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MELTING POT OU SALAD BOWL : 
LE FRAGILE ÉQUILIBRE DE LA SOCIÉTÉ PLURIETHNIQUE 

DU CINQUANTIÈME ÉTAT DES ÉTATS-UNIS, LES ÎLES HAWAII

Christian Huetz de Lemps

La construction d’une société harmonieuse à partir d’éléments autochtones ou 
immigrés plus ou moins disparates est un défi permanent dont la réussite, totale 
ou partielle, peut constamment être remise en cause, notamment par l’irruption 
de nouveaux acteurs. On le voit bien à travers le grand débat qui traverse toute la 
société américaine aujourd’hui, bien au-delà de la classique opposition politique 
entre républicains et démocrates. La question des 11 millions de clandestins 
sans papiers, entre régularisation et expulsion, la construction d’un véritable 
mur barrant une partie de la frontière américano-mexicaine, mais aussi les 
manifestations massives et les « journées sans Latinos » sont autant de témoignages et 
d’interrogations qui dépassent de beaucoup le simple problème de l’immigration. 
Celui-ci recouvre en effet, aux États-Unis (comme d’ailleurs en Europe), une 
interrogation fondamentale sur ce qu’est aujourd’hui et ce que sera demain la 
société américaine. Cette dernière s’est construite, on le sait, autour du concept 
idéal de melting pot – il est vrai jamais pleinement réalisé, en particulier dans le 
cas des noirs et des indiens. Mais aujourd’hui, la diversification et l’augmentation 
des flux d’immigrants ont fait évoluer la perception de la construction sociale 
américaine du melting pot vers le salad bowl, c’est-à-dire vers une juxtaposition 
d’éléments conservant leur caractère propre et simplement liés plus ou moins 
fortement par la « sauce » des institutions et dans une certaine mesure – c’est là le 
point essentiel – des valeurs communes.

Or, au sein de cet ensemble américain, il existe un territoire dans lequel les 
rapports entre des ensembles ethniques – les Américains emploient le mot 
race – particulièrement divers n’ont cessé de poser les questions essentielles de la 
cohérence sociale et de l’identité américaine : c’est l’archipel des Hawaii, annexé 
par les États-Unis en 1898 et qui est devenu en 1959 un État à part entière, le 
cinquantième de l’Union. Dans nul autre État, on ne trouve en effet une telle 
diversité de populations d’origines variées, dans nul autre État le métissage 
n’occupe une telle place, dans nul autre État il n’est admis aussi aisément. C’est 
bien sûr le résultat d’une histoire très particulière qui a conduit sur les rivages 
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hawaiiens une extraordinaire palette de « races » pour travailler à la prospérité de 
ce qui a été probablement le plus bel exemple de la domination absolue d’une 
économie de plantation dans un contexte que nous pouvons appeler colonial 1.

Mais la seconde guerre mondiale a marqué le début d’une évolution très 
profonde, d’abord économique avec une prospérité globale fondée sur la 
tertiarisation des activités 2, ensuite politique, sociale et même culturelle, 
qui a complètement remis en cause les hiérarchies du temps des plantations. 
Cette recomposition de la société n’a certes pas profité à tous les groupes de la 
même façon : elle a permis néanmoins d’obtenir un certain équilibre et une 
paix civile parfois menacée mais jamais réellement remise en cause dans ses 
principes même. Des facteurs nouveaux interviennent cependant aujourd’hui, 
dont l’influence sur le moyen et le long terme pourrait bien modifier de façon 
importante le cliché traditionnel d’une société « arc-en-ciel » imprégnée d’une 
sorte de consensus pacificateur que l’on se plaît localement à appeler « l’esprit 
aloha » (aloha spirit). Le risque serait alors que les éléments réunis dans le salad 
bowl se marient de moins en moins bien, peut-être du fait de l’affadissement 
de la sauce elle-même.

« L’ARC-EN-CIEL ETHNIQUE » DES ÎLES HAWAII

Aucun archipel dans le Pacifique n’a une population aussi hétérogène sur le 
plan ethnique ou « racial » pour prendre la terminologie américaine 3 ; aucun 
non plus n’a connu une transformation aussi profonde dans sa composition 
en à peine plus de deux siècles, depuis la découverte d’Hawaii par James Cook 
lors de son troisième voyage (1778). Cette hétérogénéité est le résultat de la 
superposition de deux facteurs. En premier lieu, les Hawaii ont connu une 
immigration massive dont la caractéristique première a justement été la diversité 

1 Une partie des historiens américains récuse le terme de coloniale pour la domination 
américaine des Hawaii jusqu’à leur intégration totale comme État en 1959, et préfèrent y voir 
une sorte de prolongement ultra marin de la marche vers l’Ouest de la « frontière ».

2 Voir par exemple Christian Huetz de Lemps, « De la primauté des plantations à l’économie de 
services : l’exemple des Hawaii », dans Îles tropicales, insularité, « insularisme » (actes du 
colloque de Bordeaux, 1986), Talence, Centre de Recherches sur les Espaces Tropicaux, 1987, 
p. 361-398. Voir aussi les trois éditions de l’Atlas of Hawaii, Honolulu, University of Hawaii 
Press, 1973, 1983 et 1998.

3 Le terme « race » tel qu’il est employé dans les recensements et statistiques américains aux 
Hawaii désigne en fait des groupes ethniques de taille et de référence variées : si les Blancs 
(« caucasiens ») constituent une entité, d’ailleurs parfois subdivisée en sous-groupes, les 
Japonais, les Chinois, les Philippins, les Coréens, les Samoans, les Noirs « afro-américains » 
et bien sur les indigènes polynésiens (« native Hawaiians ») sont les éléments essentiels des 
classifications hawaïennes. Il s’agit de renvois à des origines plus ou moins lointaines d’une 
population qui est aujourd’hui pour l’essentiel de citoyenneté américaine.



