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Un certain cynisme règne à I’égard de 13 
capacité des petits États à développer leur pro- 
pre politique extérieure. On les soupçonne dc 
se contenter de réagir aux événements inter- 
nationaux, de ne pas chercher i les influencer, 
et de ne pas avoir de stratégie pour faire avan- 
cer leurs intérêts nationaux. Les acteurs eus- 
mêmes, qu’ils soient Fidjiens, Tongiens OLI 

Ni-Vanuatu sont souvent sceptiques sur la 
question. Ils n’hésitent pas à demander au cher- 
cheur, sourire en coin, s’il pense que leur pays 
a vraiment une politique extérieure ? Mais la 
plaisanterie retombée, tous s’accordent sur IC 
sens profond de l’indépendance pour unc 
ancienne colonie : c’est avant tout le droit et 
le devoir de gérer ses relations avec autrui et 
avec l’ensemble de la communauté internatio- 
nale. Aucun dirigeant océanien ne désavoue- 
rait la sage phrase de Jean-Marie Tjibaou lors- 
iu’il disait : (( La souveraineté c’est la capacité 
de négocier les interdépendances D. 

Car l’interdépendance avec l’universalisa- 
tion des Relations internationales sont bien les 
deux composantes principales de I’lre politi- 
que moderne. L’après-guerre a mis en avant 
une société internationale fondée sur un seul 
et même droit pour tous les États quelles que 
soient leur taille, leurs ressources et leur puis- 
sance. Dans un monde de plus en plus mul- 
tipolaire, cette tendance va en s’accentuant et 
encourage les échanges commerciaux et finan- 
ciers qui sont à la base de l’interdépendance 
économique actuelle. C’est donc dans ce 
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ou e monde vu des îles 

politique extérieure 
: Fidji, Tonga et Vanuatu 

contexte que sont (( nés )) et qu’évoluent Ics 
trois jeunes États océaniens, Fidji, Tonga, et 
Vanuatu. 

I. - FIDJI, TONGA ET VANUATU : 
DES VOISINS BIEN SPÉCIFIQUES. 

Ces trois États sont à première vue repré- 
sentatifs des divers courants politiques qui tra- 
versent la région des îles. Ainsi, Fidji qui se 
situe au cœur du Pacifique, apparaît comme le 
plus ((centriste )) de tous les pays insulaires. 
Tonga, est sur la carte, située à la droite de 
son voisin fidjien ; sa place sur I’échiquier poli- 
tique océanien correspond à cet emplacement 
géographique. Le Vanuatu qui se trouve i la 
gauche de l’archipel fidjien, se veut en pointe 
de la vague progressiste du Pacifiqqe. 

Cette hétérogénéité politique recherchée par 
les acteurs fidjiens, tongiens et ni-Vanuatu, 
reflète les variantes culturelles et les expérien- 
ces coloniales différentes qu’ont connues cha- 
cun de ces territoires insulaires. 

Fidji : À la croisée des courants. 

Fidji, archipel de 300 îles et d’une pop-ula- 
tion de quelque 720 O00 habitants, se’situe i 
la frontière de la Mélanésie et de la Polynésie 
et son système politique traditionnel comporte 
des Cléments des deux ensembles ethniques. 
Ainsi l’Est de l’archipel, oh les contacts avec 
les Tongiens ont été fréquents et oÙ le pouvoir 
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colotjial britannique s'cst Ctabli, est-il fortc- 
nicnt hi~rarchisé et se rapproche-t-il du tnodéle 
dcs sociétés pyramidales polynésiennes. Mais 
dans ccrtaincs parties occidentales et intt- 
ricurcs de l'archipel le pouvoir est longtemps 
rcslf diffus et décentralisé conin~e en Méla- 
ntsie. 

Pcndant leur préscncc qui a duré 96 ans i 
Fidji, les autorités britanniques se sont efforcées 
de mcttre cn place unc administration locale 
gérée par les Fidjiens et de prévenir toute alié- 
nation foncière de l'archipel. C'est ainsi que 
80 % des terres sont restées entre les mains 
des mataqali (clans) et que les Fidjiens ont 
trks tôt été amenés i s'auto-administrer. Mais 
pour cultiver la canne à sucre, principale source 
de ~ C V C ~ U S  de l'archipel, les Anglais ont fait 
appel à une main-d'acuvre indienne. Celle-ci 
restée nombreuse dans l'archipel a dépassé la 

,population fidjicnnc dès 1946 Dés lors la multi- 
cthnicité est devenue une composante du pay- 
sage politique fidjien. 

L'autre donnée fondamentale de Fidji est 
son rôle de  a plaque tournante )) dans le 
Pacifique insulaire. En faisant de cet archipel 
IC ccntrc administratif ct politique de scs acti- 
vités en Océanie durant I n  période colonialc, 
la Grande-Bretagne l'a aujourd'hui érigé en 
ccntrc régional. La majorité des institutions 
régionales et  intcrnationales présentes dans IC 
Pacifique sud sont installées i Suva o i  elles 
bénéficient d'infrastructures mises en place de 
longue date. 

Fidji est devcnu indépendant en 1970. Le 
leader du parti de l'Alliance (parti i majorité 
fidjicnne niais à prétention multi-ethnique), 
Ratu Sir Kamisese Mara, dont les talents et 
la stature diplomatique sont i l'époque déjà 
bicn connus sur la scène régionale, est promu 
Premier ministrc. Grand aristocrate aux ori- 
sincs tongicnnes, Ratu Mara a été préparé de 
longue date pour prendre l'archipel en main 1. 

I1 a cependant fallu de longues négociations 
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nel qui protègc les intCrCts des Fidjicns tout cn 
garantissant l'exercice de la déniocr;itic par IC 
sulliage universel. Les institutions gouvcrnc- 
mentales fidjiennes sont alors calquécs sur IC 
modtle de Wcsiminstcr avcc d'importantcs rcs- 
trictions destinées i accorder un rôle dc prc- 
mier p1;in aux chefs traditionnels et d consi- 
dérablcmcnt réduire le poids politique dc la 
majorité indiennc. 

Le royaunie polynésien. 

Tonga, archipel de I50 îles réparties cn trois 
groupes du Nord au Sud et d'une population 
d'environ 100 O00 habitants, se situe en pleine 
Polynésie occidentale. Déji centralisé sous l'au- 
torité du souverain Tu'¡ Tonga au début du 
millénaire, l'archipel prend des allures d'Etat- 
nation unifié sous le règne du Roi George 
Tupou I dans les annCcs 1860. Ancienne puis- 
sance iniptrialc du  Pacifique, Tonga s'cst 
efforcé de repousser les ambitions coloniales 
européennes en adoptant une monarchie consti- 
tutionnelle proche des modéles occidentaux de 
l'époque. Le royaume signe des trai!és d'ami- 
tié avcc la France, I'Alleinagnc, ICS Etats-Unis 
ct la Grande-ßrctagnc pour garantir sit sou- 
veraineté. C'est durant cette période que sont 
établis les fondcmcnts idéologiques du royaume 
contcmporain dont le famcux (c Tonga ma'a 
Tonga)) (Tonga aux Tongiens). La vente des 
terres aux étrangers est interdite dès 1862 tan- 
dis que leur présence dans l'archipel est ttroi- 
terncnt surveillée. 

Malgrt ces précautions, Tonga devient un 
protectorat britannique en 1900 ; c'est-i-dire 
que le royaume perd le droit de gérer ses rela- 
tions extérieures niais garde officiellement son 
autonomic interne. En 1970, lorsque Tonga 
rctrouvc la responsabilité de sa politique cxté- 
ricure, le Roi Taufa'ahau n'ivoque pas le 
mot d' (( indépendance D, niais celui de re- 
entry into the Comity of nations )> autrement 

pour que Ratu Mara, M. Siddiq Koya, leader- dit, d u  retour dans le concert des nations. 
du (c National Federation Party )) représentant Tonga a un statut officiel de monarchie 
les intérêts indiens et les autorités britanniques constitutionnelle, niais en réalité le gouvcrne- 
parvienncnt en 1969 un accord constitution- ment de l'archipel tombe sous l'autorité directe 

I .  Ratu Sir Kamisese Kapaiwai Tuimacilai Mara, KBE, est n i  en 1920. Grand chef du groupe des iles Lau (Est 
dc I'arcliipcl), il porle le litre prestigieux de aTui Nayau v. Sa fenime Ad¡ Lady Laia qui dftient le titre de (( Roko 
Tu¡ Dreketi )) csl chef de la plus importanle des trois conffdfmtions traditionnelles de I'arcliipel. Ratu Mara est le 
premier fidjien dipldmi? d'un Master (Oxford). Membre du Service Colonial brivanniquc l parlir de 1950. il grarit 
rapidement les fchelons de I'administration fidjienne. En 1966 il  csl Blu membre du Conseil Lfgislalif. Un an plus tard 
i l  est nomme Ministre-en-Chef de I'archipel. II devient prcmier ministre en 1970, poste qu'il occupe jusqu'l la dffaite 
de son parti aux élcctions d'avril 1987. II a depuis kté nomnie premier ministre du Gouvernement Intfrimaire crie le 
5 dfcembre 1987. 

