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I. Les transformat,ions des législat,ions fédérales

Le phénomène est connu: 1e ttDroit en actionrr (1) n'entraine pas
toujours les résultats attendus par 1e législateur. Depuis les
années septante, oD parle de déficits de mise en oeuvre, de
fftransformations de la loirr par l-es actes d'application (2) ou
de ttpolitigue cantonale de mise en oeuvrerr (3) caractérisée par
rrune pesée d'intérêts et de valeurs conditionnés par une série
de facteurstt (4). Aussi, "1e modèIe Iinéaire qui sous-tend Ia
conception que l'on se fait de Ia loi est inapte à représenter
I'unité et Ia diversité qui Ia caractérisent.r' (5) Selon ch. A.
Morand rrl'unification, la mise au net gutopère la loi n'est
qu'un moment provisoire, un instant privilégié de céIébration
de l'unité. La complexité disparue renaît au niveau de 1a mise
en oeuvre. Les ténèbres réapparaissent après un court instant
de lumièrerr. (6)

Tous ceux qui abordent I'évaluation des effets attendus ou in-
attendus, variés ou uniformes, d'une législation fédérale dans
Ia réalité guotidj-enne, sont tenus de rnettre de Ia lumière dans
ces t,énèbres en répondant à quelques-unes des questions sui-
vantes:

Conment fonctionnent les politigues de mj-se en oeuvre canto-
nales et s'opèrent les transformations dues à f influence de
I'opinion publigue et des divers acteurs locaux?
Sera-t-il possible, dans Ie futur, dê mieux anticiper les
transformations lors de la conception de législations fédé-
rales?
Est-ce au centre ou à 1a périphérie (7) gu'iI faut attribuer
la responsabilité du succès nitigé de législations fédérales
récentes telles que 1taménagement du territoire, la poli-
tique de l'environnement ou Ia législation hautement com-
plexe sur Itacguisition d'immeubles par les personnes domi-
ciliées à l'étranger? (8)
Est-i1 possible, voire mêrne souhaitable d'anticiper le pro-
cessus de rrnégociation et d'adaptationrr (9) impliquant un
grand nombre d'acteurs et t'difficilement prévisible de par
son facteur politigue déterminantrr? (10)
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La réponse à ces questions exige Ie développement d'une ap-
proche scientifigue qui n'en est qu'à ses débuts: 1'évaluation
des politigues publiques (f-1).

Selon Ia littérature (L2), 1'évaluation des politiques pu-
bliques devrait recourir aux instruments mis à disposition par
1'approche dite d'analyse de politigues publigues. Cet article
se propose de résumer ces principaux instruments, sans y ajou-
ter d'éléments nouveaux. Une attention particulière sera portée
par contre sur leur utilisation dans Ie contexte suisse et sur
Ies conséquences de cette approche pour les recherches
d'évaluation. La présentation du concept de base de l,analyse
des politigues publiques sera ainsi linitée au strict minimum
(II.l"). Ce concept englobe la notion de progranme administratif
(III. L) et ce1le de urise en oeuvre (III. 2) qui sont à situer
dans les conditions particulières du fédéralisrne législatif et
d'exécuti.on.

II. L'évaluation sriatéresse aux politiques publiques

fI. 1. Une définition des politiques publlques

Qui dit rref fet d'une législationrr parle inplicitement d,un
grand nombre d'activités Iégislatives et adrninistratives axées
sur Ia solution de problèmes réels visés par cette législation.
La plupart des législations modernes ne produisent des effets
gu'à condition que des acteurs administratifs, politiques et
sociaux réunis au sein de différents arrangements politico-ad-
ministratifs en prennent Ia décision. Les effets désirés ne
sont cependant atteints gu,à Ia suite d'un ensemble de déci-
sions complexes qui s'enchaînent entre le centre et la périphé-
rie. C'est cet ensembte de décisions que nous définissons conme
potitique publique, pour autant gu,il s'agisse de décisions pu-
bliques issues d'acteurs institutionnels visant à orienter Ie
comportement d'une population cib1e, de sorte qurun problème
gue la société n'est plus à mêne de gérer puisse être résolu
par un effort collectif. Cet ensemble inclut Ies décisions de
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toutes 1es différentes étapes de 1'action étatigue et contient
aussi bien les règles générales et abstraites (lois, ordon-
nances etc. ) gue les actes individuels et concrets produits
lors de la mise en oeuvre.

Cette définition des politigues publigues est avant tout ana-
lytigue. Rares sont encore les cas oir les administrations
elles-mêmes considèrent et gèrent leurs activités quotidiennes
en se référant explicitement à un tel cadre de référence. Pour-
tant t cê dernier donne à I'observateur une vue d'ensemble des

différentes activités que suscitent 1a concrétisation et 1a

réalisation de décisions politigues, activités trop souvent
prises isolément par les agents adrninistratifs concernés. De

plus, cê cadre de référence rend possible I'attribution à cha-
cune des instances des fonctions et des responsabilités po-
litiques et adrninistratives gui sont 1es siennes. Finalement,
iI perrnet de distinguer les activités étatiques gui s'attachent
à la solution d'un problème substantiel par Ia nisej sur pied
d'une politigue publigue particulière, d' autres activités de
I'Etat qui sont liées à la gestion de l'ensemble du système po-
litico-administratif. Ces activités globales telles que des dé-
cisions budgétaires, des réformes adninistratives ou institu-
tionnelles ont un inpact sur les politigues publigues sans que

ces dernières puissent pour autant les influencer directement.

À quelques exceptions près (13), Ia Iégislation de l'Etat libé-
ral s'est bornée à fixer des conditions-cadres susceptibles de
faciliter la solution de problèrnes par les agents du secteur
privé. De telles activités étatigues se sont généralement lini-
tées à Ia production de tégislations et à leur application
ponctuelle par les tribunaux en cas de litiges. Ce n'est gu'à
partir des années cinguante et en étroite relation avec le dé-
veloppernent de 1'Etat-providence et de I'interventionnisme éta-
tique que I'on a assisté aux diverses tentatives de Ia fonction
publigue de concevoir des intetrrentions directes sur des pro-
b1èmes concrets. Cet interventionnisme est à l'origine de Ia
conception de véritables politiques publigues dans le sens de
Ia définition présentée. C'est à partir de ces politigues pu-
bliques que les politiciens, Ies administrateurs et les scien-
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tifiques ont commencé à s'interroger sur I'efficacité de diffé-
rents instruments régulateurs, d'incitation économigue et fi-
nancière êt, plus récemmen!, de persuasion et d'infonnation
(14).

