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Il s'agir ici de coinnienter quelques as- 
pects lesicaux du tahitien conteinporain relatifs h 
I'espnuc r t  h la terrirorialiscltion. saos pretendre h 
i'exhtlusrivitt. L'mention est portée sur quelques 
spCci ticitis séninntiques q u i  se renvoient pour par- 
tie les unes aux autres. ei semblent ainsi dessiner 
une configuration implicite 1 la linigue. Le lecteur 
pourra juger p:ir lui-niCine si cette configuration 
rtvkle des logiques culturelles preniikres. :iiiieiiaiit 
souvent 1 ce qu'en rahitien on ne puisse parler de 
quoi que ce soit de "social" sians en passer d'abord 
par une rSf6rence territoriale ou spatiale. L'omoi- 
prisence du tait territorial est en t&t cas notie par 
tow les obsewateurs et acteurs ayant eu 3 traiter 
de l'archipel vahitien, des premiers missionnaires 
de Ia London Missionary Society (LMS) aux spé- 
cialistes contemporains des sciences sociales. 
Cette question est ici rapportée h la sémantique de 
la langue conreinporaine : s'il reste un  'Stre" tahi- 
tien dans le cadre d'un territoire d'&tre-mer au 
tloirnt sociologique Tort bouleversti. c'est sans 
doute 15 qu'il gil IBnrC 19851. Loin cepciid;int. 
inalp2 I'idCe revue. d';tre en rupture cidicate avec 
les nrrangciiicnts siiixintiques du riiJ'rhi. c e r h e s  
conlipur:itions de la langue contemporaine seni- 
hlrnt plutfit en avoir conservt des formes mini- 
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Le propos n'ahorde donc ce qui serait le "donnC" d'inter-conn?issnnce). .i en rester In. tout individu 
. .  

foncier. objet de nomhreux travaux antirieurs 
[Ottino 1972 ; Ravnult 19801, que de mclnih? cur- 
sive. Les modèles culturels implicites etlou 
inconscients que l'on pourait voir inierger des di-  
veloppements q u i  suivent entretiennent en effet 
avec la situation foncière actuelle des relations fon 
complexes, dialectiques ou contradictoires. Ils 
n'indiquent pas des conduites objecrives. mais 
plutôt leur réfirence possible. La territorialisation 
premiere des individus coinme I'iniponance cen- 
tnle de la résidence au sens anthropologique ne 
reposent que sur des rrlios culturels fragiles. non 
sur des corpus juridiques poneun; de sanctions IC- 
gales. Les derniers ricipiendaires de ces rr/rr>s sont 
sans doute ceux que le tahitien appelle les "petites 
gens.' (m'ara ri?). C'est essentiellement la mani& 

aurait donc\quelques droits sur l*ensenihle des 
terres de l'archipel polynisien. du fair de l'endo- 
gamie irkitlaire. et même au-dcli. du h i t  de IKI- 

ri;iges avec d'autres popu1:ttions. L'"indivision". 
l'existence de droits "dormants" ou ouhliis et 
l'existence d'un principe optatif de residence 
constituent donc des conditions nicessaires de ce 
sysri.ine'. II en va de même. syn~itriquenienr. de la 
reconnaissance de Ia qualit6 de rCsident au sens 
anthropologique. seule capnhle de difinir les 
contours de groupements dins cet univers trZs in- 
difF6renciC. Certe reconnaissance ne peut elle- 
même s'opirer que par la "domiciliation" de li- 
gn6es risidentielles sur un  ensenihle de terres. Ces 

lignies sont silectiunnies 4 pnnir de vastes stocks 
cognatiques euou groupes de descendance indiffi- 
renciés ( 'o/>iifiiiï ou "ventres p:irentaux" uux iles 
de la SociCti). La remarquable monographie de 
P. Ottiiio [ 19721 concernant l'archipel des 
Tuamotu donne une Spure de ces logiques. plus 
troubles bien que reconnaissables dans les îles de 
Ia S o c i i t i  actuelles [Ravault 19801. Dans la 
piriode prisente. Ia coexistence du Code civil et 
de principes culturels non icrits. souvent contra- 
dictoires. tinit souvent pnr produire des situations 
de divolution extraordinairenient complexes où 
chaque partie tente de manipuler difFirents priii- 
cipes B son profit. jusqu'h ce que parfois un inves- 
tisseur possnnt par la règle la controverse. panicu- 
likrement dans les zones où Ia densiti de 
popuhtion tire le prix du foncier vers le haut. 
Dans les zones rurales nioins denses. le principe 
de risidence a lorigtemps inlbrmé le cadre juri- 
dique ou 1'3 escaniuti. Ainsi It :  "nul n'est cens6 

on" du Code a Lié tourn6 par 
l'utilisation de ventes sous seing privi fictives 
entre coliCritiers, interdites dans les annies 1980 
du h i t  des ponsibiliris de tromperie qu'elles lais- 
mient ou verte^.'. On comprend en'quoi la tenito- 

centrale encore que dans d'autres univers. 

I 

t 
I 

t rialisation des individus est ici une dimension plus 

' Terre, terres  
La notion la plus ginirale et Ia plus nicessaire 
pour parler d'espace gCognlphique ou d'espace so- 
ci;ilisC est sans doute celle defrtrrtu. qui rCt.Rre B 
des acceptions beaucoup plus larges que celle de 
t w e  au sens purement foncier par laquelle elle est 
souvent traduite. Le ternie peut &signer tout h la 
Fois un pays ou une nation au sens politique (les 
États-unis sont ainsi f t t l m t  nmiricain. ,rcwtul 

rmtrite). la terre au sens des marins qui disent 
"terre. terre" (ce qui  ne h i t  sens que par opposi- 
tion B la mer en ginCral). une île haute par oppo- 
sition h une île basse ou un atoll (mct/ ir l  et, effecti- 
vement. une terre au selis foncier du terme cette 
fois [Lemaître 1973 : 531. On poura encore dire 
d'une île (morti) qu'elle est j i w c t  si on la spicifie 
d'une certaine faqon : de l'île de Hunhine, on peut 
entendre qu'elle fut une f e h a  iwtiiru, une "terre 
de vanille" (sous-entendu Fameuse). De l'archipel 
tahitien. on dira communiment / e  f c w i r c r  ("la" 
terre) par un tour idiomatique 
chansons (hien qu'il pourait s 
proche du "pays" de l'ancien Yrançais. et commen- 
té ci-dessous). Du point de vue d 'un locuteur du 
tahitien. tout l'espace émerge connu n'est qu'un 
vaste agrigat de j>ttito, que seul le contexte syn- 
taxique et cognitif peut diffirencier : h la question 
demandant quelle est sa terre d'origine, un AmCri- 
cain devra comprendre que la riponse est "les 
Etats-Unis" (une explication plus sp6cifique sur 
telle ville de l'Étal du Minnesota I ' amhen  h de 
fons complexes detours linguistiques et ethnogra- 
phiques) alors qu'un Tahitien comprendra qu'il 
s'agit soit de l'île, soit du district, soit de la terre 
de famille IfrniraferiPJ oÙ i l  est né -une informa- 
tion fort intime (en divulguant des noms de terre. 
on peut en effet Stre amen6 h reconnaître en son 
interlocuteur un parent non résident. ayant droit 
putatif). 
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Tout espace giugraphique ou socialist ne pourmit 
donc Stre inoncé qu' i  partir d'un terme de départ, 
destini i Stre spécifié ensuite. Renwrquuns encore 
que le tahitien distinguefirimr de repa le sol mais 
aussi la saleté. distinction que le mot terre n'upi.re 
pas par lui-mPme en franpis. On peut noter que 
du point de vue du hawaiien. proche cousin de la 