2. Le Roi Taufa'ahau Tupou IV est arrii.rc-petit-fils du Roi Tupou I et descend direclenml des trois principales 
dynasties de I'archipcl. les Tu'¡ Tonga, T u ï  Ha'atakalaua el  TuÏ Kanokupolu. N i  en 1918, i l  devient Premier ministre 
en 1949 et Roi en 1967. Taufa'ahau Tupou IV est lu Dreniicr Tonaien dialdmi: d'universitf (B.A. et L.L.B.-Uni\*crsiri. 
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d u  Roi qui notn~nc les ministrcs du cabinet et 
préside le Conseil Privé, organe politique le plus 
Clcvé d u  pays. Lc parlcmcnt. que IC Roi a IC droit 
d'inaugurcr c t  de dissoudre, est composé des 
ministres, des gouverneurs des trois groupcs 
d'iles de l'archipel (Tongatapu, Ha'apai et 
Vava'u), de neuf rcprésentants des nobles (élus 
par ccs dcrniers) et de neuf rcpréscntants du 
peuple (élus au suffrage universel). L'influence 
dc la monarchie est prtpondérante dans tous les 
secteurs de Ia vie politique et éconoinique de 
I'archipcl. La noblesse, composée de 33 grandes 
familles, joue tgalement un rôle important et 
continue de dominer la société tongienne. 

Le Vanuatu : Mélanésien d'abord. 

Le Vanuatu, archipel de 80 îles d'une extreme 
richesse culturelle o i  l'on par le  plus d e  
1 I O  langues pour quelque 150 O00 habitants, 
sans compter IC Français, l'Anglais et  le Bis- 
lama, se situe cntrc la Nouvelle-Calédonie au 
sud et les îles Salonion au nord. C'est en insis- 
tant sur son identité mélanésienne et  sur la soli- 
darité avec les autres pays tnélanésiens que le 
gouvcrncmcnt vanuatais va tcnter d'apporter un 
scntimcnt d'uniti: nationale i cet archipel tclaté. 

Les deux grandes puissances coloniales du 
XIX' siècle prennent pied sans difficulté dans 
ce territoire oft le pouvoir local était trts diffus 
et décentralisé. Colonisées par la France et la 
Grande-Bretagne qui au  nom de l'Entente Cor- 
diale se partagèrent l'archipel, les Nouvelles- 
Hébrides (nom don& par le capitaine James 
Cook) devinrent un Condominium en 1906. 
La discrétion de l'action administrative des 
deux puissances de tutelle était coiiipensée par 
l'activisme des églises sur le terrain. Sur les 
divisions ethniques ct régionales des Mélané- 
siens qui eux-niSmes s'identifient plus volon- 
tiers au groupe local ou à I'ile qu'à la nation, 
sont venues se grcffer des rivalités d'ordre reli- 
gieux et culturel, opposant catholiques et pro- 
testants, francophones et  anglophones. 

C'est dans une ambiance de polarisation 
extrême et  de grande fébrilité que l'archipel se 
prlipare à l'indépendance durant les années 
1970. Un parti de masse, au discours popu- 
liste, pppulaire, (( socialiste n, centralisateur et 
i ddminante anglophone, le Vanua'aku Pati 
(VAP) devient l'acteur décisif de la scène poli- 
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tique tito-hébridaisc. I I  occulte petit it petit 
son opposition composée de pctits partis dtfcn- 
seurs dc la francophonie, dc la libre cntrcprisc 
ci d'une certaine autononiic localc, que seulc 
la dfccntralisation du pouvoir saurait garan- 
tir. Le VAP triomphcra de ses advcrsaircs, dont 
le gouvcrnemcnt français opposé i I'indépen- 
dance immédiate, mais sculemcnt aprts plu- 
sieurs tcntatives de séccssion qu'il réprimera 
avec l'aide dc l'armée d'un pays milantsicti 
voisin, la Papouasie Nouvelle-Guinée. 

L'archipel devient indépendant en juillet 
19SO. Le VAP, vainqueur des élcctions par- 
lementaires en 1979, prend IC pouvoir et Wal- 
ter Lini, l'homme fort du parti, devient Prc- 
niicr ministrc 3. Considtrt par certains d c  ses 
voisins polynésiens comme le Kadhafi du 
Pacifique ou encore par ses amis mélanésiens 
comme le visionnaire de l'Océanie, Walter Lini 
ne laisse pas indifférent. Au Vanuatu, il 
est soutcnu par une grande partie dcs anglo- 
phones protestants (65 O h  de la population), 
mais il est fortement contesté par l'enscmble 
des francophones et  par les nombreux Méla- 
ntsicns qui rcfusent la centralisation de I'Etat. 

2. - U N E  APPROCIIE GLOBALE SP~CIFIQUE. 

C'est en s'appuyant sur l'expérience histo- 
rique de leur nation et sur les aspects des 
valeurs traditionnelles mélanésiennes et poly- 
nésiennes qu'ils ont choisi de mettre en avant, 
que les dirigeants de Fidji, Tonga et Vanuatu 
élaborent une vision du monde i laquelle l'Ela1 
et les citoyens sont censés s'identifier. C'est 
aussi i travers ce prisme que sera comprise, 
justifiée et légitimée l'activité internationale du  
gouvcrnemen t. 

II n'est dès lors pas surprenant de constater 
que chacun de ces trois archipels a une vue 
distincte et particulière de  l'environnement 
international, et  que chacun choisit une appro- 
che différente, qu'il érige en principe fonda- 
teur de la politiquc extérieure, pour s'y pro- 
mouvoir. 

Fidji : la <( Pacific Way n. 

La ((doctrine)) de Ratu Mara, le puissant 
et  charismatique leader de Fidji est celle dc la 

3. Walter Lini, OBE, est nC cn 1942 dans IC nord de I'ilc de Pcntecdtc de parents anglicans et issus de lignages de 
chefs locaux. I I  est fduqu6 dans les iles Salomon et en Nouvelle-Zélande dans un coll&ge thfologiquc oG i l  publie un 
journal destin; aux ftudiants mtlan6siens. II devient prelre anglican en 1971. En 1974 il s'investit cntii.remen1 dans la 
politique. devient prfsidcnt du Vanua'aku Pati et est flu i I'Asscmblfe reprSsentative en 1975. En 1979, l la suite des 
flections gfnfralcs remportfcs par son parti, il est nonimd Ministre-en-chef des Nou\~clles-I-?Shrides. II devient premier 
ministre en 1980, poslc qu'il occupc depuis malgrf un IC-ger handicap physique, seule sfquclle de I'hfmorrogie cCrfbralc - .  

de Sydney en Australie). . dont il a (.le victime en ffvricr 1987. I 



, (( Pacific Way D. Ce ternie qu’il a lui-même 
créé, puise ses origines dans la multi-ethnicité 
de l’archipel fidjicn. C’est en cherchant le dia- 
logue, l’apaisement et le consensus que Fidji 
est parvenu à surmonter la crise potentielle 
qui l’attendait ri la veille de l’indépendance. 
Ce qui IC guettait, une possible rupture entre 
lcs deux principales conimunautés et  I’éclatc- 
nient d’une société constituée sur des bases 
fragiles et précaires, a selon Ratu Mara, ét i  
évité par la volonté de s’écouter. C‘est donc ce 
message, celui de La ((Pacific Wayn qui a 
longtemps symbolisé ce succès interne fidjien, 
que le Premier ministrc s’attachera à promou- 
voir à l’$ranger jusqu’en 1987, l’année des 
coups d’Etat. 

