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LE FRONT NAnONAL ET LE JEU PARLEMENTAIRE 

ABSTRACT 

This is a study of the parliamentary activity of the Front national (FN) in the 

Assemblee nationale from 1986 to 1988. The research is based on a comprehensive 

analysis of all parliamentary proceedings involving FN deputes during this period, 

using as primary sources the publications of the Assemblee nationale, including daily 

reports of the Journal Offici el, together with major daily and weekly newspapers and 

magazines from 1984 to 1993, and a cross-section of the publications of the FN at 

national and local levels. 

Part 1 examines the apparent contradiction between the anti-parliamentary 

reputation of this extreme-right party and its decision to join the French Parliament. 

The study traces the FN's patient quest for political legitimacy, its grudging 

acceptance by the established political parties and its strategy of recruiting 

personalities of the moderate right within its Rassemblement national. While the 

respectability derived from this helped the FN to enter Parliament, it also sowed 

disunity within the party's ranks. This is the context within which the parliamentary 

experience must be understood. 

Part 2 examines the effectiveness of the FN deputes in their parliamentary 

activities: drafting and tabling of bills, reports and amendments, interventions in 

parliamentary sessions, questions to the Government, voting patterns. The two main 

issues on which the FN deputes concentrated were immigration and law and order, 

but they also addressed many other questions and attempted to present themselves a 

force of economic liberalism without which the socialist experiment could not be 

ended since the traditional moderate right was too weak to defeat it. 

Part 3 pursues the analysis of the FN's continuing parliamentary activity in its 

second year in Parliament. It also traces the party's growing awareness of the 

limitations of parliamentary power as well as its own limitations as a parliamentary 

group, and its decisions to use parliamentary experience to broaden its political 

dimension. 

The conclusion weighs the impact of this parliamentary experience on the party 

and its local and national implantation, as well as on the recomposition of the French 

political scene. 
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INTRODUCTION 

Cette etude se propose d'analyser la contribution du groupe parlementaire FN a 
I'exercice du pouvoir legislatif dans ses deux fonctions essentielles, I'elaboration et le 

vote de la loi ainsi que le contr61e de I'action gouvernementale, au cours de la YUle 

Legislature de la Ye RepubJique (2 avri11986-14 mai 1988). 

Un mouvement que I'opinion publique des annees 80 percevait comme une 

survivance d'extreme droite, autoritaire et antiparlementaire, participait i1l'exercice 

de la democratie. Intriguee par ce paradoxe, j'ai voulu observer le comportement FN 

dans le jeu parlementaire. De nombreux articles et publications universitaires 

expliquaient I'emergence soudaine du FN et suivaient I'elargissement progressif de 

son implantation eIectorale ainsi que les etapes de sa structuration et de sa 

consolidation. Par contre, il n'existait aucune etude comprehensive et detaillee des 

deux annees d'activite parlementaire du groupe FN. J'ai donc tente de combler un 

creneau vide en analysant de maniere systematique I'apport du groupe parlementaire 

FN iI l'eIaboration et au vote de la loi ainsi qu'au contr6le parlementaire de I'action 

gouvernementale. 

Ma recherche repose essentiellement sur un depouillement systematique de 

materiaux bruts qu'il me fallut recouper et analyser: 

- textes officiels publies par le Service de la communication de I'Assemblee nationale 

(Bulletin hebdomadaire de I'Assemblee nationale, Recueil des scrutins, Bulletin 

annuel-statistiques de I'Assemblee nationale). 

- donnees informatiques sur les propositions de loi presentees par le groupe FN et 

non officiellement publiees, conservees i1I'Assemblee nationale. 
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- compte-rendus integraux des debats parlementaires it I'Assemblee nationale publies 

au Journal Officiel. 

- archives du groupe parlementaire FN conservees par le FN. 

- ecrits et publications officielles du FN. 

- une sene d'entretiens avec certains responsables FN au niveau local et national. 