791

christian huetz de lem
ps    M

elting pot  ou salad bow
l

791

des origines, à la différence d’autres archipels comme les Fidji par exemple où 
les apports sont venus presque exclusivement du sous-continent indien. En 
second lieu, ces éléments divers se sont plus ou moins fortement mélangés 
avec la population indigène et entre eux pour aboutir à un métissage dont la 
complexité ne cesse de s’accroître. La conjonction de ces deux phénomènes 
rend difficile une lecture statistique de cette hétérogénéité ethnique, et plus 
encore de son évolution du fait des fluctuations des critères de classement des 
appartenances « raciales ». Partons par exemple des évaluations de 2003 issues 
d’une enquête par sondage du département de la Santé 4, qui porte sur toute la 
population, à l’exception du contingent militaire encaserné (non négligeable 5) 
et des habitants de la petite île de Niihau (très peu nombreux en revanche 6) :

Tableau 1. Répartition « raciale » de la population des îles Hawaii 

d’après une enquête du département de la Santé en 2003

Nombre 
d’individus

Pourcentage  
de la population totale

Non métissés 7 (sauf Hawaiiens) 739 890 60,55
dont : Blancs (« Caucasiens ») 286 727 23,45

Japonais 203 963 16,68
Philippins 162 542 13,30

Chinois 47 609 3,90
Samoans et Tongiens 17 226 1,41

Noirs 11 587 0,94
Coréens 10 236 0,83

Métissés (sauf métis ayant du sang hawaiien) 223 901 18,31
Hawaiien (« race pure » et tous les métis ayant 
du sang hawaiien)

258 490 21,14

Population totale 1 222 281 100,00

Ces chiffres appellent déjà plusieurs éclaircissements. D’abord, depuis le 
recensement de 1970, les statistiques américaines reposent globalement sur 
une auto-classification « raciale » des personnes recensées, ce qui introduit 
bien sur un élément majeur de subjectivité dans les réponses. Ensuite, depuis 
le recensement de 2000, pour tenir compte du métissage, il est possible de 
s’attribuer plusieurs origines ethniques, alors qu’au recensement de 1990, on 
ne pouvait se rattacher qu’à un seul groupe. Ceux que nous avons rangés dans 
la catégorie « métissés » correspondent en fait aux personnes faisant état de 

4 The State of Hawaii Data Book, Honolulu, Department of Business, Economic Development & 
Tourism (State of Hawaii), 2004, Table I 38.

5 50 à 60 000 hommes sont stationnés dans l’île d’Oahu (Pearl Harbor).
6 160 personnes.
7 Le terme de métissage tel que nous l’employons ici fait référence à des unions entre des 

« races » telles qu’elles sont définies dans la note 3, et non à des données biologiques.
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plusieurs origines ethniques. Mais il y a un biais statistique supplémentaire 
concernant les Hawaiiens, c’est-à-dire les Polynésiens issus du peuplement 
originel des îles 8 : sont classés exclusivement dans une catégorie « Hawaiiens 
et métis d’Hawaiiens » tous les individus, de « race pure » ou métissés, qui font 
référence à un rattachement, même très ponctuel, à la « race » hawaiienne. 
Cela aboutit ainsi à un gonflement très important de ce groupe, crédité de plus 
d’un cinquième de la population totale. C’est assez différent des résultats du 
recensement de 2000 9, toujours par auto-classification et possibilité de se référer 
à plusieurs origines ethniques, mais sans la clause de rattachement exclusif au 
groupe hawaiien 10.

Tableau 2. Composition « raciale » de la population des îles Hawaii 

d’après le recensement de 2000

2.1 – Unicité ou multiplicité ethnique des origines déclarées

Nombre d’individus Pourcentage
Individus n’ayant déclaré qu’une origine 
ethnique

898 971 74,20

Individus ayant fait référence à plusieurs 
origines ethniques

312 566 25,80

Population totale 1 211 537 100,00

2.2 – Répartition par « race »

Individus n’ayant déclaré
qu’une origine ethnique

Ensemble des réponses
toutes déclarations confondues 11

Nombre
d’individus

Pourcentage
de l’effectif

Nombre
de réponses

Pourcentage
des réponses

Blancs (Caucasiens) 294 102 32,71 476 162 28,97
Japonais 201 764 22,44 296 674 18,05
Philippins 170 635 18,98 275 728 16,77
Hawaiiens 80 137 8,91 239 655 14,58
Chinois 56 600 6,29 170 803 10,39
Coréens 23 537 2,61 41 352 2,51
Noirs (Afro-Américains) 22 003 2,44 33 343 2,02
Samoans 16 166 1,79 28 184 1,71
Autres 34 027 3,78 81 697 4,97
Total 898 971 100,00 1 643 598 100,00

8 Il y a d’autres Polynésiens aux Hawaii, correspondant à une immigration plus ou moins 
récente, les Samoans et les Tongiens par exemple. 

9 Tels qu’ils sont fournis par le US Census.
10 C’est-à-dire qu’une personne faisant référence à une origine à la fois blanche (caucasienne), 

japonaise et hawaiienne est comptée dans chaque catégorie, donc trois fois, et non pas 
seulement parmi les Hawaiiens.

