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SPÉCIAL POUVOIR COMMUNAL

Diversité et disparités:
la mosaïque helvétique
Contrairement à la France, la Suisse n'a pas de

régime communal unitaire : 25 législations
définissent, oanton par canton, le cadre de l'activité
municipale. Il en résulte une grande diversité dans
les types de communes, les tâches, l'organisation,
l'étendue du territoire, l'effectif de la population
et les moyens — particulièrement le personnel à

disposition, les propriétés immobilières et les

finances — pour remplir les tâches propres et
déléguées.

Des survivances de l'Ancien Régime...
Tous les cantons connaissent la commune politique

qui bénéficie d'une compétence générale ;

mais une vingtaine d'entre eux conservent
parallèlement des communes bourgeoises (quelque
deux mille) et des paroisses,, une demi-douzaine
des communes scolaires, deux même des communes

d'assistance. Il existe encore d'autres
corporations de droit public (notamment communautés
d'usagers), survivance de l'organisation communale

de l'Ancien Régime.
Dans certains cantons suisses-alémaniques, catholiques

et moins développés, peuvent coexister
jusqu'à six types différents de communes ; par
contre, trois cantons — Genève, Neuchâtel, Vaud
— de Suisse occidentale francophone, plus
influencés par la France voisine, ne connaissent que
la commune politique.

Des tâches aux autorités

Quant aux tâches, on a vu (page 8) qu'eles peuvent

varier d'un canton à l'autre
Quant à l'organisation communale, toutes les

communes suisses ont une autorité délibérante et
une autorité executive.
A propos de l'autorité délibérante, les législations
cantonales traduisent deux conceptions opposées :

a) Tous les cantons, sauf Genève, Neuchâtel et
Vaud, considèrent le corps électoral comme
l'organe principal. C'est le système ordinaire. Dès
lors, l'autorité délibérante se compose de tous les

citoyens actifs domiciliés dans la commune. Seules

les villes ont la faculté d'instituer une assemblée

élue (parlement communal).
b) Dans les cantons de Genève, Neuchâtel et
Vaud, le système ordinaire est au contraire celui
du parlement communal, régime obligatoire pour
toutes les communes à Genève et Neuchâtel, et

pour toutes les communes dépassant 800 habitants
dans le canton de Vaud.
A propos de l'autorité executive, toutes les
communes suisses possèdent un organe du type,
collégial.

Passons aux chiffres
La Suisse compte encore plus de 3000 communes
(3072 en 1970, 3052 en 1974) ; à eux seuls, cinq
cantons en regroupent la moitié (53 %) et
conservent également la plupart des très petites
communes (205 sur les 240 de moins de 100
habitants). La commune suisse se signale par une
relative faiblesse de la taille moyenne du territoire

(1344 ha) et de la population (2041 habitants
en 1970), avec toutefois des écarts considérables
entre les extrêmes (de 30 à 28230 ha, et de moins
de 20 à plus de 400 000 habitants).

Concentrations

La répartition actuelle de la population entre les

communes résulte d'une évolution marquée par
deux phénomènes principaux : l'augmentation des
très petites et des grandes communes au détriment
des communes moyennes et la concentration de
la population dans les communes urbaines. Ainsi,
en 1970, 213 (7 %) communes de plus de 5000
habitants regroupaient 69 % de la population ;

2859 (93 %) communes de moins de 5000 habitants

31 % de la population.
Ce mouvement s'accompagne d'une spécialisation
socio-économique toujours plus marquée, parti¬

culièrement autour des villes centres d'agglomération.

Ainsi, la composition de la population active
et les migrations quotidiennes de travailleurs
définissent des types de communes (grands oentres
d'agglomération, communes suburbaines résidentielles

ou industrielles, villes moyennes industrielles

ou à vocation de services, communes rurales)
auxquels correspond un état spécifique des
ressources financières et des politiques municipales.

Les moyens

— Personnel employé et propriétés immobilières:
En 1965, les communes employaient 94 800
personnes — plus que les cantons (83 900), moins

De la simple gestion
à la planification
et à l'équipement
Au cours de ces dernières années, plusieurs
cantons ont entrepris, et, pour certains d'entre
eux, mené à bien la refonte de leur législation
sur les communes. C'est le cas notamment des
cantons de Schwytz (1969), de Bâle-Campagne

(1970), de Berne (1973) et des Grisons
(1974). Une refonte est actuellement en cours
dans le canton d'Argovie (le projet a passé en
première lecture devant le Grand Conseil),
dans le canton de Fribourg (où il n'existe à ce
jour qu'un avant-projet) et dans le canton du
Valais (où le Parlement a adopté en première
lecture un projet de modification des dispositions

constitutionnelles sur les communes).