nce au tahitien contempo- 
rain. ce qui nous paraît Stre Ia gineralité kxicnle 
deferiicir poumit se rCvCler bien moins itendue. et 
aussi. différemment difinie. Ainsi en liawniien 
tout ce que le franqaic appellenit une "terre" est 
aussi une "ile", I ~ I I J ~ I I  (voir la contribution de 
J. Charlot). Mais le m2me mot rendu en anglo- 
saxon signifie nun seulement et tout i l a  fois 
di.wrict, is/iiw/. sertiou. Jbresr. .Vrorr mais encore. 
dans Ir sens causutif et verbal, "Io CI I I .  serer. 
aniprrrrrrr ... " [Pukui. Elbert et  Mookini 197.5 : 
1091. 

Résider : être nécessaire, 
être dressé, être vrai 
Lorsqu'une terre est en jachSre. elle est dite "chose 
broussaille" firtea 'aiherej : 1orsqu':lle est culti- 
vée, elle peut Stre dite triiT. ce qui signifie tout i l a  
fois 'propre" et "autonome" par une ,association de 
sens particulièrement parlant? Lorsqu'ejje est 
vendue - un acte souvent mal considéré en milieu 
tahitien rural - elle "passe i la transdction" (rim i 
te ho'oj. c'est-i-dire dans un doqaine qui ne 
semble pas considéré comme itant naturellement 
le sien'. Une terre peut avoir i t 6  "tomitie" 
( t o r r ~ i r ~ / ~ i ~ i J  c'est-i-dire déclarée devant les cunii- 
tis d'Attribution des Terres du dibut de ce siScle. 
On peut dire qu'on y "demeure" ( r ioho)  sans autre 
spicification (riohorri ' I I ,  subsmntif de tiolio pou- 
vant simplement signilier la place de quelqu'un 

dans une m;\;lsun). Le terme le plus utilisé serait 
snns doute jz'ii'eri qui signifie aussi "s'arrilter" : 
ainsi delti pluie qui cesse [Lemaître 1973 : 471'. 
Mais l a  risidence au sens anthropologiqtte du 
terme [l'exercice de droits fonciers dûs 1 Ia pri- 
sence) peut encore Stre rendue par deux ternies ri- 
chement polysémiques, le verbe ri'tr et l'adjectif 
ou verbe m i r / .  

Ti'o rend tout i la lois l'idee de résidence (ou 
cumnie le dit Y. Lemaitre de "situation"). d'obli- 
gation ou de nicessité logique. le b i t  d'&re dresse 
ou Je tenir debout. l'idee de justesse, Ia tiais;lbilité 
et Ia possibiliti ["p. cit. : 11-31. On peut en sugg6- 
rer un Cquivalent partiel avec l'expression françai- 
se ya se tient" (que le tahitien rend assez eracte- 
ment par e rwii 1i.a. littéralement -c:est chose 
t i ' ( Ï ) .  Cepend" dire de quelqu'un qu'il se "tient 
quelque part" n'entraine pas pour autant en fim- 
sais qu'il y rCside. et encore moins qu'il y soit 
dressé ou logiquement n6cesseire. ce qu'opkre Ia 
sémantique du tahitien. Le substantif de f i ' r f .  
ri'oru'ri. qdi rraduirait donc la notion de résidence, 
amkne vers des acceptions d'autant plus dignes 
d'attention qu'elles sont inattendues. Ti'ririi'a ren- 
voie en effet i "situation" et ?I "position" [op. rir. : ' 
1241 dans tous les sens de ces termes en franpis et 
en anglo-saxon (pnsiriort). y compris donc la dino- 
tation professionnelle. Le tenne a. de plus. long- 
temps giirdé d'un ancien dispositif sémantique une 
connotation d'autorité. C'est ainsi que fa'riti'ci 

-1. Le wiiwpr 'h  ho'u ~ v r  w w w n f ;  br U"! 1992ci. 

5. Prw ririrr ,/'reir f r ~ m c r i p i m  sujrrfr tì whi.~itïk;. j'ui pi 
r'+'rtwnrrii h'a'e'il Irr w r  h'a'ca) cr qui .si,vn~/ïw'iir 
!riir .'cuii.\rr WI c h r r i r i  '' ri pimimrY cowrxrm ui'rc 

I t  n,rm.ii.rr &v/wr.vG L I'hubirrrr rrrhiiiw Iti.wr;qitr. II prur W. 
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( l i t t .  "c:iusrr ti'ry). c'est "autorise? : ainsi encore. au regard de l'importance accordée non i une p k -  -- 
tin chef tahitien ;igissant es qualités le Paisnit "dans 
sa /i'lfru'li de cher' f i  151ia ri'orir'o crri'iJ et pou- 
vait m2me :tre consid&é rie p o r w  I I / I  m m  que 
selon la mSme specification. L'expression est 
d'autant plus parlnnte pour notre propos que les 
chefs tahitiens historiques les plus "titrés". qui 
exerpient des droits sur différents ensembles ter- 
ritoriaux nonimis. changeaient d~ nom selon le 
lieu où ils résidaient i cette occasion [Bari I9871 : 
un 6voquera plus longuement ci-dessous cette 
congruence entre terres, lieux et nonis de persun- 
ne. En tout cas ce n'est que par ce détour que l'on 
peut comprendre comment ri*(iro'ii peut desormais 

