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La transparence est présentée, depuis une vingtaine doannées comme

une qualité Çue doivent âcquérir les institutions des sociétés démocratiques
et les- différùts acteurs de la vie politique, inspirant à ce titre de nom'

breuses réformes L2. Malgré cet engouemento la transparenc-e administra'
tive noest pas devenue un thème central du débat- politique 3, où il inter'

vient en dôs occasions diverses et sur des plans différents, ce qui contribue

l. J. Habermas expliquait en 1962 que " réquisitionnée par .les qrganisations
sociâies, àUânàônnée â la pression des-intérêts-privés regroupés collectivement,
ii-.pitétJ-Ëiiuiique peut'(...) exercer certaines fonctions de critique et de
côntiôle sui la s-cène politique, mais à la seule condition_ qrr'elle se soumette
sans réserve aux exigeices <ie la publicité (...); la publicité d-evrait gagner tout
d abord les partis, mâis aussi les 

-média 
et tres associati=ons pu9^liques qui i_ouent

io"i-àéu* 
"i-iOté 

potitique effectif ,,, L'espace pryblic, Pavoit1978, p.2ll. L'idéc
à. ti"ipnié"ô à ète réèemment reprise èn URSS par--M. Gorbatchev qui en a
iuit lun'a"J ttremes principaux de sa politique de réforme. Voir Perestroîka,
Flammarion, 1987.- -|.-Non 

ÉeuleÀent des réforrnes administratives (loi du 6 janvier 1978 sur
I'accès aux fichiers infornatisés, l,-'i 6r, tt juiliet 1978 sur I'accès aux documents
àà*inisiiàtifq iôi-a" 1l Suitlet i979 sur la motivation des actes administratifs)
i.iàiï-â"Jti àés réforrnes 

-concernant 
plus particulièrernent la vie politique (Loi

Jrrile-tinânCemèni des campagnes éléctorales et des partis politiques, loi sur la
ffi".pùëft; }-inànciCre dei é"lus, Ioi sur fa ooncenilation des entreprises de
;r;;;èi ô;-ènioré aes réfornres'limitant le secnet commercial en créant des
ôbligafions d'informer (voir J. Huet, * Le secret comrnercial .et la trânsparence
ae i-'informaiiôn ', Les petites affichês, 15 février 1988 et 17 février 1988).

3. Il apparaît' rareinent en'tant'que tête de chapitre des programmes
politiques.
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à en br-ouiller Ia perception. Pour ceïner la place qu'il occupe, il faut
partir de ce qu'est le système politico-administratif français, dont les
zones d'opacité fournissent les prétextes autour desquels se structurent les
discussions et les prises de posilion sur cette questiàn. Cette opacité tient
à la combinaison de plusieurs facteurs.

Comme toutes les démocraties modernes, le système politique français
est -caractérisé par la double di{férenciation d'un corps de prôfessionnels
d.e la politique et d'un corps de professionnels de fadministrationo qui
s'accompagne nécessairemeni de son opacification. celle-ci tient de façon
structurelle à ce que la différenciation des champs politique et adminis-
tratif entraîne corrélativement une perte de familiaiité dè ceux qui n'y
sont qu'indirectement ou occasionnellement impliqués (les profanei) a,ret
Ies enjeux qu'ils offrent, les institutions qu'ilJ cô-po"teni et les règles
de- fonslienrement qui les régissent 4. Elle résulte àussi de façon plus
spéciale du mode d'organisation et de fonctionnement particulier- du
système politico-administratif français qui maintient les àd-inirtrés à
distance. En effeto il est caractérisé à- la fois par I'attribution de la
direction de la machine administrative aux détenteurs du pouvoir politi-
que, contrôlés épisodicluement par les citoyens lors des élections s-6. ôt par
une adrninistration, bâtie selon le modèle bureaucratique 7 qui tieni à
l'écart les usagers 8 par la complexité de ses structures cloisonnéôs, loemploi
de techniques autoritaires de commandement et la mise en æuvïe imper-
sonnelle d'une profusion de règles enchevêtrées. Dans ces conditionsj les
facteurs d'opacité qui se renforcent mutuellement, se situent sur deux
plans différents. Politique, tout d'abord : les élus soumis à de rares
contrôles, au cours de joutes électorales qui prennent un tour abstrait
et Jointain, acquièrent une large autonomià dâns h gestion des affaires
publiques, autonomie qu'ils ont tout intérêt à préservJr : ils noont - en
tout cas pour ceux d'entre eux gui assument Ia direction d'une colleeti-
vité publique quelconque - aucun avantage à laisser transpirer des
informations qui pouraient non seulement réduire leur marge-d'action.
mais aussi être exploitées par leurs adversaires pour les discrÀditer et les

4. Sur l'effet de la différenciation du cham-p judiciaire voir par exemple
P.  B_ourd ieu , -  nLa. fo rce  du  dro i t> , - ,4 .R.S.S. ,  n "  U, iSAe,  p .3  à  l i .  

- - -

.. 5. Dont la périodicité est très longu_e :'en Frânce i'éiection présidentielle alieu to.s Ies 7 ans, les législatives tous les 5 ans, les municipâÈs'foïi--Ës 6 ans.
6. Les modèles'adminfstrarifs ctafsiques (i'iÈerar. w.ù"rièï.-maiiîitéj p.esen-

tent tous l'administration comme un instrument du pouvoir politique, èômme uneorganisation unie, centralisée et hiérarchisée et- commd un 
-inétr-ument 

dè
contrainte et de domination; yoir sur oe point G. Timsit, Thëorià de-l,adminii-
tration, Economica, 1986, p. .73 à 81. cês modèles claisiques piéientent de
nombreuses lacunes et appar-aissent, comme le constate c. rimsitilrèi simplifi-
cateurs. Ainsi pour -ne prendre que Ia question de la subordinalibn àe J'aâmi-
nrstratlon au pouvoir potitique, E.N. Suleiman a depuis longtemps mis en évi_
dence son caractère relatif dans Les hauts fonctionnaires ét tri politique, Le
Seuil, 1976.

-7. Sur ce modèle voir M. Weber, Economie et société, t. l, plon, l97l,p. 226 et ss.
- 8. cette mise à l'écart et- cett€_ position subordonnée sont bien traduites par
Ie--vogabulaire ,urilisé pour les .déÉgner :_ les assujàitis,-iea ;-ontri-bu;biè;, les
ressortrssants, Ies usagers, vocabulaire de la passivité pai excellence.
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disqualifier aux yeux des citoyens dans la perspective des échéances
électorales futures.

Administratif, ensuite : outre I'opacité qui tient à sa structure bureau.
cratique et à la faible familiarité dls administrés avee elle, consécutive
à sa-différenciation, loadministration n'a pas intérêt à laisser circuler
librement l'information : ceci réduirait sa marge de manæuvre vis-à-vis
des administrés et des groupes d'intérêt 9 qu'elle s'efforce de contrô-
ler; de plus les différents services et corps qui la composent' en
coocur"ettô" l0 pour étendre et préserver leur sphère de ^compétence res-
pective n'ont lias non plus toujours avantage à ce que filtrent vers des
iervices rivaui les reinseignerients qu'ils 

-détiennent. 
Abrité derrière

I'intérêt général dont il a Ia charge, aucun agent 1l n'a, -dans ce modèle
traditionnel doadministration fondé sur le secret, intérêt à une trans-
parence de I'information, dont la rétention est' au contraireo une compo-
lante de son pouvoir en ce qu'elle le préserve des critiques et protège
sa liberté d'action.

La contrepartie de cet état de chose est loexistence d'un malaise
peïmanent dans les relations entre I'administration et les administrés,
hahise décrit de longue date par Balzac, Courteline ou encoïe Kafka 12

et qui nourrit une riihe tradiiion de réformisme administratif 13 visant

9. Comme I'observe J.J. Gleizal, o Le secret administratif peut constituer un
ensemble de garanties en permettant d'évite_r_la.transparence bureaucratique aqx
int-eiêtJ piiv5s dominants'. Il v a une ambieuïté dâns la voronté acttrelle de
némettre'en cause le secret administratif, < Le secret dans I'Etat >, in Figures
du secret, P.U.G., 1981, p. 73.- 

iÔ. Sur ce pnenomêrie voir Y. Poirmeur, u Les grands corps et l'alternance
de i98t : déciin ou redéploiement ? >, in La haute administration et la poLitique'
P.U.F., 1986.

11. Tenu d'ailleurs à I'obligation de discrétion professionnelle et au secr€t
orofélsionnel dont la violation entraîne des sanctions.'pénales prévues à I'ar-
iicle 378 du code pénal. Toutefois le statut des fonctionnair'es de 1983 a instauré
un devoir d'information des fonctionnaires vis-à-vis des usagers.

iZ. On trouvera une illustration récente de cette veine littéraire dans les

"diieresiionJ> 
de B. Franck, où il décrit ses démêlés avec les sewices fiscaux:

n En-dix ans et trois déménagements, vos bureaux ne m'ont éoargné aucune
emeur, aucune tracasserie inutile, et comme je n'ai pas .l'outrecgidance de me
àroir.e'persécuté, ce qui m'arrive peut arr-ivei à mon voisino, n La perestroika
sans fr-ontière ", Le Monde, 18 décembre 1987.,--_-l:. 

Btte èst mCintenant'très ancienne : la loi du l" mai 1822 prescrivait déjà
o Ia suppression de tous les emplois inutiles dans les ministères >. Plus récem-
rnent u^n'décret du 4 aoù| 1922 iÀstituait une commission chargée de rechercher
ies réformes profondes qui seraient susceptibles d'être. apportées dans le fonc-
iiôn.re-etrt dès services bublics. Par la sriite, la question devient une préoccu-
pâtion constante justifiarit la création de multiples commissions : 1938, le comité
àè réo.ga"isàtion administrative; l!46, le comité d'enquête.su.r.1e coût et le
rendemint des services publics ; 1952' lé comité de rétorme administrative ; 1953'
ie Comité exécutif de la réfornie administrative; 1961, Ie groupe de travail sur
diverséJ questions de réforme administrative.; 1963,. l.a mission permanente de
réforme a^clministrative (Mission Racine) ; 1971, comité permanent {es réformes
àdÀinistratives; 1974, 1ès comités d'u3âgers; 1STS' la mission. d'organisation
àaministràti*te;'1982, 

'mission 
permanente rénovation- et prospective administra'

iiygl 1S$, misiiôn letative à i'organisation des administiatiohs central€s ; .1983,
AÀini;;id;-tô,'r lâ simplificatioi des formaJjtés incombant aux entreprises.;
iSgO, miésion'a etuaè ei de proposition pour I'allègement des structures des admi'
nistrations centrales.
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à corriger les défauts les plus graves d'un système soumis à une critique
incessante. Ces critiques se sont faites d'autant plus vives que le chaàp
de I'interventionnisme administratif soest étendu avec le développement
de I'Etat providence, a multiplié du même coup les occasions-â" 

"en-contres entre administration et administrés et par conséquent les motifs
de récrimination. Pour agir efficacement dans cette sphèrè administrative
dilatée 14, la puissaoce pùbHque doit adapter ses métirodes : elle a besoin
de recueillir des informations sur le milieu, mais aussi d'informer le
public, _condition dans bien des cas de la réalisation de ses objectifs.
Par ailleurs les manifestations trop visibles de son mode doaction uni-
latéral et autoritaire, spécialement le caractère opague de ses structures
et de ses procédure-s de décision, sont mal resseniieJ par les usagers qui
contestent ces méthodes avec d'autant plus de vigueur que lJ niveàu
culturel de la population s'élève, que le développement de I'individualisme
r_end le citoy_en plus allergique à I'arbitraire- àdministratif, que la crise
économique ls, enfin, met en cause son système de légitimatioir fondé sur
la reconnaissance de son rôle traditionnel d'arbitre impartial et de régu-
lateur socialo mais aussi - dans le cadre de I'Etat providsnss - su1
la croyance en sa - capacité doassurer un développement économique et
social harmonieux 16.

cette crise de la légitimité administrative a provoqué une réorientation
des d_iscours politiques sur la réforme administùtive ù à partir du septen.-
nat de Georges Pompidou 18 : ils sont axés désormais sur la rechérche
des moye_ns et con{itions auxquels I'action administrative est acceptable
par les administréslg. Les thèmes du secret et de la transparence adàinis-
trative apparaissenf ainsi en premier lieu dans le débat politique au
r-egistre des propositions et de la lutte pour la définition et-l'imfosition
de ce _que doit être une politique de transparence administrative (I).
Cependanto comme malgré toutei les réformôs entreprises I'opaeité per-

14. Voir J. Chevallier et D. Lochak, La scîence administrati,,te, p.U.F., 1980,p. 84 et ss.
.15. Voir.sur ce.point R..Draî, u Le dialogue administrat i f  >, in La communi-

cation administration-administrés, P.U.F.. 1983. p. 104.
16. Comme le constatent R. Éufer ef C. Pâiadeise, u La volonté eénérale de

la communauté nationale, ou Ia science du bien-être dês spéciàrisiei ïe trnt6réi
général sont disqualifiées. I1 ne reste plus qu'à demander à ta société comme
collection de personnes, de dire ce qu'elle veut faire. En l,absence d,une mesure
commune des fins collectives, l'homme est la mesure de toute chose. Lui seulpeut définir le lrjsoin gu'i[ ressent et sa satisfaction>, Le prince bureaucrate,
. | :  rammarlon, tv6z, p. 144.

17. La réforme administrative a été sous la V. République, érigée en compé-
tence^ gouv_ernementale à part entière, confiée au moins à 

-un 
seciétaire d'Etàt.

.. -18. D. Lochak. précise que c'est târdive'ent que de Gaulle s'est interésse â
l'âdaptation de I'administra_tion (1968-l!69) avec le thème de la participation.
<.L'l4ministration et Ies présidenis de la v" République ", in Discoi.tis et'idéolo-gie, P.U.F., 1980.

19. Il s agit en quelque sorte de < dédramatiser > l,action administrative.
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dure 20, la question du secret eontinue à intervenir sur un autre registre

d.ans ce déLat : celui des stratégies de disqualifi-cation de l'adversaire

politique. Plus : la valorisation dé h transpuience 21, conçue- comme une

iertu'moraler présentée comme une condition primo_rdiale de la réalisation

de l,idéal démicratique, synonyme d'honnêteté s1 d'irdépendance, contri-

bue à renforcer la ôonnotation négative qui s'attache à l'opacité et au

secret. S'il existe un consensus pàu" adàettre que le secret est dans

certains cas légitime, parfois même indispensable à I'action- gouverne-

mentale et admlnistratiie, la rétention de I'information est le plus souvent

comprise comme un obstacle à la réalisation de la justice,. un moyen

d" àasqo"" une action arbitraire et illégitime, d'échappg à loapplication

du droii et de se soustraire au contrôle démocratique 22. Dans ce contexte

hostile, la révélation de secrets constitue un enjeu important qui alimente

ponctuellement le débat politique en fournissant la matière première des

Ëcandales qui émaillent li vie des démocraties et en faisant de la lutte pour

la transpaience administrative un instrument du combat politique 23 (II).

I. - POLITIQUES DE TRANSPÀRENCE
ET SPHERE DU SECRET

Les dicours politiques - comme le-q programmes des partis - sont

comme I'a bien 
-montié 

f. Schumpeter 24, les sous-produits de la concur'

rence entre les entreprises politiques pour la conquête et la conser'

vation des positions de pouvoiir politique. En sorte_-que -si les discours sur

la transparànce admini-strative Ëont fonction de I'idéologie de ceux qui

20. J. Habermas, étudiant la constitution de I'espace. F}bli_c. dans les démo.
craties bourgeoises êonstate qu'initialement < c'est làdministration qui s'opposa
dè iâ manièTe Ia pJus viruleri te au principe,de.publici té; non.pas en mettant
èn a"an:t [é prétexte que certaines a]faireÈ devaient rester secrètes dinectement
ài"i I itrtèiei de to1rs'-âiÀ-âuâ"ï toui Uien évidemment, parce qu'outre I'armée,
Ë'Ë;g;;cr;iie- qui s'At toimee sous l'absolutisme 'eprésente- la seule arme
;1""1-.1i5;|5é'iè Ëii"or tâô"i"i-i"teictt de la société ôivileu, L'espace public,
p . 9 4 .*' 'it. 

f^ transparenoe est désormais une qu4lité dont les homrrleslro-litiques
atnê"t â sJ pàr^er, le secret i"ruant à disquilifier l'adversaire. Ainsi p' Mauroy
âii-.-]ri àé iJ Uàîaitté pàrlementaire sur ia transparence du ca-oi-ta! des entre-

"iir:À-aé 
pi"iie-âfiiimait . 

-" 
i oppôsition à choisi ion camp.: -celui des intérêts'

Ëèiriaîi";Ëi, ;ôËi-d;-i'ute""ii 1è go,ruertt.ment a cho6i Ie- sien : celui du
olural isme et de transparencio: A Gauch", A. Michel, 1985, p'  363'^ 

22. Yoir J.-J. Gleizai, < Le secret dans I'Etat ", 
p.71t

23.La révélation dé ces secrets et le débat qui I'entoure_s-ont,- bren que--pe]r
et.tal"t, pu.ti.,iticièmé"iimpôiiants puisqu'ils pieut'ent très bien être le prélu-de
à" ;i;âi;;iitiquèi-erà"es:'qué ,t;on sonbe pois la période récente à lâffaire
de I'Irangate aux Etats-Unis.-- - 

l4:CTiitutisme, sociatisme et démocratie, Pavot, 1972' p' 210.
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Ies tiennent 25, ils sont aussi déterminés par la position quoils occupent
dans les-rapports de force avec leurs rivairx et pàr les priies de posi'tion
de ces derniers sur cette -question. Ils sont égàlement 

-conditionirés 
par

les propriétés du phénomène auquel ils sont consacrés - I'adminisira-
1ie1 - qui, e3 raison de la natuie des relations que les locuteurs entre-
tiennent avec lui, mais aussi des investissements et des attentes dont il est
l'"-!jq! de la part des administrés (gui sont aussi des électeurs), donnent
à I'offre_ de politique en cette matière 260 ses traits particuliers.

Ce dernier paramètre pèse très lourdement pou-" rapp"ocher les dis-
99lls--politiques sur Ia transparence administràtive27.-Parce qu'il est
qïï"it_. de- proposer des mesures originales sur ce sujet ; parce^que les
difficultés à entrer en contact avec I'aâministration afféctenf peu ou prou
toutes les catégories sociales et tous les électorats ; parce lu'enfii les
p-rofessionnels de la politique - qui sont tous à un nivéau ou irn autre en
charge d'affaires publiquer et refoonsables d'administrations - ont une
expérience_pratique des difficultés rencontrées par toute tentative de
réforme administrative et craignent de heurter ïe front une fonction
publigue dont _le poids et I'inertie sont menaganteso la question de la
transparence administrative n'est pas I'enjeu doun intense débat. Elle fait
même partie des rates zones consensuelles de la vie politique française.
c'est ainsi que tous les partis s'accordent sur la nécesslité dhne poliiique
de-transparence-(A) et sur I'idée que doit subsister une part de rec"ets 1b;,
même si ils se démarquent sur Ia, finalité des mesures â prendre, r'origine
de I'opacité administiative, ou la délimitation de la sphère à réseîver
au sectet.

