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l. Les données statistiques incluses dans cet exposé présenté le 3 avril L992 ont été actwa-

lisées en juin 1992.

Jusquoen 1988, la France a êtéIa lanterne rouge des démocraties _occiden-
tales enïatière de réglementation du financement de la vie politique. Il a fallu

attendre cette date, sàus Ia pression de scandales, pour que la classe politique

et I'opinion publique ne feignent plus d'ignorer que la démocratie avait un

prix Ët accelitent qu'une législation, qui allait être fortement remaniée deux
^rn. 

pllrs tarà, soit àdoptée. 
-En 

dehors de ces motivations conjoncturelles, des

justifications économiques et des considérations juridiques pouvaient expli-

iuer cette entreprise de moralisation. Ne pouvant plus-se-co_ntenter d'expé-

dients, les acterirs de la vie politique ont convenu qu'il fallait donner des

moyens aux partis et aux candidats. Par ailleurs, il est apparu que l'allocation

d'un financement pouvait contribuer à assurer une meilleure égalité aux

forces politiqo". dirr. la compétition électorale. Enfin, en contre-partie de

l'attribution à" 
"". 

,ro,ro"lles ràssou.ces, le corps électoral était en droit d'exi-

ger plus de transparence des éIus et des formations.

On ne saurait méconnaître les aspects positifs de la réglementation issue

des lois ordinaires du ll mars I9B8 et du 15 janvier 1990 et des lois organiques

du 1l mars 1988 et du I0 mai 1990. Elles ont eu trois rnérites'

Elles ont permis d'abord d'introduire des règles de financement_précises,

qu'il s'agisse lu versement de ressources publiques et priYées ou de la lirnitation
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des dépenses sous forme d'interdictions dans le temps de certaines formes de
propagande ou de plafonnement des frais de campagne impartis aux candidats.
ces obligations s'imposent à toutes les consultaiions en àeho.s des élections
sénatoriales, d'une part, et des élections cantonales et municipales dans les
circonscriptions de moins de 9 000 habitants, d,autre part2.

Ensuite, l'institution d'une plus grande transparence des moyens et des frais
des candidats, de la fortune des responsables politiques en général3, des recettes

-eJ f9s dépenles des partis, est à mettre à l'actif de cette législation. a cet égard,
l'obligation faite aux candidats de déposer un compte de cÀpagrre constitue cer-
tainement une des sujétions les plus rigoureuses qui leur soit impàrtie.

-. -E.fil, cette transparence, qui favorise un contrôle démocratique des can-
didats, des élus et de leurs formations, trouve son prorongement àans l,édic-
tion de sanctions pécuniaires, pénales et électorales. Toutefois, hormis le cas
des élections présidentielles, ce sont vraisemblablement les sanctions électo-
rales qui sont les plus dissuasives pour les canditlats car elles peuvent aboutir
à une inéligibilité d'un an pour chaque élection en cause. Eilàs sont automa-
tiques lorsque les candidats n'ont pas déposé de compte de campagne dans les
délais et les conditions requis. En revanche, 

"n "rJd" 
dépasse-lent du pla-

f91{, le juge de l'élection se réserve une marge d'appréciatiàn qui est fonciio.,
de l'ampleur du dépassement.

si deux ans après et sans que ces règles aient eu à s'appliquer à des élec-
tions générales, il peut apparaître un peu prématuré de à.esse. un bilan de
cet te  rég lementa t ion ,  cer ta ines  de  ses  fa i l les  appara issent  ne t tement .
Toutefois, on ne saurait imputer les limites de cette tèntative de moralisation
de la vie publique à la seule législation. Il convient donc de distinguer parmi
ces failles celles qui lui sont extérieures, celles qui lui sont propres e"t ceràs qui
sont liées à son application.

r. - Les lacunes extérieures à la législation portent essentiellement sur les
modalités de financement et par voie de conséqulrrce sur la transparence et les
sanctions.

- a) La pérennité de circuits de financement privé occultes, l'interprétation
de la loi pénale que pe't avoir le juge, le .""o..., aux "fonds secret-s" témoi-
gnent des limites permanentes de l'action du lécislateur.