/ Y  
sence militaire i terre, mais i I'irection de inits de 
pavillons assimilés aux rirliliri niaori, enibli.mes 
de la ICgitimitC sur les territoires. doni Ir num 
comporte le morphknie ru  assucii selon plusieurs 
vnriantes phonétiques i l'idée de stabilité et d'émi- 
nence dans diffirentes langues polyn6siennesx. I I  
est probable que des Cpisodes de cette nature. ré- 
currents dans l'histoire contemporaine du Paci- 
fique insulaire, puissent Stre lus selon le meine 
angle de vuey. Le rdle rituel des souches de 
bananiers-plantain. omniprésent dans l'histoire et 
l'anthropologie de Tahiti .[Baré 198.5 : Oliver 
19741 semble pouvoir Stre rapporté 1 In position 

signifier la cirrJyiricre' : re ri'wri'ii fiirrtrri, c'est la 
citoyenneté fraiiraise. On voit que le tahitien rend 
cette modalité moderne de l'appartenance poli- 
tique (au sens large du mut) par le fait de risider 

dressie de Mirai Trog/oc(~rrzn~m oppos6e h celle. 
pendante. de Mirsa Sflpietffa : d'aprks le corpus 
mythologique rapporté par T. Henry, les unes au- 
raient vaincu les nutres dans une guerre 11968 : 

quelque pxt. en semhlant considirer I'identitica- 31. Au XIx'sii.cle une espkce de bananier était 
tion territoriale comme une niodalitd preinisre. au 
sens logique. du statut des personnes* : Stre ci- 
toyen l'ranfais selon cette logique. c'est inilucra- 
blement et d'abord risider en France. 
D'autres acceptions de ti'ri sont pon moins révila- 
trices, selon d'autres prioritis de regard : ainsi de 
celle associant Stre dressé ou debout. l'autorité, et 
la résidence. Notons qu'actuellement un droit sur 
une terre est un rnona. alors qu'en interdire 
I'acci.~. c'est la rendre rapii : c'est par ce mot que 

appelée po'riri'a [LMS 1851 : 2041. soit litterale- 
ment "pote;iu ti'ci". De fait. dsider quelque part au 
sens fort du terme, c'est y Stre comparé i une 
souche d'arbre ( t imu m'air). Être un  "homme- 
souche" (rtr 'ata riiiiiii), c'est être reconnu comme 
pnrticipant d'une lignie résidentielle, elle-mSme 
identifi6e h un ensemble de terres, par les 
membres de cette lignée. Dans les univers de pa- 
rent6 tres indifférenciés comme celui de l'archipel 

De nombreux commentateurs ont relevi l'impor- ~ ~ i w  I * W .  

tance centrale accordCe par les cultures polynC- 
siennes historiaties au f l i t  d'Sire dresse : 

,, ,,I lrla,lrls , , ~ l , i s i , , ~  
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tahitien. seul jeu d'un crittre de résidence peut 
permettre, on l'a vu. de distinguer des groupes. Or. 
quelle meilleure congruence trouver entre les dif- 
ferentes acceptions de ri'ti (verticalité. résidence) 
que de comparer un résident 1 une souche d'arbre 
(rruiIrr), si l'on songe de plus que rrriiru c'est aussi 
la cause. la raison ou le fondement des choses. et 
que l'on retrouve alors le sens de nécessité logique 
implicite h ii*[r. De nombreux anciens dieux rahi- 
tiens etaient en quelque manitre des rriiiirr. des 
"souches" ou des "causes". Ainsi d'une cenaine 
grande pieuvre mainterant la deesse Atea. repre- 
sentant le dõme du ciel et l'<tendue. qui etait appe- 
Iée Tiiriirr ru'¡ feiiscr ("fondement du ciel et de In 
terre") [Henry 19681 : ainsi encore de Tane 
(homme), dieu fondateur ou "'grand fondement de 
Ia terre'' ('fuiirir rwi i re feiiruij. 
Parler de l'une des mani2res de résider quelque 
part en rahitien. c'est forcCment se livrer b une 'hr- 
chblogie" du sens, dans l'acception de Michel 
Foucault. C'est ainsi qu'en " T i h i .  ri'o c'était 
aussi "continuer h faire quelque chose". ru keep 
doing u rlririg [LtvlS 1851 : 2651. Cette ancienne 
signification rapproche le terme d'un autre équiva- 
lent tahitien de la résidence, ttre inan. 
Être innrr en quelque endroit peut signifier y rési- 
der parce que mufi signifie notamment "être fixe. 
maintenu. retenu. ditenu, arr5te" [Lemaitre 1973 : 
761. Ainsi du français populaire ' k ' e s t E  qu'il 

Mais on peut comprendre plus explicitement pour- 
quoi ce qui est "fixe" en tahitien est indissoluble- 
ment *'vrai\. Ainsi. pour de nombreux Tahitiens 
contemponins. l'une des failles les plus angois- 
santes ,du discours chrétien est l'existence de di- 
ser.ses religions ou sectes, en ce qu'elle amene h 
des vnriations du discours. On a. de fait. maints 
exemples de cette logique sémantique dans I'his- 
toire de la société tahitienne (et d'ailleurs des so- 
ciétCs polynésiennes). ll en va, en tout premier 
lieu. des qualificatifs retenus pour le Dieu chré- 
tien. principe fondnteur, d'une certaine manitre, 
de Ia societe nrd'ohi du XIX' siecle : c'était un 
Dieu i i imr.  fixe tout autant que vrai. On peut enco- 
re entendre qu'a partir de cette pCriode. l'Église 
chretienne a été " p i p ü  iiiuir" soit "horizontale et 
lïxe". "vrainicnt sfire". "tout ce qu'il y a de plus 
fixe". "tout ce qu'il y a de plus vraie". etc."' 
HLI 'uiiriiri (rendre i m i r r )  c'est simplement installer 
ou Stablir quelque chose quelque part : dans ce 
sens, une chose n'est pas "établie" parce qu'elle 
est vraie. elle est -'vraie" parce qu'elle est établie. 
voire simplement existante. II y aurait Ihune nou- 
velle illustration de ce fameux pragmatisme poly- 
nésien relevé par de nombreux observateurs et sur 
lequel on ne peut revenir ici ; retenons simplement 
l'homologie entre certaines des acceptions de i n m i - "  

mentionnees ici et le mot fijien dilrrr. tel que com- 
mente par M. Sahlins [ 19851 dans les propos d'un 

I 

I 
I 
! 
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reste". Mais cette acception se double d'une autre : 
'We  vrai. vt'ritable, exact" [ibid.]. O r  divers in- 
dices laissent penser que ces deux sens procedent 
en fait d'une unique structure sCmaritique. organi- 
satrice d'une polysémie particulière. II est tout 
d'abord troublant que les deux mots les plus 
proches de la notion de residence referent l'un h la 
'$stesse" ou h "l'obli:mion", l'autre h la *Writ&". 

chef b un missionnaire : "Les mousquets et Ia 
poudre sont vrais (J~IJLI). donc votre religion doit 
ttre vraie." Dans le m2me ordre d'idées, R.I. Levy 
[ 1973 : 25 I ]  note le scepticisme genGral des Tahi- 
tiens ruraux sur les "choses qu'ils n'ont pns per- 
sonnrlleinent expSriinentées". scepticisme cocxis- 

ia ,v,~,~,Iw~v,.v '~,~srr,lr,l~r$n,., ;I! I I ~  I w .  10117. 