A) Une politique nécessaire

L'idée que loaclministration doit soouvrir et être plus transparente est
commune à tous les p-artis politiques2s : il y a à la lois une cônvr"gence
de vues sur la nécessité d.e dissiper le malaise dans la relation udài,'ir-

,^ _2lt.lÊ6lgsje çs1 enteldue ici comme < une matrice à engendr.er des prises
de position à la lbis distinc.tives et ajustées aux intérêts inteines à I'entrêprisè
ct aux intérêts extérieurs.pris en charge par gelle-ci >, D. Gaxie, " nri .iet, enjeux,
-e;oui9sç d'une problématique.pour une analvse-de proch'ctiori deJ énieux botilrrques dans une election municipale > in D. Gaxie et p. Lehingue, Enieux niuni-cipaux, P.U.F., 1984.
,^ _2!...!.* agents politiques doivent prendne en considération dans leurs prises
de posrtlon la portee des propositions qu'ils font et les eflets qu,elles peuvent
avoir sur leurs intérêts de prôfessionnel-s.
, 27. Qrti est devenue çoTpg la critique de. la bureaucratie la référence obligéeggs-gouvernants, voir T. pfister, La iépubtiqite àè{-toné}io;"ài;;;:A: ùièË"r,1988,  p .27 .

28. En 1969 J. chaban-Qelmas alors premier ministre avait déià lancé une
g.nquête sur les relations_administration-administrèi evânt-iJvbte ae lâ rol surl'accès. aux documents administratifs, le p.s., l'u.D.R. 

"t 
rc p.c. â"àiuriï crràcundéposé une proposition de loi en ce sens sur'le bureâu ïe i'ÀsJe'-U-t"àîationale.

sur cette unanimité voir B. Lasserre et alii, La transparence administratliè,
P.U.F., 1987, p. 69.
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tration-administrés, dont tous diagnostiquent la gravitézg, et une per-
sistance dans le temps de la dénonciation des méfaits de loopacité,-que
les politiques mises eo æu..re ne semblent pas avoir étéo aux yeux mêmes
des responsables, en mesure de résorber.

Ainsi tle f971 à 1988, le concert des critiques est resté à peu près
le même, comme le montrent ces fragments de discours recueillis tout au
long de la période : Georges Pompidou dans son discour,s pour la céré-
monie des îæux des corps constitués de 1971 appelle l'administration
<< à poursuivre un effort permanent de refonte des codes administratifs

"o 
in" de la clarification et de la simplification des règlements > ; il

engage? lors de celle de L974, les fonctlonnaires à < être simples afin
d'ê-tré compréhensibles >. Fopularisant le thème Valéry Giseard d'Estaing
soinquiète dans Démocratie flançaitn29 

bis de ce gue << rien ne va tout à fait
danJ les rapports de I'administration avec les administrés > et incrimine
dans un bel lnsemble << lenteuts, paperasses' incompréhensiono anonymat
et bureaucratie > dont la disparition suppose < une véritable conversion
interne >. En écho, J. Chiraô propose de t< réconcilier les Français avec
leur administration u 30 ; et R. Éarr-e, s'inspirant des thèses de M. Crozier 31,

se fixe comme objectif de détendre les relations entre loEtat et la société
civile, < de les établir sur des bases nouvelles et de rétablir la priorité
à la société > 32. A gauche, G. Marchais dénonce lui aussi <c un Etat
devenu une monstrueuse machine bureaucratique dispendieuse et ineffi-
cace pour la nation, lointaine et tracassièr" pott" la populatioo u 33. Quant
à F. 

-Mitterrand, 
il reprend à l'occasion de la cérémonie des væux des

corps constitués de lgBB un thème qui lui est cher : < le risque que nos
coneitoyens aient le sentiment d'être rejetés si I'administration s'éloigne
doeux, si elle devient moins accessible, si elle représente une épreuve
supplémentaire pour les humbles >.- 

Champ doaciion politigue ingrat - qs1fsi15 diraient même diaboli-

tlue -, on mesu"" la constànce du discours et le piétinement des politiques
à ce noir tableau dressé par C. Cabana 34 présentant sa politique ( en
faveur doune administration pour la qualité > : < I'administration française
s'est développée au cours dés 25 dernières années de façon désordonnée
et souvent injustifiée. Elle est devenue un appareil lourd et complexe.
Globalement,-la qualité du service rendu aux citoyens ne soest pas amé-
liorée pour autani > ; et il ajoute plus loin : << locaux sombres et poussié-
reu*, ob.tucles de toutes natures, longs délais doattente, textes incompré-
hensibles, formulaires compliqués, demandes répétées, tels sont les traits

29. Voir l'intéressante étude de G. Timsit et C. Wiener, u Administration et
société " in L'administration vue par les politiques' Cujas, 1978, p' 17 à 44.

29 bis. Favard,, 1976.
30. Titre d'un ârticle qu'il écrivit dans Le Monde, 12-13 mai 1977'
31. Dans Etat modeste, Etat moderne, Fayard, 1987.
32. R. Barre, Question'de comfiance, Flamrnariolr, 1988, p. 276.
33. Discours de G. Marchais au XX" congrès du P.C.F.
34. Ou encore à ce constat désabusé dès clubs Convaincrre, animés par

M. Rocard : ., Les innombrables projets de réformes administratives sont restés
lettre morte >, in Réponses pour-demair"t, Syros, 1988, p. 190.
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gui ca-r_actérisent l'administration traditionnelle pour de nombreux Fran-
çais > 3s. Si le bilan est sévère 36, si le travail de réforme s'apparente,
au vu de telles -descriptions à celui d'un Sisyphe condamné à échouer dans
son entreprise 37, il reste à expliquer cette ôommunauté d'analyse sur la
persista:rce de I'opacité. Plusieurs raisons permettent de la comprendre.
D-'abord le fait_que tous les électorats sont iouchés - certes à del degrés

{iyg"r_- par Ies tracasseries administratives : on conçoit alors qu'il ioit
difficile pour des hommes politiques de ne pas reprendre des récrimina-
tions si la_rgement partagées. Ensuite, l'existence d'un scepticisme ambiant
vis'à-vis des réformes administratives ne favorise guère ia popularisation
de leurs résultats : souvent modestes, généralemenisectoriels ei par consé-
quent imperceptibles pour I'ensemble- du public 38, ils sont viæ oubliés,
donc politiquement inexploitables, alors què de nouvelles réglementations
apportent quotidiennement leur lot de complications et d'incertitudes 39.
pnjin, si le triomphalisme a, depuis longtemps déjà 40, cédé la place
à la modestie, c'est que le secret et la mise à distance des administrés
sont liés à des causes structurelles sur lesquelles il est compliqué d'agir.
Ces raisons -invoquées par les formations politiques pour expliquer I'oipa-
cité et justifier sa persistance distinguent assez nettément là dioite et la
g lghe dont les analyses se situent dans des univers idéologiques assez
différents.

1) tres causes ile l'opacité

Pour les formations de droite, c'est classiquement dans Ie mode d'orga-
nisation même de l'Etat, dans son caractère bureaucratique et juridique
qu'il faut recherchel loorigine de l'opacité administrativè 40 : c;est là- la

35. Brochure Une administration pour Ia qualité, ministère de ta Réforme
administrat ive, p. 4 et 8.

36. C. Cabana constate que malgré les réformes, < l,es formalités administra-
tives ont atteint dans notre pa5rs 

-des 
proportioné parfois hallucinânieJl, Ze

Figaro,29 juin 1987.
37. Les dieux avaient condamné Sisyphe à _rouler sans oesse un rocher jus-

qu'au somrnet d'une montagne d'où il retombait par son propre poi.ds .i ils
avaient.pensé..avec quelque raison qu'il n'est pas dê punition plirs tér.rible que
le travai l  inuti le et sans espoir>, A. Camus, Le mythe r le Sisyphè, Gall imard, 1942.

38. Les fameux < trains de mesures de dimplificatiôn " 
'n,affectenr 

que
oertaines_-c-atégories d'usagers et ne concernent que des questions très teèh-
nique.s. (délais, -regroupement _d'opérations) dont ies usageis n'ont conscience
que s'rts y sont dlrectement controntés.

39. voir les observations toujours actuelles de H. Déroche sur I'inflation des
textes qans Les.mythep adminiilratifs, PUF, 1966, pp. 175 et s.

40..On peut à ce.t égard citer J. Chaban-Delmas qui laisse libre cours à son
pessimisme dans L'ardeur, Le livre de poche, 1975, p. 258 : u Le système est
dlar+ta-nt. plus irrémédiable que _pers_onne 

-n'est 'r'espondable 
de son niarntiên, 

-ni

le_s individus, ni les groupes, ni lès classes. Il forme un tout compact par I'enéhe-
vêtrement des structures,_des réglements, véri f icat ions, jur idict ions, habitudes
et situations-acq.uises. Malgré les-réformés, ou à cause d'elles, il s'est encore
arourdl ces clernleres années ' ; ou encore, O. Gui,chard qui décrit les adminis_
trations comrle < d'énorrnes niachines enéombrées de trdditions èt aè ioùiinèiqui les,"rend.ent toujours p,lus démunies devant les problème5 r, ùn chemin
tranquille, Flammarion, 1975, p. 95.
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thèse bien connue proposée par A. Peyrefitte 4lo repr^enant fes travaux

de M. Croziera2. 1t'outefoir il y a différentes manières d'incrirniner

I'administration et les acteurs qoi tu constituent I certains accusent les

structures administratives : ce iont souvent les responsables des partis

d.e droite modérés, et de fagon générale les gouvernants en place-' IIs impu-

tent par exemple aux exigencJs juridiques qui ens_errent,l'activité admi-

nishâtive, les 
^mauvaises 

ielations de i'Etat- avec le public : <r Soucieux

principalement de la valeur juridique de leurs écritso 1"t ."t,tiçes admi'

ilistrat'ifs ont trop longtemps utili# un langage peu acc-essible à leurs

publics - 
"" 

qti" l,oi apielle souvent le < jârgôn -> administratif est

âep"oduot un dbstacle à 
^dè 

boones relations 
-entre 

les services publics

et leurs usagers et il est la cause de bien des incompréhensions, erreurs

et demandei d'explications >r 43. D'autres, plus radicaux, n'hésitent pas

à rendre ,"rpooru.ËI", de la malad-inistraiion des- groupes de fonction-

naires ou les^ fonctionnaires eux-mêmes. Ils stigmatisent alors les techno'

crates dont la puissance collective et I'oppositi"l -à'- lo"J". innovation

bloqueraient les iéformes et favoriseraient le repli-de l'administration sur

elleinême, ou bien les organisations syndicales dont la place reconnue

dans les instances de déciiion administratives est présentée comme un

facteur d'immobilisme entlavant toute tentative de modernisation 44. Enfin,

quelques-uns, situés à l'extrême droite expriment sans retenue leur hostilité

iux ?onctionnaires et voient dans leuri comportements individuels les

raisons des dysfonctionnements administratifsas.
ces différences d'analyses s'expliquent dans une large mesule par

des effets d,e position. Il est en effet remar_quable qu'au gouvernement

l"s pa"tis et lôs professionnels individuels adoptent une certaine réserve

sur ia question d'es fonctionnaires afin d'évitei de susciter leur hostilitéo

et eupliémisent donc leur discours critique -en I'assortissant toujours

de phiases rituelles sur loincontestable quàIité de la fonction publique

41. Dans Le mal lrançais, Le livre dq-ngç]r^e, t.2; 1976' clr' 29'
+2. 

-pânÀ 
La so_ûté ùf;à"*, ie se"it, 1970.'Cet âuteur est très réservé sur

fes ieiuràii ôù1enur paiiéé-pôiitiques dé réforme: il écrivait ainsi en 1986 que
.. L'ààrruiriiiràtion aoit aeJàrinâG âbandonner son .arrogalce technocratique et
s'o-uviii-réellement aux citoyens , Le Monde, 1"' juillet 1986'
" -îj.'Sià-.ËirË 

ar îi"iitEi. àè't eio"oÀi., des Ïinances et de Ia privatisation
et d;;î;Ë;-èË;J6;èfô;-è;d;infiratift,'Ltàdministratio.n au quoti.dien.: I'exi-

e-"rc" d" qualité, p. 11. cette. analyse est Tejointe par celle des_ soclahstes qur

écrivent en ce sens: " fÀp-âe-iois",-irop de disposiiifs rép.ressifs dans lous les
;;il-: Ëii 

"ôiiiUr" 
ecirà'ppe mêrâe à la con-Àaissance des professionnels -

i,lnàaaptation des texb; ;t-ià .ôni"iio" àans -la hiérarchie det v-aleurs que la
i;i';?TrË"Ëi-â;fË;&é ài,oîtit â une crise de 1égitimité de Ia loi. un inven-
;ir5".iË:;;Ji iiiàîi â '"à-.î--ptitiJâii"n deviént uTgent ". Convention nationale
des 16 et 17 ianvier 1988, P' 55'*-- 

q+. Àttul'.é propose"iai'R-.-Marceltin et A. Rossi dens-1'exposé des motifs
a. U-iiàiàiniôn àe toi il;'Sig di-i septembre 1987, p. 10. Pour eux. " L'Etat en
;;;";",i#ô;iîi.i"udàà.âet au"l tè. ÔiP a,r* organiSations. syndicales perd son
droir d,imposer à ses p^;;;;ËFi*., I"r rérùmàt de srructuies ou de inéthode
qu' i l  est ime conformes à f intérêt général >.. .'*-àSlî^-lnuj;;d 

rrit iitiS^fâ-i.iiôé- de I'opacité administrative da-ns l'atti'
tra""à.r fôîôtio"naitèrîiË*C*éi, ià iinoyation libérate, Masson, 1976' p' 4l'
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française - ces fameux fonctionnaires çlue le monde entier nous envie 46.
Au contraire léloignement du pouvoir- ou I'absence de responsabilités
gouvernementales p-erme-t aux gloupes d'extrême droite d,âdopter les
positions les plus hostiles aux 

-fonôtionnaires. 
ces prises de 

^position

s'expliquent aussi plus fondamentalement par un effei d'ajustement du
discours aux attentes supposées d'! re clientèle électorale sorivent opposée
à I'administration et à ses agents 47 : commerçants, agriculteurs, artisans,
prof_essions - li-bérales votent en effet massivement i'our les formations
de droite. Le même phénomène joueo mais cette fois-ci en sens inverse
pour pr_oscrire du discours des partis de gauche toute attaque directe
:o"tl: la fonction publique dont les mJmb"es forment dimportants
bataillons de leurs électoràts et sont très nomhreux dans leurs rangs.
Les critiques se portent alors tout naturellement sur les structures et
évitent soigneusement toute mise en cause des hommes 47 bis.

s'inscrivant dans la fitiation idéologique du socialismeo les partis de
gauche tout en dénongant la bureaucratlsaltion et la centralisatioi comme
des facteurs d'opacité 48, voient dans la nature de classe de |appareil d,Etat
l,a c3use. principale de ce phénomène 4e. ceci est particuliËrement vrai
du Parti communiste-gli explique la logique du sêcret par |union des
grands yolopo-le9 capitalistes et de l,Etatl <l Un pouvoir aï service d'une
tninorité d'exploiteurs fonde son action sur la ïémagogie et l,autorita-
risme >r et le secret est donc-un masque indispensablJ io"" un pouvoir
qui sert les intérêts des privilégiés; il faut donJ< en fini^r avec le iouvoirpersonnel et le secret qui ne correspond en rien aux besoins des hommes
de notre époque , to. Pl* précisemint encore? la tendance à r'opacité est
po-ur les communistes liée-au- développement du capitalisme mdnopoliste
*'Ej3, et à ses ]mpératifs de-financeÂènt, comme l'Ëxpose très clair-ement
P. Herzog : << D'un côté il faut accroître toujours pl^us les prélèvements

,^ 19:_:^\g":,nous réjouissons, dir Giscard d,Estaing. dans Démocratie {rançaise,cle drsposer d'une administration compétente, ce qùi est un ui.nfâit iare-danJle rnonde", ?Ian! de tance^r^ses attaqires coritre Ë bù:"t;lr.1i;.--- 
^

- 47. Aux élections de 1978 voraienl à droitJ iI uî--a.-iert;rrteurs, 6g 0/o
9:r ^.^o-T_T:Ig11E_er,,de.s arrisans,. 73 vo.des proiesstoni lib-è.JË;; *;i;t.'vimar,Le comportement eLectoraL des français, La découverte, 1996, f. 37. Egalemenfpour l'élection présidentierre- {e-r9sd, N. Mavér, 

-,, 
Lèî'rênimei'pt,irî gauchéque,lgs,hommes-',,..Le Journal des éteétiàis, 

";"L 
îSSg, p-.9.-'""*" 

-'*" '

_ .  '+/ Dls. Lera n a pas touJours ete le cas et le mouvement ouvrier était  audÉbut du siècle hostlle aux_-foncrionnaires,-alliei-a;i prii,i.ieîer]*uàiË r. pi.i.,
I(ouc-hner et P. Bouretz, Le paradoiè--àhjoncttonnaire, calmann-Levy, 19g2.48. A. Le Pors dans-.sa.conférence de piesse dt 7 iio"émi]Ë"idÉi 

",.r, 
uo

.s.o1-dage de l'Ifop sur l'opinion des françâis- sur tadminisrïâiiJrr-iiir.t, .rr.l'effet négatif 4é sra rojique-profondJ-âé-touie ùù"1à-ù-èràîié-^ioniistant atourner en circuit clos qui conduit- " à l'oubli progressif àé-lâ]iiràtità-de t;âàmi_nistration au profit de-la seule ronôtion",-,fa-iôi"tiài-pîuiiiii|*"iiias, r"documenration française, égatemenr.J.. Fabrê, p.. linct<èi, t.-$1,; Iï, 
"o**r_niste.s e_t I'Etar, Edltion3 dôciates, 1977: ;.-lfr{.+e. Le procramme c^ommun de gouvernement indiquait à cet égard que.. I'appareil-administrarif ,eJt qiqiôno'emé"i 

"iïiq"e'pâi"ïË'iuiràrË"'"de 
classede tEtat >>, E.di.tisp5 sociales, îSlZ, p. t6O.

50. G. Marchais, o Rappolt 4q XX. congrès ,, in Le parti communiste propose,PcF,1e74' p' 53: ésaremenl.T. Hirszlels irlir"dnïi{r frrï";r'é;'1fi"ËôF, révrier1982, Cahièrs di éommunis*e n;;-i-s7 1gài,'î. at+.
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donc centraliser les fonds par la contrainte d'Etat ; d'un autre côtéo il faut
que les financements soajustent mieux aux conditions objectives de la
plroduction et que tout èontrôle des représentants des travailleurs soit
évité. Il résulte- des caractéristiques du financement public monopoliste,
que les circuits de financement sont de plus en plu; nombreux et
ùmplexes de façon à mieux faire porter le poids du drainage sur les
cou"hes non monopolistes et à pouvoir être plus sélectif dans l'affectation ;
ils sont aussi de plus en plus ôpaques : les travailleurs subissent des pré'
lèvements sous des formei multlplès, souvent voilées et noont absolument
pas les moyens de connaître là destination des fonds > sl. Læ passage
âu PS au pouvoir et la rupture de lounion de la gauche qui loamenait
à gauchirsfâis ses positions,-lui a permis de se placer de moins err moins
soùvent dans les perspectives classiques de I'analyse marxiste de I'Etat
et d'insister sur là dynamique proprement bureaucratique de I'appareil
doEtat cornyne raison principale de I'opacité : < L'Etat est souvent perçu
par le citoyen à travers une administration accusée de bureaucratisme.
Ceci est vrâi de la vie guotidienne des citoyens où les tracasseries admi'
nistratives paraissent souvent insupportables. Ceci est vrai des entreprises
où les réglementations multipleJ iont ressenties comme des freins à
I'initiativJindividuelle >. Cependant, les socialistes relativisent les consé-
quences anti-étatiques qu'en tirent habituellement leurs concurrents :
< Le phénomène bureaucratique qui engendre une série de corporatismes
et di pouvoirs opaques n'esi pal propie à la France ni à I'Etat. il se
développe dans tous-les pays du monde et dans toutes les grandes organi'
sations. Mais il constitue un danger d'asphyxie pour le fonctionnement
des systèmes démocratiques >. Ces travers bureaucratiques s'expliqueraient
pour eux, en large partie, par les règles de fonctionnement des services
publics qui < sont àmpreintes d'une logique de défianc^e à l'égard des
ôitoo"o. ôo--" des échelons administraiifÀ inférieurs > s2.