TT.2. Les nouvell,es tendances des politiques publiques

Le bilan que l'on peut tirer en ce début des années quatre-
vingt-dix, de Ia conception et des modes de fonctionnement de

ces politiques publigues dites rrnouvellesrr met en évidence tout
d'abord, lâ différentiation, Iâ technicisation et la ter-
ritorialisation de ces politigues:

La différentiation

Les politiques publigues qui interviennent de manière précise
sur le développement économique et social de notre pays sont de

plus en plus nombreuses. Ce développement étant intinement fié
aux différents espaces, les caractéristiques de ces politiques
varient d'une région à I'autre, âu gré des différents problèrnes

qui les affectent. C'est ainsi gue Ie chônage a frappé beaucoup

plus Ies régions horlogères que les régions à prédoninance ter-
tiaire. Les problèmes de la drogue se sont concentrés dans les
agglomérations urbaines et I'exode rural a touché les régions
de montagne. on assiste donc à une distribution inégalitaire
des problèmes dans 1'espace qui nécessite une intervention pu-

blique différenciée. Cette tendance est particulièrement mar-

guée dans les politiques sociales celles de I'aménagement du

territoire, de I'environnement, des transports ou des té-
Iécomnunications.

La nécessité d'adapter ces polit.igues aux particularités régio-
nales, voire localesr Dê reste pas sans conséquences sur leur
conception au niveau de Ia Confédération. Le législateur fédé-
ral se voit ainsi obligé de laisser une marge de manoeuvre im-
portante aux instances cantonales responsables de Ia mise en

oeuvre.

Par fà, le fédéralisme d'exécution vit une renaissance impor-

tante. Grâce en particulier à Ia recherche sur Ia mise en

oeuvre de Ia Lex Furgler, nous savons aujourd'hui que les
grands cantons, principalement, considèrent 1'application de Ia
1égislation fédérale non pas conme une sirnple exécution tech-
nique gui leur est irnposée rrd'en hautrr, mais contme une compé-

tence importante visant à concrétiser les objectifs de Ia poli-
tigue fédérale en fonction de leurs propres priorités: Ies dé-

cisions concrètes storganisent autour d'une politique cantonale

de mise en oeuvre. s'iI y a une politique, cela signifie que

Ies instances cantonales déterminent un contenu qui n'est pas

défini au centre. on assiste ainsi progressivement à un éclate-
ment des normes conçues de manière uniforme par 1e centre. Dans

le cas d'espèce (I'acguisition dtimmeubles par des personnes

étrangères), on constate que Ia loi établie au centre conme une

1oi de police tendant à lutter contre rrl'Ueberfremdungrr se

transforme à Ia périphérie et devient un instrument de poli-
tigue sociale à Genève, parfois de politigue commerciale rela-
tive à 1'établissement d'entreprises bancaires, un instrument
de politigue touristique en Valais, voire nême de politique
protectionniste dans le domaine de Ia construction.rr (15) Les

travaux exécutés dans Ie cadre du Programme national de re-
cherche No 6 sur les processus de décision dans Ia démocratie
suisse ont mis en évidence gue les cantons, à ce jeu, rrse mon-

trent souvent imaginatifs. rr fI se peut même que la stratégie
cantonale rrcontrecarre Ies effets recherchés par Ia Confédéra-

tion. rr (16)

Cette différentiation rend difficile toute dérnarche d'évalua-
tion des effets dtune politique publigue fédérale. Car, les
reffets annexes peuvent, selon les circonstances, contribuer à

l'acceptation, voire au succès d'un programme.rr (L7) II se peut

aussi gu'une politique fédérale ne produise aucun impact direct
sur Ie plan du problèrne visé mais qutelle ait des effets in-
directs et à long terme gui contribuent, à Ia t,ransformation du

problène ou à sa disparition. L'absence d'activité cantonale
dans Ie domaine visé peut aussi être Ie reflet de I'inexistence
du problèrne dans le canton en question, ou, corlme pour le cas
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de Ia drogue, d'un problèrne qui peut encore être refoulé avec

succès vers un canton voisin.

La professionnalisation et Ia tecbuicisation

La complexité socio-technologique des problèmes soumis à

I'intervention étatique exige une certaine professionnalisation
des agents de I'Etat. Sans connaissances écologique et techno-
logiques suffisantes iI est inpossible de mener Ia progranma-

tion de 1'action de mise en oeuvre de Ia politique de

I'environnernent. La profession d'assistant social est le pro-
duit d'une politique sociale toujours plus professionnalisée et
la formation d'aménagiste à 1'ORL (Institut fùr Orts- Regional-
und Landesplanung de 1'Ecole Polytechnigue Fédérale de Zurich)
devient une condition indispensable pour Ia bonne conduite de

politigues d'aménagement du territoire. La logistigue des poli-
tiques publiques toujours plus sophistiquées est à l'origine du

pouvoir des technocrates professionnels et confère à ces der-
niers un monopole dans 1'analyse et Ia solution de certains
types de problèmes toujours plus difficiles à contrôIer
politiquement. Comme les spécialistes de la Confédération et
des cantons s'organisent de plus en plus au sein d'associations
professionnelles, voire même de véritables corps de fonction-
naires, cette professionnalisation des politiques publiques va

de pair avec leur intégration verticale toujours plus poussée.

Cette tendance est susceptible d'isoler des politigues pu-

bliques verticalisées les unes des autres et de les rendre in-
perméables à tout contrôle public au niveau des cantons et, de

la Confédération.

Notons cependant, que cette tendance générale est, en Suisse,
att,énuée par Ie système de milice et de déurocratie semi-di-
recte. EIle pose néanmoins un problèure pour I'évaluation en ce

sens que les évaluateurs politiques et scientifiques dépendent
des informations technigues et scientifigues toujours plus so-
phist,iguées que leur fournissent les spécialistes profession-
nels des politiques en guestion. Les critères d'évaluation ris-
guent d'être politiguement biaisés de sorte que lrévaluateur,

7

de par son manque de connaissances techniques, n'arrive pas à
découvrir les implications politiques cachées derrière des don-

nées statistiques, des courbes et autres moyens de représenter
la réalité qui lui sont étrangers.

La territorialisation

La réalisation d'objectifs fédéraux senble exiger de plus en

plus un accès irunédiat au territoire. L€ rapport du Conseil
fédéral sur I'aménagement du territoire de L987 (18) comporte

une liste impressionnante de politiques fédérales ayant des ré-
percussions plus ou moins directes sur Ie territoire. Cette
liste couvre les secteurs suivants: rrconstructions fédéraIes,
armée, politigue coordonnée des transports, constructions de

routes, transports publics, navigtation aérienne, conrmuni-

cations, énergie, économie des eaux, agriculture, forêt, pro-
tection de I'environnement, protection de 1a nature'et du pa-

trimoine, encouragement à la construction de logements, poli-
tique régiona1e, tourisme. rr ( 19 )

La réalisation de ces politiques inplique de nultiples négocia-
tions avec les cantons et les conmunes qui peuvent rrfermer 1a

porterr à la Confédération et bloquer par là, au nom de la sou-
veraineté cantonale et de 1'autononie co'nmunale, la réalisation
d'objectifs fédéraux. L€ cas de I'attribution aux cantons et
par la suite aux conmunes de guotas de terres d'assolement à

préserver, a démontré les difficultés énormes à surmonter dans

de tels exercices (20). I1 est fort probable que la réalisation
des politiques fédérales inclues dans le rapport sur
I'aménagement du territoire de L987 amènera, dans les années

quatre-vingt-dix, à des perturbations dans I'équilibre fragile
entre 1a Confédération, les cantons et les conmunes, ces der-
nières étant de noins en moins prêtes à ouvrir lraccès à leur
territoire pour la réalisation d'objectifs fédéraux.