Appliquée ri la scène régionale par Ratu 
Mara, la Pacific Way 1) désigne la capacité 
des États insulaires océaniens ri travailler 
ensemble et à résoudre leurs problèmes par la 
voie consensuelle qui est l’apanage des socié- 
tés traditionnelles d’Océanie. C‘est aussi une 
façon d’imposer des valeurs culturelles et  
d’arfirmer I’identiti des sociétés insulaires vis- 
i-vis des grandes puissances régionales, comme 
l’Australie et la Nouvelle-%lande surtout,-mais 
aussi la France, la Grande-Bretagne, les Etats- 
Unis et le Japon. 

Appliquée à la scene internationale, la (( Pa- 
cific Way)) doit servir à distinguer la région 
Pacifique des autres grands ensembles régio- 
rinu\: du Tiers-hlondc comme I’Afriquc, l‘Anié- 
ricpic htix ou irs C,ir:iïlx:. En ;:i11t I;UC 

porte-parole de l’Océanie insulaire, r6le qu’il 
s’est approprié aux Nations unies et ailleurs, 
Fidji souhaite proniouvoir une image conci- 
liante, inodérèe et raisonnable de sa région. 

Tonga : les (ciles de l’amitié)). 

L‘image promue par Tonga dans le cadre 
de sa politique extérieure est celle des ((Friendly 
Islands D. C‘est en signant des traités d’amitié 
avec les gr:indes puissances au xixe siècle que 
la monarchie a écarté la colonisation. C‘est 
donc en continuant à cultiver des relations ami- 
cales avec les (( grands )) de l’ère moderne qu’elle 
compte maintenir sa souveraineté et assumer 
sa place dans le concert des nations. L‘hori- 
zon tongien déborde de cette sorte les rivages 
océaniens pour s’approcher des continents euro- 
péens et amèricain, et des îles japonaises o i  
continue de régner, certes discrètement, une 
dynastie impériale avec laquelle la monarchie 
se sent des affinités. 
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Vanuatu : le (( Socialisme mélanésien D. 

Le socialisme mélanésien )> expression écha- 
faudée par le Premier ministre Walter Lini, 
incarne la volonté du ((petit dernier )) (le 
Vanuatu est le dernier en date de tous les tcr- 
ritoircs insulaires, saur bien entendu Ics TOM 
français, à devenir indCpendant) i se forger 
une identité nationale en s’affirmant sur la scène 
océanienne et internationale. Le (( socialisme )) 
signifie ici la vocation d’auvrer en faveur d’un 
ordre mondial plus juste et équilibré, d’un réa- 
justement de I’économie internationalc en 
favcur des plus démunis et symbolise la soli- 
darité entre les pays défavorisés. Le qualificatif 

mélanésien )) évoque un retour aux sources, 
aux valeurs communautaires de la tradition, à 
la terre, à l’identité ethnique, aux choscs 
((vraies )) qui ont été masquées, enterrées durant 
la période coloniale. Mais c’est aussi un regard 
vers l’avenir, vers la solidarité avcc les pays 
frères mélanésiens, la Papouasie Nouvellc- 
Guinée, les Iles Salomon et  la Nouvelle- 
Calédonie. 

3. - LES hlOYENS DES AMBITIONS. 

Les trois États insulaires deviennent indé- 
pendants sans aucune préparation ni structure 
diploninliquc prfala!-k. 1.c m:tnq~!e de res- 
sctirccs :mnaincs ct : i i ~ : w c i ~ ~ ~ : ~  :x ;?.ïinet pas 
de ci)nsacrer bcmcoup d’hommes, d‘argent et 
de temps i un secteur qui n’apparaît pas pri- 
oritaire A la veille de l’indépendance. La poli- 
tique extérieure sera dés lors le domaine réservé 
des trois chefs de  gouvernement. Ratu Mara, 
qui s’itait h i t  une réputation de diplomate 
sur la scène régionale avant même I’indipen- 
dance dc  Fidji. prend en charge les relations 
extérieures de son pays de 1970 a 1982. puis 
de 19S5 à 1957 et  ciicore de 19SS jusqu’à pré- 
sent. Au Vanuatu, c’est Walter Lini qui gire 
personnellement la politique ititernationale de 
I’archipcl jusqu’à la CréatiOii d’un ministere 
des Araires étrangères en 1984. A Tonga, le 
Premier ministre, frère du Roi, a la charge des 
relations extérieures du pays jusqu’en 1979, 
date de la noniination d‘un nouveau ministre 
des Affaires étrangères, le Prince Héritier 
Tupouto’a, fils du Roi Taufa’ahau. 

Dans les trois pays la conduite de la poli- 
tique extérieure est fortement personalisée et 
n’entre guère dans le débat public. L‘exercice 
de la déniocratie parlementaire, sans tradition 
dans une socifté océanicnnc pu¡ ne reconnait 
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sus 4, s’applique peu au domaine des rclations 
extérieures. Les (( Grands Hommes )) mélant- 
siens, comme les chefs polynésiens (les trois 
dirigeants modernes ont chacun des titres cou- 
tumiers très élevis), ont traditionnellement été 
chargés de  gérer personnellement les relations 
extérieures de leur groupe. II existe de sorte ri 
ce nivcau une esptcc de consensus tacite sur 
lcurs activités qui n’est rompu qu’en cas de 
grave désaccord. 

Limités financièrement, Ics trois micro-États 
établissent d’abord des relations diplomati- 
ques avec leurs deux grands voisins, I’Austra- 
lie et  la Nouvelle-Zélande, et avec leur ancienne 
puissance de  tutelle, la Grande-Bretagne et la 
France (dans le cas du Vanuatu). Fidji, le plus 
riche des trois, fait ouvrir des ambassades à 
Canberra, Wellington, Londres, Bruxcllcs, New 
York, Washington et en dernier lieu i Tokyo. 
Tonga se contente d’établir une seule mission 
a Londres et  un consulat-général à San Fran- 
cisco en 1988, tandis que le Vanuatu choisit 
New York, siège de l’ONU, coniine centre de 
ses activitis diploniatiqucs. Dans chacun des 
trois territoires insulaires on trouve une haute- 
comniissio~i australienne, néo-zélandaise et bri- 
tannique. A Suva sont également présentcs des 
missions américaine, chinoise, japonaise, fran- 
çaise, malaisienne, indienne, sud-coréenne, 
papoue, ainsi qu’une des îles Tuvalu et Mar- 
shall. Taïwan a une ambassade à Tongatapu 
depuis 1975. La Fraticc :nainticnt iine :inibas- 
sade à Port-Vila (c:ipi::ile du Vanuatu) depuis 
I‘indépendancc malgré les frCquen tes cxpul- 
sions de ses ambassadeurs. 

4. - L%LABORATION D’UNE STRATiCIE. 

C‘est en fonction ri la fois de leurs moyens 
ct de Icurs visioli régionak ct globdk que Fidji, 
Tonga et  Vanuatu ont dressé une stratkgie de 
politique extérieure. Fidji, qui a une forte per- 
sonnalité régionale, cherche i se servir de 
celle-ci pour se donner une assise internatio- 
nale. Tonga, qui est sans ambition sur la scène 
internationale, joue la carte du <( chamie )) poly- 
ntsicn.de même que du prestige et de la sophis- 
tication de la royauté afin d‘obtenir une aide 
extérieure essentielle au développement écono- 
.mique et social accéléré de l’archipel souhaité 
par le Roi. Le Vanuatu, pour sa part, tente de 
s’appuyer sur un rôle actif dans les instances 
internationales, notamment aux Nations unies 
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et au sein du Mouvement des Pays Non-Alignés 
(MNA) pour peser en premier lieu sur la scène 
régionale. 

11. - LA DIPLOhlATIE DANS LES FAITS. 

Fidji : la voix do la région. 

Fidji a eu un impact déterminant sur tous 
les développements de la région océanienne 
dès les années 1960. Le Premicr ministre fidjien 
prend l a  tête du mouveiiicnt de révolte des 
membres insulaires au sein de la Commission 
du Pacifique Sud (CPS) lorsque ces derniers 
revendiquent davantage de droits et  de rcs- 
ponsabilités. En I965 Ratu Mara fonde avant 
mcme I’indépcndance de Fidji et  avcc les chefs 
d’Etat Samoan et Tongien, le premier orga- 
nisme régional completement autochtone, pré- 
curseur du Forum du Pacifique Sud. Le Forum, 
établi en 1971, dOcoule d’une initiative lancée 
par le Premier ministre fidjien secondé par ses 
homologues polynbicns. Les trois leaders sou- 
haitent former un organisme ri- vocation poli- 
tique qui rassemble tous les Etats insulaires 
indépendants et  leurs voisins australiens et néo- 
zélandais. Le Forum devient peu i peu le 
centre de décisions politiques de la région ct 
permet à tous les leaders régionaux de se ren- 
contrer i l’écart des pays métropolitains. 