2.?our ladescr ipt ion détai l léedecesrègles,cf .Doublet(y. -M.)" . .Lalégis lat ionfrançai_
se sur le financement de la vie politique", Pouaoirs n" 56, r99t ; d.." or" p".".pective de droit
comparé, cf. du même attetr, Le financetnent de la ric politi4ae, p.U.F. i990'.

3. En dehors des candidats auxélections présideniielles et des parlementaires, il s'agit
des membres du gouvernemenr,  des présiÀents de consei l  gêi*ar ,  du président  àe
"Assemblée de corse, des présidents d'issemblées territoriales J'outre-mer, des présidents
de conseils régionaux, des présidents élus d'un exécutif d'outre-mer et des maire's de com-
munes de plus de 30 000 habitants.
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l) Il est évident que les lois de 1988 et de 1990 n'ont pas tari les sources de

financement occulte qui leur préexistaient. Le règlement en liquide, les opéra-

tions de compensation entre la France et des pays qui jouissent du secret ban-

caire, les commissions destinées à monnayer des permis de construire, des

droits sur des zones d'aménagement concerté, des implantations de centres

commerciaux, sont à ranger parmi les méthodes de financement perdurables

dont la clandestinité est une garantie d'efficacité. Il est frappant de constater

à ce propos le degré de consensus dont jouit la loi d'orientation du commerce

et de l'artisanat du 2? novembre 1973. Lorsque l'on sait que les diverses com-

missions et avantages qu'il est nécessaire de concéder pour obtenir la création

d'un hypermarché de plus de 2 500 m2 vont jusqu'à représenter 207o de

l'investissement global dans la banlieue ouest de Paris, les dernières mesures

destinées à rendre plus transparent le fonctionnement des comrnissions dépar-

tementales d'urbanisme commercial peuvent ne pas apparaître comme une

réponse adaptée à l'enjeu du problème. Fallait-il seulement instaurer le vote

public dans les commissions et prévoir que le maire de la principale commune

dans la zone d'attraction du magasin envisagé siégerait obligatoirement au sein

de la commission, comme l'exige le décret no 92-150 du l7 janvier 1992 ?

Fallait-il négliger toute réflexion sur la composition de ces commissions qui

privilégie le poids des représentants des activités commerciales et des élus

lo".o* alo.s qlre le préfet ne prend même pas part au vote ? Fallait-il s'abste-

nir de prendre en cànsidération la pratique des dépôts successifs de demandes

d'autorisation et d'extension après leur rejet par la commission départementa-

le d'urbanisme commercial, la commission nationale voire le ministre lui-

même ? Si la voie de l'abrogation de cette législation n'est pas choisie, sa

réforme ne passe peut-être pas, comme on a pu le suggérera, par le retour au

droit commun de l'urbanisme mais bien par une transparence âccrue du pro-

cessus de décision.

Ce serait également faire preuve de naiveté que d'imaginer que les fausses

factures même découragées par les procédures pénales en cours, les presta-

tions fictives de relations publiques particulièrement adaptées aux besoins des

candidats, des partis et des entreprises, n'aient plus libre cours. Il en va de

même des dépenses de personnel que les candidats imputent rarement dans

leur compte de carnpagne électorale, déclarant se reposer exclusivement sur

des bénévoles.

2) Les problèmes soulevés par le financement privé de la vie politique ne

sauraient toutefois être perçus à travers le seul prisme des lois précitées. Ce

serait oublier les règles posées par la loi pénale et l'interprétation que peut

être amené à en faire le juge. A cet égard, d'aucuns ont regretté qu'en ayant

une conception très restrictive de l'enrichissement personnel, la commission

d'instruction de la Haute cour de justice dans son arrêt du 4 avril 1990 de non

4. Rapport d,e la commission d.,enquête sur le fi,nancernent d.es partis et d,es campagnes

ébctoralcs sous laVè^' Rôpublique, document Àss.nat.. n" 2348 p. 164.
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lieu partiel assorti d'une amnistie, n'ait pas fait preuve d'une plus grande
rigueur à propos d'un contentieux qui devait être exemplaire. Pouvait-on
admettre, comme l'a fait la commission, qu'il n'y ait enrichissement d'une
personne physique ou morale, fût-ce avec des fonds détournés, qu'en cas
d'accroissement de la valeur de son patrimoine et que par conséquent des
dépenses f inancées sur ces mêmes fonds pouvaient l 'exonérer de toute
condamnation pour enrichissement personnel au sens où I'entend l'article 19
de la loi du 15 janvier 1990 ?