3i loanalyse des causes sépare assez nettement la gauche marxiste
des autres formations politiques, les finalités prêtées à la mise en æuvre
d'une politique de transparenceo font apparaître doautres clivages.

2) Les linalités d;une politique

Alors que les partis de droite situent la transparence- dans la-pers'
pective de 

-la 
recherche d'une plus grande efficacité et doune meilleure

51. P. Herzog, L'union populaire et Ia maîtrise de l'écono,mie, Editions
sociales, 1972, p.-89; égalernént P. Boccara, Etudes sur le capitaLisme monopo-
tiste d'É,tat, sa crise el son issue, Editions sociales, 1977, p.--331.- 

5l bis. Si ceta est incontestablérnent lié aux stratégies d'alliances, c'est aussi
sanJ doute funé des conséquences de la " loi du sinistr-isme o résultant après 1920
de la concurrence entre 1ê PC et le PS pour le contrôle d'un même segment
électôral pour lequel le pC aux yeux des socialiltes qerait _le grouqe de.ré_férence,
le lésitimè représ^entant de la ciasse ouvrière. Voir R. Sadouh, " La loi du sinis'
trisrÀe >, MéIances Duuerger, PUF, 1987, p.425-435.

52. êonvenîion nationale du PS, 16- et 17 janvier 1988, p. 58.
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gestion de I'administration, la gauche la place dans celle du développement
d'une véritable démocratie.

La transparence pour mieux gérer
A droiteo la nécessaire transparence de I'administration est avant tout

justifiée par le souci officiel de reconnaître la valeur et le rôle central
de l'individu et du citoyen dans la société libérale et de se mettre en
conformité avec les exigences de la démocratie 53 que la gauche oppose
aux gaullistes et aux giscardiens tout au long des années 70 avec les
thèmes de I'autogestion et de la décentralisation. Cette justification est
probablement un effet de Ia compétition politique et un moyen pour
les partis de droite de disputer à la gauche le thème de la démociatie
dont elle s'est emparé durant cette période et quoelle utilise pour disqua-
lifier ses adversaires. Quoi qu'il en soit, Valéry Giscard d'Estaing explique
que < La société libérale avancée implique que I'autorité publique saôhe
à tous les niveaux se montrer simple et ouverte, capable d'entendre et de
comprendreo soucieuse de justice et d'équité > 54 ; et << quoune administra-
tion obscure et compliquée traite I'adrninistré en sujeto non en citoyen > 55.
Une démocratie dédramatisée, exige une administration plus transparente ;
R. Barre confirme cette façon de voir lors de I'installation de lalommis-
sion chargée de favoriser la communication au public des documents
administratifs : < On ne peut demander aux citoyens de participer davan-
tage se à titre individuel ou collectif aux affaires publiguès et leur refuser
I'accès à certains documents. Si, comme nous le pensons, être citoyens
c'est bien plus que de mettre périodiquement un bulletin dans I'urne
alors il faut aussi admettre que tout ce qui conceïne le fonctionnement
de I'administration concerne Ies Français >. La transparence est pour lui
une caractéristique de la société qui accepte sur tous les plans le pluralisme
et pratique le dialogue, qui veille grâce à des institutions indépendantes
et des procédures de transparence, à éviter I'emprise d'un parti quel qu'il
soit sur I'Etat, I'administration, l'économie et la communication, qui se
protège enfin d'une_ trop étroite alliance du pouvoir économique èt du
pouvoir politique > s7 ; elle est le moyen d'assainir les relàtions de
I'administration avec la société française et de renforcer I'autonomie des
individus. Pour les gaullistes, coest la nécessité de restaurer loautorité
de loEtat et la qualité de- la vie des citoyens qui justifie cette politique
car < des usagers insatisfaits font une administration contestéè et âes

. 53. A. faquet, !'anc!.en médiateur dénonçait . La manie du secret qui cons-
titue. une injure à_-la-démocratier, u Le médiateur et l'information", GàZette du
palais, 6 janv'rer 1977.

54. Allocution à Ia cérémonie d,es vceux des corps constitués 1925.
55. Allocution à la cérémonie des væux des coris constitués 1928.
56. Les partis de gauche ne mettent pas la même chose derrière ce rerme

que les. partis ctre droite. Le PC dénonce ainsi la participation des gouvernements
de droite comme <La tarte à la crème des disCours dfficiels,, Iitroduction de
G. Marclrailau.programme dq !C, Pour un gouyernement démocratique d,union
poptilaire, Editions sociales, 1971, p. 15.

57. R. Barre, Question de confiance, p. 269.
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fonctionnaires malheureux >> 58. Il faut plus de transparence ( pour que
cesse le temps de la suspicion. de la crainte et de I'ignorance > 59, et
( parce gu'un accueil ouvert est une exigence élémentaire pour I'admi-
nistration qui est au service du public > 60.

Derrière ces argumentations qui s'appuient sur les valeurs classiques
du libéralisme et de la démocratie apparaissent avec de plus en plus
d'insistance de nouvelles justifications : s'il faut détendre les relations
administration-administrés, c'est pour rendre I'action administrative moins
conflictuelleo plus efficace et moins coûteuse I car l'opacité a un coûl
économigue 61. Camille Cabana considère ainsi que < si I'administration
se retranche derrière son pouvoir et les règles qu'elle définit, si elle se
barricade derrière ses privilèges, ses certitudes et sa bonne conscience,
elle devient une bureaucratie paralysante et incompriss >>62. La croissance
de I'administration, son obscurité et sa lourdeur sont dans le contexte
actuel un handicap grave car <r seules les entreprises allégées au maximum
du poids des frais généraux et des dépenses improductives peuvent espérer
I'emporter sur leurs concurrents > 63. R. Marcellin et A. Rossi insistent
encore plus directement sur < l'obligation absolueo inéluctable de réduire
le volume excessif des prélèvements obligatoires gui financent le fonc.
tionnement des grands services publics pour réduire les charges des entre.
prises et les rendre plus compétitives > &. Et les mesures d'allègement
et de simplification des procédures destinées à rapprocher loadministration
et les administrés ne sont plus seulement conçues comme la réponse aux
besoins des usagers < gui ne veulent plus subir mais comprendre > 65,
alors que I'administration les considère le plus souvent comme des assu.
jettiso mais comme < un enjeu psychologique et économique particuliè.
rement important > : < Toute simplification des formalités est urr inves-
tissement doublement rentable puisqu'elle permet doalléger à la fois les
charges des entreprises et les frais généraux de la nation > 66. En facilitant
I'accès à loinlormation administrative, en rendant la relation avec Ie public

58. J. Chirac, Le Monde, 15 janvier 1981.
59. J. Chirac, Le Monde, 13 mai 1977.
60. C. Cabana, Une a.dministration pour la qualité, p. ll.
61. L'idée est présente dans |'exposé des motifs du projet de 8' plan déposé

à l'Assemblée nationale le 21 novembre 1980 et jamais discr-rté; " La producti.
vité et la compétitivité d'un pays ne s'arrêtent pas à celle de ses entreprises.
La qualité des services publics, I'efficacité de tous les services de l'administration
revêtent à cet égard une importance essentiel,le. Pour une large part elles condi-
tionnent la productivité des entreprises ". Ces conceptions s'inspirent clairement
de l'analyse économique de la bur,eaucratie qui met en cause i'inefficacité et le
coût de la production bureaucratique, voir X. Greffe, Analyse économiqwe de la
bureatLcratie, Economica. 1981.

62. Une àdministrat ion pour la qual i té, p. 8.
63. Une administration pour Ia qualité, p. 4.
64. Exposé des motifs pré-cité, p. 6.
65. Brochure pré-citée du ministère de l'Economie et du ministère de la

Réforme adminisirative, p. 10.
66. Ministère de la réforme administrative, L'expérience pilote de simpliïi-

cation des formalités incombant aux entreprises,1987, p.2. On trouve une évalua.
tion du coût des formalités : 25 ou 30 milliards de francs (l/2 à la charge de
I'Etat, l/2 à la charge des entreprises) dans cette brochure.
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plus humaineo on réduit le coût économique et social de loadministration
et on accroît son rendement; on étend aussi la capacité d'intervention et
la marge de manceuvre des acteurs économiquesr qui, mieux informés,
peuvent prendre des décisions en toute connaissance de cause 67. Les poli-
tiques de transparence trouvent ainsi dans les thèses néo'libérales une
nouvelle source de juslification et d'inspiration.

La transparence pour mieur participer
Si à droite les politiques de transparence consistent, par I'introduction

de techniques de management, à rétablir une liaison confiante et plus
simple entre I'administration et les administrés, à prévenir par le dialogue
les conflits 68, à réduire I'incompréhension mutuelle et à améliorer le
rendement du système administratif sans remettre pour autant en cause
les rapports de force entre la société et I'administrationo les formations
de gauche en font l'une des conditions fondamentale de la mise en ceuvre
des réformes démocratiques qu'elles préconisent, dont la décentralisation
est la meilleure illustration. Condition de la démocratie, la transparence
de I'administration pour les citoyens est obtenue par la démocratisation
de la société, par leur participation à la décision qui accroît leur familiarité
avec la chose ad-inistrative 69.

Pour le Parti communiste << une véritable démocratie, c'est un régime
où la population laborieuse pouna enfin participer réellement à la
direction des affaires publiques et à I'orientation de la politique natio-
nale > 70. Seule la démocratisation de toutes les structures de I'Etat peut
briser la logique bureaucratique; < Toutes les portes doivent être grandes
ouvertes à la participation des citoyens et des associations au fonctionne-
ment des services > 7r. Accusés de vouloir plus d'Etato les communistes
pour se démarquer du modèle soviétique qu'on leur reproche de vouloir
instaurer en France, expliquent qu'ils souhaitent au contraire < plus d'ini-
tiativeo plus de coopération, plus de responsabilités >r 72 et se diriger vers

67. G. Brana, I'un des dirigeants du CNPF demande en ce sens une transpa-
rence de l'information: o Dans une économie de marché où les décisions des
acteurs individuels sont fondamentatres, les pouvoirs publics ne peuvent mener
Èr bien leur action sans que celle-ci recueille l'adhésion des décideurs économi-
ques et de leurs représentânts. L'élaboration des orientations stratégiques doit
reposer sur la plus Iarge information possible des acteurs économiques et
sociaux et sur une juste appréciation par le gouvernement de leurs problèmes
et de leur comportement (...). Ainsi conçu, tre plan n'est pas un outil dirigiste.
IJ permet au contraire d'organiser la transparence et la circulation de l'infor-
mation qui sont indispensables au bon fonctionnement d'une économie de
liberté >, in " Organiser la transparence de l'information ", Le Monde, 4 novem-
bre 1986.

68. Le Proiet du parti républicain, Flammarion, 1978, < qu'entre I'Etat et le
citoyen 1e diarogue devienne la règle ", p. 58.

69. L'idée majeure du proiet autosestionnaire est qu' " il n'y ait plus ou le
moins possible de professionnels de I'administration D, < Àdministration et admi-
nrstrés > in L'admlnistration vue pqr tes potttiqwes, p, 66.

70. Introduction de G. Marchais au Programme pour un gouvernement démo-
cratique d'union populaire, p. 15.

71. o Pour une avancée décisive de la démocratie>. L'Humanité, 8-ll-I977.
72. Résolution du 24" congrès, Cahiers du communisme pré-cité, p, 392.
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ce que A. Le Pors nomme < loEtat des citoyens r> 73. Les communistes
appellent donc à I'autogestion et à la décentralisation pour compenser les
risques d'étatisme.

Pour les socialistes aussi, la transparence est comprise comme une
composante indissociable de la démocratie : << La revendication démocra-
tique >, explique M. Rocard, < elle-même largement diffusée par l'alpha-
bétisation de la population supposait en même temps que le droit de
choisir les gouvernants, celui de les juger. La conjonction de ces deux
évolutions a fait naître le principe de la transparence de l'action publique
d'existence d'une presse libre en même temps que d'un choix éclairé des
électeurs > 74. Et cette démocratie qui doit être païtout 7s, ne peut fonc-
tionner que dans la transparence : (( Je ne crois pas > explique P. Mauroy
<< qu'une démocratie vivante puisse exister sans dialogue 760 sans commu-
nication approfondie : une société, ce sont d'abord des femmes et des
hommes qui échangent des informations : cet échange fonde la vie
sociale rrTT I o, < une véritable participation nécessite une information
authentique > 78. Dans son projet pour l'élection présidentielle de 1988
adopté par la convention nationale des 16 et 17 janvier I9BB, le Parti
socialiste insiste de nouveau sur Ie rôle de la transparence de l'information
dans le développement d'une démocratie locale que les lois de décentra-
lisation n'ont pas à elles seules pu instaurer. Pour les socialistes cette
démocratie plus active concerne moins les compétences au sens juridique
du terme que I'information : < levier de tous les pouvoirs, de son opacité
ou de sa transparence dépend la qualité de la relation entre élus et
électeurs, il est frappant de constater que là où les élus de droite se sont
emparés avec le plus d'avidité des nouveaux pouvoirs, la démocratie
comme promesse de la décentralisation n'a pas toujours progressé, bien
au contraire. L'origine du mal est moins à rechercher dans les nouveaux
mécanismes institutionnels que dans l'absênce d'un réel pluralisme de
loinformation locale > 79. La restitution du pouvoir aux citoyens - t'2sf6-
gestion - qui ne va pas cependant jusqu'à remettre en cause le système
représentatifr passe donc par une réelle participation qui implique la
transparence de I'information. Si ce thème démarque don.: clairement

73. * L'idée nationale ", 25" congrès, Cahiers du communisme,
pp. 161-162.

74. M. Rocard, Le cæur à L'ouvrage, p. 154.
75. Titre d'un chapitre du programrne adopté par la convention

PS les 16 et 17 ianvier 1988.

n* 3-4, 1985,

nationale du

76. Lors du colloque de I'IFSA du 27 janvier 1983, M. Mauroy mettait en calrse
I'utilité de maintenir les notions de pouvoir discrétionnaire ou d'acte unilatéral
< à une époque oir concertation et négociation sont devenues des règles de
conduite politique 

".77. P. Mauroy, C'est ici le chemin, Flammarion, 1.982, p. 121.
78. Dans A gttuche, P. Mauroy considère qu'une véritable participation néces-

s i te une informat ion authent ique,  p.  71.
79. P. 61. Et M. Rocard propose dans Réponses pour demai.n, la mise en

place u de véritables chartes d'information auxquelles pourraient s'ajcuter des
engagements des assemblées locatres déterminées à aller plus loin dans la trans-
parence et la participation >, p. lB9.
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les partis de droite et de gauche 80, il n'en reste pas moins vrai que
I'exercice du pouvoir de lgBl à 1986 a amené les socialistes à reconsidé-
rer leur position en prenant en compte les impératifs de gestion 81,

d'efficacité et d'amélioration des relations avec les administrés quoanté-
rieurement ils laissaient volontiers de côté : c'était là le terrain d'élection
de leurs adversaires politiques 82-83. Les discours politiques offerts par les
partis de droite qui s'emparents4 des thématiques néo-libérales et la conjonc-
ture idéologique favorable aux idées reaganiennes sur la réduction des
impôts et la réduction de la place de l'Etat, pèsent sur le discours socialiste.
Le nécessaire marquage de la droite, mais aussi la politique de rigueur
poussent le PS à reprendre, à partir de 1983, les thèmes de la bonne
gestion, de la baisse des prélèvements obligatoires et de la construction
d'un Etat plus efficace 85. Ils voient désormais eux aussi dans la transPa-

80. Jean Kahn observait qu'alors que la droite avait avant 1981 orienté sa
politique administrative vers l-'améIioralion des relations administration-adminis-
Îrés, ia gauche au pouvoir avait choisi avec Ia déoentralisaton une autre voie
de ia rélorrne administrative €t était moins pressée de réformer la gestion
administrative. Les ambitions annoncées et Jamais réalisées restaient mal
définies. L'auteur considérait comme une ereur de croire qu'un gouvernement
de gauche " qui sollicite le citoyen à travers I'usager n'a pas à, s'gmbarrasser
du Join qu'oni les gouvenrcmenté de droite du confort quotiilien de I'administré.
(...) Mêmè s'il prenâ une Iarge part à l'élaboration des décisions administratives,
Iè'citoyen con-tinue à subir-le-poids de I'administration, tandis que fadninis-
tratior de son côté se heurte à 

-la 
même incompréhension de la part des admi'

nistrés (..) u, u La droite et Ja gauche devant la-réforme administiative", Enieu,
n'4, 1983, pp. 50-51.'81. 

N.-Suestiaux dans <Ma part de vérité ", Enieu, n' 3, juin 1983. constate
en ce sens que " La gauche gère. Elle gère dans la durée et dans les difficu-ltés'
Et ceci demànde qu'è]]e gère aussi les rapports avec les citoyens ", p. 40.

82. P. Brachet constate que n La gauclte n'avait aucune stratégie de lutte
contre la bureaucratie en riai 1981o,-in "Débureaucratiser l'Etai?>, Projet,
n" 190, 1984, p. 1148.

83. Le discours de J. Le Garrec au Sénat lors de la séance du 7 déoembre 1984,
Journal officiel, débats du Sénat, p.4161, est bien révélateur de cette entrée des
socialistes sur un terrain nouvsau : le ministre donne l'impression qu'il découvre
les difficultés de la relation entre administration et administrés : <( Nous consta-
tons à travers les remarques et les critiques qui nous sont faites et malgré la
manifeste volonté d,es fonctionnaires d'accompJir au mieux leurs tâches, d'évoluer
dans le sens que je viens d'indiquer, un désir des usagers qu'ils soient individuels
ou professionnels de souplesse dans les rapports et.de transparence. C'est je crois
une idée tout à fait nouvelle: des besoins s'expriment dont nous devons tenir
compte >.

84. Cela sera I'un des thèmes centraux de la plateforrne RPR-UDF pour les
législatives de 1986: Pour remettre en ordre les finances publiques, il faut -
entre autre - o introduine des critères de productivité dans la fonction publique
et dans les tâches administratives", Plateforme du RPR et de I'UDF pour gou-
verner ensemble, 16 janvier 7986.

85. C'est début 1983 lors du colloque de I'IFSA Administration et société, que
P. Mauroy indique que " I'administraiion doit entrer hardiment dans la voie 

-de

I'utilisation des technologies nouvelles et des méthodes modernes de gestion des
grandes organisations >.
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rence administrative une condition de la réforme administrave 86 et de
I'effort pour parvenir à < une gestion des services publics de qualité
exemplaire ) 87-. F. Mitterrand propose en ce sens de < promouvoir des
formules originales et de réfléchir à la rentablité sociale de I'adminis'
tration par la mise en place de dispositifs d'évaluation qui permettent
d'apprécier la qualité des services rendus et la satisfaction qui en
résufte > 88. Clarifier les fonctionnements administratifs, évaluer les servi'
ces, rendre I'administration transparente aux yeux des gouvernants 89 sont
des préalables pour parvenir à < I'àiléger des pôuvoirs inutiles et pesants >90
et pour permettre à l'Btat d'être < plus disponible pour innover, pour
écouter, pour voir plus loin > 87. Au-delà des différences centrales dans
la mise en perspective de la nécessité d'une plus grande transparence
administratine, on constate ici que les conditions de la concurrence poli-
tique dans une conjoncture favorable aux thèses néo-libérales ont progres'
sivement amené les socialistes à s'approprier la thématique de la gestion
et à s'opposer à leurs adversaires sur le thème de I'efficacitéo provoquant,
du mêmè coup une certaine homogénéisation des prises de position- Aussi
bien à droite qu'à gauche - au moins en tout cas chez les socialistes -

on tend de plus en plus maintenant à considérer les usagers comme des
clients et à adopter des conceptions de la gestion administrative issues
du management : comme le dit M. Rocard, résumant en une phrase cette
évolution, < si pour I'entreprise, le client est roi, il est tout aussi légitime
que lousager le soit pour loadministration > 9t.