Au total, plus de vingt cinq mille pages de donnees officielles ont ete ainsi 

depouilIees. 

La presse ecrite et les medias audiovisuels, apres avoir contribue it I'emergence du 

FN sur la scene politique, diffuserent son activite parlementaire dans I'opinion 

pUblique. Jean-Marie Le Pen etait passe maitre dans I'art de les utiliser a ses fins et 

de tourner it son profit leur attitude critique. Ces memes medias etoffaient les 

rapports administratifs de I'Assemblee nationale et leur donnaient vie. I'ai donc 

consulte systematiquement I'ensemble de la presse ecrite franr,:aise, de tous horizons 

politiques (quotidiens, hebdomadaires, revues et periodiques) concemant les 

activites du FN, ainsi que la presse specialisee FN, des annees 1984 a 1993. I'ai 

retrouve egalement des articles parus entre 1958 et 1984 qui eclaircissaient certains 

points de ma recherche. Les emissions radiodiffusees et televisees auxquelles avaient 

participe Jean-Marie Le Pen ou ses lieutenants pendant la periode 1984-1993 ont ete 

etudiees de la meme maniere. 

D'un examen minutieux et d'un recoupement de ces donnees brutes se sont 

degagees les idees-maitresses qui sous-tendent cet essai. 

Les recherches universitaires publiees sur le FN m'ont aidee dans mon analyse, 

apportant des conclusions sur lesquelles je me suis appuyee, sans toutefois trouver 

aucun ouvrage se rapportant it I'activite parlementaire du FN, ce qui explique 

I'absence de references academiques dans les sections traitant directement de 

I'activite parlementaire du groupe FN. 

Mon etude suit une progression chronologique, methode qui s'est imposee car elle 

me semblait etre la plus apte it une analyse approfondie de I'activite parlementaire 

FN. 

J'ai voulu tout d'abord deceler les raisons qui amenerent un mouvement repute 

antiparlementaire it rejoindre I'Assemblee nationale. I'ai ainsi suivi le cheminement 

d'un groupuscule d'extreme droite antiparlementaire vers le statut de groupe 

parlementaire travaillant au coeur de I'institution democratique. Y avait-il eu 

reniement des convictions revolutionnaires de la periode groupusculaire d'extreme 

droite? Etait-ce le resultat d'une position pragmatique, s'adapter ou disparaitre? Y 

avait-il coexistence de tendances antagonistes au sein du mouvement FN? 

Revirement, conversion, ou cohabitation? La premiere partie de cet essai cherche it 

comprendre une attitude apparemment paradoxale en retrouvant et recoupant les 
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exposes doctrinaux du groupuscule revolutionnaire dans la mouvance extreme droite 

avec ceux du mouvement qui se dit de "droite populaire, sociale et nationale". ElIe 

ne cherche pas a expliquer l'emergence soudaine du FN, apres des annees de patients 

efforts, en 1983 (election de Dreux) et 1984 (election europeenne), qui conduisit 

Jean-Marie Le Pen a regarder avec espoir vers les elections legislatives de 1986. Ces 

recherches ont deja ete faites par d'autres specialistes. Par contre, elle suit 

l'acquisition patiente par le FN de la legitimite politique: modifications apportees au 

discours politique FN ainsi qu'a ses structures, elargissement progressif d'un 

electorat qui touche toutes les couches de la societe, reconnaissance, forcee et a 

contre-coeur, du FN par un certain nombre d'hommes politiques de droite comme de 

gauche. Elle retrace egalement la strategie d'ouverture du FN en Rassemblement 

National qui faisait appel a des politiciens venus d'horizons politiques tres differents. 