.- 

tant paradoxalement h une grande sensibilité aux 
rumeurs (c'est-h-dire aux "murmures", 'ohiiiirc). 

Dans cette rubrique concernant I n  v6rité et Ia fixité. 
on notera encore que panni lcs différents noms por- 
tes p~ tout individu (y coilipiis le surnom et le nom 
de mariage. voir ci-dessous). il existe un nom I I I N I I .  

Ce nom peut se comparer h un patronyme 3 ponicu- 
le en ce qu'il adjoint un  premier terme (comme 
Trrrrttrrr). une particule d'appartenance (comme ;i) 
et un  deuxi2me terme (comme rtrpi) constitue par 
un nom d'ascendant procédant d'une même IignCe 
résidentielle. Ce nom b i t  l'objet de ce que P. Ottino 
[ 19711 appelle une "conspiration du silence". i tout 
le moins d'une grande discrétion. car en divulguant 
I'apparrennnce résidentielle. i l  peut permettre i un 
tiers de repirer des droits fonciers communs. 

Nourrir, adopter, résider 
Adopter se dit "nourrir.' (fir'u'cii?iri) comme dans 
d'autres lanyues polynésiennes (ainsi /r.%icri en ha- 
waiien). L'adoption est une pratique quasiment 
universelle". Quand une adoption est considérée 
comme i i i m  (au sens de definitive) il en va de 
meme de I'adopté (qui devient inmi  au sens de ré- 
sident) et se trouve donc en principe porteur des 
mtnies droits que sa famille coaresidente. Cette 
expression est i ma connaissance Ia seule du tahi- 
tien contemporain h montrer un  signe direct et ex- 
plicite de la relation entre residence. terre et nour- 
riture, fort répandue dans d'autres régions du 
Pacifique Sud. En elle semble cependant conden- 
sCe une wste et ancienne rhétorique. Autrefois, les 
chefs titulaires étaient dits "manger le territoire" 
( .mirrr  i I P  htrri). Hm, pouvoir et txaix. peut ici Otre 

même maniere que le gouvernement de Ia France 
renvoie tout h Ia fois h gouverner la Fritnce et h 
l'objet gouvernement français. Les chefs *'man- 
geaient" effectivement le territoire selon une lo- 
gique fort bien attestée : leurs déplacements en un 
lieu donné faisaient l'objet d'offrandes multiples 
de noumture. de m h e  que les grands rituels an- 
nuels voyaient circuler ces mZmes offrandes dans 
l'ensemble de la hierarchie territoriale (Oliver 
19741 ; c'Stait, pour ainsi dire, l'&re des temtoires 
qu'ils s'incorporaient. 
De cette manière de dire et de penser une marque 
subsisre. implicitement sans doute. dans l'equiva- 
lence entre "noumi '  et "adopter". Lorsqu'un réri- 
dent ( / a ' I i r o  triiritr ou hommpsouche) nourrit un 
adopté, ce sont en quelque sorte deux souches 
d'arbre qui se nourrissent entre elles, l'aspect terri- 
torial de la relation apparaissant comme simanti- 
quement premier par ripport i son aspect socid ou 
inter-individuel. Notons avec R.I. Levy 11973 : 
108-109] l'ancienne rhétorique de l'ingestion des 
esprits des morts par des dieux. esprits devenant 
alors eux-nltmes des dieux aprts excrétion. De 
cette rhétorique i l  reste quelque chose dans la 
croyance communément répandue selon laquelle 
ce sont désornuis des esprits "mauvais" qui. par- 
fois, mangent l'esprit des morts récents. 

La résidence, l'absence, 
les bateaux et la dérive 
Aux Tuamotu on entend dire que les maisons de 
famille lfore rrrprmu) indiquant l'existence de li- 
gnées résidentielles sont les "ancres" (fofurr) de 
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82 ces lignées [Ottino 19721. I I  en découlerait que les 
"absents" dérivent. Cette image est attestée dans 
l'archipel de Ia SociCtC oÙ l'on dit de gens ayant 
segmenté d'une lignée résidentielle qu'ils sont 
comme "des graines de bodaniiers h la dérive" 

De ces deux dernihes reniarques on pourait im- 
plicitement déduire une association entre l'idée 
d'unités résidentielles et celle de bateau. II y a Cer- 
tainement peu de locuteurs actuels du tahitien qui 
parleraient d'un territoire o u  d'un ensemble de 
terres comnie d'un bateau. Cependant. l'actuelle 
division en huit  "communes" de I'ile de Huahine 
par exemple éveille toujours un commentaire 
connu et compris de toute la génération adulte : il 
s'agit de l a  version sans doute transformCe d'un 
"chant de terre" décrivant la fondation des an- 
ciriines divisions territoriales de I'ile par h u i t  
cheti ve~~us  en pirogue de I'ile voisine de Ra'iatci. 
l'adjonction ultérieure de deux autres unités étant 
rapportée h Ia présence de deux fondateurs supplC- 
mmraires placés l'un sur la traverse de balancier 
(Ama). I'autre (fondnteur de I'ancienne division 
territoriale d'Atea) sur le balancier'lui mSme (pue 
ureu ou "cBté d'men", terme qui désigne ce qui est 
simplement lointain). Qu'une image de ce type 
soit toujours comprise et utiliSée 5 I'Cpoque de la 
communalisntion et de Ia décentralis~tion montre 
assez. semble-t-il. la prégnance d'un code culturel 
implicite. 
L'association de la territorialisation h l'image res- 
pective de l'embarcation h l'ancre ou h la dérive 
est fréquemment attestie dans lahistoire. Le chant 
de creation des chefferies de Tahiti. ccinsidérées 
comme ayant segmenté de celles de Ra'iatcn. 
compdre I'Stre sociologique de l'île h une enibar- 
cation : "Grand Tahiti qui arriva comme un navi- 

(hlt if i  /JU~iUi)" .  

23. 

L A  

re", les fahises de l'Est de la ph insu le  i tant  com- 
pnr6es h une sculpture de prouel). L a  structure po- 
liticn-terri~iriale des iles était aussi iissimilr'c h une 
pirogue : la place des chefs (parfois compor& ;LUX 

niits) r'tait h la proue. alors que les sous-chel's de 
district h i e n t  coinp:arés au gréement. etc.I' J'ai 
eu de nihie h commenter longuement ailleurs I a  

conip:ir:iison établie entre les prelnirrs navires 
européens et des "iles tlottantes" 1Bnri 19x51. En 
Fait, différentes variations de cette image sont pri- 
sentes dnns l'ensemble des cultures du kicitique 
insulaire. jusque &ins l'archipel de Vxiuatu : dans 
I'ile niélanisienne de Tanna. on oppose &ins la 
langue des "hommes lieux" et des "hommes tlot- 
rants" lBonneinaison 19x71. 

