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DOSSIER:ARMÉE E,T FAMILLE, ASSURAIENT TÉI-P,CTION À BERNE

DES PARLEMENTAIRES CONSTITUAI ENT
,

DE VERITABLES DYNASTIES
Dons lo seconde moitié du XlX" siècle comme dons lo première moitié du XX" siècle,
l'élection ò Berne étoit bien souvent conditionnée por les liens fomilioux, por le
stotut d'officier ò l'ormée et por des mondots électifs locoux et contonoux. Quelques
exemples très porlonts.

I e système de milice propre au Parlement

I suisse a longtemps favorisé l'élection de
L deputes et sénateurs qui partageaient
entre eux trois caractéristiques: un réseau
familial influent, un grade d'officier à I'armée
et une importante carrière politique au ni-
veau communal et cantonal.

Les recherches que nous avons réalisées sur
le profil des élus suisses démontrent que,
jusqu'aux années 1950 et 1960, les députa-
tions romandes à Berne comptent plusieurs
élus curnulant ces différents traits distinctiß.
Le portrait de certains parmi ces élus romands
l'illustre de manière éloquente.

Du beau linge à Genève
Plusieurs élus genevois de la première moi-
tié du XX" siècle aFfichent des liens avec des

familles de premier plan, liées notamment à

l'économie, à l'université, à l'armée et à la jus-
tice. Les relations avec des personnalités pres-
tigieuses de I'une ou de I'autre sphère, voire
même de plusieurs sphères sociales, sont loin
d'être une exception parmi les parlementaires
du canton de Genève. Le libéral Gustave
Ador (1845-1928) est issu d'une véritable
dynastie de banquiers, étant fils, petit-fils et
beau-fils de banquiers renommés. Son père
Louis Ador gère la Banque Paccard-Ador à

Paris avant de devenir régent de la Banque
de commerce. Son grand-père paternel Jean
est co-fondateur de la Banque Vernes. Son
grand-père maternel, David-Marc Pac-
card est associé de la Banque Paccard-Ador
(Banque Mirabaud et Cie dès 1910). Son
beau-père, Gustave Perdonnet, est lranquier
et rentier. Enfin, Gustave Ador est aussi ne-
veu de Gustave Moynier-Paccard, un des
initiateurs de la Croix Rouge et longtemps
président clu comité international du CICR
(l 864- 1910). À ce réseau familial très dense,
Gustave Ador allie une carrière militaire de

prestige qui l'amène à devenir membre de
l'état-major général de I'armée et à atteindre
le grade de lieutenant-colonel d'infanterie.
Ador incarne aussi parfaitement le profil
du parlementaire r,rirr. qui gravit tols les
échelons de la politique. Il parvient ainsi à

occuper plusieurs fonctions électives à tous
les niveaux (municipal et syndic de Cologn¡
député au Grand Conseil, conseiller d'Etat,
conseiller national, conseiller a,r* Étatr .t
conseiller fédéral). Sur le plan professionnel,
il est également actif comme âvocat, juge, ain-
si qu'administrateur de banques et sociétés
financières. Il presicle le comité international du
CICR (1910-1928), succédant à son oncle. Le
parcours du conseiller national libéral Théodore
Tfrrrettini (l 845-19 1 6) croise celui de Gustave
Ador, tout d'abord pour des raisons politiques.
Les detx siègent ensemble au Conseil natio-
nal pendant six ans, après I'avoir fait au Grand
Conseil genevois pendant cinq ans. Les deux
hommes politiques sont ensuite unis par des

liens familiaux. Le fils de Turrettini, Fernand
(banquier et homme d'affaires) épouse Irène,
I'une des filles d'Ador.