Trois angles d'attaque

// s'agit le plus souvent de cantons où le
régime communal ne faisait l'objet que de
dispositions fragmentaires et, parfois, fort anciennes
(la loi argovienne sur les communes actuelle-



r
que la Confédération (118 300) — effectif très
inégalement réparti puisque 275 communes
n'avaient aucun employé, 396 un seul, 12 par
contre 500 et plus.
D'autre part, les communes suisses sont d'importants

propriétaires immobiliers : en 1965, elles
possédaient à titre privé le 7,3 % du territoire
national. Les villes sont particulièrement bien
dotées : par exemple, Zürich possède, à titre de

propriétaire privé, le tiers de son territoire et
Lausanne plus de la moitié ; de plus, elles pratiquent
souvent une politique systématique d'acquisitions.
— Finances : Des dépenses publiques totales —
qui représentent à peu près le quart du produit

national brut — les communes font le 30 % environ

avec 9577 millions de francs en 1972 ; les
tâches les plus lourdes sont, respectivement,
l'enseignement (25 % des dépenses), les routes
(12 %), la protection de l'environnement (10 %),
l'administration générale (9 %), la prévoyance
sociale (9 %), les intérêts passifs (8 %), la police
(au sens large) (7 %), la santé publique (5 %), la
culture, les loisirs et les sports (5 %).
Pour couvrir leurs dépenses, les communes recourent

à diverses ressources qui étaient, par ordre
d'importance, en 1970 : les impôts (58 %), les
subventions (16 %), les taxes et émoluments
(15 %), les revenus mobiliers, immobiliers et/ou

des services industriels (9 %), les parts aux recettes

cantonales (2 %).
Les dépenses et les recettes communales varient
selon le canton, la taille de la population et la
spécialisation socio-économique des communes.
Par canton, les dépenses communales par habitant
étaient en 1972 de Fr. 1500.— en moyenne ;

l'écart entre les extrêmes représente un rapport
de 1 à 3,5 (de moins de Fr. 700.— à plus de
Fr. 2400.—). Ces disparités proviennent des

inégalités de richesse des populations et de la répartition

des tâches entre cantons et communes.

• SUITE AU VERSO

ment en vigueur remonte à 1841 Les lois
nouvelles traduisent, pour la plupart, un effort
de systématique et de codification. La notion
même de commune, sa place au sein de l'Etat
y sont clairement définies. L'autonomie dont
elle jouit y est garantie avec plus de précision.
Seconde caractéristique, la prééminence de la
commune politique sur les autres types de

communes (commune bourgeoise en particulier)

est, désormais, nettement établie. Il est

caractéristique, à cet égard, que les dispositions

relatives aux communes bourgeoises et
aux paroisses soient sorties de la loi sur les

communes et renvoyées à une loi spéciale
(ainsi dans le projet argovien et dans l'avant-
projet fribourgeois). Il est du reste intéressant
de relever dans ce contexte, que ce sont parfois

les difficultés surgies entre communes
politiques et communes bourgeoises et
l'imprécision des textes fixant leurs attributions
respectives qui ont été, au moins en partie, à

l'origine de ce mouvement législatif (c'est très
clairement le cas dans les Grisons et en
Valais).
Mais l'élément déterminant de ce renouveau

législatif est, incontestablement, le développement

considérable qu'ont connu certaines
communes au cours des dernières décennies et la
transformation corrélative de la nature des
tâches qui désormais leur incombent; de tâches
de pure gestion, on est en effet passé à des
tâches de planification et d'équipement.

Déclin de la démocratie directe

D'où une double tendance, qui se manifeste à
des degrés divers dans les lois communales les
plus récentes :
— D'une part, un certain déclin de la démocratie

directe — compensé parfois dans une
certaine mesure par la création d'institutions
de démocratie semi-directe, en particulier le
scrutin par urne (qui vient de se substituer à
la traditionnelle assemblée de commune), ou
l'instauration du référendum (obligatoire ou
facultatif contre les décisions du Parlement
communal, désormais substitué dans les grandes

ou moyennes communes à l'assemblée de
tous les citoyens) ; il est cependant intéressant
de relever l'opposition qui s'est fait jour à cette
tendance dans le canton du Valais. Alors que,

dans le projet primitif, l'institution d'un parlement

communal était déclarée obligatoire pour
les communes de plus de deux mille habitants,
elle n'est plus désormais prévue qu'à titre
facultatif pour les communes de plus,, de
700 habitants.
— D'autre part, on observe un développement
des institutions de collaboration intercommunale.

Non seulement on voit les cantons
réglementer l'association de communes de type
traditionnel de manière plus précise que
jusqu'ici, mais en outre et surtout, on constate
que les plus hardis d'entre eux (en particulier
le projet argovien qui, à cet égard, est tout à

fait remarquable) distinguent deux niveaux de
collaboration intercommunale, le niveau que
l'on pourrait appeler « traditionnel », auquel
correspond la non moins traditionnelle association

de communes à but unique ou du moins
limité, et d'autre part, le niveau proprement
régional, auquel correspond une association
régionale (« Regionalverband »), à but multiple
et doté d'une structure solide, et d'une organisation

d'où tout contrôle démocratique n'est
plus exclu.
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