L'évaluation de la mise en oeuvre des progranmes fédéraux dans

ces domaines est néanmoins relativement facile à mener si
chague politigue publique est prise individuellement. On nra
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de par son manque de connaissances techniques, n'arrive pas à
découvrir les implications politiques cachées derrière des don-

nées statistiques, des courbes et autres moyens de représenter
la réalité qui lui sont étrangers.
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tection de I'environnement, protection de 1a nature'et du pa-
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ces domaines est néanmoins relativement facile à mener si
chague politigue publique est prise individuellement. On nra
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pas de peine ainsi à constater si une place d'arme, projetée est
ou pas réa1isée, si les terres d'assolements prévues ont été ou
pas affectées en zones agricoles, ou si le réseau routier pla-
nifié au niveau fédéral a ét,é construit ou pas. Cette évalua-
tion nta cependant aucun sens du point de vue des cantons pour
lesguels la simple exécution d'un plan spécial de Ia Confédéra-
tion selon 1tarticle l-3 de Ia loi sur I'aménagement du terri-
toire (2L) peut être considérée conme un échec de Ia politique
en guestion, si elle n'a pas été adaptée de façon appropriée
aux circonstances régionales et locales. Les évaluateurs poli-
tiques et scientifiques se retrouvent 1à entre rrltenclumetr des
objectifs cantonaux et 1e rrmarteaurf de Ia planification fé-
déra1e. Ce problème inhérent à toute démarche évaluative est
plus épineux dans les domaines des politigues publigues forte-
ment territorialisées que dans d'autres dornaines.

III. Les élénents constitutifs des politiques pubtiques

Les politigues publiques se réalisent normalernent en deux
temps: dans Ia phase de progranmations successives, elIes
transforment une volonté polit,ique en un ensemble de règles
plus ou moins concrètes (programme administratif), dans Ia
phase de mise en oeuvre cette volonté est traduite généralement
par les adrninistrations publiquesr êD act,ions concrètes et in-
dividuelles sur le terrain.

III.1. Lrévaluation de ta programmatLon et des programmeg
administratifs

Progrrrnmation et progrnrneÉr adninistratifs3 uDe défiaition

On peut, considérer conme prograrnme adninistratif tous les actes
normatifs appartenant à un ensemble de décisions générales et
abstraites d'une potitigue publique particulière jugée néces-
saire par les acteurs politico-administratifs compétents des
différents échelons de 1'Etat pour orienter 1'ensemble des dé-
cisions individuelles de 1'action administrative. Ce rnatériel
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normatif, n'est pas produit d'un coup. Le contenu du progranme
administratif est formé tout au long de plusieurs étapes légis-
latives et entraine un degré de concrétisation de plus en plus
poussé (tableau l-). Ce progranme est composé de plusieurs
règ1es fédérales et cantonales appartenant à des hiérarchies
1égislatives différentes. On appelle progranme administratif le
résultat final du processus de concrétisation législative qui
varie normalement d'un canton à l'autre du fait de Ia nécessité
d'une législation d'application dans chaque canton. Ainsi, pour
chaque politigue fédéraIe, iI existe au moins 26 programmes ad-
ministratifs (22).

Tableau 1: Préseutation scbématique des composantes drun
progr:rnme administratif conplet
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Extension des progrânnes administratifs

La politique de progranmation de 1'Etat central peut varier
d'un pays à l'autre. Ces variations concernent aussi bien
I'étendue du contenu que le rôIe respectif des éIéments sub-
stant,iels et des éIéments procéduraux et organisationnels des
législations en question (23).

Des pays possédant une longue tradition d'interventions ponc-
tuelles (p. ex. la Grande Bretagne) ont toujours tendance à
Liniter Ie contenu des progranmes adrninistratifs de manière à

Iaisser une marge d'appréciation considérable aux agents de Ia
mise en oeuvre. Cette philosophie réglementaire a pour objectif
de réaliser Ia justice à travers une prise en compte optirnale
de toutes les circonstances particulières. De tels régimes
permettent Ie développement de politigues de mise en oeuvre
très indépendantes. Comme les critères d'interventions ne sont
guère explicités à 1'égard du public et des gTroupes intéressés,
i1 est difficile de prévoir et d'évaluer correctement leurs in-
pacts par manque de cadre de référence explicite.

La prévision et l'évaluation sont plus aisées, pâF contre, dans
1e cas ou I'approche législative est basée sur une tradition
plutôt égalitaire et d'Etat de droit. 11 en décou1e des pro-
granmes adurinistratifs aux contenus étendus qui se traduisent
par une régleurentation très détaillée ne laissant gu'un faible
pouvoir d'appréciation aux autorités responsables de Ia mise en
oeuvre. À I'origine de cette philosophie on trouve Ia volonté
politigue d'éviter d'éventuels excès de pouvoir et des inégali-
tés de traitement. L'exemple le plus parlant de cette approche
senble être Ia tradition réglementaire allemande. Le tableau no
2 illustre les conséguences gu'ont ces deux approches réglemen-
taires pour Ia distribution du poids politigue entre progranma-
tion et, mise en oeuvre à I'intérieur d'une politique publique.

11

TabLeau 2: Place de la mise en oeuvre sous Ie régine de
proçJraynnes administratifs étenôus et limités

Programmes détaillés vs- programmes de cadre

rogramme hautement

(
Programme de

cadre

Apport fédéral vs. apport cantonal

I nartie fédérale 
I I partie cantonale 

I

partie partie cantonale
fédérale

Progrrrnrnes subst,antiels et progrânnes procéduraux ou organisa-
tiounels

La démarche évaluative sera également influencée par Ie fait
que les progranmes adrninistratifs sont plutôt substantiels ou,
selon Ia tradition anglo-saxonne, procéduraux.