1<:!111 :.l:\i.o, la!iLicn:ps portc-parole dcs inti- 
rtts &s iiisul:iiïes uapr6s dcs (( gkants )) ilus- 
traliciis ct néo-zélandais, devient une figure ceii- 
trale d u  régionalisme océanien. Fidji est 
impliqué dans tous les dkbats, participe à 
toutes les questions économique et politique. 
Son influence pise sur toutes les décisions qu’il 
s’agisse du nucléaire, de la dècolonisation dans 
le Pacifique, des transports aériens et  mari- 
times, de la pêche, etc ... Certains de ses voi- 
sins vont m2me jusqu’i co?iparer son poids 
dans la région ri celui des Etats-Unis dans le 
monde ... 

C‘est fort de son rôle et de cette légitimité 
rkgionale que Fidji s’impose sur la scène inter- 
nationale. Fidji s’approprie la voix du Pacifique 
et parle au nom de l’Océanie insulaire, parfois 
avec l’aval de celle-ci mais pas toujours. Ainsi 
sa participation à certaines grandes questions, 
comme par exemple celle sur le droit de la 
mer, se fait au compte de lo région, mais n’in- 
téresse réellement que quclques grands archi- 
pels coniine les Salomon, la Papouasie 
Nouvelle-Guinée et bien sûr Fidji. 

-~ ~ 

pas la loi de la m:i.ioriti niais celle du cotism- 
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Ç‘est toujours conforté par son prestige 
rfgional que Fidji parvient I se faire écouler 
lors des grands débats internationaux des 
Nations unies. En avançant l’image de la 
(( Pacific Way D, l’archipel se donne une image 
d‘Etat modéré, ouvert au dialogue mais nCan- 
iiioins rcprésen~ant d’une région en voie de 
déucloppetnent qui a des arfinitts avec le reste 
du Tiers-Monde. Fidji devient dès lors tris 
sollicité ; c’est ce qui explique son engagement 
dans la Force Intérimaire des Nations-Unies 
au Liban (FINUL), ses activités au sein du 
Comité des 24 sur la décolonisation et sa par- 
ticipation non-négligeable à la Convention sur 
le Droit de la Mer. 

Fidji rcchcrche avant tout I s’attirer Ia bien- 
veillance ((( good i d / ) ) )  de la coniniunauté inter- 
nationale pour lui permettre de compenser son 
manque de ressources internes par une aide et 
un soutien extérieur constants. L‘archipel est 
en quête permanente de débouchés pour ven- 
dre son sucre, produit dont le marché mondial 
est saturé depuis plus de dix ans. I1 a besoin 
de fonds de développement, d’investisseurs et 
de touristes. C‘est Q travers une activité inter- 
nationale positive et dynamique que le gou- 
vernement fidjien estime pouvoir obtenir ce 
soutien extérieur. 

’ 
* 

Tonga : (( Oku leape a ngaue D 5. 

La stratégie tongienne est d’abord celle de 
la discrétion. Le royaume s’eforce de ne jamais 
s.’ingfrer dans les affaires intérieures des autres. 
A ce compte, il ne participe i aucune instance 
internationale. Le risque de s’ininiiscer dans 
des questions qui ne le regardent pas direc- 
tement lui paraît trop élevé ; il préfére de loin 
les contacts bilatéraux aux relations multila- 
térales. C‘est en partie dans cette optique que 
les problémes régionaux soulevés I l’occasion 
des réunions annuelles du  Forum ne I’intéres- 
sent guére. De toute façon il n’a l’ambition de 
peser ni sur la scène océanienne ni sur la scène 
in ternationale. 

Tonga pratique ce qu’il estime être une poli- 
tique véritablement non-alignée. Pour les 

Friendly Islands )) tous les interlocuteurs sont 
bons. C‘est d’ailleurs le Roi qui a été le pre- 
mier dirigeant de l’Océanie insulaire à entrer 
en contact avec les Soviétiques en 1976, ce qui 
i l’époque a déclenché une réaction précipitée 
ct furieuse des Australiens et  Néo-Zélandais. 

S O C l h C  DES OCGANISTES 

Pourtant IC royaume se sent IC plus à l’aise 
avec ses anciens partenaires curopécns et amé- 
ricains, ceux avec lesquels il a conclu des trai- 
tés d’amitié au sixc sii.cle. Il est favorable I 
une présence milibre occidentale dans la région 
et ne s’oppose pas ii ~’armen~cnt nucltairc. II 
n‘hésitc pas i accueillir les batcaus de guerrc 
français et américains d;ms ses ports. C‘est 
aussi vers ces (( alliés n, ainsi que vcrs IC Japon 
et Taïwan, tous deux pays amis, que se tournc 
le Roi dans sa quête de ronds de dfveloppe- 
ment. Car sa priorité est bien de moderniser 
l’archipel et de rattraper le temps perdu sous 
l’administration britannique qui a longtemps 
négligé son seul protectorat polynésien. 

I 

Le Vanuatu : la petite fournti qui pince D G. 

C‘est en Ctablissant une réputation de mem- 
bre actif et respecté au sein des instances intcr- 
nationales que le Vanuatu cspère modificr 
i’fquilibre politique de la région ocfanienne, 
qu’il juge trop conservatrice. Son ambition est 
à la fois d’inciter les inenibrcs du Forum I 
s’intéresser aux grandes questions internatio- 
nales et  Q se rapprocher des thtses tiers- 
mondistes sur les problèmes de justice sociale 
et de la distribution des richesses dans le 
monde. Le Vanuatu souhaite que le Pacifique 
devienne solidaire des autres régions qui ont 
aussi été colonisées, directenient ou indirecte- 
ment, et qui sont aujourd’hui défavorisées. 

Le gouvernement Ni-Vanuatu compte beau- 
coup sur le poids des mots et des discours 
prononcés devant les instances internationa- 
les. C‘est dans cette optique qu’il est devenu 
membre des Nations unies et du  Mouvement 
des Pays Non-Alignés, dont il est le seul repré- 
sentant océanien. C‘est dans le milieu des confé- 
rences internationales qu’il cultive ses rela- 
tions avec les autres pays du Tiers-Monde et 
avec les grands mouvements de libération. Il 
y condamne fréquemment l’inégalité sociale et 
économique, s’attaque Q l’utilisation du 
nucléaire et au colonialisnie en particulier dans 
le Pacifique sud. Pour appuyer ce discours, il 
se montre, chez lui, intransigeant parfois avec 
l’Australie et souvent avec la France. 

Le Vanuatu renvoie les débats régionaux, et  
enprticulier celui de la question calédonienne, 
sur la scène internationale afin de renforcer sa 
position au sein du Forum. II devient en quel- 
que sorte l’interlocuteur privilégié de la région 

5. Ce proverbe tongien signifie : (( Les actions pfscnt plus lourd que les mots D. 

6. Celle cilarion est tirfe d’une plirase de i’ancien Prfsidcnt ni-Vanuatu George Ali Sokonianu qui en parlant de 
I’:lctivitf inlern;ilionale de son pays. a di-chri. : u Je suis heureux de constater que bien que le Vanuatu soit comparable 
i une fourmi dans le monde d’aujourd’liui, sa pelite pince laisse parfois des traces qui font mal D. Voir le Vmrourv 
I V L T x ~  du 23/1I;SS. 
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sur les p r o b l h c s  qui lui tiennent a com-, sans 
que ses voisins ne lui apportent un soutien 
officiel unanime. Cependant le gouvernement 
Lini voit dans la création d’une nouvelle 
alliance mélanésienne dans la région, concré- 
tisée par I’établissenient du (( Groupe Fer de 
Lance )) en 1986, le résultat positif de ses efforts. 

I I I .  - LA yu es no^ C A L ~ D O N I E N N E  : 
TROIS APPROCHES. 

La Nouvelle-Calédonie rcpréscnte salis doute 
l’un des dossiers les plus sensibles de la région 
Pacifique, dont les conséquences débordent, aux 
yeux des acteurs concernés, le simple cadre 
oc+ien. Cette question politique soulève éga- 
lenient des problèmes d’ordre moral, écono- 
inique et  stratégique. 

