources empruntée par la roule
à la côte 700. décimé par les vents de Sudète. De port plus élevé
aux bords des la,·s de Nnhoué. Grand Lac, lac en huit, il existe
aussi dans la vallée de y, Canala et ailleurs 7
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Comme le C~llitropsis, l' Auslrotaxust

n'existe qu'en Calédonie, . ou plus exactemen '
forêts de Farina. ' a 

ee + on,e r%,E! g;".±..
cord sur, leur nombre. Certarns comp en 1 , .. . ~
espèces. » ) + » 

C d • • t sans doute raison. Pour être affimaliJ,es, ermers on - . . . d t s nt 
il faudrait avoir vu tous les kaoris, ce qui exige u emp •.• • ...
de bonnes jambes.

ou raux kaori.
que dans les

$ ,
1 ',

, .

•* •

! 'On s'étonnera de la multiplicité des espèces, de la
, diversité des formes, de la curiosité desalluresde ces résineux 

exctntriques. ' ,
On a expliqué que les graines s'étaient répandues de

proche en proche.au temps où le Pacifique n était pas encore
entièrement une mer. '

Certains genres viendraient d'Asie, d'autres d'Amérique
ou d'Australie. I 

/ 

r \ 

Ou bien les espèces se seraient formées sur placè, par
l'habitude de pousser en certaines stations.Ainsi le ka,or.i nain
.s'est habitué aux terres de fer, mais combien il est différent de
son congénère de forêt ! Celte adaptation a demandé du temps,
mais les arbres ne sont pas pressés, occupant le sol depuis des
époques difficilement imaginables ....

Dernièrement - disons· il y a quelques centaines de 
mille ans - le climat calédonien ,s'est ré.chauffé. Te'mpéré, il
est devenu tropical. La preuve en est dans l'apparition des récifs,
qui n'existaient pas auparavant. Les conifèc·es ont mal supporté,
la chaleur, qu'ils ont fui vers le sud et vers les hauteurs. Pour
les voir, il faut aller en altitude. Seul le Pin Colonnaire est resté
au bord de mer, sans doute pour servi ri d'exception à la règle ?

• Les conifères de Nouvelle-Calédonie, éléments typiques
du paysage, bonheur du collectionneur, quelquefois utiles pour
leur malheur, coni-htuent un des traits originaux de la terré
calédonienne.

J. B. 

• 

' 
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Comme le Cnllitropsis, l'Austrotaxus, ou faux kaori 
n'existe qu'en Calédonie, ou plus exactement, que dans les 
forêts de Farino. 

Que dire des kaoris, les spécialistes ne_ sont pas d'ac 
cord sur leur nombre. Certains comptent trois, d'autres six 
espèces. 

es derniers ont sans doute raison. Pour être affimatir, 
il faudrait avoir vu tous les lrnoris, ce qui exige du temps ... ~l 
de bonnes jambes. 

On s'étonnera de la multiplicité des espèces, de la 
diversité des formes. de la curiosité des allures de ces résineux 
exce-ntriques. 

On a expliqué que les graines s'étaient répandues de 
proèhe en proche au temps où le Pacifique n 'était pas encore 
entièrement urrn mer. 

Certains genres viendraient d'Asie, d'autres d'Amérique 
ou d'Australie. 

Ou bien les espèces se seraient formées sur place, par 
l'habitude de pousser en certaines stations. Ainsi le kaorï nain 
s'est habitué aux Jerres de fer, mais combien il est différent, de 
son congénère de forêt ! Cette adaptation a demandé du_ temps, 
mais les arbres ne sont pas pressés, occupant le sol depuis des , 
époques diffü:ilement imaginables . . • .. 

Dernièrement - disons il y a quelques centaines de 
mille ans - le- climat calédonien s'est réchauffé.. Tempéré, il 
est devenu tropical. La preuve en est dans l'apparition des récif~,- ·, 
qui n'existaient pas auparavant. Les conifèr·es ont mal supporté 
la chaleur, qu ,Is ont fm vers le sud et vers les hauteurs. Po1.1r .. 
les voü·, il faut aller en altitude. Seul le Pin Colonnaire est resté 

/ I ' . au hord de mer, sans doute pour servir d'exception à la règle ? 
Les conifères de No

0

uvelle-Calédonie·, éléµienls typiques • 
du paysage, bonheur du collectionneur, quelquefois- utiles pour 
leur malheur, con!-tituent un des traits originaux de la terre 
calédonienne. · 

J. B. 
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ENTOMOLOGIE
1 ,

r' 

' Le Contrôle Entomologique en Micronésie. 