On peut considérer conrme substantiels les progranmes qui se
prononcent clairement sur les objectifs à atteindre, les é1é-
ments évaluatifs et les éIérnents opérationnels (24). Nous iI-
lustrons ces trois notions à l,aide de Ia politique de lrenvi-
ronnement (25), de 1a protection civile (26) et de Ia fonn-
ation sportive des apprentis (27):

Les objectifs à atteindre par Ia politique (p. ex.: Ia qua-
Iit,é de 1'air de 1960 ou ta qualité indiquée par des valeurs
limites d'immissions,. une place d'abri par habitant; deux
heures de sport pour chaque apprenti des écoles profession-
nelles en Suisse);
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Les éIénnents évaluatifs énoncent les rnéthodes à retenir pour

mesurer si l'objectif est atteint ou pas (p. ex.: Ia concep-

tion du réseau de mesure. pour la qualité de I'aj-ri Ia défi-
nition, êD mètres carrés, d'une place d'abrii les
caractéristigues d'une sal1e de glmnastique appropriée pour

dispenser des leçons de gyrnnastigue en terme d'exigences de

surface, dê hauteur etc. ) ;

Les éléneats opérationnels précisent les bases légales des

mesures réglenentaires, incitatives ou informationnelles que

}'administration est habilitée à prendre pour réaliser les
objectifs fixés (p. ex.: f interdiction de dépassement de

valeurs lirnites d'émissions à imposer aux industries pol-
luantes:' I' obligation pour les constructeurs de nouvelles
maisons d'arnénager un local selon les prescriptions de Ia
protection civile; l'obligation pour les cantons de

construire, dans un déIai irnposé, suffisamment de salles de

gymnastique pour apprentis) .

Au niveau de l'Etat central, Ies progranmes dits rrsubstantielsrl

sont souvent noins explicites quant à 1'organisation, êu finan-
cernent ainsi qu'aux instruments et aux procédures administra-
tifs de Ia nise en oeuvre. Par contre, ces éléments normatifs
bénéficient d'une attention particulière dans des pays à tradi-
tion législative axée sur Ie rrrule makingrr tels que les Etats
Unis. Là, les objectifs à atteindre sont définis de façon vague

et laissent une marge de manoeuvre considérable à lragence de

mise en oeuvre pour Ia définition des critères évaluat,ifs et
des mesures qu'elle juge appropriées pour la réalisation du but
visé. Le Iégislateur est convaincu de pouvoir se permettre ce

manque de normes substantielles parce que Itessentiel de sa dé-
marche de progranmation passe à travers la réponse apportée à

Ia question: ItQui, selon quelles procédures et avec quelle
enveloppe budgétaire est le plus qualifié pour Ia bonne

conduite d'une politigue publique qui rejoigne au mieux les
préférences politigues de Ia majorité des élus?rr I1 va ainsi
définir de manière très précise:

t-3

les éIéments organisationnels gui indiquent quels sont les
agents de mise en oeuvre compétents, leurs qualificatj-ons
professionnelles, leur rapport à 1a clientèl-e etc. (p. ex.
I/obligation d'avoir un service cantonal spécialisé en ma-

tière d'environnement; 1'exigence d'avoir des responsables
locaux de Ia politique de protection civile i L' attribution
de la responsabilité du sport pour apprentis à un départe-
ment cantonal précis (2e) );

les ressources financières nécessaires pour réaliser la po-
Iitique publique en question (p. ex.: un subventionnement
des services spécialisés des cantons par 1a Confédération;
des mécanismes de subventionnement pour 1a construction
d'abrisi Ia définition du pourcentage de subventionnement de

Ia construction de sa1le de gymnastique pour apprentis);

Ies instruments et procédures administratifs à suivre par
les agents de rnise en oeuvre (p. ex. 1e renvoi à 1à législa-
tion généra1e sur la procédure administrative ou 1a création
de dispositions spéciales qui prévoient, une définition plus
ou moins restrictive du droit de recours des associations,
les voies de recours, etc. ) .

L€ tableau no 3 représente de façon schématique la différence
entre ces deux approches; ir situe, entre les deux extrêmes,
Ies progralnmes adninistratifs nixtes tels gu'i1s se retrouvent
assez fréquerunent dans les politiques publigues suisses.

Tableau 3: Prog'rarnrnes substantiels versus progfrânrnes

procéduraux et organisationnels

Programmes substantiels vs. procéduraux /
organisationnels

PA substantiel
/ 

PA mixte
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l-4

Importance de Ia distinction entre des progranmes substantiels
et des proçlrâmmes procéduraux ou organisationnels pour 1réva-
luation

Selon que les législateurs choisissent plutôt l'un ou I'autre
de ces tlpes de progranmes adninistratifs, la démarche

d'évaluation varie: la présence de progranmes substantiels fa-
cilite incontestablement 1'évaluation politigue et scienti-
fique, parce que le matériel normatif contient des formules
plus ou moins explicites sur 1'état que 1'on aimerait atteindre
par Ia solution apportée au problème. Cette finalisation de la
politigue publique permet, de pIus, une appréciation sur
I'adéquation des éIérnents opérationnels êt, partant, uD juge-
ment ex ante sur la capacité de Ia politigue publigue en ques-

tion d'atteindre les buts visés par tel ou tel progranme. Un

très bon exemple d'une telIe démarche évaluative est fourni par

Ie rapport du Conseil fédéral sur rrles stratégies de lutte
contre la pollution de l'airrr (29) de 1986. Dans ce document,

Ie Conseil fédéral démontre au Parlement que les moyens que ce-
lui-ci est prêt à lui accorder sont de loin insuffisants pour

atteindre les buts visés par ce même Parlement,. Ce cas dérnontre

d'ailleurs Ia difficulté à lagueIle 1'évaluation des politiques
publigues se heurte lorsqu'iI s'agit dtattribuer les résultats
observés au prograrnme administratif, aux agents de la nise en

oeuvre ou encore de diagnostiguer des déficits de progranmation
(30). OF, si le sinple constat des résultats est relativement
aisé, I' explication êt, par Ià, f identification de leurs
causes est souvent une opération épineuse, cê dtautant plus si
Ie processus décisionnel et Ie poids des acteurs à inpliquer
nta pas retenu 1'attention du législateur.

Les politigues dont 1e natérie1 nornatif cont,ient une défini-
tion précise des règles organisationnelles et procédurales per-
rnettent par contre une neilleure appréciation évaluative de

I'observation de ces règles. Pourtant, comme leur prograrme ad-
rninistratif n'est souvent pas explicite quant, aux objectifs à

atteindre, leur évaluation substantielle en devient difficile.

Deux types drévaluations de progrânmes administratifs

Notons, pour conclure, gutau niveau de Ia progranmation d'une
politigue publique suisse nous pouvons distinguer deux types de

dérnarches évaluatives :

Lrévaluatiou législative (31). Cette démarche permet un pro-
nostic sur les effets d'un projet légistatif ex ante. Etant
donné les incertitudes liées à cette démarche, iI est
conseillé de toujours préparer plusieurs scénarios en fonc-
tion de différentes hypothèses sur les réactions des groupes

cibles, d' éventuels tiers et la dynarnique d'autres poli-
tigues publigues intervenant sur les mêmes agents visés par
Ia politigue proposée. Dans cette optique, il est conseillé
au législateur fédéral de choisir, pour Ia simulation des

différents scénarios, plusieurs types de cantons (en fonc-
tion de leur force financière, des différentes structures
des problèmes soumis à I'intervention publique, etc.). Dans

Ia mesure du possible, il faudrait également tenir compte

des ressources en place (humaines, financières etc. ) qui
pourraient soutenir Ia mise en oeuvre de la politique
conçue.