Outre ses liens avec Gustave Ador, Théodore
Tirrrettini bénéficie de liens familiaux qui en
font un véritable élu de nbonne familler. Il
est fils, petit-fils et neveu d'influents ban-
quiers. Son frère Albert est aussi banquier,
notamment directeur de I'Union financière
de Genève et directeur général de la Banque
de Paris et des Pays-Bas. Il est également
cousin d'Ernest Picot, colonel de I'armée et
juge au Tribunal fédéral. Ses deux oncles sont
Villiam Tirrrettini, procureur général du
canton de Genève et député conservateur
au Grand Conseil, et Auguste Ti.rrrettini, mu-
nicipal conservateur de Genève, conseiller
d'État et conseiller 

".t" 
Ét"tr. Son grand-père

maternel, Édouard Rigaud, siège ávant lui à

Berne comme député conservateur-libéral à la

À gauche: en octobre
1917 , le caricaturiste
dc LAú¿lète dópcint
l'ólcction aux Chambles
fétlór'alcs corìnlc ullc
bousculadc. En réalité,
il ne suffìsait pas de joucr
des cot¡clcs pour'êtrc élu.
Il Êall¡it cl'autres atouts.
Sti¡>toriun, IICU.

En haut: issu d'unc
clynastic clc banquicrs,
(lustavc Aclor a mcné
unc bril[ar-rtc carriòrc
politit¡ue. Wiþincli¿
Cotnntotts.

Ë,n bas: fòndateur de
I'Université de Friboulg,
Georges Pyrhon a régné
ctr uraîtrc srtf son canton
et siégé 33 ans h Bcrnc.
'lù blet u d'H in nt ßrii lln rt.
Musée d'trt et d'l¡istoire
l"ribourg.
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Diète fccléralc. Il est ógalernent pr:ésiclcnt cle
lir Cour de justice civile et criminelle er pro-
fèsscr-u'houoraire clc cl'oit civiI et cornnrclci¿rl
à I'Acaclóm ie de (ìcnève.' I'héoc{olc'Lrrrcttini

¡rettt nttssi se tal'guer cl'inrportirntc.s relations
firniiliales grâcc tì son maliagc ¿rvec Catherine
Favre, fille cl'Alphonsc, óminent professeur
cle géologic à I'Ac¿rclómic clc (ìenève , cofon-
dateLlr ct prósiclcnt clrr (llub alpin suisse. Sa

femn'lc cst égale mcnt s(nlr de Léopold Favrc,
licutenant-colonel cf infantcrie ct figr,rre cle

premier plan du rnouvenìent proarménien
en Suisse. 'lurrcrtini profite eu même temps
d'un important réseau rnilitairc - il cst co-
lonel cl'artillerie - ct profèssionnel en qualité
cl'ingénicr-rr mécanicien et clirecteur de la So-
ciété genevoise d'instrLrmel-ìts de physicluc.
Il snit Ltn ctn:us ltonontm qui lc concluit à

re n'r p I i l d i ffè re n tes fo n c t i o r-r s é I ec t i ves av¿r n t
de siégel sur les bancs clu Conseil n¿ìtional,
à savoir rlernbre dtr législatif communal cle

Genève, rnrrnicipal clans la cité clc Calvin et
député au Grancl Con.scil.

Une lignée de trois familles fribourgeoises
Dans le canton de Fribourg, rìolrs trolrvons
Lur cas exemplaire dc clynastie politique
lenforcée par lcs alliances. Il s'agit de l'his-
toire cles familles Python, de \Wuillcret ct
Aeby qui réussissent à assurcr l'élcction à

Berne cl'au tnoins un clcs lcurs pcnclant près
cl'un sièclc. Georges Python (1856-1927)
colìstitLle un des principaux piliels de cette
clynastie fan'riliale. Au total, le con.servatcur
siège pendant 33 arls au Parlement fedé-
ral, cl'abord comme conseiller national ct
ensuite comme conseiller aux États. Son
nom est ir-rclissolublcmcnt lié à la fondation
<lc I'Univcrsité de Þ-ribourg en 1889 et à sa

très longue permanence au gouvenlerncnt
cantonal, de 1886 jusqu'à sa mort, comme
chef du Département de I'instruction
pr-rblique. À I'armée, il atteint le gradc
de capitaine. Par son mariagc, Georges
Python réussit à établir d'importants liens
avcc cleux des principales familles conser-
vatrices fribourgeoises, à savoir lcs de
\Wuilleret et les Aeby. Plus précisérnent, sa

fetnue, Marie-Elisabcth de \Øuilleret, est
la Êlle de Louis, éminent avocat et juge,
airrsi que consciller national penclant 44 ans.
Louis de \ùØuilleret est pâr ailleurs I'un cles

politiciens conscrvatelrrs les plus notables

se
L'Etat, c'e¡t mol I

¿tu ttivc¿ru cautoual et suisse dans l¿r secoltde
moitié clu XIX'siècle. Python est également
beau-fi'ère de Charles de Wuilleret, prófct
de la Sarine et conseiller national, ct clc P¿rul