Cet amalgame precipite crea des tensions internes inevitables qui conduisirent a des 

exclusions et des demissions du groupe parlementaire FN, modifiant sa composition 

et ses performances et mettant en peril sa credibilite en tant que parti politique. Ce 

developpement est indispensable a la comprehension de l'activite parlementaire FN, 

l'essentiel de mon etude, ainsi qu'a l'appreciation de son impact sur le parti lui-meme 

et sur l'ensemble du paysage politique fran~ais. 

La deuxieme partie analyse l'efficacite du groupe parlementaire FN dans le role 

qu'il s'etait fixe, "l'aiguillon du gouvernement". Le FN accedait au Parlement dans 

des circonstances nouvelIes pour la Ye Republique. La defaite du parti sociaIiste aux 

legislatives mettait fin au fait majoritaire et donnait le pouvoir conjointement a un 

president de la Republique socialiste et a un premier ministre choisi dans le parti 

majoritaire de droite, le RPR, en totale divergence. La cohabitation donnait ainsi au 

Parlement une chance de reaffirmer son autorite et de sortir de son role de chambre 

d'enregistrement. La courte majorite dont disposait le premier ministre donnait a ce 

dernier une marge de manoeuvre tres etroite. Par la meme occasion, elle pouvait 

placer le FN en position d'arbitre entre la majorite gouvernementale de droite et 

l'opposition de gauche. Dans ce Parlement aux pouvoirs potentiellement accrus, le 

FN saurait-il affirmer son autorite nouvelle et jouer un role parlementaire significatif? 

La respectabilite acquise a I'Assemblee nationale donnait au FN une audience 

accrue au niveau des regions et des municipalites. La couverture mediatique lui avait 

donne une plus grande visibilite. Les sondages lui priltaient un electorat en 

croissance continuelle. Son president pretendit alors a la plus haute fonction 

politique, la presidence de la Republique. Le statut de parti parlementaire etait-il 

alors la premiere etape d'un developpement politique qui le conduirait vers son but 

reel, la credibilite et l'enracinement? L'objectif avoue elait de devenir le premier parti 

de droite. Mythe? ou ce reve avait-il quelque fondement? 
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La troisieme partie suit le groupe FN dans sa deuxieme annee au Parlernent et 

I'integration de son role parlementaire dans une strategie elargie. Elle observe le 

durcissernent du comporternent des deputes FN en debut de session d'automne. La 

respectabilite et la moderation s'effacerent pour laisser momentanement place aux 

vieux demons de I'antiparlementarisme d'extreme droite exorcises jusqu'il maintenant. 

Deux pulsions contradictoires, gout du scandale et desir de respectabilite, 

cohabitaient-elles 11 l'interieur du parti? La resurgence de l'antiparlementarisme 

l'emporterait-elle sur le desir de continuer le role de parti parlementaire qu'il avait 

assume jusqu'il maintenant? Cette troisieme partie evalue le seneux des tentations 

de retour a une attitude antiparlementaire, puis la poursuite d'une double ambition a 
travers l'exercice parlementaire: continuer de participer au processus legislatif mais 

aussi renforcer sa stature politique. Le forum institutionnel qu'etait le Palais-Bourbon 

devait etre exploite au mieux pour banaliser les idees politiques FN, consolider son 

implantation locale et nationale, depasser le statut d'opposition pour acceder a celui 

de parti de gouvemement, donner a Jean-Marie Le Pen une image presidentiable. 

L'Assemblee nationale etait non seulement une excellente caisse de resonnance pour 

la doctrine FN; elle elargissait encore son champ d'action en lui permettant de 

s'approprier certains des problemes discutes au Parlement et de les integrer a son 

propre combat. ElIe permettait egalement au FN de maintenir son role d'aiguillon de 

la droite traditionnelle, mais en en renfor~ant le cote destructeur. II s'agissait de 

prouver a la droite majoritaire RPR-UDF, et a I'electorat, qu'une alliance avec le FN 

lui etait indispensable pour assurer la victoire de Jacques Chirac au second tour de 

l'election presidentielle. Les hommes politiques de droite fiuent ainsi contraints de 

prendre position pour ou c~ntre le FN. L'aiguillon pourrait-il detruire la majorite? 