L'évaluation des législations drapplicatLon cantonales,
n'est en fait, rien dtautre que I'appréciation de I'activité
législative complémentaire des cantons dans Ia perspective
des éléments du progratnme fédéral. Même si une telle éva-
luation du seul matériel nornatif d'une politique publique
est loin d'inclure les véritables iurpacts, eIIe n,est pas

sans intérêt. Car e1le suffit parfois pour dégager des

tensions, voire des contradictions entre, pâr exernple, Ies
objectifs à atteindre et une structure de financement in-
suffisante ou alors une organisation adninistrative plus ou

moins adéguate. Ce type d'évaluation se pratique aujourdrhui
de façon plus ou moins approfondie lors de ltapprobation
dtactes législatifs cantonaux par des organes de Ia Confédé-

rationt iI est également connu des organisations su-
pranationales chargées de suivre Ia transformation de leurs
actes normatifs présentés sous forme de directives (32) dans
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la législation des Etats membres. En Suisse, cette démarche

évaluative devrait permettre de s'assurer que les légis1a-
teurs cantonaux ne détournent pas le sens de la législation
fédéraIe de manière abusive ou que les cantons n'utilisent
pas toutes sortes de formules palliatives, laissant finale-
ment un espace d'appréciation à I'administration de mise en

oeuvre qui va au-delà du contenu clair des dispositions
fédéraIes en question. Le contrôle judiciaire d'une législa-
tion cantonale exercé par Ie Tribunal fédéral en vertu des

dispositions transitoires de Ia Constitution fédérale
concernant la prirnauté du droit fédéra1 constitue une sous-

catégorie de cette évaluation.

III.2. Lrévaluation de Ia nise en oeuvre

Les quatre pbases de La mise en oeuvre

Les deux types d'évaluation d'un prograrnme administratif ne

doivent pas être confondus avec la véritable évaluation des ef-
fets induits par une législation dans la réalité. Pour être
considérés comme constitutif d'une véritable politique publigue
dans Ie sens de notre définition, les ensembles de décisions en

question doivent inclure des décisions d'application. N,est
considérée conme politique publique conplète que cet ensenble
de décisions qui comporte donc également des décisions indivi-
duelles et concrètes prises au stade de Ia mise en oeuvre. On

peut ainsi définir la phase de Ia mise en oeuvre d'une poli-
tique publique conme 1'ensemble des processus polit,ico-adminis-
tratifs qui vise4t Ia transfonration du progranme adninistrat,if
en actions adninistratives sur le terrain, êrr passant par
guatre différentes phases:

La création drune structure de senrices conpétents qui in-
plique soit la création de nouveaux services soit
l'attribution de nouvelles compétences à un ou plusieurs
services ou institutions (paraétatiques, voire privées)
existants. Cette première phase impligue des décisions très
variées allant de Itengagernent de collaborateurs ou de

L7

1'attribution de moyens financiers jusqu'à Ia (re)définition
des cahiers des charges et à Ia création d'une image de

marque d'une nouvelle unité auprès du public et des groupes

cible de Ia politigue en guestion.

La conduite dranalyses sur lrétat du problème et Ia décision
drun plan deaction permettant f identification des priorités
des interventions dans Ie temps, dans l'espace ou faisant
état de priorités fonctionnelles. Les administrations pu-

bliques reconnaissent de plus en plus Ia nécessité de mettre
sur pied un te1 plan d'action avant d'aller sur Ie terrain.
El1es le considèrent, à juste titre, conme un instrument in-
dispensable pour gérer raisonnablement leurs politiques de

mise en oeuvre. Dans plusieurs domaines, Ia Iégislation
fédérale crée même une obligation pour les cantons d'établir
un tel plan avant de passer aux interventions individuelles
(33).

Lrélaboration, à partir du plan d'action, dr intenrentions
concrètes sous forme de décisions administratives forrnelles
ou d'activités informelles de toutes sort,es visant 1es

groupes cibles de Ia politigue en guestion. Notons que le
progranme administratif prévoit souvent déjà au niveau fédé-
ral des dispositions concernant 1a procédure adninistrative
à suivre (notarnment: le droit d'être entendu, Ies déIais, le
statut, de partie, etc. ) .

Les outputs administratifs produits dans ces processus ne sont
pas toujours faciles à identifier par celui qui mène une éva-
luation, parce que les administrations ne suivent que rarement
des procédures formelles notarnnent pour économiser du temps et
maximiser leur marge de manoeuvre en ne créant pas de rapports
de droit. Cette troisiène phase inclut des négociations avec

les groupes cibles et d'autres acteurs sociaux touchés par les
interventions publiques. Les négociat,ions (sur des délais, des

conditions d'autorisations, d'éventuelles compensations fi-
nancières etc. ) font souvent partie de telles démarches infor-
melles (34). Cette phase comprend aussi les décisions sur
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d'éventuelles oppositions (recours hiérarchigue) et les recours
auprès des tribunaux adninistrat,ifs.

L,révaluation des outputs et des inpacts de politiques pu-

bligues par l'autorité compétente de la mise en oeuvre elle-
même ou par une autre agence indépendante. Cette dernière
étape du processus de mise en oeuvre, plutôt rare dans la
réalité, produit des reconmandations guant à Ia révision
éventuelle du prograrnme administratif en quest,ion ou de la
potitigue de mise en oeuvre. Dans 1es quelgues exemples

connus (35), ces évaluations sont menées sur Ia base de don-

nées décrivant soit les changements éventuels du comporte-

ment des groupes cibles soit les effets réels de ces change-

ments sur Ie problème à résoudre par Ia politigue publique.