Aeb¡ ¿ìvocat, bancluicr (cofondater-rr de la
Bauquc Vcck-Aeby), rnajor à I'armée, sync{ic
de Fribourg et conseiller national. Penclant
quelqtrcs annécs, Python .siègc ar-r Parlement
fðclóral cn même ter'ìlps qlle son beau-père ou
I'un de ses cleux beaux-frères. [Ìuapogée, c1c

I'influence politiquc clc la clynastic Python-cle
'STuillcrct-Acby 

se manifeste par la présence
sirnultanée au Conseil national pcnclant ncuf
ar.rs (1884-1893) clc (ìcorges Python, Louis
clc \ù/uillcrct ct Paul Aeby. La lignée est erì-
suite assurée par le fils de Aeby et les fils
de Python. Les domaines d'activités clc la
dynastie passent cepenclant moins par une
carrièrc politic¡.re ¿ì Berne. f)ur¿rnt plusieurs
années, Pierre Aeby est à la fois professeur
cle clroit ¿\ I'Univcrsité clc Fribourg, synclic de

Fribourg ct conseillel national. [)c son côté,
Louis Python cst profèssetrr clc clroit public
à I'Univclsité clc lìribotrrg, jtrge au'Ilibtrnal
fëcléral ct coloncl cle l'ót¿ìt-nìajor gónéral cle

l'¿rrméc. [.e fièrc clc ce ciemicr, Josó, est juge

au tribunal cantonal et conseiller d'État en
charge-courrnc lc pèrc-clu l)épartcrrrcnt clc

l'instruction publique.

Kuntschen père et fils en Valais
En Vlrlais, lc cas clu consciller national collscrva-
tcur Joseph Kuntschen (lBB3-1 954) constitue
utr des meilleum exerlples de ntr:rnsmission fa-
miliale, du pouvoir pnlitiqu.. Son père, Joseph
scnior (1 849-1928), avocat cornmc lc fìls,.siògc

penclant presque 30 ans au Conseil lurtional entrc
la fin du XIX' siècle et lc début c.lu XX" siècle.

Premier valaisan à présicler la Chambre bassc.

Joseph Kuntschen junior lui succède quelques
années ph-rs tard. Outre leur mandat à lJerne,
les deu curnulent d'autres fonctions politiques.
Lc' père erìtarne une_longue crrrière également

conìrnc conscillcr cl'Etat, uurclis que le Êls est ¿ì la

têce cle la Ville cle Sion pendant 25 ans. lrs detx
frèr'es clc Joseph Kuntschen junior clevicnnent
égalcmcnt clcs pemonnalités clc plcmier plan.
François, bcau-fils cle I'urcicn conscillcr cl'Etat
et conseiller 

"r'r-x 
Ét"tr Julius Zen-Ruffinen, est

clirecteur du Sewice Íèdéral des earx, colonel
clu génie et parmi les ¡rrinci¡rar-x paltisans de la
colìstrulction clu nouveau barrage cle la (ìrande

Dixence. Le cieuxième fi'ère, (lharlcr, rcmplit
pcnclant plus clc 30 ¿urs l¿r Fonction cle secrétaire

cle I'Union ¡ratronale suisse, I'une des principales
a.ssociations fàîtières cle l'économic.

Joscph Kuntschcn junior uhérite, d'un presti-
gier-rx cepital fernilial de sa mère, Élisabeth de
Iìivaz, et de sa fe t-nme, Adèle de Kalbermatten.
La mère appartient à l'unc cles famillcs pa-
tricienncs les plus ¿rnciennes clu Valais. Elle
est la fille de Charles de Rivaz, conseillcr
d'État et conscillcr national conscrvatcllr,
zrinsi quc rnajor à I'armée. Le père cle son
épouse s'appelle Lor-ris cle Kalbermarten, ban-
quier', député conserv¿ìteur au Grand (lonseil,

bourgmestre de Sion et con.seillcr' ,,t.r* Ét"tr.
Relcvons enfitr que Joseph Kuntschen ule
jcune, suit une c¿rrrière militaire qui I'amène
au gracle cle lieutenant-colonel.