Les scandales politiques dominerent les dernieres heures de la VIIIe Legislature, 

portes jusqu'au Parlement (mise en accusation de Christian Nucci devant la Haute 

Cour de Justice, affaire Luchaire, "noyaux durs" des privatisations). Fievre 

electorale, regiements de compte par anticipation alimenterent la vie parlementaire 

des trois derniers mois de la session d'automne 1987. II en resulta un climat qui 

manquait d'eil!vation, dans un relent d'affaires, de detoumements d'argent public, 

d'exportations illicites, d'accusations variees, contraignant I'Elysee et Matignon a 
prolonger la session d'automne d'une session extraordinaire pour legiferer sur la 

transparence de la vie politique. Le FN repartit en campagne, se posant en 

pourfendeur de la corruption et en defenseur de la democratie librement exercee, le 

seul parti integre sur la scene politique. 

Les elections presidentielles eurent un effet ambivalent. Elles eloignerent 

definitivement le FN du jeu parlementaire avec le retour de Fran~ois Mitterrand, la 

dissolution de I'Assemblee nationale, et des elections iegislatives au scrutin 
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majoritaire qui rendait impossible la constitution de tout groupe parlementaire FN au 

Parlement. Ces memes presidentielles confumaient le renforcement de I'implantation 

FN au niveau national. Son experience parlementaire avait-elle permis a un parti 

encore SI recemment perfi:u comme marginal d'acquerir legitirnite et 

institutionalisation definitive? L'electorat FN etait-i1 definitivement implante dans le 

terrain local et national? Un possible enracinement FN modifierait-i1l'ensemble du 

paysage politique franfi:ais? Le FN verrait-i1la realisation de son ambition de devenir 

parti gouvememental et d'occuper ainsi une place a part entiere sur I'echiquier 

politique? 
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PREMIERE PARTIE 

LE FRONT NATIONAL ET LE PARLEMENTARISME 
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CBAPITREI 

DANS LA MOUV ANCE DE L'EXTREME DROITE 

1971-1983 

L'emergence du FN date de septembre 1983, election partielle de Dreux. Le parti 

existait, en fait, depuis onze ans deja, officiellement fonde a Paris le 5 octobre 1972. 

A10rs simple groupuscule au sein d'une mosalque de mouvements d'extreme droite 

qui surgissaient, s'amalgamaient, disparaissaient depuis les premieres annees de la Ve 

Repuhlique, il est aujourd'hui la plus ancienne formation d'origine extreme droite qui 

soit encore active, sous une denomination qui n'a jamais change. 

Des sa percee electorale de 1983, le FN fut etiquete comme antiparlementaire, 

fasciste, raciste, nazi, anti-semite, totalitaire. Or, le FN se defend d'etre un mouvement 

d'extreme droite et se definit comme de droite nationale et populaire. Qu'en est-il 7 DU 

le situer exactement 7 Appartient-il a la tradition extreme droite anti-parlementaire ou 

se rapprocherait-il plus de la droite traditionnelle respectueuse du principe 

democratique et de I'institution parlementaire 7 Essaierait-i1 de combiner ces deux 

positions antagonistes en un compromis difficile a maintenir ? 

Le FN est avant tout per~u comme le parti de Jean-Marie Le Pen. Qui est I'homme et 

que represente-t-i1? Comment a-t-i1 fait evoluer un discours antiparlementariste en 

defense du Parlement et de la democratie? Patiemment, le FN a construit la legitimite 

politique qui lui etait indispensable pour integrer le jeu parlementaire. Le parti a su se 

constituer un electorat distinct qui lui assure des victoires electorales locales 

inattendues en 1983. Dans le meme temps, les ralliements de plus en plus nombreux de 

militants RPR et UDF ainsi que certains apports venus de gauche renforcerent la 

solidite de I'electorat ainsi que la legitimite du mouvement. II lui fallut consolider ces 

percees electorales (qui avaient pris le monde politique par surprise), et entretenir la 
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dynarnique dont il beneficiait. La participation a toutes les consultations partielles 

permit au FN d'occuper le terrain jusqu'aux elections europeennes de juin 1984, 

premier pas vers la participation au jeu parlementaire. 
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1.1 Filiation extreme droite et tradition anti-parlementaire (1956-1972) 