86. A. Le Pors présentant son budget à I'Assemblée nationale en, novembre
1981 estimait aeja ôu'it n'y aurait pas îe véritable remise en ordre du système
des rémunératidns 

^dans 
ia fonctiôn publique si on laissait sub-sister- sur les

primes ei les indemnités tre secret sy-stémaiiquement entretenu d4rrs le-.qassé.'pôui 
tui les politiques de réforme dôivent êtrè sous-tendues- par des politiq-ues

d'évaluation indispènsables pour apprécier les besoins de réformes et les effets
des réformes, o Propos d'oùverturè-r, in L'évaluation des politiques publiques,
Economica, 1984, pp. 15-16.

87. Diséours-àè f'. Mitterrand lors de la cérémonie des væux des corps
constitués du 4 ianvier 1983.

88. La nécessité de l'évaluation est aujourd'hui largement admise par la droite
et la gauche, mêrne si les finalités ne iont pas dans les deqx cas les mêmes.
Pour Ô. Cabâna dans lJne administration poùr Ia qualîté, < Il faut que I'admi'
nistration apprenne égalernent à mesurer immédiatement l'efficacité de son action,
à rectifier ôri à corriéer lorsque le résultat nfest pas conforme à I'objectif- poul'
suivi. Crest-à-dire reèhercher- la qualité totale Comme le font aujourd'hui la
plupart des entr,eprises pour surviVre dans la compétition internationale u, p. 8.- '89. 

Le thème âe l'opâcité de l'administration aux gouvernants est classique-
ment développé à droite : voir À. Peyrefitte, Le mal français, p!éç!té.

90. P. Màùroy, Discours au colloque de' I'IFSA, 27 jânvi,er 1983.
91. Le creur'à I'ouvrage, p. 334. Le PS lors dê sa-convention nationale des

16 et 17 janvier 1988 réaffirme que u I'efficacité dans la gestion s'imposera sans
cesse daiantase au servioe oublic. Des critères d'efficacité (résultats/besoins) et
d'efficience (résultatsimoyeris) doivent lui être assignés en fonction des activités
concernées ", p. 58.
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B) Une politique limitée

, Les politiques préconisées pour parvenir à plus de transparence ne
démarquent pas fondamentalement les partis de droite et les partis de
gauche. Les différences s'accusent par contre assez sensiblement sur
la place à réserver au secret.

l) La recherche de la transparence

il y a un large consensus sur ce que sont les caractéristiques fondamen-
tales de ces politiques. Elles sont généralement décrites comme des ensem-
bles de mesures difficiles à définir. dont les effets sont incertains. Elles
s'inscrivent ainsi toujours dans une action de longue haleine, qui ne peut
porter ses fruits que si elle est continue. Valéry Giscard d'Estaing souligne
ainsi dans Démocratie française, la difficulté de la tâche : < il faut pro-
céder à une véritable reconversion interne, accepter le face à face, respecter
dans I'administré son semblable, réinventer un langage accessible (...),
tenir compte de la valeur du temps >. < L'Etat, constate aussi F. Mitter-
rand, a pris un tel avantage que pour lui faire lâcher prise, ce n'est pas
aisé >>92. Jean Le Garrec parlait en 1984 93 < de ce (u'il est convenu
d'appeler un effort peïmanent pour simplifier la fonction publique,
I'organisation de I'administration et de rendre plus transparents les rap-
ports avec les usagers >. Pierre Bérégovoy va dans le même sens lorsqu'il
évalue les chances d'aboutir à une simplification des procédures et des
contrôles administratifs au ministère cles finances : < Ce sera une @uvre
de longue haleine, tant est fort le dirigisme qui pèse sur notre économie
depuis longtemps > 94. Mais il reconnaît que coest un effort auqrrel tous
les gouvernements se sont successivement attelés : << Dans ce domaine nous
n'avons rien inventé >, affirme-t-il, ( nos prédécesseurs non plus... >>.
Nécessaire, I'action réformatrice est ainsi conçue comme < une révoluiion
à la fois silencieuse, tranquille et permanente > 95. Conscients que les
résultats sont en matière d'ouverture de I'administration, incertains, que
les pratiques bureaucratiques ont vite fait de reprendre le dessus, il est
rare que ceux qui ont en charge la responsabilité de ces politiques contes-
tent Ia bonne volonté de leurs prédécesseurs. Tous s'accordent pour dire
qu'il faut traiter les questions de façon pragmatique, et pour cela?

gZ t" " f. Mitterrand se déclare favorable à la motivation oblieatoire des
actes administratifs >, Le Monde, 19 décembre 1985.

93. Déclaration au Sénat, séance du 7 décembre 7984, Journal officiel, débats
parîementaires du Sénat, p. 4161.

94. P. Beregovoy, Déclaration au Sénat, séance du 26 novembre 1984, Iournal
officiel, débats parlementaires du Sénat, p.3687.
_ _91.J, C!!r4c, déclaration lors des rencontnes de I'innovation et de la qualité,
Le Monde, 15 janvier 1988. Les socialistes ne disent pas autre chose dans lê texté
adopté par la convention nationale des 16 et 17 janvier 1988: o Pour s'adapter
aux besoins les services publics doivent satisfaire âu mieux les usagers et sulvre
l'évolution du monde moderne. Cg qui suppose un effort soutenri de réorgani-
sation des compétences, de simplifièation- des procédures, de redéfinition-des
proJels admlnrstratlfs >, p. 5u.
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employer la technique de loexpérimentation préalable d-es réformes sur

un teirain limité 96. fls estiment enfin que l'action réformatriee passe

avant tout paï une modification des pratiques et des mentalités et non

par des mesures réglementaires 97.

Au-delà d'une perception commune des contraintes P_esant sur tout
le processus de réfàrme- administrative, qui conduit les locuteurs à en

définir les caractéristiques générales de façon voisine, au-delà de la priorité
guoaccorde la gauche â h participation dans la réalisation d'une véritable
démocratie tra-nsparente où chaque citoyen interviendrait dans la prise
de décision sanJ inter-édiaire, 

-les 
mesures préconisées pour parvenir

à diminuer I'opacité sont souvent analogues 98. Personne ne conteste I'utilité
des grandes lois sur le médiateuro la communication des documents admi-

nistùtifs, I'aceès aux fichiers informatiques, la motivation des décisions
administratives I ou les mesures de transparence contenues dans le déeret
du 28 novembre 1983 100 : partant en général d'analyses communes des

causes de I'opacité et de ses différentes diàensions-obscurité des textes l0l,

complexité des procédures, langage administratif spécial, enchevêtrement
inexiricable des itruetures et deJservices, technicité des dossiers, complexité
des circuits de décision dans une administration hiérarchisée et bureau-
cratigue -, les responsables politigues envisagent des solutions procédant
des dêmes prineipes, même Ji chaque gouvernement peut, -en fonction de

ses préoccupation-s propres, privilégier un département ministériel parti-
cule;102. Les politiquei de ti.anspaience colnportent ainsi habituellement
trois volets.

Le premier consiste en des campag'nes de simpllications des formalités

et de la réglementation que de G. Pompidou à F. Mitterrand aucun prési'

,6 L" pt"tiou.e de I'expérimentation est--fréquente : ainsi la simplification des
formàjit.i'incdmUant aui' ènireprises a-t-elle été précédee d'expériences pilo:es.

97. Pour P. Mauroy, " La réforme administrative_n€ peut.etre. clecldee un Jour
et assurée par un catalogue de normes et  de c i rcula i res:  e l le doi t  être ! l  pro-

ièriùi-tà"ti"" " iOil"ôu.s au colloqne de I'IFSA.précité)..Pour Valéry Giscard
d'Estaine. " il faut résoudre les nroblèmes plutôt que d'élaborer. des textes D
(O7*oôritle \rà"càise). pour F. Mitterrand, au-delà des lois adopté-es ( tout est
àitâiié aé ùrângeinenf des mentalités et d9 çqmportement quotidien >, co,mporte'
;è;ï!"àr"";-teitè ire pourra créer (n M. l\{itderrand se déclare favorable à Ia
ilàtlritlb" ôUiigàiôire dds actès administratifs >, r,e lulonde,.-19 décembre l98l-;
Ëi6Ë"î-àîè iéicii"i-À.-fâ-assoure: < En tout état de cause, il reste incontestable
ôué'i'àniètlorâtion aés relations avec les usagers relève sans doute moins de la
Ëubli;liô;-d; texteJ normatifs que d'un effôrt soutenu dans la p_ratique qt_roti-
àiènnè'i,Ïap:p;;l;;954 du 8 ocdobre 1987, Premier Ministre, T. vII, Assemblée
nationale, p. 29.---Sù. 

è1ii 
"ît 

une constante : voir en oe sens C, Wiener et alii, ( Administration
et administrés >, p. 49.- -Sp. 

P.-Mattrôv dans son discours au colloque de I'IFSA les prenait comme
des exemples à piolonger.

100. Ilécret 83-1025 : J.O., 3 décembre 1983, p. 3492'
iÔi. îfrop-âe iois, tiop d'articles de'iois, vous-.pourriez-ajouter trop de

décr-ets et-Ch-àun dfenire vôus ajoutera, il y a'trop d'ârrêtés. Et ie v_orrs répon-
ciiài : 

-mâis 
ii y a trop de règléments 

'et 
irop dê circulaires_u (F. Mitterran-d,

aiiôo"iJ-tdrJ dê là cérèrnonie des vcerrx des côrps constitués du 4 janvier 1983).
102. Dans sa déclaration de politique eénérale du 9 avril 1986, J. Chirac se fixe

comme obiectif o l'amélioration-des rèIatiôns entre l'administration et les citoyens
notamment en matière fiscale u,
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dent n'a négligé. Dans cette perspective chacun admet la nécessité de
produire << des textes clairs et compréhensibles qui contribuent à rendre
I'administration plus proche ,, t03 ; il faut donc clàrifier les textes des lois
et des règlements < qui ont été le plus souvent simplement ajoutés
les uns aux autres >. Pour ce faire, plusieurs techniques sont emplôyées.
classiquement on instaure des eommissions chargées doétudier ta coairi-
cation et la simplification des textes. C'est ainsi qtr'en 7,979 une circulaire
avait prescrit la création dans chaque ministère d'un comité de lecture
des circulaires destiné à en vérifier Ia simplicité et la clarté de rédaction ;
une nouvelle circrrlaire de J. Chirac du 15 juin l98Z relative aux circu-
laires ministérielles recommande de nouvelles méthodes ; dénonçant le
nombre excessif de ces documents, la faible qualité de leur rédaction,
la disparité des systèmes de classement et d'identification, elle préconise,
pour en améliorer la clarté, qu'elles soient lues avant signature par I'un
des agents qui en sera destinataire, afin de s'assurer qu'elle Ëst bien
compréhensible, qu'on abroge systématiquement celles qui ont perdu leur
u_tilitér04, et qu'oi 

""g"oupe"pé"iodiquement 
celles qui Jnt le m'ême objet.

Un _effort est par ail]eurÀ fait pour former les foictionnaires à rédiger
les documents dans un langage -imple ros. Pour simplifier les formulaires
et alléger le poids des demandes d'information répétitives liées au cloison-
nement des services, les ministres successifs, considérant de plus en plus
les usagers comme des clients, tendent à adopter les méthodis de mana-
gement en vigueur dans le secteur privé et à décentraliser leur démarche
réformatrice. rls associent les administrés à la réflexion sur les améliora-
tions à_apporter aux documents administratifs, ce qui permet de mieux
cerner leurs attentes et de mieux y répondre. J. Le Garrec décrivait en
l9B4 cette nouvelle politique d'amélioration : ( Dans ce domaine des
innovations- sont engagées qui soappuieraient non seulement sur les pro-
cédures habituelles - ss qu'6n appelle les trains de simplification -
mais aussi une volonté de prendre en compte de nouvelles données, d'avoir
une nouvelle approche du problème et de faire quoen toutes occasions
la réflexion se fasse à trois : les usagers ou leurs repiésentants, la fonction
publique et le ministre de tutelle concerné o lft. Ceite approche est voisine
de celle de C. Cabana qui récuse les procédures sectoriellès ou centralisées
pour simplifier les formalités imposées aux entreprises et propose de
partir de leur niveau < puisque c'est vers elles que convergent-différentes
demandes d'informations qui ne sont pas coordonnées entre elles > et

!Q]. Ç. Çqbana, "Une,administration pour la qualité", p. 10.
104. Le PS propose n d'adopter une prôcédure cie reexainèn et de iustification

de l'e-nsemble- des règl_ements existan,t ", Convention nationale de janviei 1988, p. 58.
, 105. Brochure I'administration au quotidien, I'exigence de ôualité. ministère
de Ia Réforme administrative, p. ll. En 1987 1000 fonétionnaires du ministère de
I'Economie et des Finances ont suivi un stage de ,rédaction.
,- 106. M. Rocard va dans Ia même direZtion lorsqu'il propose de favoriser
l'expression des usagers en renforçant le pouvoir dei conôeilô gtus-6tr ils sont
qeJà représentés et en introduisant-_un dialogue obligé avec les associations
d'usaçrs, Rëponses pour demain, p.l9l.
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doassocier < des représentants des entrepriseso des professionnels concernés
et des principales administrations >> 107 en cause.

A ôate dè ces vastes entreprises de simplification et de codification,
une autre action vise à facilitôr les contacts avec I'administration par la

mise en place de services d'accueil, la diffusion de notices -explis61it.t'
la créatioï de banques de données, et la définition précise des droits et

devoirs de I'adminiitré, dont la charte du contribuable est un exemple.
Pour raccourcir la durée des proeédures certains ministères incitent leurs

agents à entrer de leur p"oi"" initiative en rappofts_ dire-cts avec les

,riug""r. La politique de trânsparence est alors enrobée dans le < discours
de É qualité , , o-Dull, le langage de I'entrepriseo la recherche de qualité
s'ordoine autour de ce qu'il est 

"onrn"ttu 
d'appeler cinq zéro : zéro papier,

zéro défauto zéro pannà, z&o délai, zéro incompréhènsion (-') : il ne

serait pas mauvais ïe fixer à nos administrations de tels objectifs afin de

satisfaile à I'exigence de "qualité" )) 108-109. Dans ce contexte est reconnu
- ou plutôt im"posé - ( irn devoir d'exigence de I'usager vis-à-vis des

services publics >r.
Enfiri, des politiques d'information plus larges continuent à être

pratiquées pour iaire ôonnaître les diverseJ réglementations-sotls Ia forme
àu goid"r et de prochures, mais aussi de campag-nes de_ publicité, contrô-

o"tr=é.r 
"tt "u 

qû'"iles s'apparentent souvent à des opérations de ProPa-
gande politique.- 

A c-ôté dË ces lieux communs du discours de la transparence adminis-

trativeo Ies candidats à l'élection présidentielle de 19BB et leurs port-e'

parole formulent quelques propositions nouvelles. M. Rocard estime qu'il
iaut redéployer les-moyens àisponibles pour permettre un meilleur accueil.

Il préconise aussi loattribution de primes_ aux fonctionnaires << assurant

la ionction de contact avec les usugè"s, celle.ci étant fréguemment consi'

dérée comme I'activité la moins- gratifiante, la plus subalterne >> 110'

R. Barre propose << de rénover la gistion des services publics en déve-

loppant I'esprit de service (évaluatiàn par_-les usagers,- mise de certains

r""oi""r p,rËli.r en situation concurrenlielle), en améliorant la g_estion

des ressoirrces humaines de loadministration, en modernisant enfin I'orga'

nisation et le fonctionnement des services pâr une plus grande responsa-

bilisation des agents, par le recours à I'eipériment-ation- et le suivi des

actions D 111. Il insiste- également sur le rôle gui dev.ait r_evenir à des

commissions indépendantes ou à des autorités neutres dans I'information

707. L'expérience pilote de simplification des formalités incombant aux

"ntriiitî"Tlï.'î-Ù"'uitu" 
aê mesiirés de simplifiéation pour les entreprises

Ë;'àiËâ'di;s-Lei 
"àtel 

arcuâ{,"i zet du 7 au'13 décembie 1987.--- 
iti8.-B-r".h"tJ-au minttare âe I'Economie et du ministère__de la ^Réforme

aaministîàiG,-Ù"âàlîîxlià\ion àu quotidien: I'exigen-ce de qualité,.p',3;---ïæ.-Ôêite-bôlitiq,t" 
éonsisté à in'citer les usageis à appelèr 4u téléphone les

s"rulééi ari-1ië"--iit"iire èf plus largement d'en _dévelôpper -l'usage dans les
;;;;;t âl'iiiitiatiuJâèl'administratiôn pour remplir ou ôômp-léter les dossiers,
ou èompléter les dossiers, ou pour rappeler les échéances fiscales.

ll0.-Le cæur à I'ouvrage, p.334.
lll. Question de confiance, p.340.
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du public 112. Pour rendre l'administration plus transparente, le PS
suggère quarrt à lui I'adoption d'une véritablè < éthiguè de h gestion
publique_ > dont les principes sont : ( pas de décision qui ne soit accom-
pagnée d_'une action de communication interne et externe, pas de décision
s_ans dialogrre avec les agents et avec les usagerso le plut de décisions
décentralisées possibres ) 113. Jl revient aussi sui sa poliiique de transpa-
tpnce par Ia participation en déclarant qu'il faut ienforcer I'influence
des usagers sur la marche des services, < notamment en les associant à la
préparation des décisions >>. Pour les socialistes ce rapprochement < est
plus facilement réalisable dans les petites unités que-dans les grandeso
au -niv-eau lo_cal que_ dans les ministères : c'est pourquoi elle esi insépa-
rable de la décentralisation et de la déconcentrâtion-)) ll3-114. Le rôle ïe
la décentralisation dans ce rapprochement est également mis en valeur
par les communistes qui, laisant un bilan très critique 115 de la pratique
suivie en la matière veulent r< animer I'intervention populaire 

-dans- 
la

solution des problèmes.drr quartier, de la cité, de la commune, du dépar-
tement, de la région )) 116. JIs se montrent aussi très réservés sur certaines
mesures présentées comme favorisant la transparence alors quoelles ne sont

_p-our e lx que de simples gadgets gui ne s?attaque.nt pas au fond du pro.
blème. C'est ainsi gue T. Hirszberg dénonce le fait que les fonctionnaires
<< soient donnés en boue émissaire à travers cette imposture de la levée de
l'anonymat comme panacée de la démocratisation 

-et 
de I'humanisation

de la fonction publique > ll7.
En définitive, les politiques de transparence visent avant tout à faci-

Iiter la communieation entre loadministration et les administrés au béné.
fice de I'administration. La transparence quoelles instaurent arr demeurant
toute relative, trouve ses Iimites dan-" le désir de préserver la marge de
manæuvle des gouvernants et de loadministration qui les sert : aussi-bien
à droite qu'à gauche, malgré les pétitions de prinàipe sur la démocratie
et la participation, il y a un souci constant de présôrver I'autonomie de
loadministration en maintenant un certain sec"èt, en évitant snigneuse-
ment qu'un contrôle réel puisse s'instaurer et que l'administré acquiert
une capaeité réelle d'ingérence dans la machine administrative. La com-
plexification des structures et la relative passivité des usagers face à des
procédures d'accès eompliquées suffisent à les tenir à disiance. Le eoût
d'entrée dans lounivers administratif et politique est tel qu'il protège à lui

ll2. Questïon de confïance, pp.258-270.
l !q l-S, Convention nationalé de janvier 1988, p.58.

.. 114. Ils proposent. donc de. développer_ Ia, détentralisation, * il faut que les
citoyens _investissent la nouvelle démocratie locale ", convention national'e, pré
c i tée ,  p .61 .