11 Rappelons à nouveau que toute personne déclarant plusieurs origines est comptée 
plusieurs fois.
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Remarquons d’abord qu’à la différence des données précédentes, ces chiffres 
incluent les militaires (39 036 au jour du recensement) et les membres de leurs 
familles (43 090) stationnés dans l’archipel, ce qui évidemment renforce quelque 
peu le poids des Blancs et des Noirs dans la population totale. Ensuite, il ne faut 
pas se méprendre sur la signification réelle de certains chiffres. La distinction 
entre gens faisant référence à une seule « race » et ceux se rattachant à plusieurs ne 
constitue en aucun cas une ligne de partage entre non métis et métis (ces termes 
étant pris au sens local 12). L’auto-classification amène nombre de réponses 
désignant en fait seulement ce que les personnes recensées considèrent comme 
la composante essentielle de leur origine, par affinité culturelle et sociale. C’est 
particulièrement net dans le cas des Hawaiiens. Plus de 80 000 se réclament 
d’une appartenance unique au groupe hawaiien, alors que l’on sait que presque 
tous sont des métis, et qu’il n’y a plus guère aujourd’hui que quelques milliers 
d’Hawaiiens « purs » – certains vont jusqu’à dire moins d’un millier 13. Malgré 
cela, si l’on se réfère seulement aux gens n’ayant donné qu’une réponse unique 
(74,2 % de la population), les Hawaiiens n’y comptent même pas pour 9 %. En 
revanche, nombre de métis d’Hawaiiens ont valorisé ce métissage en donnant 
plusieurs origines, d’où un poids beaucoup plus considérable dans cet autre 
type de décompte, 14,58 %. On est encore très loin cependant des 21,14 % 
de la population obtenus dans le décompte de 2003 ! L’impact statistique du 
rattachement exclusif au groupe hawaiien de tout métis y faisant référence 
se matérialise ainsi de façon considérable dans les données de 2003. On le 
constate en sens inverse avec le groupe chinois, crédité en 2003 de 3,90 % de la 
population totale, alors que dans le recensement de 2000, 6,29 % des réponses 
uniques et 10,39 % de l’ensemble des réponses concernent les Chinois. Ce 
n’est pas étonnant si l’on considère que les Chinois, venus sans femmes ou 
presque, ont été obligés de se métisser fortement notamment par des unions 
avec des femmes indigènes. Les métis naissant de ces unions et leurs descendants 
aujourd’hui se retrouvent pour une large part classés parmi les Hawaiiens.

Ces considérations statistiques nous montrent donc qu’il est finalement 
extrêmement difficile de répondre à des questions apparemment aussi simples que 
combien y a-t-il de Chinois ou d’Hawaiiens aux Hawaii ? Les réponses peuvent 
varier de façon considérable : déjà au recensement de 1970, lorsqu’on est passé 
d’un système ancien, qui classait automatiquement toute personne ayant du sang 
hawaiien dans la catégorie « Hawaiien et métis », à la formule d’auto-classification, 
les Hawaiiens ont violemment protesté contre ce « paper genocide » qui ramenait 

12 Voir note 7.
13 Voir à ce propos l’excellente étude du Legislative Reference Bureau, « Hawaiian demographic 

data : “ehia Kanaka maoli ?” (How many Hawaiians ?) », Honolulu, 1998.
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leur nombre de 132 921 suivant les normes anciennes à 71 274 se déclarant 
hawaiien ! Or tout cela, bien loin d’être anodin, a d’importantes implications 
politiques, sociales, voire économiques au sein d’une société américaine dans 
laquelle les groupes de pression jouent un rôle important. Ce n’est pas uniquement 
parce qu’il est symbolique de ces incertitudes statistiques que nous avons évoqué 
en particulier la question du nombre des Hawaiiens : c’est aussi parce qu’il est 
un des éléments du débat sur les droits des Hawaiiens aujourd’hui et sur leurs 
revendications.

Quoi qu’il en soit, la population hawaiienne est bien caractérisée par sa 
diversité étonnante. Il n’est pas de notre propos de reprendre ici l’histoire de ce 
peuplement 14. Rappelons simplement deux faits essentiels qui sont à l’origine de 
cet « arc-en-ciel ethnique » :

– En premier lieu, la population indigène a connu, à partir de la découverte 
de l’archipel, un effondrement démographique tout au long du xixe siècle, 
effrondement plus accentué encore que dans la plupart des autres archipels 
océaniens. De 250 à 300 000 habitants peut-être à l’arrivée de Cook, on est tombé 
à 37 656 (dont bon nombre de métis) en 1900, au premier recensement américain 
après l’annexion de 1898. Le xxe siècle a vu une renaissance numérique, comme 
dans le reste du Pacifique insulaire, avec la différence qu’elle a été autant statistique 
que démographique : la dilution du sang hawaiien par un très fort métissage et 
le rattachement automatique de ces métis au groupe hawaiien, quel que soit le 
pourcentage de sang indigène, ont considérablement accéléré le mouvement.

– En second lieu, la composition de la population a été remodelée par le facteur 
économique. L’archipel a en effet bénéficié de la mise en place de l’une des plus 
solides et complètes économies de plantation, fondée d’abord sur le sucre – cette 
denrée devient dominante à partir du traité de réciprocité avec les États-Unis 
en 1876 –, puis sur l’ananas pour la conserve – l’archipel devient le principal 
producteur mondial en 1907 et le demeure jusqu’aux lendemains de la Seconde 
guerre mondiale. Or l’essor de cette économie de plantation n’a pu se réaliser que 
grâce à une immigration massive – plus de 400 000 personnes en tout entre 1860 
et 1933 – faisant appel à des sources très variées. Cela s’explique par la volonté 
de trois catégories d’acteurs agissant parallèlement : d’abord, les planteurs, qui 
ont fait venir les gros bataillons de coolies chinois, japonais puis philippins pour 
disposer d’une manœuvre efficace, docile et peu coûteuse ; ensuite, les indigènes, 
qui ont essayé un temps de revitaliser leur race par une immigration océanienne ; 