3) S'agissant du financement public, le législateur n'aura toujours que peu
d'influence pour réglernenter I'usage des oofonds secrets"S dont une part bénéfi-
cie traditionnellement au parti au pouvoir pendant les campagnes électorales.

B) Ces différentes lacunes ne sont pas sans conséquences sur les deux
autres volets du système de financement de la vie politique que sont la trans-
parence des moyens des acteurs de la vie publique et les sanctions qui peuvent
les frapper. Il est évident que les financements secrets évoqués plus haut
n'apparaissant jamais à la lecture des comptes de campagne des candidats et
de la comptabilité des formations politiques, ces dissimulations les font échap-
per aux sanctions imposées par le législateur. L'appréciation de ces facteurs
extérieurs permet donc de relativiser la part des failles que recèle la législation
en elle-même.

II.  -  Cel les-ci cependant ne sauraient être sous-estimées lorsque I 'on
confronte le dispositif mis en place par le législateur âvec son ambition. Comme
on l'a vu, trois séries de dispositions concourraient à faire de la législation
française un ensemble exhaustif et cohérent : l'attribution d'un financement
privé ou public ; la soumission à la transparence ; l'édiction de sanctions.

A) Le f inancement al loué par la loi  devait satisfaire deux objecti fs :
répondre aux besoins de la classe politique et contribuer à donner les mêmes
atouts aux forces politiques dans la compétition électorale. Si l'on peut penser
que les dispositions d'incitation fiscale et d'aide publique, adoptées dans un
large consensus, ont rempli la première fonction, on peut s'interroger sur
l'adéquation de ces rnoyens au respect du principe del'égahtêdes chances.

1) Dans cette perspective, il est légitime de se demander si les critères
adoptés pour le calcul et la redistribution des ressources publiques correspon-
dent aux finalités de justice et de sincérité que s'est assigné le législateur.

Ainsi on a pu s'étonner que le Conseil constitutionnel ait admis que la seule
représentation parlementaire ût êtê retenue comme clef d'attribution du finan-

5. IIs s'élèvent en1992 à 50,106 millions de francs (chapitre budgétaire 3?9r, services du
Prenier ministreo services généraux),



cement public, fût-ce à titre transitoire, jusqu'au prochain renouvellement de

I'Assemblée nationale. Souscrire à cette solution certes voulue par le législateur

de 1990, revenait en effet à conforter les situations acquises, à priver des partis

d'un financement auquel ils étaient en droit de prétendre si l'on aYait tenu

compte de leurs résdtàts électoraux aux élections législatives c,omme ce sera le

"r. 
ip.è. f993. Il est pour le moins curieux que la Haute juridiction ait refusé

d" 
"Àsu"e" 

une telle rupture d'égalité. Ce silence sur la constitutionnalité doun

dispositif transitoire a pu apparaître contradictoire avec le souci du Conseil de

garantir le pluralism" 
"tt 

;ig"uttt dans le même temps non conforme à la

Lonstitution le seuil d,e 57o obtenu aux élections législatives, au motif qu'il

aboutissait à priver une petite formation d'un financement pu-blicô.

si l,on se tourne vers la répartition du financement public qui s'élève en

Igg2 à 277 millions de francs, force est de constater que celui-ci, destiné à

bénéficier au départ aux partis et groupementso profite de plus en plus à des

associations derrière lesquelles ne s'abrite en réalité qu'une personne. On

recensait 14 parlementaires dans cette situation en 1990, on en comptabilise 22

en1992. De sérieu* doutes pèsent sur la conformité de I'utilisation de ces cré-

dits publics qui avaient voàation à ne financer que les formations et_ non de

senls it dit'idoso voire des groupes parlementaires de la Haute assemblée dont

les membres échappent pour leur élection à celle-ci aux règles de financement

des campagrres électorales.

Enfin, à la différence de l'Allemagrre fêdéralez,le montant et la ventilation

des dotations budgétaires des groupes parlementaires ne faisant l'objet d'au-

cune publicité, la perception de la réalité du volume du financement public

reste encore très partielle.