L'étranger, l'extérieur, 
l'ici e t  l'ailleurs 
Jusque vers les années 1960. soit :want I'invtntion 
du tourisme de niasse, on aurait certainement pu 
étendre h l'ensemble des communautes tahitiennes 
ruciles l'observation de Proust citée p x  P. Ottino 
h propos de Rangiroa : "À Combrciy. l'existence 
de quelqu'un qu'on ne connaissait pas était aussi' 
peu croyable que celle d'un dieu de Ia mytholo- 
gie." La langue en a cependant conservé quelque 
chose car en matitre d'appartenance foncic're et 
territoriale on est toujours soit d'ici (unci, qui 
contient la pxticule de I'espace-temps immCdiat 
w i ) .  soit de I'extCrieur (no rupue). Comme on l'a 
rappcli. aillcurs [Baré 1992~1, le probli.me sénxin- 

tique est ici "l'extérieur de quoi" ? - uo rupue 
pouvant aussi qualifier u n  Tahitien originaire 
d'une :iutre île. Dians les annc'es 1960. R.I. Levy 
1 I973 : 2 I71 note mCme que. lorsqu'un Tahitien 
rural parle d'un "ici". c'est de son lieu d'origine 
qu'il parle. "les événements ayant pris plnce 
ailleurs &ins Ia m2me ile Ctant considérés comme 
ayant pris place '5 l'extérieur' ". 

notion d'&ranger (jim,i,yiirr). Le dictionnaire de la 
LMS retient ainsi une entrée siruir,qr,; cr/irn. cor- 
respoiidnnt h pirifcruic. ce qui rét?re littiralement i 
une personne qui "s'agglutine" ou se "niCle" (piriJ 
h une empoignade ou un combat (feroir). soit. en 
somme. une sorte de "blrdaud" [IS51 : 198. 861. 
Ce n'est que parce que 1.011 est de I'estérieur que 
l'on est peut-5tre designé comme itranger. en 
somme piar extension. Les groupes familiaux issus 
de mariages entre Tahitiennes et hommes de natio- 
nalité européenne se sont trouvé Stre résidents en 
ce que le principe de résidence, gCnCralement 
consubst:intiel au iiinri:ige. i ta 
pible de diffirencier dans ce 
d'ici et qui était d'ailleurs. On peut Stre de I'ext6- 
rieur (tio rfipueJ comme on est par exemple h l'ex- 
térieur (i rupue) d'une maison. 

La terre, la nation 
Le caractire premier de la territorialisation des 
individus parait encore marqué par le terme 'd'tr 

actuellement utilist pour se rCférer h un "pays 
natal" [Lemaitre 1973 : 331, h I'idCe de patrie ou 
h celle de nation (comme dans Aia here. "patrie 
chérie". nom d'un ancien mouvement autonomis- 
te qui renvoie 9 l'ensemble de l'archipel de Poly- 
nésie frnnpaise ou dans Hcre Aia. *'amour de la 
patrie". désignmt une allicince politique récente). 

T C K R E ,  ESPACE, TERRITOIRE EH T A H l T l f N  COHTEMPORAIN 

On peut tout d'abord remarquer que ' 5 ' u  est de 
msme racine que des ternies d'autres langues po- 
lyn6siennes renvoyant tous 9 I'idCe de groupe ter- 
ritorialisé. de territoire ou de terre (ainsi du maori 
kuiyqo. du h:iwaiien ' S ~ J I O  ou du silinoan cri.qo) et 
dCriunr du proto-polynésien kririir~gu [Pukui ri 
o/. 1975 : 81. De h i t .  aviint de renvoyer h patrie 
ou nation. 'P'u signifiait simplement "un pays ou 
un lieu où l'on s'Ct:ihlit" mais aussi "un hérirage 
ou une  portion de terre" [LMS 1851 : 
T. Henry [196X : 1561 rapporte que l'on disait 
des anciens lieux de culte ( m i m e )  considéris 
comme des "marqueurs" territoriaux que c'est 
"grdce aux lieux de culte ancestrilus que l'on 
pouvait connaitre les '%'u des gens"16. c'est-h- 
dire leur terre d'origine. que Ia traduction n'hési- 
te pas h rendre par "héritage" [ ;h id] .  II est évi- 
deniment assez remarquable que le trrine 
dCsignant disormais la patrie ou Ia nation ait 
d'abord correspondu d'assez pris h la relation 
entre résidence et droits territoriaux déja évo- 
qu6e. la congruence Ctant suffisante pour que 
cette relation équivaille aussi h l'idée d'hiritage 
foncier. Loin de privilbgier~I!appartenance socio- 
logique h un ensemble politique que désignent 
pourtant les concepts de nation. de patrie, voire 
de pays, la langue semble les entraîner obstine- 
ment vers une identification territoriale et ,  
pourrait-on dire. vers une philosophie de la terre 
h la Barris. C'est ainsi que I'Ctat de conscience 
où se trouve un Tahitien Cloigné de Ia terre est 
désigné par un7"idiolecte : i l  wihi .  ou 
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iiiihiiiiihi. i l  "soupire h la pensie de ce qui est au 
loin". parruis en versant des pleursf7. 

La terre, le nom, le chant 
La terre fut jusqu'h récemment spécifiquement 
rliirtitt'e au travers de textes ONUX scattdés. proba- 
blement fort anciens. et dont quelques membres 
des générations de Tahitiens ruraux nCs avant Ia 
Deuxiknie Guerre mondiale semblent les derniers 
déposiraires : ce sont des "chants de terre" ~piiri- 
pcwi frrrntrj. De l'île de Huahine - dont i l  hut  tip- 

peler qu'elle est une ~'terre".fririm - on peut ainsi 
entendre : 

Hiidriire IL' ri'urir 'u die I I I I I I I I  B lii'~,riiii 

Huahine rLideticc fii'urii'iiJ du centre du noroìr 
("centre" traduit ic i  J I I ~ I I I I .  l i f t .  "mil". Du Pdif de 
l'vrietitatiuii de l'¡le. le vent de nord-ouc*t halaie 
I'eitsenihle du litturnl hahiti.) 

Hiiiilii~re ha irliir 'u tr 'orti 

Huahine I'Ccunie des deferlaittes 
(le mot 'ilrit irant dCsormais peu usits par rapport 
i'iirr, cenaitts ricirana proposent liii irl i ir  *ci 16' 'uliiirii. 
soil "Huahine aux dix dispmCs" en Fdisani ainsi allu- 
sion i l'ancienne division territoriale.en dix territoires 
tribaux ou sous-tribaux) 

Mirrumi pÜpüJiii~i~i 

Clair de lune faux) ccx~uillages hrisb 

M Z r B  IF lit~isu 

Oit y est ithstid i In rlaitse 
(le ierme lrrilrr quzsiment intrdduizihle distinguait les 
rituels abrouith B des danses) 

A/_ 

t 

L .  