14 Voir à ce propos, par exemple, les ouvrages de Robert C. Schmitt, Demographic Statistics 
of Hawaii 1778-1965, Honolulu, University of Hawaii Press, 1968, et Eleanor C. Nordyke, 
The Peopling of Hawaii, 2e éd., Honolulu, University of Hawaii Press, 1989. Sur l’évolution 
sociale, Lawrence H. Fuchs, Hawaii Pono, a Social History, New York, Harcourt Brace & 
World, 1961.
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enfin, les tenants d’une américanisation irréversible de l’archipel, qui ont fait 
porter leurs efforts sur une immigration « de qualité » assimilable dans l’ensemble 
américain, c’est-à-dire une immigration blanche, depuis les Allemands et les 
Norvégiens jusqu’aux Portugais et aux Espagnols ! Ces immigrants ont plus ou 
moins fait souche en fonction de leur sex ratio initial, de la possibilité de faire venir 
des femmes (picture brides japonaises, 1907-1924 15) ou d’en trouver dans le seul 
groupe démographiquement équilibré, les Hawaiiens. Eux et leurs descendants 
ont constitué et constituent encore aujourd’hui le cœur de la population des 
Hawaii, même si de nouveaux flux migratoires – reprise de l’immigration 
philippine, Vietnamiens, Océaniens – sont venus enrichir la palette ethnique 
de l’archipel.

MUTATIONS SOCIALES ET INTÉGRATION ETHNIQUE

La construction de ce complexe « arc-en-ciel ethnique » s’est faite dans le 
contexte d’une série de mutations sociales, économiques, politiques, voire 
culturelles, qui, en plusieurs étapes, a conduit vers la réalisation d’une société 
pluriethnique originale par sa relative harmonie, malgré des potentialités de 
tensions internes importantes 16. La première étape a été la construction d’un 
véritable système centré sur l’économie de plantation et dominé par les puissants 
« Big Five », les grosses « agences » commerciales polyvalentes contrôlant la 
majeure partie des activités économiques de l’archipel et ses relations maritimes 
avec le monde extérieur. Cette étape a été marquée d’abord par la dépossession 
des Hawaiiens de leur emprise foncière au profit des « haoles » (blancs) à la 
suite du « grand mahele » (grand partage) de 1849-1852, même si, au départ, 
cette appropriation a bénéficié essentiellement à la hiérarchie indigène. Les 
Hawaiiens ont aussi perdu leur pouvoir politique, lentement érodé par la mise 
en place d’un carcan constitutionnel de plus en plus contraignant, en attendant 
le renversement de la monarchie en 1893, puis l’installation d’une république 

15 Ce système de picture brides (fiancées sur photos) résute d’un accord (Gentlemen’s 
agreement) entre les États-Unis et le Japon en 1907. Les États-Unis, soucieux de stopper 
l’immigration de travailleurs japonais vers les plantations hawaïennes, immigration qui 
débordait vers la Californie, obtinrent du Japon, puissance en plein essor, l’interruption de 
ces départs, mais avec en contrepartie la possibilité pour les Japonais déjà aux Hawaii de 
faire venir des femmes de leur village d’origine (dans l’île de Kyu-Shyu en général). Les 
immigrants choisissaient leur « fiancée » sur photo, et lui payaient le voyage Yokohama-
Honolulu. Plusieurs dizaines de milliers de jeunes filles japonaises vinrent ainsi aux Hawaii 
entre 1907 et 1924.

16 Voir à ce propos Christian Huetz de Lemps, «  Rivalités et tensions ethniques aux îles 
Hawaii », dans L’Asie-Pacifique des crises et des violences, dir. Christian Huetz de Lemps et 
Olivier Sevin, Paris, PUPS, 2008, p. 363-377.
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de transition jusqu’à l’annexion par les États-Unis en 1898. Hawaii est devenue 
alors un territoire géré depuis Washington, mais en fait contrôlé sur place par 
le parti républicain et par les grandes familles Kama’aina 17 de l’aristocratie 
blanche (haole), souvent liées aux souches des missionnaires puritains venus 
de Nouvelle-Angleterre à partir de 1820. La société insulaire d’alors, dominée 
par les blancs, s’appuyait sur le jeu complexe des hiérarchies ethniques régissant 
le travail et les salaires sur les plantations. La race constituait alors un critère 
discriminant, au détriment notamment de la main d’œuvre asiatique. Quant 
aux Hawaiiens, de plus en plus métissés, ils se marginalisaient lentement 
malgré l’obtention de quelques privilèges jalousement défendus par la suite 
(Bishop Estate, Hawaiian Homes). Cette société assez classiquement coloniale 
a bénéficié néanmoins de la mise en place d’un système éducatif qui a eu 
l’énorme mérite de s’ouvrir assez largement aux enfants avides de savoir des 
immigrés asiatiques.

Cette volonté éducative dans les groupes chinois, japonais ou coréens leur a 
permis d’aborder bien armés la deuxième phase de l’évolution qui s’ouvre avec 
la Seconde guerre mondiale, formidable accélérateur des transformations de la 
société de l’archipel. Le système paternaliste de la société hawaiienne s’est trouvé 
confronté aux idées nouvelles apportées par les syndicalistes du continent, 
largement présents parmi les millions de militaires et de travailleurs des arsenaux 
qui ont afflué à Hawaii de 1941 à 1946. Après des grèves très dures, aussi bien 
dans l’industrie sucrière que dans celle de l’ananas, il a été totalement abandonné 
au profit d’une forme beaucoup plus classiques de rapports entre les planteurs et 
la main-d’œuvre encadrée par le syndicat ILWU (syndicat des dockers de la côte 
Ouest des États-Unis qui a acquis un monopole sur les plantations). Mais, dans 
le même temps, les plantations ont connu une formidable évolution technique 
dont l’objectif premier était une mécanisation maximale pour économiser une 
main-d’œuvre devenue exorbitante. En quelques années, à production égale, le 
nombre des travailleurs a été réduit des quatre-cinquièmes dans la canne à sucre 
et des deux-tiers dans l’ananas. Malgré cela d’ailleurs, l’économie de plantation 
des Hawaii a vu sa rentabilité diminuer, les plantations fermer peu à peu ou, dans 
le cas de l’ananas notamment, se délocaliser vers des lieux de production moins 
coûteux (Philippines).