Cette distinction est cruciale, car du point de vue poli-
tique et scientifigue Ia deuxièrne catégorie de données est,
dans la plupart des cas, de loin Ia plus intéressante par
Ies inforrnations qutelle permet d'obtenir quant à

Itincidence de mesures régulatrices ou incitatives sur la
résolution du problène visé par Ia politique. C'est ainsi
gue dans Ie domaine de Ia politique de lutte contre Ia pol-
Iution atmosphérique dont Ie but est la lutte contre les ef-
fets négatifs de concentrations trop élevées en polluants
dans I'air, f intérêt de Itévaluation se concentre sur
1'évolution des inmissions: Ies émissions que Iton peut
considérer conme ltexpression directe du comportement des

groupes cibles ne revêtant qu'un intérêt secondaire. De

même, Lt évaluation de Iteffet dtune augrmentation du taux
d'intérêt de la Banque nationale s'intéressera aux indica-
teurs du taux d'inflation plutôt, gu'à Ia situatj.on particu-
lière des banques et des investisseurs frappés par cette me-

sure. Pour ce faire, L' évaluateur se réfère aux définitions
des objectifs de Ia politique en guestion ainsi quraux é1é-

nents évaluatifs gui s'y rapportent. Ces derniers, de par
Ieur nature, sont formulés en termes de résultats finaux
outcornes à atteindre et non pas en terme drobligations irnpo-

sées, de droits accordés ou de subventions. La finalité
d'une politique publique n'étant pas l,imposition

t"9

d'obligations ou de droits en tant que te1s, mais 1a solu-
tion d'un problène exigeant de te1les mesures.

Les quatre types drévaluation des pbases de Ia nise en oeuvre

Le produit de chacune de ces guatre phases du processus de mise

en oeuvre peut faire l'objet d'une évaluation. on peut donc

évaluer Ia mise sur pied des services compétents, les plans

d'action, Ia qualité et Ia quantité des outputs, Ieurs impacts

sur }a population cible ou I'adéguation des changements éven-

tuels par rapport au problène à résoudre.

L'intérêt d'une évaluation de la sinple nise sur pied ôes ser-
vices chargés de Ia mise en oeuvre d'une politique publigue
(phase r-) est ptutôt faible. on peut cependant imaginer Ia né-

cessit,é d'une telle démarche dans des cas où, pour des raisons
d'efficience ou d'efficacité, une structure administrative don-

née est mise en question. L' évaluation d'un plan draction
(phase 2l est déjà Flus fréquente sous I'ang1e de sa conformité
avec un progranme adrninistratif. Les offices fédéraux compé-

tents sont appelés à mener une telle démarche évaluative lors
de leur approbation des différents plans de nesures que les di-
verses législations fédérales exigent des gouvernements canto-
naux.

L'évaluation de I'organisation des services aussi bien que

celle des plans d'action ne peut guère être menée sans des

connaissances approfondies des données particulières du pro-
bIèrne décrites dans des docunents tels que des cadastres, des

inventaires, des études de base ou différentes représentations
cartographiques etc. (36) . En tenant cornpt,e de ces données

(existantes ou à produire à cette fin), Itévaluation comporte

deux volets: dtune part, eIIe examine Ie produit en question
conme résultat d'une étape intermédiairei cet examen se

concentre sur des quest,ions telles que Ia forme juridique,
I'existence d'éventuelles contradictions internes ou Ia prise
en compte des différent,s intérêts en jeu. Dtautre part,
I'évaluation cornporte aussi un pronostic sur la capacité de

1'organisation ou du plan d'action à véritablement gérer
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f intervention sur Ie terrain. Cette évaluation ex ante ne

pourra se baser que sur des expériences faites dans des situa-
tions sirnilaires et, par 1à, sur Ia base d'une analyse compara-

tive.

La plupart des demandes d'évaluation se rapportent sans doute à

Ia troisièrne phase du processus de mise en oeuvre gui a trait à

Ia guantité et 1a qualité d'outputs adninistratifs induits par

Ie progranme adninistratif (37) êt, plus encore, aux inpacts
qu'ont eu ces outputs sur les groupes cibles. Les recherches
menées jusqu'à ce jour et qui mesurent les outputs en tant que

tels s'intéressent à 1'efficience et à la productivité de

1'agent de mise en oeuvre (en vue d'une éventuelle augmentation

du rendement de Ia fonction publique), alors que les projets
décrits ci-dessus stintéressent à son efficacité en tentant
d'attribuer un changement du comportement des groupes cibles
aux outputs de Ia politigue. La mesure de I'efficience est plus
facile à réaIiser, mais elle ne se rapporte pas aux impacts de

Ia politigue en question: c'est Ia raison pour laguelle elle ne

correspond pas aux attentes des praticiens qui désirent en sa-
voir davantage sur les véritables effets des politiques pu-

bliques. L'évaluation des effets, répond, pâr contrer âu moins

en théorie, parfaitement à cette exigence; mais pour les cher-
cheurs elle s'avère de loin Ia plus difficile de toutes les dé-
marches évaluatives décrites jusgu'ici. (38) Nous savons en

effet qu'au moment de la mise en oeuvre d'une politique pu-
blique, Ie cercle des acteurs concernés s'agrandit. rrla mise en

oeuvre est un processus social au cours duguel les acteurs font
valoir leurs intérêts, Ieur pouvoir et leur possibilité
dt influenceil. (39) Cornne les possibilités dt influeneer ce

processus dans un système fédéraliste sont renforcées par la
proxinité des agents de mise en oeuvre et de la population
cible, on assiste alors à tout, un jeu de pressions économiques,

sociales et politigues. Les différentes négociations menées

pour Ia recherche d'un consensus rendent ainsi difficite Ia
reconstitution du processus décisionnel pourtant nécessaire
pour Ia découverte de liens de causalité entre des activités
administratives et leurs effets. Notons finalement que notre
système fédéraliste fait que beaucoup de politiques publigues

2T

fédérales sont préparées (d'une manière ou d'une autre) au

niveau des grandes conmunes ou de guelgues cantons. (40) De

ptus, les problènes particuliers sur lesguels les politiques
nouvellement conçues interviennent, font souvent I'objet
d'autres politigues publigues fédérales ou cantonales voire
communales déjà opérationnelles. Rares sont donc les cas ou une

politique publique fédérale nouvelle touche un domaine libre
d'intervention. Selon Ie principe du fédéralisme dtexécution,
c'est aux autorités cantonales d'insérer les nouvelles
politiques publiques dans Ie tissu des politiques existantes,
compte tenu de la distribut,ion du poids politigue des acteurs
en place. Ces caractéristiques typiquement helvétiques
occasionnent des difficultés parfois insurmontables pour

1'évaluation: d'une part, les objectifs précis de 1a politique
de mise en oeuvre cantonale ne peuvent guère être cernés

isolénent dans Ie véritable rrnuage d'objectifsrr des réalités
potitiques cantonales êt, dtautre part, ces objectifs ne

constituent gu'un consensus temporaire très fragil'e qui est
toujours révocable en fonction des stratégies de mise en oeuvre

des acteurs concernés.

La dernière étape de l'évaluation de Ia mise en oeuvre amène à

poser Ia guestion du lien de causalité entre une mesure et son

effet, problène gu'il est, inpossible de traiter dans les li-
nites de cette contribution. (41) on sait pourtant que si les
résultats de l'évaluation ne correspondent pas aux attentes de

leurs destinataires, ceux-ci attaqueront très probablement en

premier lieu les méthodes retenues pour prouver I'existence ou

l'inexistence dtun tel lien de causalité.