2) Cependant, le financement public offrant, de par sa nature même, plus

de garanties de sincérité que le financement privé, on serait tenté de dire que

les faiblesses de l'aide pnbliqrr" peuvent être corrigées alors que les failles de

I'aide privéer parce qu'elles sont relativement imperméables à la législation,

pourront continuer à être exploitées.

Il en est une toutefois qui pourrait être comblée. Si I'interdiction de finan-

cement des associations de financement électoral, des mandataires et des par-

t is frappe les personnes morales étrangères, cette règle ne vise pas les

p"..o]loË. physiques derrière lesquelles peuvent se dissimuler d'ailleurs des

personnes morales.

B) Evoquer ces lacunes, c'est immanquablement s'interroger sur la réalité

de la transparence du dispositif appliqué aux formations, aux candidats et aux

responsables politiques.
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6.89-271 DC, l I  janvier  1990, Cons.  14,  Rec.  p.  21.

7 Doublet (Y.-M.), Le financement iles partis politiques en Allemagne fédérale,

Economica.  199I ,  p.  285 et  s.
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- . 1) Or, malgré des progrès certains, force est d'admettre que la comptabi-
lité des partis politiques est encore très embryonnaire. Elle dàit retracer tant
les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes,
sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou le groupement détient la moitié
du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pou-
voir prépondérant de décision ou de gestion. Mais l'on observe que certains
partis n'ont pas publié leurs comptes parce qu'ils n'avaient pas reçu de fonds
publics (le Front National) ; ceux qui étaient assujertis à ceite publicité pour
l'exercice 1990 se sont contentés souvent de comptes très généraux. ce ne sont
parfois que des comptes de résultats et non des bilans (Parti républicain, parti
socia]iste, parti communiste) ; la ventilation des chapitres budgétaires n'est
pas détaillée et ne fait état parfois d'aucune recette financière f ce caractère
très partiel des comptes est encore plus accentué par leur cantonnement au
seul échelon central. En effet, seules figurent les ressources et les dépenses du
siège de la formation. Par ailleurs, on peut nourrir quelques doutes sur la sin-
cérité des comptes de certaines formations présentées en équilibre alors même
que la presse s'est fait l'écho des conclusions d'un audit ayintrévélê un passif
de l8 millions de francs (C.D.S.).

2) Quant aux candidatso les structures de financement de leur campagne
électorale peuvent se révéler ne pas satisfaire l'exigence de transparetr"" po=ré"
par le législateur. si l'obligation qui leur est faite de recourir à un mandataire
ou à une association de financement électorale pour recueillir les dons et
régler les dépenses de campagne électorale peut être perçue comme un pas
dans le sens d'une plus grande sincérité de leurs comptes et l'introduction
d'un premier autocontrôle, la multiplication des associaiions de ce type est en
revanche une source d'opacité. certes, elles n'ont qu'une durée de lri" li-ité"
à dix-sept mois mais elles peuvent être relayées par d'autres associations de
financement électoral, I'excédent du compte de campagne de la premièr e êlec-
tion étant susceptible d'être transféré à une association de finanèement électo-
ral d'une autre campagne. Il faut tenir compte également des associations de
financement des partis politiques déclarées à l'é"helo'local, qui prolifèrents
alors même que les comptes des partis ne recouvrent que les org.tt". centraux.
Cette absence de passerelle dans la législation entre les associations de finance-
ment des partis politiques à l'échelon local et les formations à l'échelon cen-
tral, entre les associations de financement électoral et les associations de
finan_cement des partis politiques à l'échelon des circonscriptions donne la
possibilité dans la pratique d'effectuer des transferts d'argeniet des prises en
charge de dépenses qui permettent aux candidats et aux pàrtis de s'aicommo-
der des contrâintes comptables imposées par la loi.