C’est donc le fondement même de l’économie et de la société insulaires qui se 
trouvait remis en cause. Cela aurait pu générer une crise sociale, comme dans 
d’autres sociétés insulaires affectées par une crise analogue (Caraïbes). Il n’en a 
rien été aux Hawaii car le recul du secteur primaire s’est trouvé compensé, et 

17 Terme qui désigne les Blancs anciennement installés dans l’archipel, par opposition aux 
Malihinis (nouveaux venus).
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bien au-delà, par le très puissant développement des activités tertiaires appuyées 
sur deux piliers fondamentaux, les bases militaires et le tourisme. Les besoins 
considérables des secteurs financier et immobilier, ceux des professions libérales, la 
croissance des activités commerciales et des transports ont absorbé sans difficulté 
les jeunes Asiatiques, récompensant ainsi leurs familles des efforts et des sacrifices 
consentis pour leur éducation dans la période précédente.

En effet, l’évolution postérieure à la Seconde guerre mondiale n’a fait 
qu’accélérer considérablement le mouvement d’ascension sociale des groupes issus 
de l’immigration asiatique, qui s’était amorcé dans les décennies précédentes. 
En fait, les éléments les plus dynamiques parmi les Chinois d’abord, les Japonais 
ensuite, ont très vite cherché à se dégager du carcan de la plantation et à initier 
leurs propres activités. Dès la fin du xixe siècle, on a vu des Chinois se regrouper 
pour cultiver du riz irrigué, de même que des Japonais se lancer dans l’aventure de 
la pêche thonière, les uns comme les autres retrouvant ainsi un certain atavisme 
culturel. C’est cependant le commerce et les activités d’artisanat et de services 
sous toutes leurs formes qui ont offert le plus de possibilités aux immigrés eux-
mêmes (les issei japonais) ou à la génération de leurs enfants nés aux Hawaii (nisei). 
La voie était ainsi préparée pour que les générations de leurs petits-enfants (sansei) 
et arrière-petits-enfants (yonsei) puissent pleinement bénéficier, grâce à l’éducation 
et à l’épargne, du formidable développement de la prospérité de l’archipel, devenu 
dans les années 1960 à 1980 un des vingt plus riches États des États-Unis par 
habitant. Dans la communauté chinoise par exemple, on a vu émerger ainsi les 
personnalités flamboyantes ou plus discrètes de quelques milliardaires (Chinn 
Ho, Hung Wo Ching, Hiram Fong). Pour les Japonais, l’ascension sociale est 
passée aussi par les affaires, mais également par la politique – les deux étant parfois 
liés… –, du  fait de leur poids électoral lié à leur nombre et de l’aura du patriotisme 
américain acquise par les volontaires nisei sur les champs de bataille de la Seconde 
guerre mondiale (Daniel K. Inouye, Spark M. Matsunaga).

Face à cette montée en puissance des orientaux, le groupe des « caucasiens » 
présente une hétérogénéité de situations accrue par le renforcement de 
l’immigration en provenance du mainland depuis l’intégration totale de 
l’archipel en 1959. La vieille aristocratie Kama’aina a perdu une bonne partie 
de son pouvoir local avec l’application de la loi antitrust de 1961, qui la forçait à 
rompre le système des participations entrecroisées aux conseils d’administration 
des grandes sociétés hawaiiennes. Ces dernières d’ailleurs cessèrent d’être des 
entreprises locales pour devenir des groupes de plus en plus puissants à l’échelle 
des États-Unis et du monde (Castle & Cooke – Dole) par le jeu notamment 
des fusions et des acquisitions. Sauf Alexander & Baldwin, elles déplacèrent 
ainsi leur centre de gravité hors d’Hawaii, tandis qu’affluaient dans l’archipel 
capitaux, sociétés et hommes du mainland. Les « vieilles familles » haoles sont 
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encore souvent présentes à Hawaii par de belles propriétés et un mécénat 
actif, mais elles ont cessé d’être les moteurs de l’économie, de la société et bien 
sûr de la politique, depuis que les Hawaii sont devenues en 1954, par le vote 
japonais notamment, un bastion démocrate après avoir été une chasse gardée 
républicaine.

Naturellement, tous les groupes ethniques n’ont pas profité au même titre 
de la prospérité et des possibilités de promotion offertes par la tertiarisation 
de l’économie hawaiienne. Par exemple, les Philippins, derniers arrivés, ont eu 
d’autant plus de difficultés qu’ils ont été un peu tirés vers le bas par la reprise 
d’une immigration modérée depuis les années 1965-70. Il y a néanmoins 
quelques belles réussites. Ce sont finalement les groupes appartenant au monde 
culturel polynésien qui ont eu le plus de difficultés à intégrer à la fois le système 
éducatif et les valeurs de compétition propres à une civilisation américaine de 
plus en plus envahissante depuis l’accession au rang de 50e État en 1959. Ce 
n’est pas très étonnant pour les Samoans, arrivés tardivement, en particulier 
depuis la fermeture de la base de l’US Navy de Pago Pago (Samoa américaines) 
en 1951.