115. Voir G. Marchais, < Rapport au XXV. congrès >, Cahiers du communisme,
précité, pp. 50-51.

116. < Résolution du XXV. co.ngrès >,.Cahîer-s_du communisme, précité, p. 3g3.
- 117. "ce qui se passe dans la fonciion pubrique vient de toin-èt-liâToinr,

Cahiers du coùmuniime, XXY" congrèi, i: t46.--
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seul le monopole des professionnels 118. Cette censure est renforcée par

la soustractioti d'.ttt" la^rge frange de l'action administrative à la connais'

sance du public par l'inîocatioi du secret. Toutes les formations politi'

ques s'accôrdent d'ailleurs sur la nécessité du secret. Toutefois cette sphère

rioest pas délimitée de la même manière à droite et à gauche.

2\ La sphère du secret

c. viener érudiant les politiques de transparence notait déjà en 1978

que les zones de secret admilses pâr les partis de gauche,étaient pl-us rédui-

tL, qo" celles délimitées par la'droite.-Si tout Ë monde s'accordait alors

pour protéger le secret m3dical, le secret des affaireso le secret de défense

nationale, 
"le secret des procédures juridictionnelles et de façon plus

générale tous les secrets piotégés par des législations spéciales,. les -partis
ie la majorité ajoutaient-le seËret*de l'inforàation concernant la sécurité

publique"et I'iniépendance énergétique de la nation 119. f,s11s volonté de

iestreindre le doniaine de la transpâ"ence est réapparue clairement lors

du débat parlementaire sur le projetàe loi d'amélioration de la décentralisa-

tion présËnté à la session de l''auiomne 198?. En effet, les sénateurs de la

malorité ont inséré dans le texte des dispositions rappelant aux magistrats

des"chambres régionales des comptes qutils étuient, dans leurs activités de

contrôle, soumisâ loobligation de discrétion profesionnelle et imposant aux

chambres régionales qu;elles prennent toutes_les dispositions pour garan-tir

la confidentiâhté d". ïbr"to"iiotrr qu'elles adressent aux représentants des

collectivités.
L'existence dtune large zone de seeret, définie en termes particulière-

ment ambigus par la loi de 1978 sur la communication des documents

administratiÎsl2it'r2r, ce qui permet de multiples interprétations' est justi'

fiée de différentes iuçooi pàr les acteurs politiques. Selon {. Barre, < le

secret administratif ett néô"ttui"e car il côuvre les intérêts de la sécurité

de loEtat en même temps que les seerets du citoyen r22. Les gaullistes- quant

à eux invoguent des i itrté"etr fondamentaux > à protéger pour le fon-

--]g-il 
r"ffit de penser aux délais considérables qu'il,faut .pour qu'une affaire

*it':uàeË Ëâï^i"i-tfiunîï"ïâa-i"i'tiàiitJét-1" Çpîl.il dF!-1t' ? la^complexité
àêï dr6ceairres instaurèËJî-o"i-àu6ii aécès à des fichiers, do-r11 9n n'a pas forcé-
;;i';àilâirrailâ-d; I'eiistence, ou à l'allongement. de_s délais que provo.que
I'existence de la CADA dans la résolution des litiges où elle adopte une posluon
négative, pour s'en convaincre."-"'ijï.-'"-ÀJ;i''ri;Ï;tiô;-êï âdministrés ,, p' s3. c'était alors les clubs Perspec-
tive èt réalité qui se montraient les plus, restrictifs. , -- ' -DÔ. 

D;;s6n art icË?-; l i - ièeroupe: le secret de la définit ion de la pol i t ique
no,t"êittettrêttale, le seèret'dè àéîensè nationale, de la politique e-xtérieure,. de-la
:ô;iË-;;bll[;é !1-àJÉ l,lréié àe t'Ètat, le'crédit 

-publiC 
et.la monnaie, les

iiôièâù.êJ i,iâi.iair"s,la "ié-piiveé,-t'indusÉrie 
et le co-mmerce, la recherche des

infractions fiscales et douanièrcs.---iti.-tË-;mènâèméni-aJ-Ut. 
ne Tinguy au Sénat écarte- également de Ia

com-uniCâtiôn 
-tes 

à"iJ au Conseil d'Etaï ét des tribunaux administratifs.----In. 
ité.i;;àtiôn aJ p.titiq"à-eénetaie à I'Assemblée nationale, le.5 octobre

lg75-.-1i;iô;tJ-:, An11 rie aôii pàs servir d'alibi ou de masque au fondement
véritable des décisions politiques >.
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der 123. Les socialistes, par la voix de M. Rocardo exposent qu'il est le
moyen-de préserver_la In_arge de manæuvre du gouveinementl24, ce qui
le rend indispensable. Maié M. Rocard, qui soàst fait le champion 

'-

y compris ^contre ses propres a6is - de la morale en politique-affirme
aussi < qu'il faut réexaminer la règle du secret de I'instruction qui
n'assure pas réellement la protection di I'inculpé ) et propose - revenant
sur le terrain si sensible des < affaires , qui ont 

-empoisonné 
la vie

politiqrlg frangaise depL4s I'affaire Greenpeacè - de moàifier les règles
applicables au secret défense qui constituènt < une faille dans notre Ètat
de droit > ; ( pour concilier lei intérêts de la défense du pays et les exi-
gences de la justice >o il faut selon lui instaurer une commiision nationale
composée de magistrats et de représentants du ministre de la Défense
et du ministre de I'Intérieur qui statuerait à huis clos et par décision non
motivée sur la recevabilité des secrets invoqués 125. Cependant en matière de
police, G. Defferre alors ministre de ltntérieur voyait dans le secret
un_ -moyen utile << de protéger I'enquête et de préserver la police des
polémiques partisanes et de tout ce qui po.rrrait faire doutèr de son
impartialité >. Dans bien des cas les motifs avancés pour ne pas divulguer
une information tiennent à la crainte de susciter la peur deJ populatiôns.
Ainsi en matière de sécurité des centrales nucléaires-l'informatiôn est-elle
retenue en raison d'une part du lien de ces activités avec le domaine
militaire, gui offre la possibilité, le cas échéant d'opposer le secret défenseo
d'autre part de la volonté de ne pas affoler les riveràins par la divulgation
de renseignements mettant en évidence les diverses possibilités doaccident.
T,e résultat - très négatif - d'uns telle conception est que dans I'hypo-
thèse d'une catastrophe, l9g populations ne sauraient pas clairement quelle
conduite il faut adopter 126.

Derrière ces aïguments invoqués pour expliquer le refus de diffuser
certaines informations se cache souvent la volonté - particulièrement
marquée dans le discours des partis de droite - d'empêcher un
contrôle réel sur les activités administratives nationales ou locales et
de ̂  p_-réserver le pouvoir des dirigeants. Cette raison inavouable, puis-
quoelle consiste simplement dans la défense des intérêts corporatisteJ des
professionnels de la politique ou de I'aclministration appaiaît rarement

123. Exposé des motifs de Ia proposition de loi n 2455 du 30 iuin 1976.
124. < Si _l'exigence de transpalence de Ia fonction gouvernemëntale est une

condition nécessaire de la démocratie, elle a des effêts paralysants dans la
conduite des oqérations de violerrce; on ne salrrait pour auiant ienoncer à cei
dernières pas nlqs qu'gn grand Et_at ne pounait se passer des services spéciaux
clont I'action réclame le. secr€t >, Le cæur à l'ouvrage, pp. 183-184.

125. Réponses pour demain. o.167.
^ .126:_Vqir J. -Flret, ,,Désiiriormation nucléaire,, Le Monde, 2 iuillet 19g6.
selon M. Rocard en matière d'environnement, il faut privilégier'la tiansparence
de l'information particulièrement sur les situâtiols dé ciise"provôqteèJ'pâi-iès
accidents ou Ies catastrophes naturelles. pour cela il proposè l'ins'titution d,un
ooaseil .national de la séôurité industrielle et nucléairè iriaepenaàni. 

--nèi- 
iâees

très voisines sont défendu-es par J. Dominati qui souhaiïJ-âssu-r.er-1t transpa-
rence de,l'information en donnant au conseil suférieur de la sûréiéèfâe linrôi-
mation nucléaire Ie statut d'aurorité administraiive indépendanie. in . Gniiâlesnucléaires: l'image et la confiance>, Le Monde, 19 marô iSSd:- 

-'--
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sans voile dans le discours politique 127. Elle a pourtant _été clairement

invoquée dans la récente disËussion du projet de loi d'amélioration de la

déceitralisation. En effet le ministre 
-déiégué 

chargé des collectivités

locales a expliqué devant la commission des lois de l'Assemblée nationale
- s1|ns dans làquelle se déroule des débats qui font I'objet d'une diffusion

très restreinte -j < qu'en ce qui concerne les interventions économiques

des collectivités local-es, il n'aiait pas jugé possible de publier le_ rapport

des préfets, dans la mesure oir celui-ci compo-rtait des informations sur

d"s àas concrets qui auraient pg-ltre analystfus 9o**: des erreurs de

gestion des maires'concernés >128-129. C'est un motif analogue qui est mis

Ën avant par Francis Delattre pour s'oppo-ser au cours de la même séance

à la publicité des observationJ des chàmbres régionales des comptes sur

h geËtion des collectivités locales : < le risque que les. plus prctites irré-

gulirités soient présentées comme des fauies de gestion >. Finalement

l-e secret de ces oÈservations sera admis par le minisire < dans le souci de

rétablir la confiance ) 130 s1 < d'éviter qu" c"t observations soumises à une

oblieation de secret ne soient utiliséeJ à des fins politiques contre les

exéàutifs locaux 131.

Préservée par le coût élevé à Paye1 pour entrer dans |tunivers adminis'

tratif, par la'difficulté - au âemeuiant différentielle en fonction du

capital'social et culturel dont disposent les individus - à se saisir de

prlcédures complexes et mal 
"onirr.ro, 

par les zones d'exclusion légales

àe toute diffusiàn d'information, par lJ souci des élus et de I'adminis'

tration enfin, de sauvegarder leur aïtonomie, I'opacité demeure bien réelle

sous le discours de la t"ranspafence 132. p1[5sn15 dans le débat politigue au

1r?. S"é"talement chez les socialistes qui préconis-aient pour.l'élection prési

a""ûËi"-àé"ilaÏ'à"-ràiiJpàitiiipei les cilovêns nà l'exercice d'es co^moetences
oue la première phase de décentralisation a .o"fie a"i âtïlocaux u, Coirvention
riationaje, précitéè, p. 61.--*itlt.-ôrî-;ô-tièôit- 

aiiement que chez les députés et les sénateurs qui.sont

ronoËii â.ri'a".-ef,r;-Ë;;*-il iëi-aieument soit particulièrement efficace'
b:â'iiâït îî'ï 'i'l;à"ïËit'ËàTÏài-'i'-e'i'Ë réiiônlaute o.n -ein$r9^99ilent le devenir;
et que SeS propres amrs'l'étant on n'a aucun avantage à Souhait€r la transpa-

ié"ë.-f"s âffiôttt.m"nti iùiiés-à"èiiions iont donJen général reportés dans
i"t-âiên-". lôA-Ë ôt iei-piôtte-mes^concrets se posent et soht traité.s en fonction
à;Ë;;;;ti;"1éiuiive aeI^roritËJp;otiiiq""t dans'les arènes concernées'.on obser-
Ë#f""i;ô; |6fr&;r" aî;i; pôuïôliJ du pa-rlement sonr très limités vis-à-vis
àË, l'âi'i"iitlaîion et aJiËr'iË.iàË. Âi"ri|o?âà""ànce du 17 novembre 1958 qui
ielit-îËr 

^iîàîËi'o;; 
a 

"itqïèiè^ 
pâïtà'iièÏtàire_s Dermet que leur soient -oppgsés

ies"-différents secrets ua-I"iiii"iini.-Vôir i. Laborte et-M.-J. Tulard, Le droit
parlementaire, PUF, 1986, pp. 108-109.'-"iiô. 

Ïil': ià#dtt ïéï: Èèibû >, Docurnents, n' 1128, Assemblée nationale
du 10 décembre l98l , P.42.-- 

ïg.-Voii- F. Revri,aei-t', < Pouvoirs limités pour les chambres régionales des
comptes ", Libération,22 décembre 1987.'-"'i3l-.-O3Jâ*tlor. 

ciu mi"irtié, 
-nïpport 

D. Perben, p. 14. M. ! amassoure s'est
ooooié à èe-secret e" 

"rtiÂà"ïq,rèitii 
et*t nécessâife,durant la.phase d'inves'

;i:"fi;: i"' ï'ltii.àiio" 
*âËi-.oïôt"liôns- 

aenniti"es du contrôlè devait être
aùtomatique, b. 39.---hL 

Vïii iâ t.es intéressante étude de P. Sadran, " Le miroir sans tain D'
MéIanges Ellul,PUF,1983, pp. 800 et ss.
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titre des propositions et des réformeso le secret et la transparence admi-
nistrative sont aussi des enjeux de la lutte politique pour la dLqualification
de I'adversaire.

II. - SECRETS ADMINISTRATIFS
ET SCANDALES POLITIQUES

Si le principe_même de loexistence de secrets - dès lors quoils sont
en nombre limité et justifiés par << l'intérêt général > - 

"ri 
commu-

nément admis par les principalis organisationJ poHtiques et n'alimente
guère le débat politique, même si eiles en ont une cànception plus ou
moins extensiveo il n'en va pas de même des faits qui sônt recouverts
du sceau du secret, faits dont la révélation est au 

-cæur 
de violentes

polémiques politiques. si certaines activités peuvent être légitimement
protégées par le secret au regard de la morÀle commune l$l il en est
d'autres qui ne sauraient l'être parce qu'elles heurtent les valeurs fonda-
mentales dans lesguelles la société se reconnaît : le secret cache alors
des pratiques inavouables et réprouvées en ce qu'elles transgressent res
normes généralement admises I corruption, pots de vin, activités crimi-
nelles, erreu^rs politiques et administratives : il masqu" ainsi < la grossiè-
reté de la force étatique >> et les contradictionr so"iales qu'il résout en
les occultanl 134. Q1 conçoit, alors que le secret, qu'il soif invoqué offi-
ciellement ou qu'il résulte de la simple abstentiori d'informer I lu loi
du silence pourrait-on dire - est à double tranehant et, par conséquent,
à manier avec prudence 13s. En effet la révélation de secreti administiatifs

133. M. Rocard affirme à .cet égard qu'. en démocratie ces valeurs exigent
1191 .geu.l.em.ent que. l'acte public soi-t tranlparent, mais que dans ôhâcun de"sei
oeta-rfs. r-t_reponde A la morale commune >, Le cæur à l,ouvrAee, p. 155.
_ lJ4. Nous empruntons cette.analyse à JJ. Gleiz-al,  uLe seéret-dans l ,Etat>,
8., 1"9. u1 comprendra arse.ment alors_ < qu'.il est des confidentialités qui sonioe teconds boulilons de culture pour Ies amertqmes, les aigreurs, les révoltes >,
G. Dupuis,_ < Secrers d'Etar et sécrers ae poticrrinétië;,-2"-rwo"àà,'lJ luin 1975.

t35. A.-L. Mie constate que Ia simple invocation du sèciéi iG"iæ "i*-éaià-
tement des réticences, attise la curiosilé du public et des journàiiiiéJ: Ë-lè-Cié
p9u_s!9- aq soupçon; lors.qu'il es.t mis e_n ayanJ pog.I se défendre, on imagine touioe surte le Drre. L'admtnistration et le droit à I'information, Berger Levrault,
1985, p. 13. 

-
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joue souvent un grand rôle dans ces phénomènes curieux et assez mal

àorroot que sont làs scandales politiques 136-137.

Les faits scandaleux sont h;bituellement constitués par la transgression

des normes concernant les relations entre le pouvoir et I'argent, ou régis-

sant les rapports entre les différents secteurs âe la machinerie administra'

liys - poii'"", armée? justice, services secrets - dont--les logiques et les

intérêts 
'sectoriels 

sont Ïréquemment en contradiction 138. De telles trans'

gressions sont très ordinaiies, mais restent en général.s^ecrètes. Bien qu'il

ioit possible d'en relever dans toute l'administraliel 139, certains secteurs

instiiutionnels paraissent plus favorables que d'autres à la production

des faits nourrissant les scandales : les services secrets par vocatronr mals

aussi la coopération internationale, les relations extérieures, l'armement,

I'aménagemËnt du territoireo I'urbanisme r40, I'industrie lal et -Ia police

en sont les meilleurs pourvoyeurs. Ce sont des domaines sensibles dont

les activités mettent 
"o- ;".t 

d'importants intérêts financiers - favorables

donc à toutes les corruptions -1, ou appellent le montage_ d'opérations

discrètes plus ou moini légales échappant au contrôle du parlement

(défense, àopération, serviceà- secrets) --donc 
-propices aux manipulations

èn tout 
'g"oà, 

et riches en tentations pour Iès lgents les plus faibles'

Ils sont,"en raison de leurs propriétés itructurelles, le terrain d'action

idéal pour des aventuriers sans scrupules.

136. Mt"h"l Dobry constate que ,les politistes. 1épugnent à aborder ccs phéno-
me"îr"bâiË-â:o iri-i6"i âiiii.iieËâ-aèènirtr"r; d'oir-uritraitement sous une forme
IJplùi^sô"ven1 anecaotiôïei'i" ;M.blii..ii,oir multisectorielle et d.v-namique des
èiiîui-pôii iques: un pù"t'aé- vuJ Èèuiistique ", RFS, !!83' p'-!J3-;^ésalement-sôîiàtïcià'-à-"i-ôiis"ï 

eit'iiîqi.;','.iicsïé! à.i l1 nNSÈ,-iss6, Ép. 2e.r'2e.2. 
-chez 

les
aureurs srecs ancrens, réà"liuié-âetignè la partie de Ia 3ouricierè -qui est su^spendue
âi'iâiËti' È; !è;âi ;;;à;1"---;ifiiaiè-un piège, un empêchèment' chez les
â"té"ii-Ë".rériâiiiàGt, i"l;;j6l" ;"" t"èt poui to-si ce qui.pegt être à.ouelqu'un
une occasion de chute rà'iiàîni-r:â."àrii-"âi"iêi, lôlï ààni I'ôrdre moral.-Les-faits
;;;;à;Ë;l;Ë"ï-âi"ii"o"-ièulement parce-qu'ils constituent une, faute pour
cetui oui les commet, ;"i;;ï;;i;àiéË qiiiis donnent aux autres . I'occasion de
ilË,Ë;;ià""Ii;,'ïé Ëi;;;héÀ;t;liictrâr4-gt ôiraud, Dictionnaire universet des
saences eccrcsastrques, t6me 22, Bo.iste, 1825' pp. 9l à 94'
""'"ii7. Sï'i;à;;éT[ld-iôà"ââtei fraiçais 

'rétènts, 
on constate qu'il est rare

q","î'rJ;"i-âaiiiiiiitrà'iir-"rv--iipàrï_it-è pas à un'moment ou un -autre: les
I-.I#à.i;- d; Vinôènnesl--ôrèehpéài"e, Luchâire, le carrefour du _développement,
iàffâi.Ë-aù-Côiiséii--iiæer-ieui ïe la magistraiure, toutes oes. affalres reposent-s,ii-[-.e"et"tiù-Ae-t;àiiSrrès 

qug I'adi-ninistratiôn ou certains de ses agents
cherchaient à tenir secrètes.*--1jô:-Âi".i 

i'âiiàiie I-ucttâire repose-t-elle initialement sur la contradiction entre
fr 

"ôiiiiâiiË-ôfii.i"ttè 
a'"oiirâiÀ" d"s-uè"Gi à'armes à destination de l'Iran et lcs

iitËiêiT"aï;ô;;;t;i; *iiltarbiinàuÀtriel qui parvient à imposer secrètement des
v-è-nïes a ouus. É s""t.i- iêttttef oe iurmôntei la contradiCtion et le cas échéant
à;aiÏàpp#âii* êËIdï9Ï-dÛâièr-rt-êiie respectées et que d'autres secteurs de
I'administration ont le devolr de lalre oDelr.' --b.i:-Ë;;-;ibàit! 