Je cirerai une autre bribe de chant i propos d 'uno 
tcrrc au sens foncier cette rois. la pointe scpten- 
trionale de I'ilc de Huahine, numtnCe blanunu ci 

... 

considérée >omme le lieu d'arrivee des anciens 
chefs de l'île depuis Ra'iatra'x. La traduction est 
plus difficile encore. du Fait d'une langue considé- 
rie cotniiie étrange. voire incorrecte I') : 

Te I I I  'll11~llll Il' ru'; i ,%lll l l lf l lf l  

A Manunu la mer dodeline de la tete 
(une allusion pos*ible aus houle\ eroides) 

V ~ i i m i i i  ir t o ï  i 11' i i i m  iiri c 

La nier s'y Ctend 

'10 ,111 d Ilrr'lr I C  Irr'; ill ICflJlI 'LI f i I /W 

Que I'Zcumr de la iner s'accorde 4 Mou'n T:tpu 
(iiionugne surplombant le cap. autrefois assuciCe 1 un 
grand lieu de culte) 

Efitrnr<i IC I J I ~ I I U  'i c rn 'rwia 

Le vent souflle. c'est le vent de inmiit 

Piri'iiiliici ni 

Qui devenu boiteux change de direction 
(pour eerrains h:ihit:tnts de Huahine. la co~t l i~urat ion 
de la pointe de Maitunu entrnìiie en cils de vent de 
noroît des el'fets de tourbillon reninrquahles qu'ils 
repkrent en constaianr que les clteveux se drcsscnr 
de manikre dCsordonnS-e sur la r2te au lieu d';.tre 
entrainCs dans une direction dotnin:inte. D 'où  la 
*'claudication" du vent. piri'oi, renvoyant en l'ait i 
I'inlirntit2 en gCnCrnl). 

I L R R E ,  ESPACE, T E R R I T O I K E  €II T A H I T I E N  C O N I I M P O R A I H  

II est probahle qu'une enquéte plus systématique 
sur cette question ferait émerger nombre de ces 
chants (en h i t .  des récitations scandées) dont la to- 
talirt. si on pouvait la recompuser, réFracterait 
l'image de la terre h la tahitienne. S'il en est ainsi, 
c'est d'abord, bien sûr, du Fait de I'évidente pas- 
sion envers I'écusystème et l'espace géographique 
qui anime toujours ces textes oraux : mais c'est 
sunout parce que l'espace naturel est surrepéré de 
I I ~ I I I S .  dont on a montré [Baré 19871 qu'ils n'ont 
pratiquement pas changé depuis le début du 
XIX'si?cle. Leur foisonnement constitue cet espa- 
ce comme un lieu privilCgid de commentaires 
culturels. I I  peut par conséquent sembler que les 
gens passent. alors que les terres restent. Peu im- 
porte qu'il s'agisse de 40 hectares ou de 10 cen- 
tiares : i l  n'est pns de lieu qui ne suit nomme. Les 
noms de terre parcourent toute Ia s6mantique de la 
langue. comme en témoigne h nouveau la somme 
publiée par T. Henry au ddbut de ce siScle. Cer- 
taines terres se nomment "abri du vent" (pnnirtl 
~ ~ i n r t r ' i J  ou "demeure des ficus" (fure moti) ; 
d'autres peuvent h e  connues comme "demeure 
du savoir-faire" (firre'iki) QU "demeure de la 
faute" (tkrc herpe). Les longues tentatives adminis- 
tratives de "mtionnlisation" ont vu le jour avec les 
comités d' Attribution des Terres (tonrire) du tout 
début de ce si5cle. dont le but, en somme, était si- 
gnificativement de répondre h la question : "qu'est 
ce qui appartient qui ?" : mais l'entreprise n'a pu 
aboutir aux sections "AC 102. 103 et 104" d'un 
certnin cadastre numérique en vigueur en France 
métropolitaine. Comme un l'a noté ailleurs, des 
magistrats souvent pragmatiques. confrontés i la 

entre noms de terre et "vrais no 
dont on a relevé ci-dessus qu'ils 
d'une discrétion particuliere. Aux Tuamotu. 
P. Ottino [I9721 a observé la même chose. Lors de 
mon travail d'enqdtr dans les îles de la Société. 
j'ai eté plusieurs fois surpris, citant des noms de 
lieux anciens, qu'il s'agisse nussi de noms de per- 
sonnes, ou qu'ils les contiennent : parlant d'une 
baie nommée Arure au début du XIXr siScle, un 
interlocuteur me dit par exemple',qu'il, s'agissait du 
nom de I'un de ses "anciens" (rfi*uri). Cette sur- 
prise tient 3u fait que I'unomastique des terres et 
des personnes est gCnénIpent distincte. Mais il 
faut aussi remarquer que la conversation concer- 
nait des époques bien anrérieures 1 la mimoire gé- 
néalogique moyenne (trois générations), durée 
pendant laquelle des lignées résidentielles s e  
créent alors que d'autres tombent dans l 'oubli  
( I I I O ' I I ) .  Pendant ce temps. des noms de terres et de 
personnes oubliés s'étaient en quelque sorte 
concatén6s. Cette congruence ne semble cepen- 
dant ni systhatique ni intentionnelle : elle tient 
précisément au caracthe englobant de la langue 
concernant terres et personnes. De même, au fur et 
h mesure des partages familiaux ('uperern'n). ce 
sont aussi les vrais noms qui peuvent être 
partagés : ainsi h partir de Tetahinanuari'i peut-on 
aboutir h Tetahiari'i. Nanuari'i. etc. Un cohéritier 
connaissant ce détour se rephre dans une série de 
partages fonciers selon l'appartenance au "nom- 
souche" (Yon fiiiiirf) ou i~ l'une ou l'autre des seg- 
mentations. portant tout h la fois sur des noms et 
des terres : selon 1.e cas il est "de" (4 Terahilui'i, 
Nanuari'i, etc, Cette'procCdure, qui présente des . -  

necessite de difinir une jurisprudence ont toujours 
h se plonger &tits les noms de terre [Baré 19851. 
M:iis i l  y a plus : une équivnlence occasionnelle 

aspects systématiques, ne semble pas tuujours 
comprise ou "thCorisCe'" par des Tahitiens ruraux 
contemporains : elle atteste cependllnt h nouveau 
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l'homologie entre identite territoriale et identit6 
des hommes. 
Cette homologie existe aussi dans la maniere. loin- 
bant progressivement en disuitude. de conferer 
des "noms de mariage" (litt. "nonis de caresse", 
i ' i ~ i i ~ ¿ i ' ~ i ' i / J ~ J ' i / ~ f J ) .  Un seul noni est utilisi pour un 
couple "mari? (c'est-i-dire dont Ia co-résidence a 
6té ofticialisie dans un  lieu institutionnel. g6ngra- 
lenient au temple protestant dans l'archipel de la 
Socitti). Mais contrairement au patronyme conju- 
p l  fnnrais. il prockde de la lignée résidentielle où 
I 'un ou l'autre Cpoux se fixe, la co-risidence pre- 
nant ainsi le pas sur la différence des sexes. Habi- 
tmt aupris de la lignte résidentielle de son Inari, 
I'Cpouse sera appelée d'un nom procedant de cette 
lignée ; mais s'il s'agit d'un mariage uxorilocal. 
l'inverse se produira aussi, l'homme recevant dans 
ce cas des droits d'usage et d'hiritage fonciers 
provenant de la lignse résidentielle de sa femme. 