C’est beaucoup plus grave pour la grosse communauté des métis d’Hawaiiens, 
qui cumule les handicaps sociaux (retards scolaires, fort taux de criminalité) et 
sanitaires (malnutrition, diabète) dans le contexte d’un sentiment de frustration 
d’une population première occupante des îles, qui se sent marginalisée dans la 
société actuelle 18. Mais jusqu’à présent, les revendications sont restées limitées à 
quelques cercles étroits – mouvements péri-universitaires et groupes activistes – 
prônant jusqu’à l’indépendance, et à quelques flambées protestataires non 
violentes, en particulier lors de la mise en cause des privilèges spécifiques de 
la communauté – « émotion » des Hawaiiens à la suite de la nomination en 
1971 de l’homme d’affaires et politicien japonais Matsuo Takabuki au conseil 
d’administration de la Bishop Estate.

Ainsi, cette deuxième grande phase de l’évolution de la société aux îles Hawaii 
a été marquée par une considérable redistribution des cartes entre les groupes 
ethniques, au profit notamment des asiatiques. Il y a bien sur des inégalités 
importantes, mais dans un contexte de prospérité qui relativise dans une certaine 
mesure le concept de pauvreté appliqué aux populations les moins favorisées, 
comme le montre par exemple le revenu moyen par famille calculé en 1980.

18 Christian Huetz de Lemps, «  Les difficultés d’insertion des indigènes polynésiens dans 
la société américaine des Hawaii », Pauvreté et développement dans les pays tropicaux. 
Hommage à Guy Lasserre, dir. Singaravelou [Talence], Centre d’études de géographie 
tropicale, 1989, p. 341-374.
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Tableau 3. Revenu moyen par famille à Hawaii en 1980, 

selon l’origine ethnique 19

Caucasiens (Blancs) 20 283

Japonais 23 209

Chinois 23 850

Philippins 16 361

Métis d’Hawaiiens 16 445

Hawaiiens purs 11 997

Moyenne hawaiienne 16 205

Moyenne du revenu familial civil pour l’archipel 19 569

Cette société pluriethnique présente certes aussi des clivages culturels et 
religieux (catholiques, bouddhistes, nombreuses dénominations protestantes, 
mormons, etc.) mais ceux-ci, au delà d’incidents ponctuels et mineurs, 
n’entravent guère le fonctionnement globalement paisible d’un système de 
rapports humains se référant à l’idée, peut être en partie mythique, d’un « aloha 
spirit » consensuel. Concrètement, cela se traduit par une coexistence pacifique 
dans les mêmes lieux de rencontre et d’échange (supermarchés, cafétérias, 
etc.) et par un certain mélange dans les différents quartiers où la population 
se répartit bien plus en fonction des niveaux de revenus que de l’appartenance 
ethnique. Bien sûr, il y a des dominantes ethniques qui se perpétuent au sein 
de l’agglomération d’Honolulu, mais nulle part on n’a des phénomènes de 
ségrégation sauf dans le cas des lotissements réservés aux Hawaiiens dans le 
cadre des Hawaiian Homes à Oahu (Waimanalo, Nanakuli), à Molokai, etc. 
Même la Chinatown du centre-ville d’Honolulu n’est pas majoritairement 
chinoise (3 638 chinois sur 10 065 habitants dans les census tracts 51, 52 et 53, 
qui constituent le cœur de Chinatown, au recensement de 2000). Les choix 
d’implantation sont avant tout guidés par des considérations budgétaires 
compte tenu de l’insuffisance de l’offre immobilière et de l’extrême cherté des 
produits, puisqu’Honolulu est l’une des villes les plus chères des États-Unis 
pour le logement.

RETOUR À LA QUESTION DU MELTING POT

Reste bien sur la question que nous posions au commencement de cette étude 
sur la société pluriethnique des Hawaii : peut-on parler ici de melting pot, un 
terme discuté et parfois un peu galvaudé sur le continent ? En fait, le véritable 

19 D’après Population Report [Department of Planning and Economic Development of Health], 
oct. 1981, numéro 13.
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indicateur qui révèle l’état d’avancement de ce « mélange », c’est la place plus 
ou moins grande des mariages interraciaux. Sur ce plan, les Hawaii, du fait de 
l’histoire et de la nature de leur peuplement, présentent une double spécificité :
– D’abord, la population polynésienne de l’archipel a constitué la base 

fondamentale qui a permis, dès l’ouverture de l’archipel sur le monde 
extérieur, le développement du métissage, notamment entre blancs et femmes 
hawaiiennes, même s’il faut en rabattre beaucoup des clichés de « laxisme 
sexuel » des insulaires océaniens.

– Ensuite, les Hawaii sont devenues, avec le développement de l’économie 
de plantation, une terre d’accueil considérable pour une immigration 
massive dont certaines composantes essentielles étaient caractérisées par un 
énorme déséquilibre du sex ratio : c’est le cas des Chinois par exemple, dont 
l’enracinement a dû beaucoup à des unions avec des femmes indigènes 20. 
D’autres groupes comme les Japonais (picture brides), les Coréens, les Portugais 
ont pu amener ou faire venir des femmes de leur propre « race » et ont donc 
été moins ouverts aux mariages interethniques.
En tout cas, dans les décennies précédant la Seconde guerre mondiale, les 