âe îà'Co"iâel-èbmptèi iont.de ce point de vue une véritable
mi"èl-I-es-Jcà"-a'aies au pâsiè mo;trè;tbie" que les.pr-âtiques illégales, naturelle'
iiiËîi'-â"i""t"'i;Ëê;'èr6-ig:-të;æhè obserïe qu'iÎ fauf. toujouis do.nner à Ia
i;;;à"-]b.;è;f 

-à'un 
ac-te tègà-é"-càmouflant leï opérations.-anormales par le

iiô1np-"-i'ôïïofeiàtiônJ reËuiieres, Les nzythes adminislatifs, p. 256), existent
dans tous les secteurs.--^^l4b-. 

Eii-it-trélôin âe rappeler que le nrinistre. des Tr_av.aux publics, M' Teste,
r"t ÎùËeîâi-rà.rràmuie-àèà pairs pour corruption en 184J; vôir pour un récit
dé c€ Ëid.èa V. Hugo, Choses'rtues,-Folio, 1972, pp. 95- à 147....

14f. L'affaire des u avions renifleurs D en est une bonne ilIustratron'



208 INFORMATION ET TRANSPARENCE ADMINISTRATIVES

La révélation de ces pratiques scandaleuses, plus ou moins couvertes,
et organiséer t+2 pT les minisires (ou leurs coilâborateurs) et le gouver-
ou1o1g:1."-pour enjeu le crédit de ces hommes politiques: ils jouent leur
crédibilité - et celle de leurs principaux coliaboraieurs - "face 

à des
réalités qui leurs sont opposées 

-et 
qui mettent en cause leur duplicité

au r-egard- de leurs pr_opres principes, lèur honnêteté ou leur compéteirce la3
et du -même coup leur capacité à gouverner ainsi que ceilj de ceux
auxquels ils sont associés. Dès lors on comprend que le ôaractère subversil
et les vertus déstabilisatrices potentielles de la révélation de secrets condui-
sen-t les hommes politiques à s'intéresser de près aux aspects occultes
de I'action gourn""oËmeniale passée ou présente dà leurs rivau'x : ils s'empa-
rent volontiers d'informations sensibLs, susceptibles de les disqualif-ier
aux ye_ux de leurs électeurs et d'améliorer en retour leurs propres thuo""s
d'accéder ou de se maintenir au pouvoir, les faits scanàalËux pouvant
non seulement être exploités dans la perspective des élections suiivanteso
mais -aussi, .lorsqu'ils concernent le gouvirnement en place, dégénérer
en crise politique et provoquer le départ de ministres, vo1"e h déàission
(Iu gouvernement.

Le débat sur les faits scandaleux commence souvent de façon anecdo-
tique,_par la révéIation, plus ou moins rapide du secret (A) autour
duqu-e! soe:rroule une exploitation politique- qui le transformé 

"r, 
.rr,

scandale (B) dont I'issue incerrainJ dépénd des mobilisations qui ont
- ou n'ont pas. - été réalisées par les protagonistes autour de leur
argumentation (C).

A) La réaéIatian du secret

Pour que le débat politique s'engage, il faut que le secret soit au moins
en partie._divulgué. Un secret bien gardé n'est guère dangereux: il faut,
pour qu'il commence à intéresser, que des infoimations àient filtré vers
la presse ou les adversaires politiquès. cette révélation peut provenir de
plusieurs sources. Les hommes pdlitiques eux-mêmes pê,r.r"oi entrer en
possession_ d'informations compromettantes pour leurs concurrents et les
diffuser. Loalternance y est pàrticulièrement propice car elle met à la
disposition des nouveaux gouvernants des renseignôments jusque-là secrets

142. L'ignorance d'un ministre est en soi considérée comme un fait scandaleuxpar les_commentateurs politiques car il est touiours preiume ièipônsâ-urc ae cequi se fait sous son autôrité, ies actigns illégalei de sbn eniouiâÀè q"ri p.èléra
rgnorer demontrant aux yeux du public sa légèreté et son faible Intéiêt pour les
affaires de I'Etat.
- 143. L'affaire des < avions renifleurs " révélait. 14 légèreté avec laquelle dehauts responsables politiques et militaires ér téiàiriee;i;A'un;';;anîè société
avarent trarte cette << découverte D, au point d'être abusés par des escrbcs employantde grossières méthodes.
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guoils ont tout le loisir d'utiliser 144. Des services administratifs ou des

a-gents de ces services peuvent également dévoiJer les renseignements dont

il-s disposenl 14s seil par conviciion politique 116, 
-soit-par esprit de ven-

g"utt"Jla?. Ces divulgations ont d'autant plus de chances de survenir

[u,il existe des confliis entre agents? groupes d'a_gents ou serviees, conflits

d^ans lesquels elles constituenid"s -oy"trr de lutte entre les mains des
différents protagonistes qui s'opposent autour d'enjeux internes. f.es riva'

lités de r.ri,i".rf4s, avec lleur 
"o"ièg" 

de haine et de rancceur sont le terrain

fertile sur lequel fleurissent la dé1ation, la dénonciation des fautes, et la

révélation des- secrets. Des enquêtes journalistiques sont aussi à I'origine

du dévoilement de certains sùrets, des organes de presse s'étant même

spécialisés, comme l'hebdomadaire satirique Le Cana1il enchaîné, dans les

a?faires scandaleuses liées au monde politique. Un cas fortuit, enfin,
- un accident. une maladresse, uoô arreitation 149 -i peut, sinon

découvrir toute loaffaire, du moins en faire connaître certains aspects

mystérieux, invitant les journalistes spécialisés et les services adminis-
tràtifs compétents à engager de plus amples investigations.-

Qu'elles prennent I'aspect de fuites, qu'elles soient officiellement annon'

cées par des-responsables-politiques ou administratifs ou qu'elles se propa'

gent sous la forme de rumeurJl4g ,is, les informations révélées n'agissent

[ue si elles sont largement diffusées : c'est seulement dans la mesure oùr

eiles entrent dans le" champ journalistique et sont reprises par les grands

144. L'alla\re du carrefour du développement, ou l'affaire. Luchaire- en sont
ae ridnilièinpt"t. ta 

"6ÈàuTàtî"" 
pôiiiiârié tétie'qurelle a existé de 1986 à 1988

f;;.i;; iâ"i-aôutê tes iuites auiquelles elle fourlit une bonne- couverture.
En-1986, Ëgôu"èrnerneni âë-1. CtrliàË à aes son entrée en fonction abondamment
iflmé"iê fa?nronùue poiitiq"u avec toutes sortes de révélations-, facilitant l'accès
àô-i;";rê;r;-uï ibleËe-J-ââminisirat iu.s. L'exemple 1e plu,q l"rqppqnt-étant le
àè"f".rè-è"i aJ iabpori aî èôniiOtéur général Barba dans l'affaire T -r'chaire.**-t+-S". 

I îff"irË Ci.Ë."bêa"é a été I'occalion de multiples révélations de ce genre
de la part des agents de la DGSE.-- -î+'0. 

l-u- prit-ique des iholoôpies facilite les fuites. Voir T. Pfister, Dans les
coulisses di pouioir, A. Michel, 1986, p. 112' ---"i4i.-lâffâiie 

aei tuiteï-àî'CônÀêii supérieur de la magistrature se déroule
ainsi sur tonâ aé conflit entne les difféients membres tiu personnel de cet
organisme.-'=l,i'8.'b; 

pensera ici au conflit police nationale.-gendarmerie qui aboutit non
seulèment à^ce que ces ?Ëui aam'ôistrations rivalei 4e s'épaulent pas mutuelle-
i,iË"i."*ïiJ à".diJ à-êJ âuteitôJ se nuisent chaque fois que cela est. possible.
Voir'sur ce po.int \e Rappbrt .de Ia mission de liaison et de pros-pecttve sur ta.
àiàààiri"ii"-ài-^["- poii"" natxonare remrs par J' cabannes [e 19 février 1988,
Le Monde. 12 mars 1988.--'iiS.ît"|fùrJan-lfâi"Uow 

Warrior est en grande partie découverte à la suite
au àeiapasiô-âà i;ôpeiàtio" qui - s'accomp-agné de la mort d'un homme et de
tlàrrËiiâiiôi par Ia'police néôzélandaise-de deux agents de,.la DGSF. L'affaire
àËi-iuiièia"'bbnieii supérieur de Ia magistrature tient à I'arrestation fortuite
des poseurs de micro.--- 

T4;b1;: l. iâL-oïtttt" ana'lyse bien le stvle de presse particulier qui diffuse
ta rumà"î: . it v-à iôi et là 1é murmuré, lè -non-dit, le peu d^it, le sous-dit ("')'
Àinsi v a-t- i l  mil ie façons de <rumor'er" l ' ingormation par aff leurements, attou-
liËËâ"iti .6"àiiiô""èli è1 points de suspension, par mouvements, esquives, qt-tan'
sèmènïs-aàéâp, retraits, ïoire autocritiquls e!-mises au point qui-font d'une
Ëumpasn" de piésse une éourde rumeur ",-< Bruit et information", in La Rumeur,
EditioÀs ComËlexe, 1982, p.23.
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journaux et les principaux média comme des événements importants,
qu'elles ont des chances d'être perçues dans le champ politique et de
devenir la matière première d'un scandale. Or il ne suffit pas que certains
organes de presse entrent en possession de renseignements ou de docu-
ments administratifs jusque-là tenus secrets pour qu'ils en assurent
I'exploitation journalistique et entreprennent doen faire un événement
médiatique 150. La stratégie des entreprises de presse et des journalistes
est en la matière très complexe. Il est clair que les secrets font partie
des sujets intéressants parce qu'ils attirent l'attention d'un public désen-
chanté par un monde politique rendu plus familier et moins mystérieux
par les média 1s1, en introduisant dans le jeu politique quotidien des faits
inattendus, dramatiques, rocambolesques ou inquiétants qui choquent
la morale. A ce titre, ils peuvent apporter de multiples profitJ aux organes
de presse qui les exploitent. Des profits économiques d'abord : ces révé-
lations, reprises par les autres média qui en disent I'origine, constituent
une publicité gratuite pour celui qui, le premier les a publiées ls2. Elles
peuvent aussi permettre une augmentation de leur audience : en suivant
jour après jour les péripéties de I'affaire, en la transformant en une sorte
de feuilleton à rebondissement dans lequel ils distillent progressivement
de nouvelles révélations, ils retiennent I'attention des lecteurs et tentent de
les fidéliser. Des profits symboliques ensuite : c'est I'occasion pour une
rédaction de modifier son image de marque, de montrer qu'elle pratique un
journalisme moderne, fait de commentaires, certes" mais aussi d'investiga.
1is1s 153 et d'asseoir de cette facon son autorité dans le champ journalis-
tique ls+ I c'est le moyen aussi pàur les journalistes qui suivent I'affaire de
faire la preuve de leur professionalisme lss et de s'imposer dans la rédac-
tion et dans la profession. Au-delà, I'exploitation journalistique d'une
affaire < sérieuse ) permet à I'ensemble de la profession de s'ériger en
véritable < tribunal de I'opinion >>, de se présenter comme Ie défenseur
de Ia morale publigue et des valeurs démocratiqueso et de démontrer
en débusquant les scandales et en contraignant leurs responsables à s'expli.
quer, voire à démissionner, quoelle est bien un pouvoir sans lequel il n'est

150. C'est-à-dire occupant la une des journaux; sur la constitution médiatique
des événements voir le! intéressantes ânalvses he P. Champasne, <( La mani-
festation, la production de l'événement politiâue 

", ARSS, n' 52-53, pp. 18 à 41.
15!.Qur ce point voir G. Balandier, Le pouvoir sur scènes, Bal lànd, 1980, p.49.

_ - l\?.On peut penser à cet égard à la publicité faite au journal La Pressè-de la
Mayclry par ses -révélations dans l'affaire Luchaire, ou encore au Monde par son
attitude dans l'affaire Greenpeaoe.
.. ^-lI3.Le journal Le Mo'nde a ainsi sensiblement modifié son image avec
I'affaire .Greenpeace, -se donnant I'image plus moderne d'un journal-isme à
I'américaine, même s'il conserve aussi- soh image traditionnelie de journal
<( SefleUX D.

154. Les journalistes de I.a Presse de Ia Manche ont été unanimement salués
par Ieulq paiqs ; ils ont même reçu un prix - pour le sérieux de leur enquête
dans I'affaire Luchaire.

155. Et le cas échéant d'occuper dans la rédaction le créneau des affaires,
en en de-venant le spécialiste. Au-delà faut-il rappeler qu'il existe un important
marché de l'édition pour li. récit de ces scandaies sur iequel J. Derogy èt J.-nI.
Pontaut par exemple sont bien implantés.
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pas de démocratie possible 1s6. Si les bénéfices escomptables sont impor-
tants - d'autant plus importants d'ailleurs que les scandales sont Plus
rares -, les risques liés à la divulgation des faits litigieux ne sont pas
moins considérables et pèsent pour I'empêcher. I1 y a tout d'abord un
danger pour I'organe d'information qui les dénonce de voir sa crédibilité
mise en cause par ceux qu'il incrimine ; les accusés en dénient en effet
généralement I'existence et récusent leurs accusateurs en soulignant qu'ils
ont des intérêts cachés à leur nuire. Le journaliste doit donc à la fois
assurer qu'il dit vrai en le démontrant si possible preuves à I'appui et
attester que la vérité qu'il dévoile est bonne à dire rs7 - donc bonne
à reprendre par les autres rédactions. D'où tout un discours sur la légi'
timité de la dénonciation des faits, sur leur gravité au regard de la
démocratie qui suppose le droit à la vérité, et le droit au regard, discours
dans lequel le journaliste s'efforce d'accréditer l'idée qu'il a un point
de vue impartial et indépendan1 158.

A côté de ces contraintes spécifiques liées à la nature même des
scandales, doautres facteurs plus généraux pèsent sur la politique édito-
riale de chaque organe de presse et conditionnent la conversion d'un fait
quelconque en événement. Les révélations n'auront de chance de devenir
un événement digne d'intérêt et d'accéder au devant de la scène média'
tique que sous certaines conditions 159. Sans qu'on puisse ici entrer dans
le détail, on peut relever tout d'abord des données structurelles : elles
sont liées à I'orientation politique du média 160, à la façon dont il hiérar-
chise les informations t61, et à sa pratique journalistique 162. Sur un autre
plan, la gravité des faits et I'importance des personnalités quoils concer-
1sn1 163 interviennent aussi pour renrlre possible ou non une exploitation
politique et donc rendre leur exploitation journalistique plus ou moins

156. L'affaire du Rainbow Warrior a étê le prétexte d'une mise en scène de
ce rôle par les journalistes eux-mêmes, surpiis qu'ils étaient d'avoir vérifié
pratiquement qu'ils exerçaient bien un pouvoir.- 

lil. Ainsi éiait-il conimunément adniis que toute révélation qui mettait en
cause la vie des otages français du Liban était illégitime.

158. Voir tres argùrnents âéveloppés par E. Plenel dans " La morale des
affaires ", Bilan du septennat, Le Monde,1988, pp. 114-115.

159. Les faits autour desquels s'enroulent les scandales sont parfois de véri'
tables secrets de polichinellè. Ainsi dès juin 1983 Ie Canard enchaîné signale
la disparition du rapport de la Cour des comptes sur l'affaire des avions reni-
fleurs, mais ce n'e3f qu'en décembre 1983 que l'affaire devient un scandale
politiciue.- 

160. On comorend aisément que le média sera réticent à diffuser des infor'-
mations susceptibles de nuire airx hommes politiques dont il se sent proche.

161. Qui tient à Ia fois à son orientation idéologique et aux attentes qu'il croit
êtr'e celles de son public.

162. Journalisme d'opinion ou d'investigation qui prédispose plus ou moins
à s'intéresser à la révélation de secrets.

163. Si des personnalités très imoortantes sont mises en cause, la rédaction
pourra vouloir ïérifier plus longuemènt ses informations. Elle pourra aussi être
plus hésitante sur l'opportunité de révéler les faits,
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intéressante 164. Bnfin, la qualité des renseignements joue pour rendre
le traitement journalistique plus ou moins rapide : si les informations sont
trop vagues, elles ne peuvent être diffusées qu'après une enquête appro.
fondie. La crédibilité de la source d'information et la capacité de ceux
qui divulguent le renseignement à en certifier I'authenticité sont des
facteurs d'autant plus déterminants que le média a une réputation plus
grande à défendre et qu'il ne peut donc pas risquer sur la diffusion de
fausses allégations l6s.

fl y a ensuite des données journalistiques conjoncturelles, spécialement
loabondance de I'actualité. Les révélations ont d'autant plus de chances
d'être traitées que le débat politique est appauvri qu'il se repli sur des
batailles dans lesquelles les personnalités sont essentielles : les < affaires >r
ont un succès médiatique d'autant plus grand que le débat sur les idées
est plus vide 16. Le traitement médiatique des révélations est aussi condi-
tionné par la conjoncture politique faite de l'intérêt des hommes politiques,
mais aussi du public, pour ces questions à un moment donné, conjoncture
qui joue pour précipiter les révélations sur le devant de la scène ou
au contraire pour les rejeter au rang d'informations non prioritaires 167.
Tributaires pour leur diffusion et leur accès sur le devant de la scène
médiatique de multiples paramètres et de Ia combinaison des stratégies
aléatoires des différentes rédactions qui les prennent en considération
chacune à sa manière, les informations ne peuvent cependant plus être
ignorées à partir du moment où elles ont franchi tous les obstacles et font
la une de plusieurs journaux. Portés à la connaissance du public, les faits
scandaleux n'ont plus qu'à être convertis en scandale.

164. Il y a à cet égard une certaine collusion entre la presse et le pouvoir
politique: ies journalistes peuvent prévenir à I'avance les res-ponsables politiques
des révélations qu'ils souhaitent faire fue fut le cas du iournal Le Monde dans
I'affaire du Comité d'éducation pour la banté : il prévint Mme Barzach qu'il allait
publier le rapport de l'inspection générale des affaires sociales qu'il s étai.t plo-
-uré). Les réiiâctions vont Èarfois p-lus loin en aoceptant de différer la publication
de certaines informations : Le Canard enchaîné a àdmis I'avoir fait en plusieurs
occasions.

165. Il est clair par exemple que la diffusion d'une information fausse par
un journal comme Le Monde nuirait beaucoup à sa crédibilité. D'oil une plus
grande prudence dans la vérification des informations. Les media ne sonr cepen-
dant- pas à !'abri de la publication de fausses nouvelles qui ont d'autant plus
de chances de l'être qurelles semblent émaner d'une source crédible, sont imbor-
t_antes, et-arrivent juste avant le bouclage du journal. Voir par exemple le'cas
{e 14 publication dê--la fausse mort de lactricé Monica Vitti en preniiène page
drs Monde,le 4 mai 1988.
- 166. A cet égard on observera que les affaires de I'année 1987 s'inscrivent
dans un creux du débat politique. On peut par ailleurs noter que l'affaire Green-
peacg a _pu prospérer d'autant plus facilement que l'événement est survenu
pend4Irt les vâcances d'été, période oir I'actualité est peu abondante.