3) L'obligation de transparence patrimoniale à laquelle sont soumis les titu-
laires de mandats et de fonctions électives et les ministres (cf. supra note 3),
les parlementaires et les canfidats à la présidence de la République n'atteindra

_ 8. on recense à ce jour 215 décisions d'agrément de partis politiques locaux par la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
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par ailleurs son objectif que si les règles d'évaluation des biens et de contrôle

àe déclarations sont renforcées, Ces dernières sont déposées devant le Conseil

constitutionnel pour les candidats à la présidence de la République, seule celle

du président élu étant publiée I l'examen de celles des responsables politiques

susàentionnés revient à la Commission pour la transparence financière de la

vie politique ; celles des parlementaires sont présentées devant les bureaux des

assemblées. La loi organique du II mars 1988 étant muette sur la date de

valeur qui doit être retenue pour établir la déclaration, celle du président élu

en 19BB vise la valeur d'acquisition des biens détenus.

Tout en reconnaissant une meilleure application de la loi, la Commission

pour la transparence financière de la vie politique a déploré dans son troisiè-

me rapport annuele, comme dans les deux précédents l'imprécision des décla-

rations de situation de patrimoine qui lui étaient adressées' L'Assemblée

nationale dresse le même constat pour les députés dans son rapport du 3

octobre 199110, alors que le Sénat s'est abstenu de tout commentaire public
jusqu'ici malgré un renouvellement triennal survenu en 1989.

Un équilibre est à trouver dans ce domaine entre le souci de s'assurer qu'il

n'y a pas eu d'enrichissement indu au cours des mandats ou pendant l'exerci-

ce des fonctions et la nécessité d'éviter toute inquisition qui provoquerait des

effets pervers et porterait atteinte à la vie privée. C'est dans ce sens qra'a êtê

déposée une proposition de loi organique suggérant d'établir un état récapitu-

latif qui ferait notamment apparaître les conditions d'acquisition des biens

immeubles, l'endettement et les biens d'un élu avec des entreprises publiques

ou privées, ce rapport étant appelé à être publicrt.

C) Les dispositions relatives aux sanctions constituant I'apport essentiel de

cette législation, on ne peut relever à leur encontre qu'une seule lacune. Si

l'organe administratif de contrôle et le juge administratif disposent, au moins
juridiquement, du temps nécessaire pour apprécier la régularité des comptes

de campagne des candidats qui leur sont soumis, le juge constitutionnel n'a

que dix jours pour vérifier les comptes des candidats à l'élection présidentiel-

le. En outre, l'irrégularité éventuelle du compte d'un candidat est sans effet

sur la régularité de l'élection, les candidats aux élections présidentielles étant

en effet épargnés par toute sanction électorale.

III. - La portée d'une législation se mesure non seulement à son contenu

mais également à son application. Celle-ci fait intervenir plusieurs acteurs :

l'administration à travers le ministère de l'Intérieuro la Commission nationale

des comptes de campagne et des financements politiques et le juge électoral.

9. J.O.23 novembre 199I ,  p.  15300.
10.  J.O.8 octobre 1991, p.  13178.
ll. Proposition de loi organique Àss. nat. 2370 (Iè'" session ordinaireL99I-1992)'
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Or, deux ans après I'entrée en vigueur de la législation, il faut admettre que
ces trois acteurs ont interprété et mis en (Euvre celle-ci avec une rigueur
variable.

A) La classe politique a eu notamment à appliquer à l'occasion des élec-
tions régionales et cantonales de mars 1992le second alinéa de l'article L. s2-l
du code électoral qui interdit l'organisation de toute campagne de promotion
publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité sur le territoire
des collectivités intéressées par le scrutin. Cette disposition a ému beaucoup
les candidats et les professionnels de la cornmunicationr2. Elle était destinée à
éviter que des candidats ne contournent les règles applicables aux campagnes
électorales en organisant aux frais d'une collectivité territoriale dont ils iont
élus une promotion publicitaire de celle-ci aux fins de promouvoir leur propre
candidature.

Après avoir admis que cette disposition du code électoral oone saurait
concerner Le traditionnel "bilan d.e rnandatoo qui est un conùpte-rendu au corps
él.ectoral du trauail accompli par ceux qui, ù l'él.ection précédente, ont été
inaestis de sa confiance" (J.O. débats Ass. nat. question écri te no 2SBg7,
21 mai 1990, p. 2450),le ministère de l'intérieur a reconnu que cette dépense
devait être incluse dans le compte de campagrre de l'intéressé (cf. notamment
J.O. débats Ass. nat., quesrion écrite n" 49697, 27 janvier 1992, p. 4J2) et
n'était licite que si elle n'était pas financée sur fonds publics.