Qu’elle est la politique adoptée par Fidji, 
Tonga et Vanuatu face à cette question clé? 
Loin de se ressembler, leurs attitudes, objectifs 
et actions divergentes témoignent de leur capa- 
cité et de leur volonté d’agir selon leurs pro- 
pres intérêts. 

Fidji : Concertation et dialogue. 

Le gouvernement Mara s’est toujours pro- 
nonci: en faveur d’une évolution vers I’indé- 
pendance dans la paix et  sans précipitation, 
c’est-à-dire dans l’esprit de la (( Pacific Way v.  
Conscient des paralltlcs qui existent entre Fidji 
et la Nouvelle-Calédonie, Ratu Mara ne peut 
faire autremcnt que reconnaître les droits et la 
légitimité de tous les groupes ethniques pré- 
sents sur le (( Caillou )) et déclarer qu’ils doi- 
vent établir, ensemble, les modalités d‘un ave- 
nir sans exclusion. C‘est dans cet esprit qu’il 
préconise le dialogue entre les pays insulaires 
et la France. 

En 1981 lorsque la question calédonienne 
apparaît Q l’ordre du jour du Forum, les pays 
membres choisissent Ratu Mara pour conduire 
une délégation océanienne (dont on lui laisse 
le soin de nonimer les participants) à Paris 
pour rencontrer le Président Mitterand. Le Pre- 
mier ministre fidjien rentre de son voyage satis- 
fait des réforines engagées par Paris et  appuie 
l’adoption par le Forum, plusieurs années 
d’affilée, d’un texte conciliant Q l’égard dc la 
politique française. 

En !984 Fidji fait partie d’un Comité de 
Cinq Etats chargés de veiller sur I’évolution 
de la question calédonienne. A ce titre le minis- 
tre fidjien des Affaires étrangtres, Jonati 
Mavoa, se rend à Nouméa pour s’entretenir 
avec Jean-Marie Tjibaou et avec le Secrétaire 
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d’État aux DOM-TOM. Le gouvcr~~cnient 
Mara estime faire preuve d’objectivité et  d‘im- 
partialité en rencontrant d’une part un repré- 
sentant franpis et de l’autre un représentant 
canaque. C‘est dans cette logique qu’en juillet 
1985 i l  refuse de rcccvoir Y a m  Céléné Urcgci, 
responsable des relations extérieures du Front 
de Libération Kanxk ct Socialiste (FLNKS) 
lors de son passage li Suva. I<atu Mara dbclarc 
que ce serait s’ingérer dans les afaires inté- 
rieures du territoire français que de s’entrete- 
nir avcc Uregei seul. 

L‘attitude fidjienne se raidit vis-à-vis de la 
France en 1986 en raison du changement de 
gouvernement Q Paris et de la volonté affi- 
chée par l’administration Chirac de maintenir 
la présence française en Nouvelle-Calédonie 
indéfiniment. Cependant, avant de prendre une 
quelconque initiative, Ratu Mara consulte 
d’abord Jean-Marie Tjibaou, Yatiti Cfltné Urc- 
gei ainsi que Dick Ukewci, Sénateur RPCR de 
Calédonie. Peu après il décide (( d’internatio- 
naliser )) la question calédonienne comme le 
réclament depuis longtemps le Vanuatu et  Ics 
autres pays mélanésiens. 

C‘est Q partir de cette date que Fidji va 
porter le dossier calédonien i la tribune inter- 
nationale, d’abord au sein du Comité des 24 
od l’archipel est particulièrement bien placé 
puisqu’on l’a chargé de surveiller I’évolution 
des territoires non-autononies océaniens, puis 
devant l’Assemblée générale. Son message reste 
toutefois conciliant I I’égard de la France et 
témoigne d’une volonté de résoudre cette ques- 
tion dans l’intérêt de toutes les parties concer- 
nées. 

En 1988 Fidji n’hésite pas à se prononcer 
en faveur des accords de Matignon et à encou- 
rager les efforts de Michel Rocard en Calé- 
donie. Puis en août 1990 ce pays est nqmnié 
membre d’un Comité ministériel de trois Etats, 
composée d’un pays polynésien et d’un pays 
du Groupe Fer de Lance n, chargé de suivre 
la mise en euvre des accords. Fidji tient ainsi 
en quelque sorte le rôle privilégié d’arbitre de 
la question calédonienne, ce qui ne cesse de 
renforcer son autorité sur ce dossier au sein 
des instances internationales. 

Tonga : Pas d’ingfrence. 

La position du royaume sur la question calé- 
donienne est simple et sans équivoque. Tonga 
s’associe aux communiqués annuels du Forum 
afin de ne pas provoquer de remous dans la 
région. Mais le royaume y met peu d’enthou- 
siasme et souhaiterait plutôt que ce probltme 
épineus soit résolu par les parties directement 
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conccrnées, c’est-à-dire par les Calédoniens eux- 
nitnies et  par la France. La logique tongienne 
se résume dans cette phrase prononcée par 
l‘ancien secrétaire aux Affaires étrangères, 
George Aho : ((Nous ne nous occupons pas 
des affaires des autres. I1 nie senible que beau- 
coup de problémes seraient plus Tacilenient 
résolus de l’intérieur si des gens de l’extérieur 
ne s’en mêlaient pas. )) (Islarids Bitsiiiess, juillet 
1983). 

En fait les problèmcs de dimension régio- 
nale (c’est dans ce cadre que le royaume confine 
le dossier calédonien) n’intéressent pas Tonga, 
pas plus d’ailleurs que la majorité des ques- 
tions brûlantes de I’aréne internationale. Le 
royaume cherche surtout à conserver ses excel- 
lentes relations avec ses amis européens, dont 
la France, et à éviter tout terrain potentiel- 
lement conflictuel. 

> 

-, . 
, _ .  

Vanuatu : la solidarité mélanésienne. 

Dès son indépendance le Vanuatu exige aussi 
celle de la Nouvelle-Calédonie. Walter Lini 
estimc quc : (( ... tant que nous ne serons pas 
tous libres aucun de nous ne le sera D. (Lini, 
1952). En fait sculcs les revendications du peu- 
ple canaque colonisé sont considérées Iégiti- 
mes. Pour le Premier ministre ni-Vanuatu, il 
s’agit d’une question de solidarité entre frères 
mélanésiens, de coutunie et de traditions par- 
tagkes entre (( r w i  p / m  ))’, une relation qui 
peut être difficilement comprise par des non- 
Mélanésiens. Le gouvernenient Lini épouse 
ainsi la thèse de Yann CCIBné Uregei (qui reven- 
dique une indtpendance canaque immédiate et 
sans coniproniis) avec lequel les contacts sont 
frequents et chaleureux, et qui est plus écouté 
au Vanuatu que ne l’était Jean-Marie Tjibaou 
dont les idées et les discours étaient plus niodé- 
rés. 

Le Vanuatu s’attache dès 1981 à ce que le 
Foruni demande la réinscription de la ques- 
tion caltdonienne sur la liste des territoirei 
non-autonomes des Nations unies. II s’appuie 
sur ses interventions Q 1’ONU et au Mouve- 
ment des Pays Non-Alignés (MNA) pour inci- 
ter la rtgion à prendre l’initiative sur ce dos- 
sier. II n’obtiendra cependant gain de cause 
qu’en 1986, malgré ses efforts diploinatiques 
(il parvient par exemple à faire admettre le 
FLNKS comme observateur au MNA) et  sera 
souvent critique i I’égard du manque de déter- 
mination de ses partenaires régionaux. 

SOCII?TE DES OCEANISTES 

Au Forum il  défend sans relâche les reven- 
dications du parti indkpendantiste canaque ct 
met en garde les pays membres contre la France 
dont il estime lui-même avoir été victime au 
moment de sa propre indépendance. C’est ce 
qu’il explique à ses partenaires lors de la pre- 
miere réunion officielle de G Groupe Fer de 
Lancen dans un conimentaire &difiant quant 
à son attitude à I’égard de la France : (<Je 
peux vous assurer d’après nia propre expé- 
rience avcc les Franpis  au Vanuatu durant la 
période condominiale que lorsqu’il s’agit de 
parler d’indépendance, les Français ne sont 
jamais sincères. Ils n’ont pas de politique de 
décolonisation. Ils ont une politique de niain- 
tien : et pourtant l’Histoire montre qu’A plu- 
sieurs reprises ils se sont fait jeter dehors 
((c booted ou[ ))) )) (The Age,  I8/786). 