167. On peut à cet égaid penser que plus I'inteiaction multisectorielle à
I'origine de la révélation est forte plus-iJ y-a de chance pour que la presse la
perçoive comme un événement politique. Quant à Ia ditfuslon de ces réïélations
per- l'ensemble. des média sa rapidilé varie là encore selon l'importance de
I'information révélée, la place qu'occupe le média qui les pub,lie .le premier dans
le, champ journalistique et Ia place que celui-ci lui accôrde dans' ses propres
colonnes.
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B\ La conoersion en scundale

Largement rapportés par la presse qui demande des explications, les

secrets ignétér deviènnent-des sujets obligés pour les commentateurs et les

responsables politiques. Constitués en éiénement, médiatiqu-e devant une

u opiniott poËtiqo" > prise à témoin, mis sous le feu de I'actualité, ils

pos;nt des'quesiions 
*brûlantes 

que 1es journalistes doivent 168 soulever
Ët auxquelles les hommes politiques doivent répondreo suscitant ainsi une

cascade' de prises de position.- Bien entenduo comme dans -toutes les

affaires trouËles, il est rare que les faits soient élucidés en même temps

qu'ils sont révélés. Le scandale se déroule donc au rythme des -révélations
riouvelles, à travers les différentes péripéties de la découverte de la vérité

et du débat politique qui I'accompâgné. Le scandale p-rend d'autant plus

d'ampleur ef a d'autant moins de chances d'être étouffé rapidement que

d'unË part des formations politiques sont prêtes à en assurer une exploi'

tation 
'proprement 

politique - 
-shsss 

quoelles font d'autant plus libre-

ment qu'elles ne ront pas-elles-mêmes (ou certains des leurs),compromises
dans âoautres affairei scandaleuses susceptibles doêtre exhumées pour

modérer leur fougue accusatrice 169 ; et gué doautre pa_rt, les responsables
mis en cause adoptent une stratégie de défense malaclro_ite _qui alimente

le déhat : il est fréquent en effei que si loaffaire fait, dès les premières

révélations, loobjet doune parade préventive désignant clairerne_nt les cou-
pables et sanctionnant le-ur fautè, si faute il y a, le scandale retombo

àe lui-même 170. Encore faut-il pour ce faire que le responsable -politigue
ne soit pas lui-même directement impliqué ou qu'il ait des-collaborateurs
prêts à ïe sacrifier sans réticence et surtout soit capable de monter une

version crédible des faits 171.

Le débat politique autour des scandales qui se déploie essentiellement

dans la p""rr" é"rit" et audiovisuellerTz présente un certain nombre de

propriétés qui le distingue des autres lV-nes de débat politiques. Portant

ivant tout sut le crédit d'un responsable politigue, et au-delà, pâr une

sorte de contagion, sur celui de sàs amis politiques, il se caractérise par

- 
res. P.Ljéguillon rapporte, à _propos de_ I'affaire du Rainboq -warrior un

dialôeue-entre èa consæu?'er t. fatius' lors de.la prépar-ation du-débat Fabius-
ôiiii"?*i.îI'à t"ii-s-imiil"àiii Aè cet impératif câtéeorique: < Bien sûr qu'il
fîiiâià è"ï"rtei:Oit-iE 

-premi-r 
ministre d'un air indifférent. Mais franchement

jë ne pensi: pas que cette_ affaire passionne les téléspectateurs. fls n€ compren-
âiiiént pas ôue rious taisions cettè question et ne nous le oardonneraient pas,
iétdiàîr'i"r-té-ctràÀp ma consæur >,'Portraits à domicile,- Carrère. 1987.----ieb.1;âffalre 

du uvïài+âuîpaisepôrt" dans I'affaire du Carrefour du déve-
topp"îeniïîi"e"tere-éni èôniptiquê I'exploitation de ce scandale par le RPR
et I'UDF.-- - 

ùô. L'"r"n gui permet d'invoquer la raison d'Etat pour expliguer les faits
orivè'ën pârtie i'aaierlàire de sed arguments moraux et désarme I'attaque : là
èomme aiileurs . faute avouée est à moitié pardonnée n.--- 

ili. ù. Sâizach a procédé assez finement-dans I'affaire du Comité d'éducation
oorri'Ë ;;tt-(a?tou;nements de fonds destinés à une campagne contre- Ie Sida)
ën-âeniaïâànt'une enquête immédiate, en saisissant elle-même_la justice et en
aém"tta"t de ses fonctions le directeur de l'organisme responsable.

172. C'est-à-dire sous les yeux du public.
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une focalisation de I'attention sur certains personnages placés sur le devant
de la scène, dont le comportement est soigneusemént 

^examiné, 
et par la

coloration morale des arguments qui s'y échangent et des problèmôs qui
y sont traités. Les questions qui I'alimenteni poïtent avant tout sur
I'existence des faits reprochés 

"[ 
leu" interprétati'on, suï la connaissance

qu'en avaient le^s lssponsables politiq.tes, ,,r-" les sanctions gu'ils méritent

"t- :y" la signifieation politique de l,affaireo c,est-à-dire iur ce qu'elle
révèle sur les gouvernants sous lesquels elle a pu se produire. Le débat
s'analyse donc essentiellement en une lutte ôoncurientielle entre les
différents protagonistes - ft6mmes politiques, accusés, journalistes -
pour imposer leur interprétation des faits e-t mobiliser auiour de celle-ci
des soutiens. Les journalistes y tiennent le rôle d'aiguillon, harcelant
Ie secret en se procurant des documents et en reproduisant des pièces
compromettantes. Le débat connaît plusieurs phases et change dè ton
selon que_ les faits révélés sont avérés ou ne le sont pas enàre. Tant
qu'ils ne Ie sont pas, les amis politiques du responsable- compromis, tout
en se tenant à distance, ne lui retirent pas leur confiance. tomme lui,
ils dénoncent la manæuvre politique, atteitent qu'il est honnête, rejettent
par avance sur d'autres .des fautes éventuelles 173. Quant aux accusateurs
politiques, ils,restent en général assez prudents : ils laissent aux journa.
listes le soin d'établir la vérité - les y aidant indirectement s'ils sont au
pouvoir 174 - s1 se contentent d'attaques indirectes 1?50 mais lourdes de
menaces. Leur indignation - encote retenue - les place tout comme les
journalistes dans une sorte de magistrature morale : en protestant ils
acquièrent et mobilisent un capital sym.bolique lié à la défense des valeurs
communes au groupe, renforçant ainsi leur autorité 176. Face à ces atta-
ques, plusieurs répliques sont envisageables; des manceuvres dilatoires,
doabord, pour reporter la question à une date ultérieure et calmer les
esprits : on demande un rappoït à une personnalité incontestable 177 ou
à I'inspection générale du ministère ; on saisit la justiceo ee qui permet
de faire momentanément la preuve de sa bonne foi. Cette conire-attaque
ne doit pas être maladroiteo c'est-à-dire ni trop rapide, ni trop vive aiin

--17_3j "Sa. vigilance aura peut-être été trompée, mais je ne le crois pas...D;
" M. X... est un homme parfaitement honorable, incapable d'avoir conimis dé
telles malversations'.

174. Il peut en effet paraître trop politicien d'accuser soi-même ses concur.
rents: el organisant des fuites et én laissant les journalistes - juges impar-
tiaux - les révéler, on donne plus de poids à I'accusation.

175. Leurs discours sont alors émaillés de formules telles que : < Si ce que
v,ous (les.journalis_tes).dites s'est véritablement déroulé, ce serâit gravè p-our-'la
démocratie... ? ; _. J-e nlimagine pas qu'il ait pu commettre un tel àcte... inais si
cl'aventure cela était, il faudrait prendre des sanctions exemplaires > : < ce serait
la marque du dévoiement dans lequel sont tombées nos institutions > : << Remar-qyez' ce ne serait. pas surprenant -dans le climat d'affairisrne qui règne dàns
ce pavs qu'un ministre ait pu se laisser tenter... '.

.176. Voir sur cet effet, A. .Collovald et B. Gaiti, < Un débat de politique
sociale:.les enjeux d'une définitionD, rapport sur la'politique sôciâie,'ÀÀièïs,
octobre 1987. p.-71.

177. c'est-ce que demanda L, Fabius à B. Tri.cot dans I'affaire du Rainbow
Warrior.
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de ne pas laisser penser que I'adversaire a frappé juste. Certains préfèrent

refusei le dialog-ue et slenfermer dans une stratégie de dénégation ou

opposer le secret]Il est notable que loin d'enrayer ces attaques,-l'invocation
dï secret ne fait que les attisei et aviver la curiosité du public en accré'

ditant I'idée q.t" 
-.1"r 

irrégularités graves ont été commises. Qu-ant aux

versions officiôiles, leur in-vraisemblànce a pour effet d'aggraver la situa'

tion de celui qui les propose au momeoi où la vérité est finalement

découverte, en àoublanil"s faits scandaleux doun << mensonge fl'f,61 ;178'

Face à des faits établis, mais à des responsabilités encore mal dégagées,
les dénonciateurs s'efforcent de faire grôssir le scandale en développant
des problématiques plus larges destinéés à -enrôler un maximum de sou-

tiens'autour d* ieu"s-a"gu-"nts, soutiens quoils espèrent sans do_ute pouvoir

convertir en suffrages?lectoraux lors des scrutins suivants. Le scandale
justifie que les rè{les de bienséalce qui régissent en.temps normal le

âAbut poiitique soiént moins parfaitement -re-spectées. Des discours sont

produiis pour empêcher I'advèrsaire de s'établir sur des- positions tena-

f,1"r tzl et pour impliquer d'autres personnalités dans I'affaire en remon-

tant la châîne de ôommandement àdministrative et politique, si possible
jusquoau sommet. Pour porter atteinte au crédit des respo-nsables sans

a"oii à démontrer qu'ils iont effectivement partie prenante dans le scan'

dale, pour les disqualifier malgré leurs affirmations selon lesquelles ils

n'étaiônt pas informés, ils emplolent très classiquement un-e arguûentation
logique qui par sa rigueur peut forcer la conviction d'un public peu

urnitii. Eile vise à enIermer- I'adversaire désigné dans une alternative

diabolique t80, dont chacune des branches le discrédite de manière diff&

rente, lè frappant de ce que Claudel nomme une détonation de l'éoidence.

F. Mitte""anà 
"tt " 

formulé une bonne version à I'occasion de I'affaire

Ben Barka: < Le gén&al De Gaulle ne sortira pas de c_ette-alternative.
Ou bien il était informé et pour ne pas embarrasser le climat de la

campagne, il a préféré lui aussi le silônce - s1 s1615 il est solidaire.

Ou Uiel" il ne saiait pas - mais alors qu'est-ce que ce régime qui repose

sur un seul homme f De Gaulle ayant ious les pouvoirs sait tout et c'est

trop - ou il ne sait rien - et ce noest pas assez ! Ou bien il accepte ses

resionsabilités ou bien il démontre son lmpuissance en frappant sa fac-

178. Ceci a étê le cas dans I'affaine du Rainbow warrior oÈ Potll se. disculper
les responsables du ministère de la défense accusèrent les Anglêis q-qv-oq commls
iârt"niat. Vôii ft. pdrtètti, 

" Chroniqge politique >, Proie.t, n' 196,. 1985. Il.montrei;rïJii;. V;ii H. P;;ietii;;crrrôniâue poliiique u, Pro.ie!, n'-196,- 1985. Il montre
à"liiJ sïsiefre-ae-aéièniê etait intènab^te faée aùx révélâtions du tulgnde'=-- 

119. É. 
-6ifmân, 

eàc6ns 11à parler, Editions de minuit,.1987'. p..33.
i651 1'r;u*iï-a'uirè itiernà1lvè ilusoiie qui prend celui à qui èlle est offerte

devant un faux choix.
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tion )) 181-182-183. Cette argumentation maintes fois reprise 184 leuslrs ls
pouvoir dans ce qu'il a d'essentiel en le menaçant de lui voler son propre
secret ( à savoir qu'il n'existe pas et de le laisser ainsi sans défense, au
bord du ridicule )) 18s-186. II faut alors à l'homme politique aspiré par le
s_eandale beaucoup d'adresse et de finesse pour pu"neoi" à loutenir la
thèse de sa parfaite irresponsabilité, tout en démôntrant qu'il n'y a eu
nuc_u_n manquement au devoir de sa charge : c'est ce qu'a su faire
F. Mitterrand dans I'affaire du Rainbow Warrior se prévalànt à I'appui
de sa démonstration I'exemple du général De Gaulle, peisonnalité incontes.
table aux yeux de ses détracteurs. Il propose un raisonnement qui, par
l'absurde, l_e disculpe : < fmagine-t-on lô Président de la République
s'occupant de savoir comment procèdent les gens à Auckland ? Qui a àit
que le général De Gaulle avait fait enlever et assassiner Ben Barka (...).
Est-ce qu'on imagine que le général De Gaulle était au courant de
quelques personnes qui guettaient au carrefour de Saint-Germain-des-
Prés ce malheureux Ben Barka ? Pouvait-il imaginer qu'un acte aussi
horrible soit commis ? Ce n'est pas raisonnable de pensér cela. Ce sont
des romans policiers de mauvaii aloi )) 187. Néanmôins cet effort pour
remettre les choses en ordre, en réaffirmant les règles du partagJ des
c,ompétences ne fait pas nécessairement taire les critiques : la dénégation
de toute responsabilité par les ministres ou le chef de-l'Etat est préientée
par leu-rs concuïrents comme la preuve d'un dysfonetionnement de
I'p1a1 188, d'un amateurisme nuisible- à la gestion dès affaires publiques.
L'agression est alors masguée sous la déploration et I'ironie qui permettent
aux vertueux accusateurs de donner une leçon de moralité publique :
insouciance, incompétence, laxisme, légèreté, irresponsabilité sont les fôles
thématiques autour desquels se bâtissent les discours navrés ou railleurs

181. Meeting à la Mutualité du24 ianvier 19(f..
, 182. C'est une alternative similaire qui a été opposée à F. Mitterrand et
L. Fabius dans I'affaire du Rainbow Warrior.
. 183r_P. Messme.r emploi.le même argument dans I'affaire Luchaire à propos
de C. Hernu: u S'il est vrai qu'il ne savait pas, il avoue que son autoritè éiait
peu respec_tée puisque son administration pôuvait se livrei impunément à des
irrégula_ri tes graves et répétées. S' i l  ment, i l  menait une pol i t ique-contraire à cel le
du chef de I'Etat >-; -et de poursuivre en expliquant que Ë responsabilité ne
s'arrete pas aux ministres co_nce_r_nés-mai,s _imflique tout le gouvernement, in
" Le dérèglement de I'Etat ", Le Monde, 14 ianvief 1988.

184. Ceux qui l'invoquent-l'appui-souveni sur.leur propr€ expérience gouver-
nementale, qui prouve . que Ie Président de la Répr blique-ne pouvait pâs ne pas
gtle.aq couralt >, og que < du temps du Général de Gàulle câa aurait été tôut
à fait_impo_ssible->- Voir article de P. Messm.er précité.

!Q5. l. Baudr-il1ard,, Les stratégies fatates, Lè fivre de poche, 1983, p. g9.
186. Et Ies effets de ces_ attaques ne sorit pas négligeâbles.'Ainsi' j.-y. I_fro.

meau cite-t-il un numéro cle Newsweek de lâutomrie 
-1985 

oir il est dit qui
< M. Mitterrand est traité désormais comme un benêt de village pour avoii sôu-
tenu.qu' i l . ignorait . .ce qui se passait chez' luiu, in ol-e feui i léori  du iéptennat,
ry6J, rr elart un pettt navlre >, preclte.

lB7. Cité par J.-Y. Lhomeau, u I,1 était un petit navire ,, Le Monde,19 mars l9gg.
lu8. h'n ce seDs c. Pasqua déclane au Nouvel obseriateur du 2g août 19gz:

:_91,.?,lorté contre la.sécuriié de l'Ftat. Si à ce mgrnentJt jhvaiJ tu dèi respon-
sabilrtés dans la conduite de_s affaires dc I'Etat, il y a des- gens qui se seraient
retrouvés devant la justice. Ça, je ne les aurait bas loupés ! u.
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qui servent à dévaloriser I'adversaire aux yeux du public, à miner son

àpitat de confiance en en dessinant une image toute négative. Cependant,
le caractère scandaleux des faits autorise Àussi loaccusateur à ne plus

respecter les convenances sociales et à employer des termes qui, en temps

nor'nal, lui seraient interdits. Légitimé-dans son indignation par des

révélations de plus en plus précises, gïaves et concordantes son attaque
verbale se fait'de plus'en plus violente: corruption,- forfaitu-r-e, appels

à la destitution ou â la démission, menaces de déférer le coupable devant

la haute cour de justice : c'est tout le voeabulaire de la crise et de la
justice politique qui est ainsi mobilisé. Pour faire bonne mesure et

âémontràr la 
^mauvaise 

foi des responsables impliqués et de leurs amis
- 6gsu5[s implicitement de compliàité passive -, il est -fréquent que Ies

dénonciateurs 
-du 

scandale demandent Ià constitution d'une commission
d'enquête parlementaire, ilue leurs rivaux en difficulté soempressent de

""fusler, 
faisarrt ainsi la 

'p"",rrn" 
de leur refus de la transparence 189

démocratique.
Le disàours de dénonciation, enfin, naturalise loimage négative qu'il

donne des responsables du scandale, en faisant de loaffaire la manifestation
exemplaire diun compoïtement habituel, que vient d'ailleurs attester le

cortèle des scandales antérieurs convoquéJ pour_ justifier le-prop-os : les

prati[ues scandaleuses sont ainsi inscriies dàns la nature même du gou-
'vernement 

et des forces politiques gui le soutietlnsnl 190-191 ; elles justifient

loappel à la moralisation du poonôit et à la démission des responsables.'F"." 
aux attaques précises qui accablent I'un de leurs amis les hommes

politiques restent'circdnspects:-dans un monde où il est de bon ton d'être

iiaat"':, ses idées et à sesàmis, mais aussi d'être compétent et responsable,

iI leur faut - exercice périlleux - 5s dfrnarquer d'un homme dont le

discrédit menace de se rèporter sur eux, sans pour autant le r-enier trop

visiblement. Cette prudenàe est d'autant plus ricommandée qu'il connaît

des secrets ,o" 
"ni 

et pourrait, par dépit, ou pour essayer de dériver

la pression qui s'exerce- sur lui èn révéler quelgues-uns. _Bea-ucoup se

réfrigient don'c dans un profond mutisme _en attendant que les difficultés

s'estàmpent. Certains, lorsque la vérité, devient incontournable tiennent

un disôurs euphémisé danJ lequel ils plaignent lohomme frappé par cette

épreuve et essàyent loyalemeni de comprendre son comPortement et de

189. Les commissions d'enquête parlementaires sont_des armes politiques.;
ettes 

"sêiË'nt';;ii -à- 
c&;i i'âdvèiÀaiiô quàn{ -o! peut la contrôler ,(c'était là

iirân.tià"-êviaéitë des-iom-i.riôtiJ sui le SAC ou les avions renifleur-s)-soit
;- Ëi;ilfif Ë-Ëôùvoir- <cài-Aei deux commiss-ions sur les violences policières
survènues lors'des manifestations étudiantes de 1986).-- '190. 

L'"itâiriiÀ1 
-immôtiliei 

J ainsi pu être présénté coqrme une prop^riéLé
fo"aïmenàËàiiô6"ipia"iiit"e; voii C. Martinet, Le système Pompidou, Le Seuil,
1973.-''-lgl. 

ce phénomène de natura,lisation,est renforcé par les imitateu.rs et les
cariiâîuriitdJ àui s'empirèni des aspects les plus grotes-ques, mais aussi les plus
révélateurs d'une affaire, pour en faire Ia marque d'un homme et tourn€r en
àérision un souvernemerit': le vrai-faux passepoit de I'affaire du Carrefour du
àéi'àtôi-penieiièsi-àinlï 

"tiliaé 
pôur décrire Ia duplicité de C. Pasqua et au-delà

de ses amis.
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I'expliquer par son entourage ou par sa faiblesse de caractère i quoi gu'il
en soit, à mesure que le scandale se développe, les soutiens se lont plus
rares et moins bruyants : Ies liens avec les amis se distendent. A ce pôint
du scandale, où la querelle s'envenime, où les attaques se généralisent
et jettent la discorde chez I'ennemi, son issue devient incertaini : l'affaire
anecdotique risque de devenir déstabilisatrice non seulement pour les
formations politiques qu'elle frappe, mais aussi, si elle met en câuse des
ministres, pour le gouvernement dont ils font partie.