Si cette source de propagande se voit ainsi, après quelques hésitations,
strictement réglementée, en revanche, on peut craindre que l,interprétation
des règles régissant la propagande par la voie de journaui électoraux ne soit
une source d'inégalité.

En effet, le ministère de I'intérieur considère que si le journal se comporre
exclusivement comme un orgâne de propagande électorale qui, pendant les
périodes précédant les élections, augmente considérablement sa pagination et sa
diffusion, rien ne ferait obstacle à ce que la comrnission natiot àle des comptes
de campagne_et des financements politiques ou le juge de l'élection intègre tout
ou partie de la dépense résultant de cette publicatiàn dans le compte J" 

".--pagne du  cand ida t  (J .O.  débats ,  Ass .  na t .  ques t ion  écr i te  n"  40530,
22 avrir 1991, p. 1654). En revancheo en suivant le raisonnement du ministère
de l'intérieur, la diffusion d'un bulletin électoral qui contiendrait exactement
autant d'informations pendant la campagne électorale qu'entre les consulta-
tions pourrait ne pas être assimilée à une dépense électorale. cependant, en
n'étant invités qu'à censurer l'excès, la Comrnission et le juge électoral risquent

12. Les risEtes dc la comnunitatinn en périodn élnctoraln, Fondation des villes et des col-
lectivités temitoriales, colloque au Sénat, 2 jrillel l99l ; Cornrnunbatinn et électinns, Conseil
national des collectivités territoriales pour I'audiovisuel, colloque au Sénat, 2 octobre l99r ;
M' Corinne Lepage-Jessuao "Des droits et obligations des mairei candidats aux élections ou les
nouvelles obligations résultant de la loi du 15 janvier 1990 et de leurs limites", Gazette du
Palnis,24-25 janvier 1992, p. 2.
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13. cf. la déposition de son président devant la commission d'enquête de I'Assemblée

nationale précit6e, p. 278.
14. l.O. doc. adm. 16 avril 1992.

IBl

de créer une inégalité de traitement profitable au candidat sortant qui prati-

qo""" ,r.r" politilue d,information constante de ses administrés. Les lirnites

frorée, à ces'formàs de publicité par I'interprétation de la loi pourraient abou-

t ir  ainsi à conférer une primà aux sortants que pourraient corr iger la

Commission nationale des àmptes de campagne et des financements politiques

et le juge électoral.

B) Le deuxième acteur concerné par l'application de la nouvelle législation

est la Commission nationale des comptes de campagne précitée' Or, à en croire

son présidento celle-ci ne dispose que de moyens insuffisants pour mener à

bien sa missionr3, alors même que plus de huit mille cornptes de campagnes ont

été déposés devant elle pour Î", ,"rrl"r éIections cantonales et régionales de

tS92 itqu'elle doit statu^er sur plus de 1300 d'entre eux dans le délai de deux

-oiso coifor-ément aux dispositions de loarticle L. 118-2 du code électoral.

ces difficultés, qui pour l'instant, n'ont pas retenu l'attention, risquent

d'apparaître plrr, ,rJtt"^"nt si la commission statue tardivement, à la fin du

délai de six mois à compter du dépôt du compte de campagne' C'est ainsi

qu,elle n,a saisi le Corrsei constitutiànnel, pour défaut du dépôt de compte de

à-pug" par deux candidats, que sept mois aptès l'éfq9ti91-lgqLslative' alors

-O-" !o,ii ne s'agissait que d'ùne cànsultation partielle (92-1147, LLAB' 29

ianvier'1992, A.N: Terriàire de BeHort, 2è-" circ.). Mais si le prononcé de

ï;irrehgibili a du candidat est trop tardif, l'intervention du juge prive la loi

d'effei. C,est ce qui s'est p.od,,it à propos de l'absence de déclaration du

patrimoine du préisident de l'assemblèe territoriale de la Polynésie française

àop"è. de 1" Càmmission pour la transparence financière de la vie politique

(T.4. Papeete, 28 août 1990, Braun-Ortega, Rec' p' 5I0)'

Le contraste existant entre l'ampleur de la charge de la commission et la

faiblesse des moyens qui lui ont étéàonnés pour I'assumer conduit à sointer-

roger sur l'opportunité de maintenir le dispositif actuel qui veut qu'elle soit

sai"sie de tous làs comptes de campagne des candidats. Ou bien elle n'effectuera

en réalité que des ,oidrg". ou l'intervetttion tardive du juge électoral privera

Ia loi de son effet dissualif, C'est la raison pour laquelle on peut se demander

s,il ne conviendrait pas de limiter l'obligation de dépôt des comptes de cam-

pagne âux deux seuls candidats arrivés en tête.