Le FN nait au moment des derniers soubresauts de I'extreme droite. Per~e dans les 

annees d'apres-guerre comme un mouvement marginal et moribond, charge des 

souvenirs penibles de Vichy, I'extreme droite avait repris vie avec la decolonisation qui 

avait reveille le sentiment nationaliste. L'humiliation causee par la guerre d'Indochine, 

puis la guerre d'A1gerie, avait donne naissance a une proliferation de groupuscules qui 

apparaissaient, fusionnaient, disparaissaient en un temps record, trayant entre eux des 

ramifications compliquees et ephemeres, comme le montrent les tableaux 1 et 2 (Ies 

mouvements extreme droite non royalistes de 1956 a 1965 et de 1965 a 1973). Ces 

groupuscules marginaux, loin d'accepter le principe parlementaire, refusaient les 

institutions politiques existantes et pronaient la violence, les uns se contentant d'un 

discours virulent, les autres passant de la parole a I'acte, tres souvent dissous en raison 

de leurs atteintes aux personnes, comme le fut Occident en 1968. 

Habituellement en proie a des luttes intestines perpetuelles, ces groupuscules 

nationalistes n'eraient lies que par un sentiment commun, la haine passionnelle du 

general de Gaulle. "Le general est plus que I'ennemi prioritaire, il est le seul qui compte 

vraiment"l 

Conscient de la necessite d'un regroupement, Ordre nouveau, qui succedait a 
Occident et avait ete cree a I'autornne 1969, amorya un rassemblement droitiste 

unitaire. Operant avec le GUD (Groupe d'Union et de Defense), association etudiante 

de la Faculte de droit et de sciences economiques de la rue d'Assas, Ordre nouveau 

renforyait I'image de "fachos" par les expeditions punitives qu'il menait sur les facultes 

de Censier et de Nanterre tenues par I'extreme gauche. Peut-on parler d'un programme 

politique qui inspirerait ces groupuscules d'etudiants d'extreme droite? L'extreme 

droite n'aime guere les ideologies, encore moins les ideologues et les fondateurs de 

doctrine. Elle se flatte d'iltre pragmatique, de n'etre guidee que par quelques valeurs 

auxquelles elle reste fidele et de s'adapter aux circonstances en fonction des necessites 

de ces principes simples, ordre moral et social, attachement a la terre natale, defense 

de la patrie et de la famille. Les ecrivains et penseurs de I'extreme droite, a I'exception 

de Maurras, n'ont pas ete des pourvoyeurs d"'eclairage droitiste sur tel ou tel aspect de 

I'histoire... ils ont a1imente le debat des idees, ils ont, en somme, reagi a un certain 

nombre d'evenements... aucun n'a donne a sa famille de pensee un projet politique 

vraiment global et coherent,,2 

I Bemard Brigouleix, L'extreme droite en France. Editions Fayolle, Intervalle, Paris, 
1977, p. 68. 
2 Ibid., p. 99. 
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Tableau l.l L'extreme droite 1956-1965. 
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Source: adapte de Monica Chariot, "L'emergence du Front national", Revue de 

Science politique fram;:aise, mars 1986, p. 31. 
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Tableau 1.2 L'extreme droite 1965-1973. 
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Source: adlipte de Monica Chariot, "L'emergence du Front national", Revue de 

Science politique franfaise, mars 1986, p. 32. 
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Les groupuscules extreme droite se preoccupaient moins d'ideologie que d'action, en 

une reponse instinctive a des situations qu'i1s desapprouvaient, surtout lorsqu'elles 

chatouillaient leurs sentiments nationalistes. 