C\ L'issue d.u scanilale

Ce gui fait Ia gravité d'un scandale, coest sa vertu déstabilisatriceo
c'est-à-dire les mobilisations qui se dessinent derrière lui et que suscitent
les dénonciateurs. entraînant des perturbations dans le compôrtement des
agents des secteurs de l'Etat concernés et dans les différents champs
constituant la société. Tous les scandales noont pas, bien entenduo le même
effet déstabilisateur. De cette manière la révélàtion de secrets scandaleux
impliquant d'anciens gouvernants dont les amis politiques ne sont pas au
pouvoir ne fait I'objet que d'une exploitation limitée 1e2. Leur résolution
est relativement simple : en principe, l'affaire s'épuise dans la révélation
clu secret ; I'atteinte au crédit des personnes impliquées est constituée paï
la simple publication des faits et les commentaires dénonciateurs qui
I'accompagnent. Dans la mesure où les personnalités mises en eause
n'occupent pas de position en vue, I'affaireo dont I'enjeu est limité peut
certes être entretenue, mais comme les profits politiques à en attendre
sont relativement faibles, elle s'éteint faute doexploitants 193. Elle a éven.
irellement des prolongements judiciaires, mais les méandres d'une procé-
dure longue et souvent confuse lui font perdre peu à peu de son io16t[1lr3bis.
Les scandales de ce type ne prennent d'ampleur que si ils affectent le
fonctionnement de secteurs importants de l'Etat en impliquant des res-
ponsables administratifs encore en place, ce qui menace de perturber
les services qu'ils dirigent.

Plus aléatoire est I'issue du scandale impliquant des gouvernants
en place, car si loaffaire n'est pas correctement traitée, elle peut dégénérer
en crise politique, en empoisonnant la vie politique. Les discours défensifs
vont alors viser à éviter qu'une mobilisation élargie ne se produiseo en

1.92. L9 scandale peut cependant avoir des effets importants à I'intérieur des
partis politiques: les scandales disqualifiant les dirigéants,d'un parti peuvenr
etre exqloités par leurs rivaux qui metteît en avant que leur image négative
risque de se report€r sur la formation et de la discrédjter.

193. Dans l'affaire des avions renifleurs, M. Giscard d'Estains trouve en Ia
personne de F. Mitterrand un allié de dernière heure : intéressé àJaire prévaloii
po.ur_qgn plgpre compte le principe de I'irresponsabilité du présideirt de la
République, il a. empêché I'auclition de l'ancien chef de I'Etat devant là commis-
ston Darlementâtre.

,.193 bis. cette procédure est d'autant plus longue et complexe que ces affaires
relevent pour les gou\rernants de la compétence de la haute cour de justice.
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réaffirmant dans chacun des secteurs concernés par le scandale les défi-
nitions routinisées qui caractérisent leur fonctionnement normal et
définissent leurs froniières respectives. Les arguments qui y son avancés
servent donc non seulement à nier les responsabilités des dirigeants - en
déniant toute participation aux activités fautives, où au contraire à en
démontrer le bien-fondé au regard de I'intérêt général -, mais aussi à
dédramatiser I'affaire en la tamenant à de justes proportionso en en
minimisant l'importance, en rassurant ceux qu'elle touche plus orr moins
directement. Ils s'inscrivent parmi les < techniques de sauvegarde >r, gui
en rendant plus coûteuse pouï I'adversaire la poursuite de sa -campagne
de dénigrement, modifieni la situation en Pesant sur ses talculs- Ces
techniques consistent en premier lieu en un certain nombr_e d'opérations
matériélles destinées à réaliser une routinisation du scandale: création-
d'une commission d'enquête parlementaire, saisir la justice, ce qui autorise
les personnes impliquées à ie retrancher derrière le secret de I'instruc'
1i61194, ou encorè la dessaisir en faisant pression sur les magistrats, assi'
gner les journalistes devant les tribunaux pour diffamation. En en appelant
à la justice et à ses règles 195, les accusés s'efforcent de gagner. du temps,
de tenir leurs adversairès à distance et de retrouver une marge doautonomie
en donnant aux événements une dimension procédurière. A côté de ces
manæuvres qui alimentent le débat, les dirigeants impliqués tentent? en
anticipant Iei réactions de leurs rivaux de réalis_er des coups discursifs
modifiant la situation relative des protagonistes. L'objectif est de provo-
quer des failles dans les alliances adverses 196 -,par exernple-en sortant
de vieilles affaires ou en en exploitant de nouvelles qui discréditent leurs
accusateurs ln - et doattirer loattention sur des pratiques tout aussi
troubles de membres de loopposition, ramenant, par cette banal_isation des
scandales 198, accusés et accusateurs sur un pied d'égalité. fls peuvent

194. Argument couramment employé par le ministre de l'Intérieur c. Pasqua
ooui-ne-pàî âvoir à répondre aux 

-quéstiôns 
embarrassantes qui lui sont posées.

Gï"ï-li.-f.mpêctrê-nirttémeni de hirrulguer des informations qui ne devraient
pas être connuès lorsque cela lui est utile.--*1t5.1tËiéui-Aé-ta juJiiceèst un atout important: elle^é.mouss.e I'intérêt
poui-uirJ afiriiè qui prend un tour complexe et téchnique, en faisant disparaître
irogressivement lès tènants et l€s aboutissants de la question''--ibO.-l-e pS âaàns iipeiioae sombre des scandales dè 1987 rappelé les affaires
Boulin. Fontanet et De firoelie qui marquèrent le septennat précédent. ----19i. 

L;;fi;ir; [iiJtrèt nr6ii. niembre éminent de là cNcl,-accusé de forfaiture
oar le iuse d'instruction est de celleslà'--- 

tS8."Âïnsi iâce à la mise en accusation de C. Nucci devant ila Haute cour de
iustice. à I'inculpation du chef de Ia cellule du GIGN à l'Elysée, le commandant
?rôuteâu, dani i'affaire des Irlandais de Vincennes et à la relance de l'affaire
Grénpeace, au cours de ['automne 1987, les socialistes répliquent en attisant
taflâ-iiefÈâumeldans laquelle le Garde ôes Sceaux est mis-en cause, en exploi-
tant I'affaire M. Droit et- en ressortant l'affaire Boulin. Si une telle tactique
désa'rme effectivement Jes adversaires en les renvoyant dos à dos, elle n'en est
pas moins dangereuse pour I'ensemble de la classè politique qu'elle contribue
à discréditer arir yeux âu pubtic. Elle ouvre aussi l'oècasion à certain-e: qlgani'
iations dè aenôncér le systè-me avec quelques chances d'être entendues. L'inflation
d'affaires (sérieuses od rocambolesôues) a engendré un climat favorable qui
à péimis ari Front national de mener ie 9'octobrà 1987 une offensive à 'l'Assemblée
nalionale sur le thème de I'absentéisme parlementaire.
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aussi, dans la même perspeetiveo essayer de changer, comme dans la
tragédie-spectacle, une chose en son contrair" tl9, ou encore déplacer le
problème en le situant sur un autre terrain : coest ainsi que F. Mitter-
r,and calme le jeu dans I'affaire Luchaire en dénonçant < lcs exploiteurs
de scandales qui nuisent à la République tout entière > 2@ et cliange de
terrain en soulevant la question de fond du financement de la vie publi.
que. En renvoyant tous Ies protagonistes dos à dos et en proposant lè vote
d'une loi au cours d'une session extraordinaire du parlement en début
d'année l9BB pour qu'elle puisse s'appliquer à l'élection présidentielle,
il reprend I'initiative et impose au premier ministre une tâche délicate
et hérissée d'embûches (il faut qu'il parvienne à convaincre sa maiorité
de voter une loi sur laquelle elle est loin doêtre unanime) à laguelle il ne
peut se soustraire sans paraître se ranger sous la bannière des partisans
de I'opacité de la vie publique.

La domestication du scandale et son maintien dans les limites compa-
tibles avec le fonctionnement du système politigue dépend de la conjonc-
tion de plusieurs facteurs. D'une part, des stratégies poursuivies par les
hommes politiques exploitant le scandale. Celles-ci sont conditionnées
par la nature des faits scandaleux qui justifient une exploitation plus
ou moins importante en raison des transgressions qui les caractérisent
et des personnalités qu'ils impliquent. Elles sont déterminées aussi par
les profits escomptés par ceux qui s'en emparent : ils peuvent espérer
seulement mettre en difficulté le gouvernement. discréditer I'un de ses
membres, ou encore, allant plus loi-n, en antieiper Ia chute. L'évaluation
des profits à laquelle ils se livrent est fonction de facteurs institutionnels
(la proximité des éIections générales ou encore les périodes de cohabita-
tion), de facteurs conjoncturels tels que l'état des marchés politiques,
la convertibilité à un mo nent donné du discrédit de leurs rivaux en sou-
tiens électoraux pour eux-mêmes, ou Ie caractère transférable ou non
des ressources acquises au cours du scandale politique de I'arène politique
où il se déroule dans les différentes arènes électorales où ils sont engagés
et plus largement de la situation politique dont les différentes particularités
interviennent dans leurs calculs; enfin de facteurs positionnels liés à la

- _199^. Un exemple parmi d'autres: mis en cause dans la disparition du rapport
de la Cour des- comptes. dans l'affair'e des avions renifleurs, M. Giscard d'Esiàing
intervient_ au journal té.Iévisé d'Antenne 2 en brandissant le fameux rapport quli
figurait dans ses archives privées démentant par ce tour de passe-bâsse ies
aocusations portées contre lui et affirmant ainsi 5a bonne foi et sa-bonnê volonté.
Voir sur cette affaire J. I aveissière, " Le pouvoir, ses archives, et ses secrets D,
Rec. Dalloz-Sirey,1984, p. 66.
. .200. "Je-fais cet appel à I'opinion publique parce que c'est le peuple qui se

doit de se faire entendre, mais jc lg fais ausii aux-responsablés folitiiues :
finissez-en avec ces méthodes qui nuisent à la République entière,- à chacun
d'entre vous ! La démocratie doit susciter Ie respecf - sâns doute ést-on libiË
de.porter accusation lorsqrr'on e_st !ûr Çe son aêcusation, mais on ne doit pas
,créer une professiorr nouvelle, celle d'explo_iteur de scandalés>, Déclaration à RTL,
Je 16 novembre 1987. on observera que chez les théologiens catholiques, le faif
de se scandaliser d'une action innocente pal pgre malicelle scandale pharisaiquéj
est une faute grave. Dictionnaire univelsel 

-des 
sciences' ecctésiastiques, pieËilé,

p. 92.
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situation de I'entreprise politique dont ils sont membres dans le jeu

politique et à sa caiacité-d'exploiJer les scandales2ol.^ 
Ltvolution du sôandale dépend d'autre part de la capacité des gouver-

nants concernés à maîtriser seË technologies-de traitement et surtout à les

adapter aux différentes stratégies et tactiques de leurs adversaires pour

éviter qu'elles ne se conjugueni et entraînent ainsi_un glissement vers une

situatiJn de crise politique". Les différents acteurs des scandales de I'année

l9B7 qui se défiâient 
^mutuellement 

9nt parfaitemenf- su empêcher ces

dérapales. E. Plenel, journaliste spécialisé âans les < affaires > au journal

Le 
'Min4e, 

constate avec amertume que les journaljstes ne sont pas

parvenus à imposer leur vision - moralô - flg ss5 scandales en mobilisant

àerrière 
"o* 

i", soutiens 202 à des acteurs politiques dont les intérêts

se sont ajustés en la matière pour eo ussu""i à tràvers des échanges de

"orp, 
p.ri"*ent politiciens un iraitement routinisé. Il dit leur échec dans

"ur^t""Lu, 
: < .&nsi le journaliste, à la fois spectateur et -acteur des

affaires, les commentant, mais aussi les révélant ne Peut qu'avouer son

désarroi. Alors qu'il croit débusquer d'authentiques -questions civiques,

il ne fait que fou^rnir des balles 
".t 1",t de ping'po-ng du.monde politique'

Les affairËs pourtant mériteraient mieux que I'exploitation - partisane.

Transparence,'contrôleo indépendan".e : -par lès -questions qu'eJles pol"lj'

eiles ônt la mauvaise consciirce de la d-émocratie, une invite à ce qu'elle

se développe, se perfectionne et s'améliore > 203.

TontËfàir, il-reste que les stratégies des acteurs se modifient en cours

de scandale du fait d]es mobilisations qu'il provoque et des nouvelles

perspectives que celles'ci ouvrent en boulèversànt le ih-amp des possibles'

iJrre^ affui"e à' I'origine purement anecdotique se transforme alors, au fil

des jours et à travirs d-es échanges de coups, dont l'écho- dans^la société

,e fa"it de plus en plus profond 
"n-.tne 

véritâble cris-e politique.. Cette crise

se profile 
-à 

I'horizon lbrsque des intermédiaires plus ou ;noins externes

"rr'3"o 
politique y entrentà h suite de révélationJ ou de coups qui, dans

l" ié"oril"-"nt dï scandale mettent en question l'autonomie et les défi'

nitions en vigueur dans les différents t"ôteo"t de l'Etat et de la société

affectés. L'afÏaire est politiquement d'autant plus dangereuse qu'elle

ébranle des administratiàns iâportantes de l'Etaf y provoquant des mobi'

lisations des agents qui jettent ie discrédit sur les gouvernànts en place 204

,01. st 
""t," ""treprise 

peut elle-même être compromise dans des--scandales,
..r ilËio"t.è'r-Ëè"iËirïË3iïeïâsJiàncei dans une exfuloitation.des malhonnêtetés
àË iâaiË.!â.Ë- à"i bo"r contre-attaquer sera ameié à sortir à son tour des
scandales coûteui pour I'attaquant' - ------2ô2.-ôn 

irouve ôette i-dée-;ÉA J. Julliard qui dans un article intitq]é: . Arme-
,rr.t1"i i"'tïu"ft 

-i"i"Ii,'f"-Nôàçet 
observaîeur, 13-19 n-ovembre 7987,,essaie de

èôh-".è"ïtJ ôôùrquoi tei-f'râncàis ne réagisserit pas f-ace aux révélations de
iàiiiitË'il"-"rrâiËËT âe"ôïc" iiTéiienation"généralé ou le cynisme de I'opinion.

203. "La morale des affaires ", p. ll5.
7ô4. fiUse àn causê-aèJ seriiCes secrets dans l'affaire du Rainbow Warrior

oui atibndâièni-du pouvôii politique qu'il les couvre en prenant toute,la rcspon'
JàËiriiâ^iiJ'iaitâir.l-iiùiraii-âiiproloquer une crise-du commandement de
IËmâ ôaiui^Ë?iÈittiâtio"J-aJ-".itèii ôontre ses chefs. Les a-f,faires ont aussi
èôi-ttiiU"é-a-àèrt^lrifit"i-ià-l"stlcè-èn produisant de graves conflits en son sein,
et une mobilisation des juges d'instruc[ion contre le Garde des sceaux.
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et les prive progressivement de leur soutien enclenchant un processus
de délégitimation des titulaires du pouvoir. Les services 

"oo"'""rr5, 
-

frappés par -19 scandale - se mobilisânt en effet pour exiger du pouvoir
politique qu'il sauvegarde leurs intérêts, assure r"J 

""rpoorËbilités, 
couvre

ses agents 20s. ces mobilisations plus ou moins intenseis rendent la situa-
tion moins contrôlable_: la jonction et la multiplication des intérêts à
critiquer c-ompliquent la gestion de I'affaire : la 

-complexité 
des intérêts

en je_u et l'entrecroisement des exigences appellent des iraitements de plus
en plus coûteux et difficiles à mettre etr 

^celru"e.

Des décloisonnements plus larges peuvent alors se produire. Ils se
traduisent par I'entrée d'autres actiurs- dans le jeu politique (syndicatso
groupes- {e pression, Iigue de moralité) : tous lei inlrédieits nécessaires
aux mobilisations multisectorielles caractéristiques dei crises politiques 206
sont ainsi réunis. Les acteurs accusent d'autant plus violemmàt les
dirigeants compromis qu'ils se sentent soutenus et légitimés dans leurs
attaques_par des groupes mobilisés dont ils se présentenl comme les porte-
parole. Ils sont alors en mesuïe de faire mlonter considérablemeit les
enchères en prenant des positions de plus en plus dures.

, Pour se prému_nir contre ces mobi-lisations dont ils entrevoient rapi-
deme,nt le-da-nger, les dirigeants accusés donnent souvent des gages à ceux
que les révélations pourraient conduire à sortir de leur réiei,re: dans
I'affaire 

-Luchaire par exemple, le Président de la République 202 prend
soin de dédouaner I'armée, les responsables militaires et ies hùts fonction.
naires concernés par le scandale, en renvoyant sur le ministre et ses
collaborateurs toute la responsabilité des ventes d'armes illégales. Ces efforts
de démobilisation sont parfois infructueux 208. Pour ." p"oiég"" des risques
d'escalade, il ne reste plus au gouvernement qu'à sacrif-ier dË, 

"esporrrublespour rétablir loordre, sauvegarder sa crédibilité 2@ et reprendre linitiative
en éliminant les éléments les- plus compromis et en désaimant les critiques
-p-a1 ce coup ultime destiné à rétablir le pouvoir dans sa vertu et sa
légitimité.

.205. Des révélations nogvelles sont alors faites par les agents qui hésitentmoins à parle.r aux iournatistes-. Les teadèiiiv-Ààléà"1-p"ùi;i-d;; alïicres-ciâni
ra presse ou rls exrgent des éclaircissements de la part des responsables.

zu6. s'r ce conce't voir M. Dobry, sociologie dès crises potitiques, p. teo etsuivantes.
20-7. Déclaration à RTL precitée.
.208. Il s'agit Joqmg ori le_ voit d'apaiser les récriminations venant des diffé-rents s€cteurs,.afin de les_replacer dans leurs frontièrèi Èâuiiuaièi'---- 

-

- ?09. Dans l'affaire du Raihbow warrior, ià âemisiiàn a;î*II;Ë", b ministrede Ia Défense sert de f'sibre: e-lrg dônnô'en tÀùne-àùïaéÉa-&;.'ïi à-r go.rrr".-nement un responsable.-L'amiraJ-Lacoste est iimogé et son iuèééiièuiàia teæde la -DGSE apparaît a ta tetévli6n poû ;.i";;"er une tentative de déstabilisa-tion des services secrets et annoncef quï ;;;ùtè ;les 
-bïài;'hes 

îoiiries,.

*
* : F



Si la transpaïence administrative est devenue un lieu commun du
discours politique, elle est dans la pratique largement illusoire. Comment
pourrait-il d'ailleurs en être autrement ? Comme toutes les organisations,
I'administration est parcourue par des contradictions que le secret vient
occulter: parce que les exigences de I'activité publique sont souvent en
contradiction avec les principes officiellement défendus par les gouver'
nants, parce que les mondes politique et administratif ont des intérêts
propreJ quoils ne sauraient lais.ser voir au grand jour, parce qu'enfin ils
ne àompôrtent pas moins que le reste de la société des individus faibles
et malhonnêtes ayant besoin de masquer leurs fraudes et leurs trafics,
le secret est une dimension constitutive de l'administration et de I'exercice
du pouvoir. N'existerait-il pas que le simple fait que I'administration soit
une organisation différenciée 210 suffirait à lui seul à en faire un monde
opaquJaux yeux du public. Pourtanto c'est le mérite de la démocratie dont
tâ pulticité est une valeur centrale, que de tenter de le limiter et de
permettre que dans son ombre ne prospère Pas ce qui la nie.
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210. Avec son langage, ses structures compliquées, ses procédures propnes.