Le dessous, le dessus 
Alors qu'en français on "descend" de ses ancStres. 
on "remanie" d'eux en tahitien. comnir en té- 
moigne l'expression d'+"&e d'en bas" frrrptirlu 

i miro) qui désigne un ancStre éloignC dans le 
temps. un ancërre fondateur étant "I'ancStre le plus 
en bas" ~ ~ I ~ J I I I I U  i rum u'eJ. Un savoir "ancien" 
peut Stre dit "profond" {/iohono)"'. On rep:arque- 
ra encore que l'histoire d'une famille est rendue 
par l'idée de son **empilement" (*&rpwa.ti). Si 
bien que le concept mSme de ricit hjsrorique cor- 
respond littéralemenr i une "réunion d'empilr- 
ments" [r~rurirprrpurtr 'u, de 'nlici/xrrti * I I  et I I I I I I ~ .  re- 
joindre). On comprend i nouveau comment d'une 
pan un resident peut Stre compari b une souche 
d'arbre. qui se dCveloppe donc depuis le bas. niais 
aussi comment. d'autre part. la notion de souche 

indique celle de uausaliti, I'rxplic.ation des choses 
rGsidant en aliitieii dan5 13 mani5rc dont elles .;e 
sont dCveloppees : c'est Ir "style concret" si juste- 
ment repire par R.I. Levy 11973 : 258 st/.]'l. De- 
mander en r:ihitien quelle est Ia "cause" d'une 
chose (ruhri re ~ i r r r i r i ~  c'est. en effet. inéluctable- 
ment demander quelle est sil "souche" OU son 
"origine". 
Bien que ceci soit pour ainsi dire tangcntiel 3 notre 
propos. on peut remirquer que Ia locution "en bns" 
( i  rurol désigne aussi ce qui est *'sous le vent" (i 
l'opposi de la direction d'où le vent souffle pour 
le locuteur) : I'archipel et circonscription adniinis- 
trative des iles Sous-le-Vent est ainsi toujours di-  
signé parferwa rwu srtrra'i. soit "terres en bas du 
vent". Bien qu'on ne puisse Ettre sûr qu'il ne 
s'agisse pas d'une tihitianisation d'expressioos de 
marine, on ne peut s'enipScher de cowt3ter qu'en 
régime d'alizis d'est, ce qui est sous le vent est 
giniralement s i tui  b l'ouest, direction qui consti- 
tue le lieu d'origine des migrations historiques. les 
ancetres se situant b aussi en bas". 

\ .  
* 

Ces remarques, rspétons-le. ne sauraient pritendre i 
I'exhoustiviti. II est probable qu'elles ne font qu'ef- 
tleurer un domaine de description et d'ana-lyse - la 
territorialisation des individus - dont I'iniponmice. 
constamment relevée par de multiples observateurs 
des hits tahitiens. n'a paradox:ilelnent pas fait 
l'objet. h quelques exceptions pris, d'une attention 
sp&cit'iquezj, ni:iis 3 propos duque! on voit mal 
comment hire I'Cconomie d'une approche sémnn- 
tique. Si elles devaient avoir une ut 
ceminement d'indiquer l'horizon d'un socle intel- 
lectuel fornie par l'identification territoriale. 
consubstantielle i cette comniunnuti qui. i Tahiti. 
utilise essentielleiiient le tnhiiien : pour Ettre la plus 
silencieuse, cette commun;iuti appone un dernier 
point d'ancrage dms un Stre sociologique fort bou- 
leveni.. oì! il seniblerait parrois qu"'une chilite ne 
retrouverait pas ses petits". Que ceci &ne i des 
options de politique Ccononiique concernant le 
secteur qu'O11 ne saurait appeler "rural" (tant I'exis- 
tencr d'un Tahitien non li& i quelque terre constitue 
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a7 une sorte d'aberration logique) est peu douteux : 
ces options concerneraient dès lors Ia part dimogm- 
phique paradoxalement démesurée prise par la 
"zone urbaine" de Pnpe'ete : mais cette discussion 
depassernit largement le cadre de ce[ article24. On 
pourrait légitimement se demander comment des 
gens si identifiés i la terre sont également aussi 
aptes i la quitter, pour migrer en ville. II semble que 
la mobiliti ait toujours i t é  consubstantielle i 
"I'Etre" tahitien. si bien qu'on ne peut jamais quitter 
vintablement des terres de famille. II n'est guhe de 
biographies qui ne révklent quelque voyase (rere). 
quelque départ ( r e l u  du nom mSme du firmament). 
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L A  TERRE, 
MA CHAIR 
( A U S T R A L J E )  