D’ailleurs ses relations avcc son ancienne 
puissance de tutelle se dégradent considéra- 
blement dés février 1981 dans un conflit lié 
directement i la question calédonienne. L‘am- 
bassadeur de France à Port-Vila est déclaré 
((persona non grata)) à la suite du refus des 
autorités calédonicnncs d’accordcr un  visa d’cn- 
trée à Barak Sope, alors premier secrétaire de 
Walter Lini, lorsque celui-ci se rend <i un 
congrès du niouveinent indépendantiste de 
Nouvelle-Calédonie. En 1984 ce sont ri nou- 
veau les évtnements sur le a Caillou D qui pro- 
voquent le départ précipité de l’ambassadeur 
dc France ;i11 Vanuatu. 

La position de l’archipel sur la question calk- 
donicnne au Forum cst rcnrowie en 1986 par 
la création du (( Groupe Fer de Lance n. Long- 
tenips souhaitée puis créée par le gouvcrne- 
nient Lini, cette nouvelle alliance niélanésienne 
regroupant la Papouasie Nouvellc-Guinée, les 
Salomon et le Vanuatu pise lourd sur I’échi- 
quier régional. Elle se prononce en faveur du 
droit à l’auto-détermination du  peuple cana- 
que et  contribue largement à la décision du 
Forum de  demander la réinscription du  ter- 
ritoire français sur la liste des territoires non- 
autonomes de I’ONU. En 1987 et  1988 le 
((Groupe Fer de Lancen s’oppose au réfé- 
rcndum organisé par le gouveriieiiicnt Chirac 
dans le territoire calédonien et appuie l’appel 
au boycott lancé par le FLNKS. 

Le Vanuatu est le seul Etat océanien à avoir 
dans un premier tenips publiquenient critiqué 
les accords de Matignon. II estime que ceux-ci 
ont IC tort de ne pas garantir I’indépcndance 
canaque et d’imposer une trop longue période 
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avant le prochain référendum d’auto-dé- 
termination. Par ailleurs, Walter Lini a appa- 
renté le nouveau découpage provincial au sys- 
tème d’apartheid pratiqué en Afrique du Sud. 
Ces réactions initiales ont cependant été pro- 
gressivement remplacées par un soutien tacite 
i la position régionale qui tend i encourager 
la démarche française et  i dépassioiirier le 
débat. C‘est ainsi que le gouvernement Lini a 
décidé de rcster discret sur cette question devant 
les instanccs régionales et  internationales. Le 
ministre des Affaires Ctrangères, Donald Kal- 
pokas, a niènie récemment rendu hommage à 
la France devant l’assemblée générale de 
I‘ONU, pour sa volonté de dialogue concer- 
nant la Nouvelle-Calédonie. 

En février 1990, le FLNKS est admis comme 
membre part entière du  ((Groupe Fer de 
Lancen qui promet aussitôt de deniander sa 
participation au Forum en tant que membre 
observateur. Cependant à l’approche du Foruni 
1990 prtsidè par Walter Lini et qui se déroule 
i Port-Vila, le Vanuatu et  la Papouasie 
Nouvelle-Guinée décident de ne pas insister 
sur ce point étant donné ((le climat de paix 
régnant entre Canaques et Français D. En 
revanche, ils soulignent Ics liens rasscmblant 
tous les peuples océaniens et le peuple calt- 
donien dont en particulier le peuple canaque, 
et invitent tous les partis politiques de la 
Nouvelle-Calédonie i participer i des consu- 
lations inforniclles aux réunions annuclles du 
Forum. LJ position du  Vanuatu se rapproche 
de la sorte de celle soutenue par la majorité 
des pays insulaires et indique une nouvelle 
volonté de la part du gouvernement Liní d‘amé- 
liorer ses relations avec la France. 

* * *  

La stratégie calédonienne du gouvernement 
Lini s’inscrit globalement dans son objectif 
principal qui est de bousculer les habitudes de 
la (( Pacific Way )) de la région qu’il juge trop 
complaisante i l’égard des puissances occi- 
dentales. Paralltlement i l  cherche i substituer 
une alternative mClan~sieniie à l’ancienne domi- 
nation régionale des Polynésiens. 

M&s*les priorités internationales et régio- 
nales du gouvernement Lini en 1990 sont-elles 
les mêmes qu’en 1980? Cette question peut 
également s’appliqucr z i  Tonga et  i Fidji qui 
sont aujourd’hui, à l’instar du Vanuatu, en 
proie à d’importantes mutations politiques et 
sociales. 
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IV. - MUTATIONS‘ ET TRANSITIONS. 

Fidji : la fin de la Pacific Way? 

En 1987 Ratu Mara se rctrouve i nouveau 
chef de la diplomatie fidjienne (aprts un bref 
intermède dans l’opposition), niais cette fois- 
ci, li la tttc d’un pays qui a perdu toute son 
innocence et  une partie de son prestige. Cet 
archipel, vanté par le Pape lui-même pour sa 
tolérance et son savoir-vivre multi-ethnique, a 
sombré dans le piège du sectarisme et de I’ex- 
clusion. Le gouvernement de la Coalition 
(alliance entre le Fiji Labour Party - socia- 
liste et le National Party - parti de la bour- 
geoisie indienne), démocratiquement élu, vient 
d’être déposé par un  régime militaire. 

L‘heure n’est plus aux discours ct si le-CO- 
lonel Rabuka, auteur des deux coups d’Etat 
et le Président de la nouvelle République fid- 
jienne, Sir Ratu Ganilau, font appel i Ratu 
Mara pour reprendre les rênes du gouverne- 
ment, c’est surtout pour (( limiter les dégits )) 
sur la scène régionale et  internationale. Le res- 
pect que Ratu Mara inspire i travers l’Océa- 
nie insulaire et sa stature de diplomate, doi- 
vent permettre, selon les calculs du  gou- 
verneinent soi-disant intérimaire, en place à 
Suva depuis 1987 jusqu’à ce jour, de faire 
oublier que la démocratie est vouée à I’tchec 
ri Fidji étant donné le refus de la population 
autochtone dc partager IC pouvoir avcc les 
Indiens. 

We pouvant désormais s’appuyer sur le mythe 
de l’entente multi-ethnique, fondement même 
dc la Pacific Way)), Ratu Mara ne rcnie 
cependant pas ses méthodes diplomatiques, 
c’est-à-dire la recherche du dialogue et du 
consensus, ni ses objectifs i long terme qui 
restent les niênies qu’avant. Les changements 
interviennent surtout dans la quEte de nou- 
veaux partenaires et dans l’adoption d’une phi- 
losophie de Realpolitik. 

Au lendemain des coups d’état, Fidji cher- 
che surtout à réduire sa dépendance vis-à-vis 
de l’Australie et la Nouvelle-Zélande, stratégie 
déji  entamée auparavant, mais rendue plus 
immédiate par les condamnations virulentes et 
les représailles sévtres de ses deux voisins i 
son égard. Ce sont en premier lieu les pays 
asiatiques qui sont courtisés ; bon nombre d’en- 
tre eux sont déjà des amis de longue date mais 
avec un rôle réduit. Fidji souhaite aujourd’hui 
en faire des partenaires de premier plan en 
encourageant les échanges économiques, poli- 
tiques et même militaires. 

C‘est également le cas de la France, avec 
laquelle Fidji entrctient de bien meilleures rela: 

7. Mmrn plcsn es1 un tcrmc bislama (IC pidgin niSlanfsicn qui s’est dfveloppi. i l’&poque des plantations cl de la 
tr;rilc dcs Noirs) signifiant a I‘homnic du pays M. qui soulignc IC rattadiement fondamcntal dc I’hommc miktnisicn i 
Ia terre. II s’mil li de la donnie csscnliellc de I’idcnrilE milan&sicnnc. aussi bicn au Vanuatu. cu‘cn Nouvelle-Calidonic. 
P;tpou;isie Nouvelle-Guinie. Salomon. Fidji. elc... Voir Bonncniaison. 1986a CI 1986b. 
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/[¡Otis depuis 1987. Cette nouvelle entente 

tfr~rnco-fidjienne, amorcée par une plus grande 
ouverture française niais aussi par la volonié 
fidjicnnc dc sc démarquer de l'Australie et  de 
Ia Nouvelle-Zélande. n'est pas sans impact sur 
la scénc régionale. De fait on entend moins 
parler au Forum des essais nucléaires français. 
ct l'attitude vis-&vis des réformes en Calédo- 
nie relléte surtout la position fidjicnnc dans ce 
Jomainc. 