Lc profil clc ccs quclqucs élus romancls est

loin cl'êtrc unc cxccption cntrc la clcuxième
rnoitié clu XIX .siècle et la première rnoitié
clu XX'siècle. À c.rt. époque, il existe bel et
bietr un utriatrgle vertuetrx) formé de l'¿rrnrée,

c1e la farnille et de la carrière politiqr-re.

l,l\\";h
'.ll\¡I["[ [

.[oscph Kuntschcn junior'
pr'olìolìcc trn tliscouls ì
S¿viò'sc conrnlc c<-lllscillcr'

national ct ¡rrl'sitlcut rle
Siot't. lùt.yt )t0 t t ¿ Sclt n t i ¿1,

Ilotrg:oisiL rh Siou,
Miliathìquc Vrl,tìs
fufurtigtty,

Lcs t,rdicrux dc la (ìruyèr'c

riont jtnrris ccssó dc
br<lcat'dct lc c()lìscl vrìtcr-u'
(ìcorgcs l)ython tro¡r
puissunt ì lcurs ycux.
(,itri î¿tlil rc lt rilÌ (h ils
Al n¡,t n¿tl¡ lt ( )/u ltt nttltt,
I9I l. ,Scriptorirun, ll(.'[].
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Pendant longtemps, il assure l'élection à

Berne de plusieurs cléputés et sénateurs. De
manière générale, le fait d'être issu d'une
famille de prernier plan de l'économie, de
la politique ou de la culture constitue sou-
vent une nécessité pour briguer r.rn siège
sous la Cor"rpole fedérale. De même, la car-
rière militaire s'avère utile pour créer des liens
rnobilisables lom d'une élection. Le fort ancrage

local et régional qdimplique I'occupation de
mandats électiß à une municipalité, au Grand
Conseil ou au Conseil d'État représentent
égalernent un atout à faire valoir. r

Andrea Pilotti,
politologue, Université cle Lausanne

Observatoire cles élites suisses
(www.unil.ch/obelis)

Pour en savoir davantage:
Erich Gruner, Die Schueizerische Bundesuer-
samruhmg/Ll'4ssanblée fedérab ytise I 920- I 968,
Beme, 1970.

Andrea Pilotti, Les pttrlementrtires suisses enhe de-

m o cratis atio n e t p roþ s i o ruta lis a ti on ( I 9 I 0 -2 0 I 0).

Biographie collzctiue dcs éhu fedzraux et réformes

du Parlrment heluétique, Lausanne, 2012.

Eern - Bundaspalast

LE PARLEMENT DE COLONELS

la perméabilité enre la société civile suisse ec

I'armée constitue un des traits distincrifs de

la Suisse moderne. læ journaliste fribourgeois
Roger de Diesbach a bien résumé ces liens en

écrivant: oUne promotion militaire entraîne
souvent une promotion civile. Un colonel
reste rarement employé de banque. Ce qui
est vrai dans I'industrie et la finance, l'est
aussi dans I'administration fédérale ou I'en-
seignement. Nombre de belles carrières du
pays doivent eutant eu moteur de la réussite

civile qu à la vapeur des galons militaires.n
Pendant longtemps, la carrière à Berne doit
beaucoup à celle entamée à I'armée. la prê
sence d'officiers, presque toujours des officiers
supérieurs (majors, lieutenants-colonels et co-

lonels), est une constante du Parlement suisse

déjà dans la deuxième moitié du XD(" siècle.

Lanecdote relatée par l'historien bernois Erich
Gruner I'illusue de manière comique : o[æ chan-

celier fédéral Georges Bovet racontait une pe-

tite hisrcire sur le conseill.t 
".o 

États tessinois

Airoldi;celui-ci, qui avait presque perdu la
vue, et se dirigeait à tâtons à travers la vieille
salle étroite oi¡ avaient lieu les séances, mur-
murait chaque fois qu'il heunait un objet in-
connu : Pardon, mo n co lo ne I !r,

Pour introduire le
des femmes en I

I e système politique helvétique se carac-

I térise historiquement par son extraordi-
L naire stabilité institutionnelle. Depuis la

naissance de l'État fedéral en 1848, ses règles

électorales ne connaissent que deux réfor-
mes d'envelgure. La première réfortne, c'est
l'introduction de la proportionnelle pour
l'élection du Conseil national. La seconde,
le droit de vote des fcmmes. Ces cleux mo-
difications ont dû suivre un parcours long et

contesté avant d'entref en vigueur.