Hawaii sont apparues comme un cas remarquable de véritable melting pot qui 
a passionné les sociologues américains tentés de faire d’Hawaii un modèle 
face à un continent beaucoup plus « ségrégationniste » 21. L’on évoquait alors 
à plus ou moins long terme la substitution d’une race métissée aux différentes 
composantes de la population hawaiienne. Mais, bien sûr, ce « métissage » (20 
à 25 % des mariages dans les années 1930) fait référence à la définition d’une 
douzaine de « races » 22, suivant les normes américaines et locales, et le concept 
de mariages « interraciaux » doit donc être distingué de la façon dont on peut 
le percevoir en Europe par exemple, ou il évoque des unions entre personnes 
de « couleurs » différentes. Quoi qu’il en soit, la seconde guerre mondiale a été 
marquée par une flambée d’unions interethniques, liée au passage de millions 
de GI 23, puis, après un léger repli, d’une lente croissance dans les années 1955-
1975, jusqu’à des pourcentages approchant les 40 %. Il n’est pas étonnant de 
trouver les Hawaiiens d’un coté (métis presque par définition aujourd’hui) et 
les petits groupes de l’autre avec de très forts taux d’externalité des mariages. 
Dans les années 1970-74 par exemple, 59,6 % des Chinois et 64,1 % des 
Chinoises épousent des non-Chinois, de même que 66,9 % des Coréens et 

20 Même si statistiquement, jusqu’en 1970, les fruits de ces unions ont été classés 
systématiquement dans les métis d’Hawaiiens.

21 Voir à ce propos Romanzo Adams, Interracial Marriage in Hawaii, New York, 1937.
22 Ramenées à 9 après la deuxième guerre mondiale  : Hawaiiens purs, métis d’Hawaiiens, 

blancs caucasiens, Chinois, Japonais, Coréens, Philippins, Portoricains, autres groupes.
23 Mariages qui, naturellement, n’ont pas tous été très solides. 
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84,8 % des Coréennes ! Mais la nouveauté dans les décennies suivant la Seconde 
guerre mondiale est la lente ouverture de grands groupes jusque-là fortement 
endogames comme les Japonais. Cette ouverture se fait pour l’essentiel par le 
mariage de Japonaises avec des Blancs. En 1952-1956, 8,3 % des Japonais et 
17,8 % des Japonaises épousaient des non-Japonais. Vingt ans plus tard (1971-
1974), on était passé à 30,9 % des hommes et 38,8 % des femmes. Les chiffres 
du tableau 4 pour la période 2000-2004, établis d’après les rapports annuels du 
département de la Santé, confirment largement cette exogamie :

Tableau 4. Mariages aux Hawaii (2000-2004) par race

« Race »
Nombre

de femmes
se mariant

Nombre
d’hommes
se mariant

Mariages
endogames

% de femmes
en mariage
endogame

% d’hommes
en mariage
endogame

Caucasiens 78 679 84 854 72 004 91,5 84,8
Hawaiiens 8 656 8 188 3 933 45,4 48,0
Chinois 4 043 2 968 1 446 35,7 48,7
Japonais 9 687 7 196 4 093 42,2 56,8
Philippins 8 884 6 366 3 518 39,6 55,2

Ces chiffres appellent deux remarques et une constatation :
– D’abord, ils montrent le poids écrasant des mariages de « caucasiens », en 

particulier entre caucasiens. C’est, on le comprend, le rappel de l’image 
de paradis des Hawaii, lieu idéal pour convoler aux yeux des continentaux, 
notamment ceux que les hasards de la vie militaire conduisent dans l’archipel.

– Ensuite, pour les autres groupes, on constate qu’à l’inverse des Blancs, il y a 
plus de femmes que d’hommes qui se marient aux Hawaii. Rien d’étonnant, 
puisque la tradition est de se marier plutôt au lieu de résidence de la famille 
de l’épouse.

– La constatation, c’est que l’on a ici un véritable phénomène de mélange ou de 
brassage, en particulier par les femmes, puisque dans les quatre groupes « non-
caucasiens », le taux féminin d’endogamie est très au-dessous de 50, voire de 
40 %. L’exemple chinois est particulièrement frappant, puisqu’il y a plus de 
Chinoises qui en 2000-2004 épousent des blancs (1 543, soit 38,1%) qu’il n’y a 
d’unions avec des Chinois (1 446). On est donc dans une société pluriethnique 
qui, globalement favorise visiblement ce brassage, par exemple à travers les 
contacts permanents dans les mondes scolaire et universitaire, ou encore sur 
les plages.
Est-ce à dire que les Hawaii constituent ainsi une sorte de réalisation du 

rêve américain du melting pot à travers un phénomène de métissage plus ou 
moins unificateur ? Par comparaison avec les États-Unis continentaux, on 
pourrait globalement répondre oui, dans la mesure notamment où le brassage 
est véritablement « racial » et affecte pour une large part des gens de couleurs 
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différentes (blancs, jaunes, bruns), alors que sur le mainland le melting pot 
a relativement bien fonctionné entre les populations de blancs européens, 
mais beaucoup moins entre blancs et noirs. Aujourd’hui, sur le continent, 
l’affirmation identitaire des différents groupes, notamment ceux d’implantation 
récente et massive comme les Latinos, fait douter de plus en plus de leur capacité 
d’intégration dans un melting pot, d’où le passage à l’idée d’un salad bowl que 
nous évoquions en introduction.

Mais même dans le cas des Hawaii, ce serait aller en fait beaucoup trop vite que 
d’imaginer que cet indiscutable brassage racial abolit les identités des différentes 
communautés. Un certain nombre d’observations récentes inciteraient même à 
penser que le melting pot hawaiien pourrait bien, lui aussi, aboutir finalement à 
une forme de salad bowl réunissant, certes pacifiquement, des composantes au 
total irréductibles, mais unies par la même « sauce » de l’appartenance politique, 
économique et pour une part culturelle à l’ensemble américain.

