
03 LA VIE POLITIQUE 

John Teariki 
et Francis Sanford 

On ne saurait évoquer séparément la 
carrière de  ces deux honimes qui furent les 
grandes figures de la politique locale dans les 
années 60-80. D’abord parce qu’ils appar- 
t iennent  à une géné ra t ion  d‘hommes 
politiques en voie de disparition qui. dans 
l’action - i l  suffit de se référer à l’image offerte 
par les jeunes ministres de Equ ipe  gouvernc- 
mentale actuelle pour s’en convaincre -. 
privilégie les sentiments et  le sens des valeurs 
spiri tucllcs p a r  r a p p o r t  a u s  aspects 
techniques et a u s  contraintes écononiiyues 
liées h l’exercice du  pouvoir. Ensuite et surtout 
parce que, ;i compter de 1967. sans partager 
tout à fait le nitme point de vue. ils vont mener 
le nitnie combat pour l’autonomie interne et 
contre lo bombe. A compter de 1977. ils 
assuniCront ensemble les épreuves du  pouvoir. 
jusqu’uu bout. Réunis par l’histoire alors que 
ni leur origine sociale. ni leur personnalité. ni 
leur itinéraire politique initial ne Inissaient 
présager un tel rapprochement. 

Des origines sociales différentes 
et des personnalitCs contrastées 
John French Teariki. dit “Tony” ( n e  A 
Afarcaitii le 12 juillet 1914, mort h la tc?che le 
5 octohrc 19S3 des suites d’un accident de 
tracteur surienu dans sa propriété de 
Taravao). gros propriétaire foncier. armateur 
( i l  f u t  notamment Co-propriétaire du /?orili). 
é t a i t 4  u n  “bourgeois” comnie le sub,‘ leerent ses 
adversaires ct certains de ses “amis” ‘? Certes 
non. car i l  n’a jamais été un “Denii de la \ille“ 
(\voir. p .  i I ) .  I I  est resté toute sa \.¡e un paysan. 
un homme de la terre qui n’a jamais rompu 
avec certaines valeurs de  l’uni\ ers m i ’ d i i .  

Univers dont  i l  était issu de  par sa filiation 
paternelle : Tony appartenait en effet à une 
famille originaire de Riniatara. distinguée par  
l’Église évangélique quand son grand-pkre. 
venu faire ses ftiides bibliques i Papeete.6tait 
devenu pasteur de Teavaro. Une ascension 
sociale confortée quand son p6re épousera 
une femme de la société “demie”. Tony se 
trouvera ainsi. par le biais de l’adoption. u n  
descendant des anciens crri’i d’Afareaitu dont 
i l  assumera l’héritage en devenant chef de 
district. puis maire d’Afareaitu. 

Francis Ariioehau Sanford (né i Papeete 
le 1 I mai 19 12). comme beaucoup d’hommes 
politiques locaux, a été instituteur et 
appartient h un milieu plus modeste. I I  est par 
ailleurs parfaitement représentatifdu melting- 
pot polynésien : on compte parmi ses ancêtres 
paternels un boulanger embarquè sur u n  
baleinier appartenant à une vieille famille 
d’aristocrates britanniques ayant émigré dans 
l’Iowa ; m e  femnie m7’0/7i originaire de 
Raiatea-Tahaa ; un capitaine d’artillerie mort 

Salonique pendant la Grande Guerre 
(Francis. devenu député, recherchera ses 
“racines” françaises à Lorient). Quant à sa 
mère, Rose Guilloux, elle descendait d’un 
m a r i n  et c o m m e r ç a n t  b r e t o n ,  na t i f  
d’Audierne, qui avait épousé, en 1834, une 
femme de  Mangareva aux  Gambier. 

1 
Différents dans leurs origines sociales. (.Vec/o1 o/ Frertimii). La guerre finie. i l  

Francis Sanford e t J o h n  Teariki ne se resseni- reprend dans l’enseignement (où i la débutécn 
blaient guère. Physiquement d’abord. les 1929) le cours d’une carriere administrative 
clichés qui les representent l‘attestent qui culniine en  1963 quand il devient chef du 
amplement. Dans leurs attitudes et dans leurs Cabinet civil du  gouverneur Griniald. Poste 
comDortements atmarents ensuite. Tonvavait . qu’il occupera jusqu’à sa retraite qu’il prend h 
l’all&e sévère, &ire rigide. d’un p k u r  
calviniste ; Francis a le contact plus facile. i l  
est “convivial” comme on dit ati.iourd‘hui. 
Tony, qui savait écouter, n’était pas tr is  
disert : Francis est un grand “coniniunicateur” 
qui sait user du  charme redoutable de sa 
conversation et de ses talents d’orateur. Deus  
personnalités fort différentes p a r  consequent 
que rapprochaient quand inênie u n  mode de 
vie sans ostentation qui, chez . lohn -1-eoriki. 
rcs t i profond éme n t pa y s a  ti. pouvait p;isse r 
pour de l’avarice ; et une grandr: tolérance. 
beaucoup plus apparente chez FrLiricis 
Sanford, conciliateur né. que clic! Tony. tres 
au to  ri ta ire de tempéra men t. 