Un travail entomologique très important est effeclué
er1 Micronésie sous la direction du Comité du Pacifie Science
Board, organisme créé en 1946 par le Conseil National de
Recherche des U. S. A.
;- Deux Entomologistes, le Dr. Henry K. Townes et Mr. 

R. G. Cakley furent envoyés sur le terrain. Ils découvrirent un
nombre assez restreint de maladies parasitaires dûes aux •
insectes, mais un grand nombre de problèmes entomologiques
secondaires.

'A la-suite de leurs recommandations, un fonctionnaire
pour la quarantaine des végétaux. fut nommé à Guam. par le
Bureau d'Entomologie, pour appliquer les mesures de défense
des végétaux. "

En outre, cinq membres de la Recherche en Entomo
logie ont été également envoyés sur le terrain pour effectuer
uoe élude systématique des insècles des différentes tles de la
Micronésie. ·>

t

Insectes d'Hawaii. 
/

. Tel est le titre de l'œuvre considérable entreprise par
• Mr. Elwood C. Zimmerman, Entomologiste de la Station Expé
rimentale de la Hawaiian Sugar Planter's Association et Curateur
d'Entomologie au Bernice P. Bishop Museum. , .

Cinq volunes viennent de paraitre. Ils contiennent
P'étude d'environ II00 espèces. L'ensemble du travail prévu
couvrira toute la faune entomologique d'Hawaii et formera 12
à 15 volumes.

Les 5 premiers volumes de " lnsecls of Hawaii " sont
en vente à l'Université d'Hawaii au prix total de 24 dollars.
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G E·OL O GIE

Géologie du PacifiqÙe. - Iles Hawaii.

• Parmi les publir.ations géologiques récentes relatives à
des iles du Pacifique sign«los la magnifique série sur la "?]9?
gie et l'hydrologie des iles Hawaii principalement,_dg,_"H. T. Stearns et G. A. Macdonald, géologues de 1 U • .n . eo •
Survey.

Dans six bulletins de la '' Division of Hydrography
Terrilory of Hawaii" publiés entre 1935 et 1_947, sont élud1~es
la géologie et les ressources en eaux souterraines des 1les Oahu,
Lanai, Kaboolawe, Marii, Hawaii, Molokai.

Autant 'de monographies remarquablement illustrées
par des photographies et des diagrammes.

I) Les roches volcan.iques, qui co'nstituent l'essentiel du
sous-sol de ces îles sont minutieusement étudiées par le distin-

1
•

gué pétrographe qu'est M. A. G. Macdonald ; sont examinées :
- leur composition minéralogique, leur composition chimique,

leur succession chronologique et les dillérenciations magmati
q ues qui leur ont donne n&1ssance. Il faut louer l'auteur de
rester toujours sur le terra.in des laits d'observation et de ne
consacrer aux vues théoriques sur le3 différenci<1lions que
que quelques pages pleines d'intérêt. Par exemple, dans le bul
lelin Ne 9 (1946). p. 205-208, M. Macdonald expose comment
à parlir d'un magma ayant la composition d'un basalte oli
vine, composition qui est celle de la majeure partie des laves de
l île d Hawan et notamment du fülauea ont pu par d'ffé ·• • d ' c I renc1a-hon, prendre naissance les laves de composition chimique diffé•
rente, en volume bien morndres <lue les lavel> basalliques. Il
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sémble aue le principal facteur de cette différenciation soit la
chute dans le magma en voie de refroidissement des cristaux
qui s'y forment. L'olivine cristall'ise d'abord et descend rla:ns la

, colonne magmatique formant dans sa partie inférieure un ba
salle plus riche en olivine que celui de la partie snpérieure.
Plus tard, à une température moindre, augite el feldspaths cris
tallisen,t et tombent. Par le.. Jeu de séparations succe~sives de
cristau~ est expliqué la formation d'andésites et de trachytes.