Cette guestion est traitée dans toutes les démarches

d'évaluation du dernier type, à savoir I'évaluation de

1révaluation gui, pour Ia cornmunauté scientifique, représente
sans doute rrla reine de 1'évaluationr. Cette dernière
stintéresse aux raisons d'être politigues et, administratives de

1a conduite ou non d'une évaluation, aux motifs de

1'attribution du mandat à telle ou telle institution ainsi
gu'aux impacts de Ia publication ou de Ia non publication des

résu1tats.
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Iv. Lrévaluation entre ténèbres et lunière

Sur Ia base du concept de I'analyse des politigues publigues,
nous avons dégagé six différents types de démarches évalua-
tives. Dans la réalité helvétigue, iI existe des exemples plus
ou moins institutionnalisés pour chacun de ces six types. I1
semblerait rnêne gue notre fédéralisme législatif et d'exécution
très margué ait été la source d'originalités particulièrement
intéressantes en matière d'évaluation bien avant que les scien-
tifiques n'aient découvert ce sujet.

On peut cependant estimer que ce nême systène dispose également

d'une sensibilité accrue guant aux linites des démarches

évaluatives. La vieilte pratigue du Tribunal fédéral en matière
de recours pour excès de pouvoir dtautorités cantonales, qui
consiste à examiner ces actes sous I'angle restreint d'un vé-
ritable abus de pouvoir, \' est-elle pas ltexpression par ex-
cellence d'un consensus sur Ies limites de 1'évaluation? La co-
existence de 26 cantons hétérogènes n'exige-t-elle pas des non-
dits, des zones grises, voire rrténébreuserr soustraites à toute
évaluation dite ttobjectiverr pour pouvoir maintenir 1,éguilibre
subtil entre Ia Confédération, les cantons, Ies connunautés

linguistiques, confessionnelles et les 3'022 communes? La
rrlumièrerr d'évaluateurs éclairés ne risque-t-elle pas de dé-
truire les ni}le particularités qui font, dans leur ensemble,

fonctionner les processus dtadaptation quotidienne des poti-
tiques fédérales au niveau des 26 cantons et des 3A22 souve-
rains communaux? QueI accueil cantons et conmunes résenreront-
ils à des évaluations menées par Ia Confédération sur leur ter-
ritoire? Ne risguent-ils pas de les assimiler à un contrôIe
politigue?

Peut-être que nos collègues étrangers srintéresseront un jour à

la Suisse à cause de sa capacité à mettre en évidence les Ii-
mites des démarches évaluatives tout en assurant, nalgré tout,
ra conduite de politigues pubriques conmunes dans un tissu éco-
nomique, régional et social extrêurement hétérogène. Les organes
de ra communauté Européenne ne sont-ils pas déjà convaincus que

dans certains cas Ia conduite de recherches d,évaluation amène-

23

rait incontestablenent à des impacts politigues plus néfastes
que ltacceptation irnplicite de guelques rrténèbresrr dans l'une
ou l'autre des régions de ltEurope...?
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oeuvre de 1a politique de I'environnement en Àllernagne
(ttVollzugsprobleme der Umweltpolitiktr (Materialien zur Un-
weltforschung, hrsg. von Sachverstândigen fùr Unweltfra-
gen, Stuttgart etc. L9B7).

(38) cf . P. Knoepfel, H. Weidner; op. cit., note 23, p. 1-03.

(39) W. Linder: op. cit., note 9, p.l-87.

(29) Conseil fédéral: Rapport sur les stratégies de lutte
contre Ia pollution de 1'air du L0 septembre l-986, Feuille
fédérale 86.O47.

(30) cf. P. Knoepfel, H. Weidnerz Zur Durchsetzbarkeit planeri-
scher Ziele auf dem Gebiet der Luftreinhaltung aus der
Sicht der Politikwissenschaft. Ergebnisse aus einer inter-
nationalen Vergleichsuntersuchung, in: Zeitschrift fùr Um-
weltpolitik Nr. 2/83, Frankfurt (Deutscher Fachverlag)
J-983, p. 90.

(31) Dans le sens du travail de L. Mader sur I'évaluation 1é-
gislative. Pour une analyse ernpirique des effets de la 1é-
gislation, Lausanne (Payot; collection juridigue romande,
études et pratiques) 1985.

(32) Comme prévu dans beaucoup de 1égislations de la Communauté
Européenne. cf. pour ce point,: Von der Groe-
ben/Boeckh/Thiesing, Ehlermann, (éd. ) : Kommentar zur EWG
Vertrag YoL.2, 3e éd. Baden-Baden L983, réf. 3L ss.

(33) Exemple: article 3L de l'Ordonnance sur Ia protection de
I'air du L6 décembre L9B5 (RS 8l-4.3L8.L42.L) (pIan de me-
suresrr); art. L9 de I'Ordonnance sur Ia protection contre
le bruit du l-5 décernbre 1986 (R. S. 814.4L) (prograrnrnes
d'assainissernent des routes) .

(34) cf. P. Knoepfel, I{. Rey: Konfliktninderung durch Verhand-
Iung: Das Beispiel des Verfahrens zur Suche eines Stan-
dorts fùr eine SondermùIldeponie in der Suisse romande,
in: W. Hoffmann-Riem / , E. Schrnidt / T. Assmann (Hrsg. ) :Konfliktnittlung durch Verhandlungen, Baden-Baden (Nonos)
l-990 (à paraître) .

(40) C'est ainsi que Ia Loi fédérale sur l,aménagement du ter-
ritoire a fait des emprunts aux législations genevoise et
zurichoise en la matière et que la potitique lucernoise
concernant Ia protection des eaux en agriculture a forte-
ment influencé les propositions du Conseil fédéral dans ce
domaine. Les villes de Berne et de Zurich ont fait Ies
premiers pas en matière de politique contre Ia drogue etc.
Ce constat correspond parfaitement au principe de la sub-
sidiarité des politiques fédéra1es.

(41) Ce problème est au centre du nouveau prograrnme national de
recherche du Fonds national de la recherche scientifigue
no 27 concernant Ies effets des mesures étatiques. (cf.
plan d'exécution du nois d'octobre L989 p. 7).

(3s) W. Linder: op. cit., note 9, W. Zimmermann, D. Kolly unter
Mitarbeit von P. Mahon: Die wissenschaftliche Evaluation
von Bundespolitik. Eine bibliographische und nethodische
Exploration, Bern (Eidgenôssisches Justiz- und Polizeide-
partement, Arbeitsgruppe Gesetzesevaluation), 1999. Dans
nos propres recherches nous avons essayé de descendrejusqu'au niveau des comportements des çtroupes cibles: cf.
P. Knoepfel, H. I.Ieidner: Luftreinhaltepolitik (stationâre
Quellen) irn internationalen Vergleich, Band 1: Methodik
und Ergebnisse, Berlin (Edition Sigrna) , l-985, S. 36 ss.
Pour le domaine de Ia politique de lrenvironnement en
agriculture: P. Knoepfel, I{. Zimmermann: Gewâsserschutz in
der Landwirtschaft, Basel (Helbing & Lichtenhahn, Reihe
Oekologie & Gesellschaft Bd. 6) L99O (à paraitre).