L'impact des coups d'État sur le prestige de 
Fidji a été moins important que prévu. Le 
retour de Ratu Mara a facilité la normalisa- 
tion dcs rclations internationales de l'archipel. 
En dehors de l'Australie (qui a néanmoins 
changé sa politique dc reconnaissance des gou- 
vernements i lo reconnaissance des Etats pour 
pouvoir traiter avec Fidji) et de la Nouvelle- 
Zélande qui continuent de réclamer IC retour 
de la démocratie à Fidji et refuset~t de rétablir 
leur aide militaire à l'archipel, la majorité des 
partenaires de Fidji acceptent !a Iégitiniité du 
gouvcrncnient en place. Les Etats insulaires 
comprcnncnt ct appuicnt les revendications de 
la population fidjienne, tandis quc les pays 
asiatiques et la France ne s'embarrassent guère 
de considérations morales. Fidji continue 
d'cscrcer ses activités à l'ONU, devant l'As- 
semblée générale, au Comité de Décolonisa- 
tion et à la FINUL comme auparavant. Quant 
i la scène régionale, la situation fidjienne est 
considéréc comme un problème d'ordre internc 
qui ne regarde que les dirigeants de l'archipel. 
Fidji n'a pas perdu dc son influence au Forum ; 
au contraire il en a peut-être gagné par sa 
ddsinvolture face aux critiques australiennes et 
néo-zélandaises. La vraie question qui se pose 
i Fidji n'est pas celle de l'impact des coups 
d'Etat, mais celle de l'après-Mara 8. 

. /' 1 

Tonga : vers une démocratisation de la diplo- 
matie ? 

Le royaume polynésien est depuis quelques 
anndes en proie i une demande de déniocra- 
tisation progressive. Ce mouvement né de la 
base et fortement influeticé par le retour et les 
séjours au pays des nombreux émigrés ton- 
gicns vivant en Australie, cn Nouvelle-Zélande 
et aus  h}s-Unis,  est toléré par la monarchie 
qui tente cependant de le canaliscr. Ainsi Tonga 
est l'un des rares pays océaniens od la dtnio- 
cratie n'est imposée ni par le haut ni par l'ex- 
térieur (sauf indircctcment), mais plutôt par la 
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volonté des roturiers de participer ;tus déci- 
sions politiques de leur pays. 

Cette Pvolution se heurte cepcndant i l'op- 

~ e r n c r  seule avec la monarchie. Car c'est sur- 
tout i la noblcsse que s'adrcssc IC désir de 
changement des Tongiens symbolisé par I'élec- 
tion au parlcment cn 1987 de trois nouveaux 
rcpréscnt;uits du pcuplc connus pour lcur oppo- 
sition au sta tu  quo et lcur volonté de mcttrc 
ri nu les abus et la corruption de ccrtains mi- 
nistres et parlenientaires nobles. 

La tendancc de 1987 s'est confirmée en 1990 
avec l'élection en février de six parlcnientaires 
de (( l'Opposition )) (c'est ainsi qu'on appelle 
les jeunes représentants du peuple réformistes 
dont les trois élus en 1987, menés par Akilisi 
Pohiva, ancien professeur de collégc, aninia- 
teur d'une émission de radio et Co-fditcur du 
seul journal d'opposition, (( Kele'a D), d'un 
(( indépendant D, d'un (( progressiste )) et d'un 
seul conservateur sur les neufs places réservées 
aux rcprésenlants du peuple. L'opposition se 
bat pour unc rtforme réduisant l'influence ct 
le nombre de parlcnientaires nobles c i  accor- 
dant davantage de pouvoir aux élus du peu- 
ple. Elle réclame également une réduction du 
rÖle du roi et uti renouvcllenicnt de la Consti- 
tution qui date de 1875. 

Ce nouvcau débat politique opposant les 
(( réfotmateurs )) li un front conservatcur dirigé 
par certains noblcs se cantonne pour l'instant 
essentiellement au domaine intérieur. II tourne 
autour de l'utilisation de fonds publics, de, qucs- 
tions de justice sociale, des droits des roturiers 
vis-à-vis des noblcs et de l'autorité et de la 
légitimité de la monarchie. I1 reflete surtout 
les conflits internes de la société tongienne tirée 
entre de fortes pulsions féodales, des institu- 
tions archaïques et  un besoin croissant de 
modernisation. La politique extérieure reste 
pour le moment en dehors de ce débat. Elle 
demcure sous la stricte autorité du Roi, du 
Prince Héritier et du très fermé ministire des 
Affaires étrangères. Mais pendant combien de 
temps encore ? 

positioti de la classe tioblc 1i~tbitui.C ri  OU- 

Le Vanuatu : vers un ccengagenient construc- 
tif P. 

Depuis plusieurs années le gouvernement Lini 
connaît des difficultés croissantes sur le plan 
économique et  politique internes. L'économic 
iiiarquéc par une récession entre 1985 et 1987, 
a depuis tendance ri stagner. La baisse quasi- 

8. Ralu Mara a dkclar; i niainles reprises depuis la fin des années 70 son intenlion de se relirer de la scPne politique 
fidjicnnc. Aujourd'hui igi de 70 ans e l  en proie I des troubles cardiaques, IC premier minislre espire voir un digne 
successeur se profiler avant les prochaines &leclions gfnkrales prkvues pour 1991. 

&LI .-a_., - .  C L  . _ .  -._ 
constante des cours mondiaux du coprah et le 
vieillissemcnt des cocotiers, contribuent i ce 
déclin, niais c'est surtout l'incapacité du gou- 
verncment i attirer dcs investisseurs et des tou- 
ristes. i créer dcs emplois et i s'cntcndrc avcc 
IC secteur privé, qui entraîne la grogne d'une 
partie- importante de la population. 

En 1988 la rupture au sommet du gouver- 
ncnicnt entrc Walter Lini et son ministre du 
Transport et dcs Travaux Publics, Barak Sopc, 
idéologue, homme fort du VAP, et ancien bras 
droit du Premier ministre, transforme le pay- 
sage politique dc l'archipel. Sopc qui briguait 
la place de Walter Lini, se retrouve ri la tête 
d'un nouveau parti qu'il a lui-même fondé, et 
s'allie i l'opposition. Cclle-ci, ainsi renforcée, 
pose désormais un véritable défi au VAP, dont 
la rBélection aus  législatives prévues pour 1991 
est loin d'être acquise. 

Ces événements ont sans aucun doute pro- 
voqué l'accélération de  la remise en question 
par le gouvernemcnt de sa politique extérieure. 
Celle-ci avait déjci été cntaméc i partir de 1986, 
lorsque l'es-président Sokomanu avait publi- 
quement fait un rapprochcmcnt entre la dété- 
rioration de I'économie et l'action internatio- 
nale du gouvernement. II s'était notanimcnt 
référé aux relations avcc la Libye, qui selon 
lui effrayaient Ics investisseurs ; aux ruptures 
avec la France qui avaient cntrain6. le retrait 
d'une source d'aide importante ; et des conflits 
avec l'Australie qui s'étaient répercutés par une 
baisse sensible du nombre de touristes dans 
l'archipel. 

Deux ans plus tard, en 198S, la politique 
estéricure du  gouvcrnemcnt semble avoir pris 
un tournant. Sur la scène régionale, Walter 
Lini sc prononce pour une réduction des acti- 
vités purement politiques du Forum et en 
faveur d'une concentration prioritaire sur le 
règlement des problèmes éconoiniqucs des Etats 
insulaircs. I I  cstime que : (( IC Forum it épuis& 
son röle de gcstionnairc des questions politi- 
ques régionalcs ... et qu'il doit désormais s'oc- 
cuper spécifiquement des questions écononii- 
ques, qui ne sont pas des questions qui 
concernent les instances internationales de 
l'ONU, mais qui intéressent la région et cha- 
cun des membres du Forum. n (Tongcr Toduy. 
août/sc&mbrc 1 9 ~ 8 ) .  