La proportionnelle est acceptée en votation
populaire à la troisième tentative en 1918. Il
a fallu vingt ans de discussions et deux échecs

dans les scrutins fedéraux en 1900 et en
1910. Seuls deux cantons et un demi-canton
refusent encore en 1918 I'introduction de la
pr oportionnelle : Appenzell lìhodes-Extérieures,

Thurgovie etVaud. Ce dernier rejette d'ailleurs
cette initiative cle justesse. Ti'ois éléments ex-

pliquent I'aboutissement de la réfonne après
plusier-rrs tentatives. Premièrement, au début
clu )O(" siècle, le Parti socialiste est désormais
une force politique émergente. Il est cepen-
clant fortement pénalisé par le système majo-
ritaire. En 1917 , avec 31% des suffrages, les

socialistes n'occupeut que l1olo des sièges. La
proportionnelle est donc considérée comme
la solution permettant une représentation
équitable des forces partisanes. Deuxième-
ment, la liberté accordée aux cantons en la
matière par le fedéralisme permet à plusieurs
cantons d'éprouver ce système électoral. Ils
jouent le rôle de nlaboratoires politiques)
pour tester les eFfets de la proportionnelle.
Ces précurseurs rassurent une partie des per-
sonnes qui redoutaient une telle réforme, En
effet, le nouveau rnode cl'élection n'entraîne
pas une plr-rs grande instabilité politique dans
les cantons qui I'ont adopté. Il s'agit cl'ailleurs
des cantous les plus peuplés, comme Genève
er. Zurich. Enfin, I'adoption de la propor-
tionnelle intervient aussi dans un contexte
très particulier caractérisé par la montée cles

Contrele
chômage
Gt la

¡l

MtsGTG

Pourdu
travail

Gt
du pain

DOSSIER: ARMÉE ET FAMILLE ASSURAIE,NT IJÉLECTiON À BE,RNE,

LA LENTEUR DES NÉTORMES
INSTITUTIONNELLES DU PARLEMENT

système proport¡onnel en l918 et le droit de vote et d'éligibilité
971, il o follu mener de longues botoilles.

Cartc ¡rostalc rvec lc P¿-

leis lédér¡l dans les annécs

l9 I 0. (ruru tu.pa rlune t t. c/t).

tensions sociales clurant et après la Première
Guerre mondiale. Dans une telle situation,
une large rnajorité des dirigeants politiques
et des votants finit par considérer ce nou-
veau système comme url moyen d'apaiser les

conflits sociaux.

Les voix des femmes
La deuxième modification des règles élec-
torales vise à imposer le suffrage féminin à

l'échelon fédéral. La gestation de cette se-

conde réforme est encore plus longue que la

Lintrocluction clc la
ploportionnclle à(¡gnlcrì-
tcm l:r repróscntation du
Parti socialistc au Conscil
n¿rtional. Ici unc allìchc

¡roul les élcctions dc
1931. ()ollection suissc

d',flilrs, Ili b/io tltèq uc
utttiota/c suis¡c.

6 I¡().s'\'ll li;.'¡,¡'i, ,t lìt,,iill' t/i\r!iititit lil,,u,t;t ) li,¡¡t, t)().\.\ll tÌ;,1,,,ti,,,1,:,,',¡ll, tt^i!;!iÌttt! !',:l,tit,,,¡.1 1i,,,¡, 7
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DOSSI Þ]R: ARMÉE, E,T FAMILLE ASSURAIENT TÉLECTION À BERNE

BERNE FAIT TOUJOURS PEU DE PLACE

AUX (PROFANES> DE LA POLITIQUE
Auiourd'hui plus besoin d'être d'une bonne fomille ou officier pour devenir
poilementoire ò Berne. Mois, comme il y o un siècle, il vout mieux ovoir possé
por des mondots communoux et contonoux.