2) ·L'étude des eaux comporte toujours :
- a) une analyse du ,climat et en particulier de la distri. 1

butiondes chutes de pluie - •
• I 

b) une étude des eaux superficielles
c) une étade des eaux soulèrraines avec statistiques

.et graphiques montrant les fluctuations de niveau
des puits sur ·plusieurs années,·
U'IJ, inventaire, il vaudrait mieux écrire, un bilan des
eaux. Par exemple, pour l'Ue d'Hawaii lesauteurs
indiquent que, c_haque jour, tombent, sur toute
l'He. en\'Îron 13.000_ m~llions de gallons d'eau. La
décharge. par les puits, les tunnels et les- sources
représente seulement 2,5 "/, de ce volume. -

, d)

Conclusion : 

'De grandes réserves d'eaux souterraines sont di.5poni•
bles. Se basant sur leurs connaissances géologiques el bytirolo•
gigues les auteurs sont à même de proposer ~es prbjets cohé• •
rents de--recherche d'eau pour certains districts.

' Celte sérfo contient en. outre de nombreuses indica-
lions sur la géomorphologie,les roches sédimen Laires récentes,

- l'histoire d'es éruptions vues par l'homme ... etc. r ,~

. , L_es cartes géologiques au 62.500 ou au 12.000ème
qm accompagnent ces ouvrages sont remarquablement bien •
dessinées et colorées. , " ·'

A ceux qui désirent s'initier rapidement aux principaux
trails de lagéologie des iles Hawaii, sans être obligés de recou
rir aux monographies détaillées, signalons le buJletin 8 : 

• T. Stearns. - Geology of the Hawaiian Islands, - 1946-
el au geologue ou an touriste éclairé de passage à Ho
nolulu, le bulletin 2 ;

\
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B. T. Slearns. - Géologie map and guidè of Oahu, Hawaii,
1939.
Ces bulletins comme les autres sont distribués par :

U.S. Geological Survey, room 333, Federal Buildia-g, Honolulu,
Hawaii.

\

1
1
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Cette série de publirations, remarquable par tant de
traits, doit être l'occasion d'un enseignement. Les éludes hydro-_
géologiques entreprises aux Hawaii constituent un modèle. Il
est souhaitable qu'à la métropole et surtout outre-mer, le go
ver□emenl et les particuliers, s'inspiraut de tels 1exemples, con
sidPrenl plus souvent l'eau soulerraine comme une richesse que
l'on d{!couvre non pas accideatellemen 1, au, prix de nombreux
échecs et quelquefois avec le concours, combien aléatoire, des
pendulisanls, mais rationnellement, au prix d'études miaulieu
ses, ou le géologue doit tenir un rôle très important.

Le chroniqueur est heureux de féliciter sans réserve
les auteurs, et en particulier son correspondant et ami MI. G. A.
Macdonald.

P. ROUTHIER.

,.
' ' 
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LES REVl1ES 
r

\

_ .. ~, 'Pacifie Scieµce ''. 
I , 

• Sous ce litre l'Université d'Hawaii (Honolulu) publie,
depuis janvier 1947, une revue trimestrielle consacrée. aux
sciences biologiques et physiques de la région pacifique.

Cette revue c_orrespondait à un besoin de coordinalion.
Son exislen'ce même cons-acre !-'unité' des problèmes du bassin du
Pàcifique. . • .

• 
Depuis sa naissance cette revue nous a apporté des

notes très i_ntéressantès de :
- Zoolo'gie - 

' I • t 

Notes sur le Leiothrix d'Hawaii. - Les in-
troductions a-viennes à.Hawaii. Squelettes des

. Gymnogyps récents et fossiles,
Mollusques. - Les '' Petits cœurs. ' ( corculum) des

océans Pacifique et Indien.
Crùstacés - Luciférinae d'Hawaii.
Vers - Annelides Polychete.s de l'Alaska.

Oiseaux.

' ;

Parasitologie - 
' Parasites des animaux domestiques dans le_s îles- H_awaii.
Parasites des animaux domestiques en Micronésie.

Botanique - 
Santal d'Oahu.