Le gouvcrnemcnt Lini semble avoir rcnoncé 
i sa stratégie de rééquilibrage et de (( politi- 
sation )) dc la région. II considère en fait que 
son économic a fait les frais de son militan- 
tisme et que ses disputes avec la France et 
l'Australie ont miné le pays. Les pressions inter- 
nes ausquellcs i l  est soumis le poussent i aban- 
donner sa politique dc confro~itation et i envi- 

sager des relations plus sereines avcc ses 
principaux partenaires politiques et écononii- 
ques. Ainsi un rapport présenté par le Sccré- 
taire permanent aus  Affaires ftrangdres au 
Congrès du VAI' en juillet 1989, intitulé (( Pour 
une politique extérieure b a s k  sur I'engagc- 
nient constructif n, souligne le besoin de met- 
tre en placc une politique de concilintion et dc 
cohabitation BVCC les pays investisseurs et  bail- 
leurs d'aide. Depuis, le gouv~rncmcnt s'est atta- 
ché i améliorer ses relations avec la France, 
i promouvoir une reprise du tourisme en s'ap- 
puyant sur l'Australie et à tcnter d'cncoura- 
ger les échanges commerciaux entre pays insu- 
laires océaniens. 

En dernier lieu, le gouvcrncnient Lini sait 
que son niaintien au pouvoir dépend dc sa 
capacité i renforcer l'économie et de subvenir 
aux bcsoins de la population, rurale et urbaine. 
Car si son discours anti-colonial, tiers-mondiste 
et pro-mélanésien a longtemps mobilisé la 
majorité des Ni-Vanuatu, notamment les anglo- 
plioncs, ce n'est plus IC cas aujourd'hui. La 
politique extérieure du Vanuatu semble dé- 
sormais être soumise i la loi de la démocratie 
électorale. C'cst donc un test décisif que pas- 
sera le gouvcrncnicnt Lini en décembre 1991, 
date des prochaincs élcctions législatives de l'ar- 
chipel. 

* * *  

Dans quelle mesure la politique extérieure 
est-elle tributaire des mutations internes vécues 
par chacun des trois archipels ? II semblerait 
qu' i  court terme seul IC gouvernement du 
Vanuatu ait été contraint de tenir compte de 
la situation intérieure de son pays et de repen- 
ser ses relations cstéricurcs cn conséquence. 
Quant i Tonga, seul uti proccssus continu de 
démocratisation pcrmcttra i la politique cxté- 
rieure d'entrer dans le débat public. C'cst alors 
qu'émcrgera sans doute une nouvelle concep- 
tion tongiennc des relations internatiotiales. 

À Fidji la politique estéricure est devenue 
pour la première fois un enjeu durant la cani- 
pagne électorale dc 1987, mais ce nouvcau phé- 
noménc a ét& étouff6 par la prise dc pouvoir 
des militaires de Rabuka. Cependant, le colo- 
nel lui-même a évoqué les prises de position 
((radicales )) de la Coalition en matière de 
nucléaire ct de non-alignement comme une des 
raisons de son intervention. L'étcrncl consen- 
sus indo-fidjien sur la politique extérieure de 
l'archipel, celle de la (( Pacific Way D, a de la 
sorte été rompu par les événcnients de 1987. 



I 

-& 2, / 

/+/Cc qu’on peut néanmoins retenir de I’ex- 
ptricnce fidjienne est le poids considérable de 
l’acteur politique Ratu Mara et de sa très 
prandc inllucncc sur la vie diplomatique de 
l‘archipel. Car si Fidji a aujourd’hui retrouvé 
sii piace de leader régional insulaire et a réussi 
d iniposer IC silence au sein du Forum sur ses 
afhires intérieures, c’est en grande partie dû 
au prestige de Ratu Mara. Ses croisades diplo- 
matiques en Asie et en Europe ont également 
servi B rétablir la confiance et la séréliité B 
l’intérieur de l’archipel et pammi ses partenai- 
res politiques et économiques. En dernier lieu, 
Fidji ne semble pas avoir souKert sur la scène 
internationale et a maintenu son rôle de lea- 
der régional. Encore une fois, la contribution 
de Ratu Mara ne semble pas étrangère ii cette 
(( normalisation D. 

D’ailleurs les principaux acteurs des trois 
archipels, Ratu Mara, le Roi Taufa’ahau et 
Walter Lini ont été (et restent) les véritables 
architectes de la politique extérieure de-leur 
pays. La (( vision )) du monde de ces trois Etats 
rellitc autant les propres perceptions de ces 
hommes de leur histoire, de leur tradition, de 
leur passé colonial et de l’environncnlent inter- 
national, qu’une réalité objcciivc de la situa- 
tion historique, géographique, culturelle et poli- 
tique de leur pays. Pour l’instant les trois 
leaders continuent de détenir le pouyoir et de 
gérer la politique extérieure de leurs Etats res- 
pectifs. II est donc difficile de dire quelle serait 
une politique extérieure fidjienne, tongienne ou 
vanuataise sous d’autres hommes et d’autres 
régimes. 

Ce qui ne fait aucun doute est que malgré 
des contraintes structurelles semblables, sur- 
tout dans les cas de Tonga et Vanuatu, cha- 
que Etat a choisi sa propre façon de s’expri- 
mer et s’est donné des objectifs précis qui ont 
peu en commun avec ceux de son voisin. Ainsi 
la ((petite fourmi n vanuataise revendique son 
droit B influer sur le cours des événements 
internationaux et i peser sur la sctne régio- 
nale, alors que Tonga recherche la (( manipu- 
lation )) (de ses bailleurs de fonds, acquis ou 
potentiels) par la discrétion. Fidji, pour sa part, 
souhaite personnaliser l‘image du Pacifique B 
travers le monde pour que celui-ci lui sourie, 
à lui et à ses voisins insulaires. 

I1 semble aussi que ces pays agissent non 
seulement en fonction de leurs moyens mais 
aussi de leurs ambitions et de la représenta- 
tion qu’ils se font d’eux-mêmcs et de I’envi- 
ronnenient global. Les micro-Etats océaniens 
occupent cependant une place privilégiée dans 
la société internationale moderne qui est gou- 
vernée par le droit d’expression universel, et 
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où seule la domination ttrangèrc (frtqucntc il 
est vrai) peut obliger au silence et ri la néga- 
tion : ils vivent i I’kcart des zones de turbu- 
lence et font partie d‘un cnsciiible rkcllemcnt 

Pourtant, aujourd‘hui, en raison des per- 
turbations politiques qui touchent les trois 
archipcls, on aperçoit un important décalage 
entre les images que se donnent d’eux-m?incs 
Fidji, Tonga et le Vanuatu et la (( réalité)) 
politique qui est la leur. A Fidji, en 1987, la 
vitrine du consensus s’est brisée et n’a cessé de 
révéler les profondes contradictions de la société 
fidjienne que la (( Pacific Way )) avait tenté de 
masquer. Ainsi l’on sait aujourd‘hui que le 
soi-disant dialogue et la prétendue harmonie 
raciale ne pouvaient exister que tant qu’une 
partie importante de la population fidjienne et 
indo/fidjienne acceptait la domination des 
griinds chefs. Lorsque les urnes ont tranchC 
autrement, I’fdilìce de la (( Pacific Way )) s’est 
écroulé, et le niythe de la tolérance et de l’al- 
terplice avec loi. 

A Tonga, les demandes de transparence et 
de démocratisation de plus en plus insistantes 
de la part des reprkscntants du peuplc, aux- 
quelles s’oppose le silence du Roi, s’accordent 
mal avec l’image des ((îles de l’aniiti6 n. En 
même temps, IC gouvernement monarchique 
semble de nioins en moins capable de répon- 
dre aux aspirations de ses sujets qui se tour- 
nent versAcs églises ou vers des rivages loin- 
tains, les Etats-Unis, l’Australie et la Nouvclle- 
Zélande, ri la recherche de bien-être iconoinique 
et  politique. 

Au Vanuatu, la dissidence de Barak Sope, 
ancien idéologue et figure centrale du VAP, a 
porté atteinte B la crkdibilité du gouverneincnt 
et i son dogme centralisateur. Le (( socialisme 
mélanésien )) apparaît aujourd’hui comme un 
simple discours dénué de substance, qui ne 
rassemble guère plus que les fidtles incondi- 
tionnels du VAP. 

Les idéologies dominantes semblent ainsi 
s’essouffler B mesure qu’un besoin de renou- 
vcllenient se fait sentir. En dernier lieu, ce n’est 
donc pas une menace extérieure qui risque de 
venir troubler le Pacifique, niais bel et bien 
l’incapacité des dirigeants B s’adapter B leur 
société. 

pacifique. 
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