,tl

première. Il a fallu soixante ans de discr.rssions

et pas moins c{e seize échecs en votations can-
tonales et deux scrutins populaires au niveatr
fédéral. La première votation feclérale pour
I'octroi du droit de vote et d'éligibilité aux
femmes a lieu le 1"' ftvrier 1959 et essuie
rrne cuisante défaite avec 67 o/o de non. Seuls

trois cantons romands I'acceptent, à savoir
Vaud, Genève et Neuchâtel. Le même jou¡
les votants vauclois acceptent l'introduction
du suffrage feminin en matière communale
et cantonale. Le canton lérnaniqr.re est ainsi le
premier en Suisse à disposer cl'un véritable sr-rÊ

fiage universel, incluant hommes et femmes.
Il est vite suivi par Neuchâtel en septembre
1959 et par Cenève en mars 1960. Pour que
le suffr'age féminin au niveau fecléralsoit intro-
duit et pour que les prernières femmes puissent
être élues à Berne, il faut attendre la votation
du7 février l97]rLa moclification constitu-
tionnelle est acceptée par une large majorité
des votants (660/o) et des cantons. Seuls les

cantons et demi-cantons de la Suisse centrale
et orientale la refusent. Le retard avec lequel
la Suisse reconnaît aux femmes le droit de
vote et d'éligibilité s'explique tout d'abord par
des éléments d'ordre culturel et historique. Ils
renvoient notamment à la clifftrsion cle ce que
l'historienne bernoise Brigitte Studer définit
comme le nconservatisme de genre)). À plu-
sieurs reprises le contexte social et politique
se révèle peu favorable aux revendications
des suffragistes: la crise des années 1930 et
la montée des régirnes totalitaires en Italie et
en Allemagne, la Seconde Guerre mondiale
et la Guerre froide. Les conditions npropi-
ces) pour I'aboutissement de cette seconde
réfonne constitutionnelle se réalisent au cours
des années 1960. Elles correspondent aussi
au processus d'émancipation sociale et éco-
nomique des femmes au sein de la société
helvétique.

Professionnaliser
Il existe un troisième grand uchantier, de
réformes affectant le Parlement. Il s'agit de la
professio r-uralisation du mandat cl'élu fedéral.
Une fois de plus, ces réformes n'aboutissent
qu'après plusieurs décennies. En effet, la
question d'une professionnalisation est thé-
matisée timidement dans les années 1960.
À la suite de I'affaire clite cles uMiragesu, or-r

commence à rcconnaître la nécessité d'ent:r-
mer des réformes pelmettant le renforcernent
du contrôle parlementaire sur l'exécutif et
I'appareil administratif, Ces réformes res-
tent toutefois assez modestes au cours des

arrnée.s 1970 et 1980. Ce n'est que dans les

années 1990 et surtout 2000 que I'nesprit
réformateur, se cléploie plcinement et qdune
professionnalisation du Parlement, quoique
encore partielle, est mise en ceuvre. Ces
réformes demeurent néanmoins très contes-
tées. D'une part, par la droite économique
qui en souligrre les coûts excessifs et la crainte
que le renforcement du Parlement n'entraîne
une emprise grandissante de l'État sur l'éco-
nomie. D'autre part, par la droite nationaliste
qui s'y oppose poLlr sauvegarder le système
cle milice et éviter toute remise en question
cle I'exceptior-l suisse. r
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Pour en savoir clavantage:
Georg Lutz, uSwitzerland: Introducing
Proportional Representation from Belowr,
Josep Maria Colomer (éd.), Handboole of
Electoral System Choice,2004, p. 279-293.

Brigitte Studer, n"LÉtat c'est I'homm€".
Politique, citoyenneté €t genre dans le dé-
bat autour du suffrage feminin après 1945n,

Reutt e stùss e d'h i s to i re, 46 (3), 1 99 6, p. 3 56-382.