(36) De telles analyses sont même exigées par quelgues légis-
lations fédérales (p.ex. art. 6 de la Loi fédérale sur
1'aménagement du territoire du 22 juin L979 (RS ZOO)
concernant les rrétudes de baserr pour les prans directeurs
des cantons ou rtarticle 31" de l'ordonnance fédérale sur
la protection de l rair du 1.6 décernbre L9g5 (RS
8L4.3L8.L42.L) concernant les prans de mesures (cadastres
d'érnissions) .
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GERIlANN Raimind E.: L'analgaæ pôlic-prive: l'aôninistratiot pæa€tatiq-e en Slisse, ianvier
lS7, 15 p., fr. 5.--.

GER4Al$l Raim.rnd E.: The Âc*relGorennent Interface in S*iss Folicy{.lddrg, janvier '1987,

?? p., fr. 5.--.
I,IJLLER Jean-Daniel: La comdinatisr de l'aide rur gurernenentale at ltali et en ihnitanie,

nnrs 1987, 76 p., fr. 15.--.
FRAGNiERE Jean-Pierre: Fise de l'Etat-Frotectærn: fait ot nûrthe?, nnrs 1987, 52 p.,

fr. 15.--.
PCFFEI Gêrard: Etde s,r la nôilité spaEiale des forrtiorrraires ftlérax, mars 1987, 41 p.,

fr. 8.--.
ljFIT[E Patricia: Les instibrtims ê d&matie directe en Srisse ar nirrear læal, nars 1987,

53 p., 15.--.
SO-I{AR-[Z Jean-Jacq:es: La ta<e sr l'ârergie se'lsr l'arrant-pjet d'un rs.r,æl æticle

eerçtiq.e de la Omstiùrtisr (æ- Z+ æties), nni 1987, 14 p., fr. 5.--.
R0SSI Angelo: Prëparatim d"r pgrarne de dfuelopporent po.n la Égitr de ûrtagÉ d'Iêalpes;

eærpice, juin'i$7, l8 p. + annexes, fr. '15.--.

I4ASTROMRDI ffriiippe: Les csruissisrs de ges'tion et Ie cmffile & l'irpæt de I'ætim
Étatiqæ, octobre 1987, 18 p., fr. 5.--.

I+ASIR0MRDI Fhilippe: Die KonbrcIle der l{irksarkeit staatlichen tladelm drrû die
@issicen, octobre 1987, l8 p., fr. 5.--.

SANGRA Enmnuel: Cirsrlatim et pollutisr ê l'air dans les gades villes suisses: Analpe et
sffiégie ccnnnale ê lutte, octobre lS7, 82 p., fr. 15.-.

KTSEPFEL Peter: Prrobleie (intrnaùianl) vergleidrender Politikanalpen - ein
Hstattberidû, octobre 1%7, 27 p., fr. 5.--.

SOtr0-D Dian: Le rôle des fihnaD( drinistratifs dans la mise en GflT€ ê politiqæs
gôtiqæs or RÉgôliqe fi&lérale d'Allemgre, octobre 1%7, n p., fr. 5.--. (egrisê)

KI'trFFEL Feter et ZII,ôIR4ANN l,fi'lli: ]bdératim ô bafic dans les qrætiers: l'ecrple dr
qJætier de Ftatterffi en ville de B€rrE, novsrbre 1987, 136 p., fr. 15.--.

FREIBURGI{41.6 Dieter: Ih Ia relatisr entre la stôilité politiq.e et la fospérité écruniqr,
fêwier 1fff,22 p., fr. 5.-.

GRthER Erich: Les ræires histriqæs des nc.rverænts écotogiqæs et le.rs âolutims dans les
ilrÉes septante, awil '1S8, 2. p. fr. 5.--.

Kl.ffiPFEt Peter, LARRUE Corinne et ZII,I€F4ANN Willi: Regrlatory drarç rrd imtiùrEimat
rerrrrgerænt: &rildirg rer policy aenas fc ecologizatisr of agiorlûre, nai 1988,
55 p., fr. 7.--.

FREIBIJRCI{AIJS ûieter: Terderaen der Evaluaùimsfrschnrg in den LEA, iuillet 1988, 25 p.,
fr. 5.--.

FRIIBURGHnIJS Dieter: Terdaæs de la red'ercfie évaluatirle a.o< l,6Ao déctnbre 1988, 25 p.,
fr. 5.--.

FREIBURGûIAIJS Dieter: ltthoden dr Evaluation vtrl Vermlùngshadeln an 6 Sidrt der blitik-
ud Vermlù.rg*risseradnft" septarbre lS8, æ p., fr. 5.--.

GER4ANN Raim.rnd E. et KJLLER Jean-Datiel: Le crrbinnm'fôlic-fivé" dilrs l'erseigrænent en
Srisse, novsrbne 1988, 26 p., fr. 5.--.

I$OEPFEL Feter et DESCL0LI'X I'lartin: Valerrs limites d'irmissims: ôoix politiqæs ut
dÉtenninatims scientifiq.es?, novsrbre 1988, 40 p., fr. 5.--.

HEGGLi Beat: Ein captençsUitztes Simrlaticnsspiel de ffiricklwrg llindlid€r @icæn,
novsrbre 1988, 25 p., fr. 5.--.

Ki\OEPFEL Peter: Mrtliô roô fassbæ? tb ûitte lreg ir6 Yollz4sFeld: ûmetang lilô{irt-
sôaftlidtr @ drû PrograrruTbar Lrd Stnkb,gôildng, noreiùre i988,
38 p., fr. 5.--.

KISIPFEL Peter: b.bn drei Dasselbe ùin..., $rterscfriede in der Interessemærrnittlng in d^ei
Sdctctn der ûrrcltrolitik (Irdusfie/Ge*€rbe; Lanôrirtsdraft Lrd stâatlide Infrastnkhn-
politikm). Ein Beifag a.n ûidcrssion zm F{eokorporatisnrs, novarbre 1988, 47 p.,
€r Ê--
I I r Jr

KllOËpFEL Peter eL Zil4\'1ER$'tANN l.lilli: Le cas de la ligrre élecb-iqe ê Ia Gormi: m retcrtrsrent
fi,rfif de siùraticn, er cire attes, janvier 19sJ,12 p., fr. 9.--.
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GER"lAt{'l Raimrnd E.: Pc,a'tnre Crstiûrbisr f"edérale rEuccûipatible', awi'l 19ff , D. p.,fr. 5.--.
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