" p o u r  qu'il n'y ait plus d'hbo- 
rigènes en prison, il faut leur rendre la terre." Pro- 
vocateur. cet inoncé peut pourtant résumer de 
manith emblématique les quelque 340 recom- 
mandations constituant le rapport de la Commis- 
sion royolr nommie pour enqu2rt.r sur les murts 
aborigènes dans les prisons ou postes de police 
austriiliens. A I'origine, I'enquste était motivie par 
le constat d'un pourcentage t r h  élevé d'Abori- 
gènes mourant en garde h vue. plus particulière- 
ment dans le Nord-Ouest. Amnesty International 
avait mSmr reagi en portant pour la premiSre fois 
l'Australie au rang de ses compagnes d'alerte. 
L'investigation des conditions de détention et 
d'arresration fut prétexte h une evaluation systé- 
matique des conditions générales de la vie quoti- 
dienne. Les membres de la Commission 
interrogsrent sur le terrain presque tous les aspects 
de la vie aborigène contemporaine. Ces enquëtes 
locales furent suivies de discussions critiques r& 
unissant les délCgués de toutes les communautés 
aborighes de chaque region. I I  en ressortit. en 
1992, au bout de trois ans. un rapport en plusieurs 
tomes, dont les recommandations touchent B tous 
les domaines : la justice n'est concernee que pour 
un quart. le reste se ripartit entre le développe- 
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ment communauthe (santé. logement. education, 
emploi). les relations avec les non-Aborigènes (sur 
le thème de la "riconciliation", lance par une ré- 
cente campagne gouvernementale) et enfin les 
droits h la terre. 
Quelle que soit Ia question traitée. il s'avtre que 
I'insatisfaclion face aux conditions présentes 
renvoie toujours i une insuftïsance d'autodétermi- 
nation. Or, dans la plupart des témoignages des 
Aborigènes. le désir de contrôler la gestion de 
leurs affaires s'appuie sur  une question de 
principe : que les membres $2 In communaute ré- 
cupèrent leurs terres respectives selon des bases 
traditionnelles. Autrement dit. que soit reconnue 
l'occupation premikre des terres par les Abori- 
gènes. et que cheque groupe local se trouve doté 
d'un titre foncier attestant des modes ancestraux 
de propritté du sol avec la $amtie du systtme ju- 
ridique occidental. C'est seulement depuis 1976 
que le gouvernement fédéral a instaur.4 une loi sur 
les droits h la terre (Land-Rights Act) permettant 
cette restitution selon certaines modalités qui ne 
s'appliquent qu'au Terri toire du Nord. Les 
groupes titulaires sont de ce fait encore une mino- 
rit.4. Dans les autres États, seuls sont accordés des 
baux de longue dude  ou c'est l'achat de terre qui 
permet aux Aborigbnes d'Eire propriétaires'. 
Nous allons voir comment la revendication d'une 
attache traditionnelle h la terre est devenue le 
symbole de la survie aborigtne, sur le plan de 
I'identitC h la fois individuelle. communautaire 
(unités locales, familirles ou "tribales" au sens 
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Serge Tcherkézoff 
Les erfaiits de la terre arix îles Saiiioa : trodition locole et “dh~eloppeiiieiit ’’ importé 
En Océanie, il faut dire que la terre possède les hommes et non l’inverse. Après avoir donné un cadre gé- 
néral, on prend l’exemple de 1’État indépendant du Samoa Occidental, très particulier par la proportion 
des terres qui sont restées à l’heure actuelle sous le régime coutumier (pas de propriétaire individuel, im- 
possibilité de vendre). Le débat qui a lieu dans le pays concerne la transformation éventuelle de ce 
régime. L’article suggère que le problème est lié à l’ensemble de l’organisation socio-politique (le 
système des chefs, ces derniers étant plusieurs milliers) et que les “développeurs” ont tort de croire que le 
choix est uniquement économique. 

i. 

John Charlot 
Piqdiète de Ia terre boirIe\vrsée. Le chef Ke ’liluiiioku et les yiumiers contcicts eiirope‘eiis cì Hanni ’i 
Cet article présente les “chants de terre” d’un chef et orateur de Hawai’i au XVIII‘ siècle. II évoque ainsi 
l’importance prise par l’identification h la terre dans la période du premier contact avec l’Europe. 

Marie-Claire Bataille-Benguigui 
Pêckerrrs de iiier, ptclieurs de terre. Ln iiier doris la pens& toirgieiiiie 
Au sein de la société micro-insulaire des îles Tonga, la relation à l’espace physique tout comme les re- 
présentations de l‘imaginaire social et religieux appliqué à la notion de temtoire associent mer et terre. 
La référence à l’espace océanique est très forte et la mer constitue beaucoup plus que le simple prolonge- 
ment de l’île ou la trame d’un tissu réticulaire reliant les îles entre elles. Tous les hommes sont appelés 
pêcheurs. Les gens de la mer, pêcheurs de mer, puisent dans les ressources physiques de l’océan et ont 
une relation étroite avec certaines espèces ichtyologiques, supports d’images divines. Les gens de la terre 
sont appelés pêcheurs de terre et s’associent moralement à cette appropriation des ressources océaniques 
par des comportements qui confortent l’ordre social du groupe. Une tenure maritime avec un accès 
contrôlé aux ressources a existé jusqu’à la fin du siècle dernier. La liberté d’accès d’aujourd’hui n’a pas 
fait  to ta lement  d ispara î t re  c e  lien privilégié e t  soc ia l i sé  qu’ent re t ien t  l ’homme avec  son  
environnement marin. 

Jean-François Baré  
7.. Terre, espace, territoire en tahitien conteinporain. Quelques remarques 

Après avoir rappelé l’importance, notée par de nombreux observateurs, du fait foncier et temtorial dans 
l’histoire etu la société de l’archipel tahitien, cet article évoque quelques aspects caractéristiques de la 
sémantique du tahitien concernant l’identification à l’espace. I1 cite aussi deux “chants de  terre” 
(pnripari fenua). 
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- consolidategocial order in the group. Maritime tenure with controlled access to resources existed till the 
late 19th century. Despite current freedom of access, the privileged, socialized relation maintained with ’ 
the oceanic environment has not completeiy disappeared. 
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Jean-François Baré  
Land, Space, Territory iii Coiiteniporaiy Tihitian. A Few Conaiieiits 
The importance, noted by several observers, of land and territory in the history and society of Tahiti is 
recalled. Comments are made about a few remarkable features of contemporary Tahitian semantics 
having to do  with land and space. Two “land chants” (paripari fenua) are quoted. 
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Barbara  Glo\i~czeuiski-Barker 
T h  Earth, My Flesli (Aiistrcrlia) 
For Australian Aborigines. the claim to traditional attachments has become the symbol of a sense of 
individual, community and national identity. Ancestral territorial rights were governed by complex 
systems. wherein the social organization was linked to itineraries and sacred sites associated with the 
travels of mythical befngs. Today. heated debate is taking place about the legitiinacy of lines of descent 
(matri-. patri- or bilateral). I t  is hypothesized that this conflict is part of the construction of an identity 
wherein heterogeneous memberships in local groups, with their linguistic differences, constitute the very 
condition of ADoriginrrlir~*. A single place still serves as the pretext for parallel discourses, which differ 
depending on the context and on the speaker’s place of reference and gender. Changes imposed by 
colonists or administrators, like variations in population and climate during the past, may be expressed 
through innovations in ceremonies or myths that have territorial applications. These innovations lie at the 
very center of the traditional process for updating local identities, wherein body and spirit are intricately 
related through a sort of image, trace or mark. These signs of the past are a virtual memory of the 
cosmos, wherein the earth is, like the flesh, a form of inscription. 

AlbanBensa ~ 

Karzak Laiid : A Political Issue Yesterday arid Today. A Coiiiparati\*e Model 
The decisive role of relations with the land in the social and political systems of North Central New 
Caledonia (in the areas where Paicî and Cèmuhî are spoken) is analyzed. This essential dimension of 
Kanak institutions could be compared to land relationships in other Melanesian and Polynesian societies. 

Pascale Bonnemère and  Pierre Lemonnier 
Laiid and Exchanges anzoiig the Anga (Papua New Guinea) 
The.lineage model worked out by africanists does not account for the definition of local groups or, more 
gederally, for the nature of social bonds in New Guinea. The ways the environment is worked and land is 
appropriated (bush country for hunting and fields for farming) in two Anea groups (Ankave and Baruya) 
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