I e profil des élus fédéraux connaît plu-

I siËuLs changernents à la fin dLr XX" siècle
b et au début du XXI" siècle. La présence

grandissante de femmes et I'apparition de
véritables parlementaires professionnels vi-
vant de leur mandat politique expliquent
une bonne part de ces transformations.
Dans le même temps, on constate la perte
d'importance du utriangle vertueux, consti-
tué cle I'arméc, cle la famille et de la carrière
politique régionale qui a longtemps assuré

à de nombreux parlementaires l'élection à

Berne. Les liens des élus fedéraux avec dcs

personrralités de premier plan de la politique,
de l'économie ou de la culture se sont indé-
niablement affaiblis. Ainsi, les élus de ubonne

famille, deviennent une rareté à Berne. Le
rôle de l'armée a aussi perdu nettement de

son importance clans le recrutement des par-
lementaires suisses. Lévolution du taux cl'oÊ
ficiers de I'armée à I'Assemblée feclérale n'esr

cependant pas linéaire. Il a connu des hauts
et des bas. À y regarder de près, on distingr-re

quatre phases. La prernière se situe entre 1848

et la fin des années 1 910. Dans cette période,
la majorité des élus sont graclés. La deuxièrne
phase clérnarre avec la première élection à la
proportionnelle du Conseil national en oc-
tobre 1919. Elle dure jusqu'à la fin cles années

1930. À cette période, le nombre d'officiers
diminue sensiblcment en raison de I'arrivée
à Berne de nombreux parlementaires socia-
listes qui ne disposent que très rarement de

gracle militaire. On peut placer la troisième
phase entre le début de la Seconde Guerre
mondiale et la fin des antrées 1980. Elle voit
urìe augmerìtation continue de la proportion
de majors, lieutenants-colonels et colonels
sous la Coupole fedérale. Enfin, depuis les

années 1980, les effectiß d'officiers dimi-
nuent constamment en raison surtout de
cleux facteurs. La proportion cle femmes au

parlement augmente et l'armée suisse connaît
de profonds changements en termes d'or-

ganisation et de légitimité. La période qui
suit la Ên de la Guerre froide sanctionne en

qr.relque sorte la nfin des certitudeso, comme
le souligne I'historien Pierre Streit. Malgré ces

évolutions récentes, la proportion d'ofÊciers
au Parlement reste aujourcl'hui encofe extrê-
rnement élevée: pas moins de20o/o panni les

élus, alors qu'elle est inferieure à 1olo dans
la population suisse. Une seule upointe, du
ntriangle vertueux)r des origines assure encor€
l'élection à Beme. C'est le passage par des

manclats électifs commurìaLlx et cantonaux,
lc curstts honorum. Une bonne part des éh.rs

à Beme snivent encore cette voie avant cl'être
uconsacrés, par une élection au Parlement
fedéral. Cette extraordinaire stabilité sou-
ligne la persistance d'un fort ancrage local
et régionalcomrìe condition à l'élection au

National ou aux Etats. Les expériences aux
échelons communal et cantonal constituent
une phase d'apprentissage politique de nos
jours, exactement comme c'était le cas au
XIX" siècle. Sous la Coupole fëdérale, il y a
donc toujours peu de place pour les npro-
fanes, de la politique. Rares sont les excep-
tion.s qui parviennent à compenser l'absence
cl'une carrière politique préalable par d'autres

Ill 192t1, lcs tncurbrcs
tle l'Association vrrudoisc

¡rour Ic sulfragc fi¡minin
délìle nt ì lìcrnc ¡roul r'ó-

clanrer lc droit de votc. Lr
rnétaphole de I'escargot
s'cst lvúr'éc ¡rcrtincntc: il
lauclla attcndlc I 97 I
por¡r quc lcs fèmrncs
olrticnncnt cc clroit lu
nivcaLr férlér'al.

Univcrciró clc Lausannc,
Basc rlc ck¡nnées strr les

élites suisscs au XX' siècle,
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atouts, notâmment professionnels. Il s'agit
souvent de professeurs d'université, de chefs
d'entreprise ou de dirigeants d'une associa-
tion faîtière de l'économie.
Les élus romands aflìchent une tendance plus
marquée que leurs confrères alémaniques à
rempli¡ avant de siéger à l'Assemblée fédé-
rale, des mandats électifs dans des législatifs
et exécutiß communaux et cantonaux. Le
parcours de quatre d'entre eux au cours de
la période plus récente l'illustre bien. Indé-
pendamment de leur appartenance parrisane
ou canton d'élection, toutes et tous ont suivi
un long parcours politique qui les a conduits
à Berne.