C) Saisi soit directement par tout électeur inscrit sur les listes électorales,

.oit p* la cornmission, le juie éIectoral joue naturellement un rôle essentiel

dans ce contentieux. Jusqu'ici, le Conseil constitutionnel a prononcé deux

décisions d'inéligibilité ; I"-. ttib1rrr"1rx administratifs ont déclatê douze inéligi-

bilités et deux démissions d'officera.
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cependant I'interprétation des textes faite par le conseil constitutionnel à
propos d'une élection législative partielle (gr-1i41, 1142,1143,1144, 3l juillet
l99r' A.N. Paris l3è'" circ. Rec, p. rra) â pu ne pas emporter la conviction.
En effet, le juge constitutionnel a^Ëeaucoup u..oopï à cetie occasion les règles
relativcs au dépassement du plafond des àépenses électorales et à l,encaisse-
ment des recettes.

- Alors que l'article L.o. l2B du code électorar fait obligation au juge électo-
ral de prononcer l'inéligibilité du candidat lorsque le déiassement" elt impor-
tant et lui laisse une marge d'appréciation rorsqu'il 

".i 
fribl", après avoir

constaté que l'excédent des dépenses du candidat élu se chiffrait'à 4oro du
montant des frais de campagne autorisés, la Haute juridiction n'a pas pronon-
cé son_inéligibilité pour une durée d'un an et par vlie de conséquËnce n'a pas
annulé son élection.

De même, si la réceptio_n de fonds par res candidats n'était autorisée par
l'article L. 52-4 du code électoral que jusqu'à ra date du second tour, tout
encaissement postérieur à cette date devant être sanctionné par une inéligibili-
té 

.d'un 
an' la Haute juridiction a estimé que les encaisseients tardifs'pou-

vaient correspondre à des engagements antérieurs.

Par là même, les dispositions du deuxième alinéa de |articre L.o. l2B du
code électoral créant, en l'espèce, une compétence Iiée pour le juge électoral,
sont restées sans effet. c'est donc un bilan nuancé que l,on est a-lnZ à dresser.

Pour l'électeur, l'austérité de la campagne électorale des élections canto-
nales et régionales de mars 1992 arra p".Àir non seulement de réaliser des
économies appréciables mais de montre;le caractère superflu de dépenses qui
n'ont sur lui qu'un effet de persuasion marginal.

. 
Pour le politologue, si la législation française apparaît aujourd'hui plus

rigoureuse que ses homologues allernande, amé.icaine et britlnnique, if est
indéniable qu'elle pourrait être améliorée. Des modifications pirctuelles
pourraient pallier utilement les lacunes recensées ici et là ; une réfl'exion sur la
nécessité de conserver sous sa forme actuelle ra loi d'orientation du commerce
et de l'artisanat d:u27 novembre l9T3 pourrait être engagée.

Mais, comrne on l'a vu, la moralisation de la vie publique n'incombe pas au
seul législateur. L'autodiscipline des acteurs de la vie poH,iqo" sera d,autant
plus forte que des sanctions électorales et des conda-.r.tiorr. pénales serorrt,
le-cas échéant, prononcées. c'est là la responsabilité des o.gri". .d-irri.trr-
tifs de_contrôle, du juge électoral et du juge pénar. c'est iussi |affaire du
corps électoral.

^. !5._|.-! .D.A. I99L, p. BBZ, B. Genevois ;  R.F.D.C.199I, p. 730, L. phi l ip ;  L.p.A. Zfêvner 1992, p. 12, B. Maligrer ; pour une appréciation critiquË, cf . D. 1992,p. iOS, V._U.Doublet.