Des itinéraires politiques 
J k t  i a u x divergents 
‘Deus persomi a I’ I téS contrastees que leurs 
engagements politiques initiaus ne pou\a icn t  
rapprocher, sinon. et ce n’est pas u n  d6LaiI. 
leur coni mune host i I i t  f h l’ad mi nisi rit t io ti 
coloniale. Francis SnnI‘ord a ét2  u n  gaulli\te 
de la première hcure. ralliant h la I-rance 
Libre. en septembre 1940. les Gambier d o n t  i l  
est le chef de poste administraiif : ce qui ne 
l’empêchera pas d’être une des \ictimes dc 
l’arbitraire - i l  ne l’oubliera pas - (!u 
gouverneur Brunot (\wir. \ W / L I / ~ ~ C  7. p .  3 6 )  qui 
le jette en prison. I I  en  sortira au bout de trois 
mois pour être expédié - i l  préfkrerait 
s’engager - B Bora Bora où i l  représente les 
autorites auprès des troupes américaines. l‘ne 
mission dont i l  s’acquittera h merveille et qui 
lui vaudra la reconnaissance de ses intcrlocu- 
teurs et une médaille. celle de  la Libcrté 

John Teariki a souvent 
encouru le reproche de 
n’avoir rien fait pour 
renouveler les cadres 
de son parti. Selon 
certains proches, 
Tony n’était pas 
allergique à un tel 
renouvellement, mais il 
se méfiait beaucoup des 
”jeunes loups aux dents 
longues”, prêtsà brader 
l’idea1 du  parti pour 
acceder au pouvoir. 

55 ans. Unc carrière administrative bien 
remplie. qui ne l’a pas empêchi. de toucher h la 
politique. 11 fréquente plutôt les milieus 
gaullistes orthodoses ct A. Poroi. mais c‘est 
t oiijou rs coni me cit nd ida t “indépendant” q u’¡ I 
brigue. aux ilcs Sous-lc-Vent. les suffrages de 
ses concitoyens. Sans succ6s jusqu’au 2 mai 
1965. oil i l  conquiert la nouvelle mairie de 
Fana. Une babe électorale qui l’incite d fonder 
( I C  I2  octobre 1965) avec quclques amis q u i  
appar t  icnne tit plu tó t L I U  milieu “demi” (.lean 
hlillaud. Anthelnie I3uillard ...) le Te Ela Api 
nb Polynesia. tin par t i  centrihte ouvert aus 
idces de  progr6s et résolument í i n t i -  
:id m i n i s t ra t i I’. Son comba t p o I i t iq tic clia ngc 
dCsormnis de dimension. Son premier 
adversaire \ a  Ctrc .lohn Teariki. IC leadcr clu 
I-lcrc .-\¡’:i, qu i  iissunie l’héritage du  1t.D.P.T.. 
dissous cn 1963. 

Ton!’ a déjà une longue carri6re politique 
derric‘re lui .  En 1953. i l  est entre6 l’Assemblée 
t e r r  i t o ri a le ‘CO ni nie c o n sc i I I C  r R. I>. P .T. ri e 
h . l o o m .  une fonction ;I Inquelle i l  sera 
const:imment rCélu. I I  va gravir progrcssi- 
venicnt tous les Cclielons du part i  : en  1967. on 
le retrouve d6putC. une chorge qu’il occupe 
depuis 1961. date h laquclle i l  suppli-e Marcel 
Oopa. décédé. avant  de se kiire élire en 1962. 