D’abord, il y a la complexe question des Hawaiiens. Certes, le flou de la 
définition des contours du groupe irait dans le sens de l’idée de melting pot, 
mais les réalités biologiques ne sont pas fatalement l’essentiel, et le sentiment 
d’appartenance compte plus que la réalité : il y a des Hawaiiens avec 1/8, 1/16, 
1/32 de sang hawaiien, parce qu’ils se sentent et se veulent hawaiiens ! Au sein de 
cette communauté hawaiienne, il y a des minorités actives qui militent, avec le 
soutien d’une partie des démocrates et un certain nombre de relais universitaires 
et religieux, pour la reconnaissance de la « nation hawaiienne » et l’obtention, 
sous une forme ou sous une autre, d’une souveraineté pour un État hawaiien 
au sein de l’État d’Hawaii, un peu à l’image de ce dont bénéficient des peuples 
indiens sur le mainland et en Alaska. Ces petits groupes dénoncent avec vigueur 
le « colonialisme américain », et remettent en cause la légalité et la moralité des 
dates clés de l’américanisation des Hawaii, en s’appuyant sur une « repentance » 
du Président Clinton en 1993. En contrepartie, les privilèges exclusifs dont 
bénéficient les Hawaiiens – existence de l’office des Affaires Hawaiiennes (OHA) – 
créé en 1978 et doté de pouvoirs et de fonds importants, des Écoles Kamehameha 
financées par les revenus de la Bishop Estate et réservées aux métis d’Hawaiiens – 
sont épisodiquement contestés sur les plans juridique et constitutionnel par les 
non-Hawaiiens !

Ensuite, les nouvelles générations des descendants d’immigrés n’ont pas 
fatalement la même approche que les précédentes vis-à-vis de l’américanisation. 
Alors que les premières générations nées aux Hawaii ont accompli un 
formidable effort d’acculturation américaine – en particulier dans le domaine 
linguistique – et d’adaptation aux valeurs sociales et culturelles de la civilisation 
du pays d’accueil, les nouvelles générations, quoique pleinement intégrées, 
revendiquent bien davantage la reconnaissance et la promotion de la spécificité 



803

christian huetz de lem
ps    M

elting pot  ou salad bow
l

803

de leurs origines : cette évolution est très nette chez les Japonais, entre les 
trois premières générations (issei, nisei, sansei) et la quatrième (yonsei). La 
prolifération des associations, de l’entraide au folklore, confirme cette volonté 
d’ancrage identitaire.

En même temps, les Hawaii sont secouées par la remise en cause de tout 
un système politique, économique, social… et pluriethnique qui a contrôlé 
l’archipel depuis les années 1950 pendant un demi-siècle, sous le couvert d’une 
domination sans partage du parti démocrate. Peu importe que les gouverneurs 
aient été successivement Japonais (G. Ariyoshi), métis d’Hawaiien (J. Waikee) ou 
Philippin (J. Cayetano) : ils appartenaient au même groupe d’influence, de plus 
en plus attaqué et dénoncé pour affairisme et corruption 24, avec en 2002 l’élection 
symbolique, pour la première fois depuis plus de 40 ans, d’un gouverneur blanc 
républicain, Linda Lingle. Est-ce la fin d’une génération et d’une certaine 
conception du fonctionnement de la société hawaiienne ?

Enfin, et bien plus insidieusement, les Hawaii connaissent aujourd’hui 
une lente évolution de leur population qui, à moyen ou long terme, peut 
modifier les équilibres et l’esprit même de la société insulaire. D’abord, la totale 
intégration avec le continent éloigne de l’archipel des éléments dynamiques de 
toutes races attirés par de plus vastes horizons, tandis que viennent travailler 
aux Hawaii des continentaux cédant aux séductions hawaiiennes. C’est un 
premier élément, qui tend lentement à « blanchir » la population de l’archipel. 
Mais surtout, depuis quelques années, les Hawaii deviennent (après la Floride 
ou la Californie) une destination à la mode pour des retraités du continent 
assez fortunés pour ne pas tenir compte des prix prohibitifs de l’immobilier… 
dont leur venue est bien sûr en partie responsable. D’énormes et luxueux 
catalogues d’agents immobiliers proposent ainsi, notamment dans les îles 
autres qu’Oahu, des très belles villas ou appartements dans de nouveaux 
ensembles résidentiels parfois sécurisés, offrant toutes les facilités de vie dans 
des sites souvent somptueux. Mais ceci risque de ne pas être sans conséquences, 
du fait de l’introduction de nouveaux clivages sociaux, ces malihinis (nouveaux 
venus) étant totalement étrangers aux formes de rapports humains et ethniques 
spécifiques de l’archipel, et n’ayant probablement ni la volonté ni l’âge de 
s’y adapter. C’est un problème que l’on commence à observer dans l’île 
de Lanai, ancienne plus grande plantation d’ananas du monde et peuplée 

24 Voir sur les ombres de la gestion par les hommes de ce « système » de la Bishop Estate 
et des Écoles Kamehameha pour les Hawaiiens, l’excellent ouvrage de Samuel P. King 
et Randal W.  Roth, Broken Trust. Greed, Mismanagement and Political Manipulation in 
America’s Largest Charitable Fund, Honolulu, University of Hawaii Press, 2006.
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d’ouvriers agricoles philippins, où se développent rapidement des lotissements 
résidentiels de grand luxe pour continentaux.

Ainsi, les Hawaii ont vu se construire une étonnante société pluri-ethnique, 
d’une complexité qui n’a guère son équivalent pour une population aussi petite. 
Elle n’est ni le prolongement ultra-marin de l’hypothétique melting pot, ni un 
simple salad bowl juxtaposant des communautés réunies par les hasards de 
l’histoire sous la bannière étoilée. L’ampleur du métissage et le rôle considérable 
dans le peuplement des indigènes hawaiiens lui confèrent une personnalité 
spécifiquement océanienne. Mais son intégration de plus en plus poussée dans 
l’ensemble américain risque d’affaiblir cette identité d’« île des Mers du Sud », au 
moment même ou l’on parle le plus d’indépendance ou de souveraineté.
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