- Champignons des lies Marshall; ...
Nouvelle espèce de Carex des Fiji
Algues d'eau douce des lles Hawaii.
Découverte d'un .\fonilk:irf!. (Sapotaceae} à Oahu.
Hawaii.

1 ·-

- '
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Géologie et sci6nces connexe--s - . , , 
- Etude du raz de marée du Ier avril 1946 dans les
îles Hawaii. •
...... La faille de Waimea, Oahu.

Mécanique de l'éruption explosive du Kilauea en
1 92r.. 1

_ Facteurs du comportement de I eau souterraine
dans un système Ghyben-Herzberg. ·, ./. : ..
- Durées de déplacement des vagues d'origine sismi-

que ver~ Honolulu. ,.
Pédologie et Agriculture - ' • 

Dolomitisation dans les sols hawaiens semi-arides
Etudes sur Toxicité de ]'arsenic dans le sol.

\

Météorologie - 
/

Cycles des chutes de pluie el validité des prédictions 
de chutes de pluie à llawaii.

Bibliographie génémle 
I • 

- Les C.bordés (Vertébrés) de Microuésie. _
Les cinq premiers numéros (janvier 1947 à janvier

1948) sont donc bien, par leur contenu, en accord avec le litre_
de la revue.

Le chroniqueur pense toutefois que ccPacific Science»
sera vraisemblablement amené, dans l'avenir, à modifier sa '
formule. L'extension mêrne des disciplines qu'elle accueille est
peu compatible avec le détail de ce.rtains articles . Au fur et à
mesure que la collaboration scientifique dans le Pacifique se
développera, collaboration dont Pacifie Science devrait nortna,Ie-
ment devenir l'un des nœuds, la RP,vue SP.ra sans doute 'con- ~,
duite à exiger des auteurs des articles synthétiques, des études
comparatives, tels qu'elle en a déjà publié's et à écarter des ar-
ticles, fort intéressants sans doute, mais dont la place ,serait
mieux indiquée dans les périodiques plus spécialisés. C'est du
moins, à nolre sens, l'orienlalion qu'il faut souhaiter voir
pren?re _a celle Jeune revue, à une .époque ou la mulliplicilé des
publications rend les synthèses si difficiles. De même on aime-
rait voir se _développer l'ellorl de bibliographie inauguré par la .
bibliographie des Vertébrés de Micronésie, d'après le Dr.
Huzio Utinomi. '

P. ll.
Nouméa, mars 1948
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- , The Eook of Pidgin-English - par John L. Murphy., Edit. W.
' -' R. Smith and Paterson _Ply Ltd ·Brisbane f 94 7. Préface

+ z du Major-Général Basil·. Morris. 129 pages. .
Distribution of Languages in the Çentra] Highlands ~ew-Guioea.

· l'ar A. Ca·pell. Oceania. 'Vol. XIX N° 2. Décémbre
1948. pp. 104-130. -' .· . -.

. SyntaktischeProbleme im Polyesischen par Arnold Bargmann.
Hambnrg 1942, _7 4 pages·. .1 .

• Reed's Concise Maori Dictionary, Maori-English. English-Maori.
+ Proverbial saying=. 148 pages. A. H. & A. W. Reed.

\iVellington 1948. : .
Passives in Oceanic Laoguages, par,C. E. Fox. Jour. of Poly.

·•Soc. Yo(. 57;No•t pp. 2-29.1948.
PrP-fixes and their functions in Oceanic Languages, par C. E. Fox

Journ. Of Pol y. Soc. V-oL 57 N° 227. ' • "'
The Mba·dialecls, ~eslern Viti-Levu (Fiji) par Bruce G. Biggs.

-. Journ. of Pol_y. Soc. Vol. 5~ N° 1, pp. 68-67.
Elementary grammar of the Gumbainggar Language (Côte-Nord

Nouve.lles-Galles du Sud), par W. E. Smythe. Oreama,
Vol. XIX N 2. 1918, pp. l 30-1-92·. , .

- MarslrnllP.se,-E·oglisb and English-Marshallese Dictionary. 29
pages de grammaire. 136 pages pour le dictionnaire
Marshall-Anglais et 128 pages pour le dictionnaire
Anglais-Marshall. Ouvrage.dactylograpl11é el ronéotypé.
Publié sous l'égide du Département de l'U. S. Nary.
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