Les objectifs politiques du Here Ai’n. que 
Tony a éptirC brutalement de ses élfments les 
moins sills. sont simples : révision du  proces 
de Pou va na a. ;i u ton o ni ie i n ter ne. li ost i I i té 
;ius essais nuclCaircs. Tenriki est un anti- 
gaulliste passionné et en 1965 i l  a soutenu 
Fronçois Xlitterrand. candidat B la présidence 
de la Republique. 
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Vers l'union 
Des tli&nies qu'il va dtveloppsr cn 1967 
lorsqu'il brigue le renouvellenient d e  s o n  
mandat. Contre F. Sanford qui. en tant  illie 

" candidat aliti-adininistratir. chasse sur les 
'mêmes terres electorales que lui.  s i n s  p o u r  
autant s'aliéner les suffrages des partisans du 
C.E.P.. dont i l  ne parle pratiquenient pas 
pendant sa campagne. "Parce q u e  ,¡e ,n'Ctais 
pas encore convaincu i l'époque de la iioci\.iti .  
de ses retombées. sur le plan mGdical 
no tam nit. n t ". p récise- t-i I ii ti.¡ o u rd 'li u i .  Cet te 
tactique habile met hors de combat ;ILI premier 
tour le candidat gaulliste sui t tenu p:ir 
l'ad ni in  ist xi t i on.. . qui. poti r en1 p?c he i' 'r 11 n y. 
le candidat anti-C.E.P.. d'@tre ri-Plu. ohligc 
Sedo Salmoni  se retirer et f a i t  v t~ tc rc i i  f a \ c u r  
de F. Sanford q u i  devient :iinsi candidat 
"ofl'iciel" s:ins l'avoir demandi.. et siir 1;i foi de 
son passi. gaulliste. Francis est i-lu le 19 m i r s  

fragcs espriniés environ ... La i i i ; i n c u \  re fela 
long feu : quelques mois plus to rd .  I C  d?p~ i t i .  
s'allie h son adversaire q u i  siiiir:i doniiiicr s;i 
légitime rancceur et i1ccepter;i dCwriiiais de 
jouer les seconds reles ( i l  sera nlitaiiiiiieiit 
d+put2-suppléant dc F'rancis) dans I C  ciinih:it 
poil r l'a II t o nomic i li terne e t cn t i  t re LI h o  ni he. 

1967 iivec 337 \.ois d'a\olice  SU^ 2-  000 SUI'- 

Francis Sanford, que 
l'on voit ici lors de la 
campagne electorale de 
1967. savait a merveille, 
dans la plus pure 
tradition polynesienne 
de l'art oratoire, utiliser 
l e  verbe pour subjuguer 
son auditoire. Ce qui 
ne I'empëchait pas de 
developper une 
argumentation 
rigoureuse quand il IJi 
fallait convaincre (ou 
faire pression sur) des 
interlocuteurs, 
notamment popa'a, peu 
disposes a admettre ses 
idees. Toute sa stralegie 
politique anterieure a 
1977, qui a consiste i lier 
le Probleme des 
institutions a celui du  
C.E.P.. porte l'empreinte 
de cette rigueur. 

Po ur l'autonomi e interne 
et contre la bombe 

Une alliance qui .  h premi?rc vue. peut 
ét on n c r. ni:i is qu i  polit iq tie i i i e  n t. to 11,s 
comptes kiits. est parfaitement logique. 
L'optioh en kiveur de I'autonumie interne ne 
pouvait si.parcr d e u s  adversaires tléterniin6s 
de l'ad mi nist ra t io  ti. d'a tit:\ n t  y tic I"l.ancis 
Sanfnrd est t rop  f i n  politic\ltc p o ~ r  ne pas 
avoir compris que le concept ;i de l'avenir. 
Reste IC prbbl?nicdu C.E.P. : Fr:incisaura les 
nicilleures raisons d u  monde de  se r;illicr .:I 
Tony. tlont i l  partage IC point de vtic essen- 
t icllc Illell t 11101';l I .  m6d ic:1 I. Tout e11 Illet I L 1  Il t 
I'Llccc 111 Sll  r li¡ cl imc n>io Il polit i q  W. inst i t  II- 
tionncllc de la. quc~ t io r i .  (!ne logique qu'il 
pr)iisscla .itisqii'i hcs ultinics coiis?quciiccs 

.L]llallll.  e11 jnillct 1975. i l  c~I+ler;\ :1\cc 
I'Oll\.Li Ili1;l. alors si-na tcur. 1111 ti.li.gl.0 IllIllc q u i  
;1l.Iïrn1c qllc "si Ill I-'rancc poLll.5llit 5cs espi.- 
rie nccs I l  ucli.;1 i res. I l  011s rlc n1:1 nclc rons \ I  Il 
rc ft: r e  11 d LI ill 5 LI r l ' i  11 Li  i. pc J i l l  ;I I l c e  de li1 

I'olynt:sic franqaise par  I'inicrmGdi;iirc de  
I'0.S.U. et d u  l'urlcmcnt  ranga ais". Agiter le 
5pectI.c d e  I'incitpcl1d:lncc CI1  pos;1nr IC 
prohli.mc dc I:I pri-scncc d u  C.E.P.. n'est-ce 
1x1 \ I C  mcillc'~1 r moyen d'o hl e11 i I. I';\ II t o no 111 ic 

118 

interne '? On peut renverser la question : si Ie 
statut de. 1958 avait ét'é maintenu, de  Gaullc 
aurait-il imposé le C.E.P. à la Polynésie '? 