Cas emblématiques
La démocrate-chrétienne fribourçoise Thérèse
Meyer-Kaelin ne siège au Conseilnational que
vingt ans après avoir occupé sa première fonc-
tion élective comme membre de I'organe déli-
bérant de la commune d'Estavayerle-Lac. Elle
est ensuite, dans I'ordre, municipale et syndique
de la même commune, ainsi que députée au
Grand Conseil. Elle rentre à la Chambre basse

comme successeure de Joseph Deiss, élu au
Conseil ftdéral. Elle préside le Conseil national
en 2005. Le démocrate-chrétien jurassien Pierre
Paupe, également colonel, est élu au Conseil
des Etats en 1995. Avant d'v arriver, il remplit

diverses fonctions politiques pendant presque
30 ans. D'abord, syndic de la commune de
Montfaucon, ensuite membre de I'Assemblée
constituante jurassienne, membre pendant une
très courte période du législatifcantonal et enfin
syndic de Saignelégier. Entretemps, il est aussi

secrétaire et président du Pard démocrate-chré-
tien jurassien. Le radical vaudois Yves Christen
entarne une longue expérience politique àVevey,

à laquelle s'ajoute aussi un mandat de député
au Grand Conseil. Dans sa ville, Christen est

élu dans un premier temps comme membre du
législatifcommunal. Ensuite, il en devienr mu-
nicipal et syndic. Il est président aussi du Parti
radical vaudois. Ce n'est quen 1995, 20 ans
après le début de sa carrière politique, qu'il est

élu au Conseilnational. Il préside la Chambre
du peuple en 2003. La libérale neuchâteloise
Sylvie Perrinjaquet affiche enfin un cursus
/tonorum exemplaire, car elle parvient à remplir
des fonctions électives à tous les niveatx. Elle
est d'abord membre du législatif communal er
ensuite municipale de Gorgier. Au niveau can-
tonal, elle siège au Grand Conseil, ainsiqr,iau
Conseil d'Etat neuchâtelois. Elle est finale-
ment élue à Berne plus de vingt ans après avoir
débuté sa carrière politique. r

Andrea Pilotti

La con-rposition du
Conscil natior-ral actuel
n':r plus glancl-chose à

voir:rvcc ccllc clcs années

1 870, rnais, pour y cntrcr,
il resre fòrt utile d'avoir'
passé par des mand¿rts

col-nnlultiìttx et carìto-
naux. I//utmtion saisse

du 4janaier 1873.
Plnto : Jean-Bernard
Sicltcr/ARC.
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LE PRESTIGE DE rARMÉE
CONNAÎT DES BÂS ET DES
HAUTS

Une autre explication de la moindre présence

d'officiers au cours des années 1920 et 1930
réside dans le contexte social qui est en par-
tie défavorable à I'armée. Comme souligné

par I'historien militaire Hans-Rudolf Kur¿,

à I'issue de la Première Guerre mondiale, au

sein des populations européennes, se diffirse
un sentiment général critique envers toute
activité militaire. Deux événements liés
au contexte suisse peuvent aussi expliquer,
à tort ou à raison, la baisse de presdge de
I'armée auprès de la population, notemm€nt
en Suisse romande: sa mobilisation à l'oc-
casion de la grève générale de l9l8 et les

événements liés à la fusillade de Genève en

novembre 1932. Dans un contexte mar-
qué par de fortes tensions internationales
et des þossibles menaces extérieures pour la
Suisse que consdruent I'arrMe au pouvoir
de Hider et la signature du uPacte d'acien
entre I'Allemagne nazie et l'Italie de Musso-
lini, I'armée regagne du crédit aux yeux de la

population et des autorités politiques fédé-

rales. Ces dernières augmentent par ailleurs

considérablement les investissements dans le

domaine militaire depuis la seconde moitié
des années 1930. Lladoption du principe de
la Défense nedonele et son maintien au cours

de la période de la Guerre froide permet ainsi

à I'armée d'accroître son prestige.
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Ci-contre: cultiver la

¡rloximité avec le rerrain.
Le recette électorale ne
datc pas d'hícr. Collection
difficlm suisscs, Biltlio-
tltèquc nationalc suissc.

Ci-dessorr:avant de

présider le Conseil national
en 2003, Yves Christen a

rernpli des rnandats électifs
dans sa ville et son canton.
Pltoto : Jea n- Bcnt ¿ t d Si cl¡er/
ARC.
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