I I  n'est pas question de  décrire ici les 
p6ripéties du  double combat que les deux 
hommts vont mener en commun : de  la 
croisade anti-nucléaire de J.J. Serv;in- 
Schreiber en 1973 l'occupation de 
I'Asserriblée territoriale en 1976-1977. ils s o n t  
;I LI de  iiie urn n t parfai temen t co  n nus. L C . ~  
ri.sultats ont-ils été h la mesure de  leurs 
cspi-lances '? Francis. pragmatique. s'cst 
snrisl;iit d u  passage. en 1975. des tirs a6riclis 
;ILIS osperiences souterraines, sous r6scn.e 
d'iii\~entaire ... : de même i l  s'est contenti. d u  
skittit  d'autononiie de gestion de  1977. dc  
giicrrc lasse e t  pour  sortir de  I'inihroglio 
pu I i t i eo-i n s t i t u t i o n ne I c réé p a r  I'occ ti p i  t i I) II 
ilc l '2\sx ni b1i.e. 

Ti>tiy qu:int h l u i  restait U I ~  p a r I i ~ ~ t t i  
rl i . t trniini-  ( I I I  départ du C.E.P. et ilr: 
l':iutononiic interne. Mais  i l  fera tout p o u r q i i ~  
l'alliance entre les dil'férentcs coniposantcs d u  
I-'ront u n i  soit niaintenue. cn di-pit des 
qucrcllcs de personnes. Pour aller i i u  pouvni r :  
ce SCII chose filite après les élections trioni- 
phales du  7 j u i n  1977. 

. 

I>'i.preuve du pouvoir 
Elle SCII rtidc pour les deus hommes qui  n'y 
sont pas préparts ( m ~ m c  s'ils ont e11 I;I  
iiiajoriti. h I'Assen1bli.e territorinle entre 100' 
et  I972 ... dans u n  conteste institutionncl 
~ ~ ~ i r t i c t i l i ~ r c i i i c i i t  di.fii\sorable) et i l  est de bon 
t o n  aujourd'hui (et de bonne guerre) 
d'accabler la gestion d u  Front un i .  I'roci-s 
assez dtrisoire : nous avons iiiontrt d:ins cette 
Encyclopédie (\wir. chcrpilre .?) que. d a n s  I C  
domaine économique et social, IC Front uni 
n':i kiit qùe poursuivre la politique initiée par  
les gouverneurs et reprise par le Tahoera'a s ~ r  
un mode.. . moi i l s  idCal iste. Fa ti t-i I d'a i 1 I C  II i's 
rappeler  I\.oir.c.hcr/'irie3)qtie le statut  d c  1977 
ne confi-re pas des pouvoirs très étendus au 
Territoire et que la marge de m a n a u v r e  des 
rcsponsahles reste très 1irniti.e d a n s k  conteste 
d c  di.pcndance économique liée h la présence 
d u  C.E.P. Autant de raisons qui ne suffisent 
pas i espliqucr I'échcc électoral dc  1982 et le 
triomphe de G. Flosse. Faut-il invoqlter 
l'usure d 'un pouvoir qui n'a pas eu le temps OU 
n'il pas voulu s'entourer des compétcnccs 
nécessuires (très peu de "teclinocratcs"/~o~~tr'rr 
dans I'iquipe d u  vice-président). les "do. 
noirs" du Front un¡ (Enerpol. les I'issáigcs 
tahitiens. l'affaire du  Tithnrr /'(re) '? 

Les partis de la coalition au pouvoir 0111- 
ils ni.glig0 une base électorale "travaillée" pnr  
un Gaston Flosse qui va réussirà débaucher 
beaucoup de militants du  E'a Api, et non des 
m o i n d r e s  c o m m e  Enli le  V e r n a u d o n .  
L'histoire est encore trop chaude pour  
trancher. Francis Sanford sera le seul de so11 
parti h retrouver son siège en 1982 : i l  
démissionnera en 1986, passant le flambeall 
Daniel Millaud puis i Jean-Marius Ra:ipoto. 
Quant B John Teariki, i l  consacrera de plusell 
plus de tenips à son exploitation de  la 
presqu'île, jusqu'i sa mort tragique. 

Le décès de  J. Teariki et  la "retr:iite" de 
F. Sanford marquent la fin d'une époque : 
celle des d/e(uu d'autrefois. 
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