Ordre nouveau avait ete le premier a s'efforcer de jeter les bases d'un corps de 

doctrine, assez succinct il est vrai: 

- critique de la dissolution des valeurs morales et de la soci6te permissive sous ses 

diverses formes: delinquance, drogue, pomographie, violence. 

- exaltation de I'Occident et du nationalisme. 

- condamnation du marxisme. 

- condamnation de la technocratie et du regime de droite liberale. 

Aucune mention explicite n'6tait faite du parlementarisme. Quelques phrases, comme 

"nous ne sommes pas des lib6raux" ou "la democratie modeme est marquee du sceau 

de I'injustice et de la sterilite" i suggeraient que leur conception du politique etait 

quelque peu entachee d'autoritarisme. Leur preoccupation majeure etait de sortir de 

leur marginalite. Pragmatique, Ordre nouveau s'6tait a10rs efforce d'etargir ses assises 

politiques en direction d'autres formations d'extreme droite. Il avait manifeste le desir 

de s'integrer au jeu des partis et de participer a I'exercice democratique, par interet plus 

que par conviction parlementaire. 

L'echeance des elections legislatives de mars 1973 leur parut etre I'occasion de faire 

avancer la reunification de I'extreme droite. Ne se faisant aucune illusion sur leur 

chance d'obtenir des elus, le systeme du scrutin majoritaire interdisant cet espoir aux 

formations minoritaires, i1s chercherent it elargir leur mouvement et lancerent un appel 

a des personnalites d'extreme droite, estimant que leur groupe Ordre nouveau etait a 
meme de fournir un important support materiel a la campagne. C'est ainsi que fut 

fonde, le 5 octobre 1972, le Front national. 

A I'origine confederation de partis et de groupes d'extreme droite, de personnalites et 

de militants isoles, le FN ne desirait pas etre un parti homogene ou viendraient se 

fondre les formations existantes. Ordre nouveau, tout en manifestant c1airement son 

adhesion au Front national, conservait ses structures propres et une certaine 

autonomie. Le mouvement n'etait pas le fait d'un seul homme; it 6tait fonde par un 

petit groupe de veterans de I'extreme droite: Fran,<ois Brigneau, editorialiste de 

MINUTE et vice-president du FN, Alain Robert, Ordre nouveau et secr6taire gent!ral, 

Roger Holeindre, ancien d'Indochine, OAS, fondateur des jeunesses patriotes et 

sociales puis du Parti national populaire, Guy Ribaud, Justice et liberte, Jean-Gilles 

Malliarakis, fondateur de I'Action nationaliste. 

iBrigouleix, L'extreme droite en France, p. 167. 
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Immediatement la personnalite de Jean-Marie Le Pen s'imposa sans conteste. Tres 

vite, le FN fut per~u par le public comme le parti de Le Pen. Assimilation significative 

qui ne fera que s'amplifier dans les annees suivantes. 

1.2 Jean-Marie Le Pen et le Front national 

a) Qui est Jean-Marie Le Pen? 

Je suis la bete immonde qui monte" 1 commentait-il ironiquement apres les elections 

europeennes de 1984. Le personnage etait bien connu des medias. Les premiers 

articles de presse consacres au jeune depute elu en janvier 1956 sous l'etiquette 

poujadiste justifient I'image negative projetee par le president du FN en 1984: 

C'est un dur: en politique, on l'a vu militer depuis douze ans dans tous 
les groupes de droite et d'extreme droite, et meme chez Poujade (mais 
la, c'etait pour se faire elire depute). Son ardeur et son inconstance, en 
politique comme en amour, revelent un assez beau temperament... 
Courageux jusqu'a la temerite, il fut de tous les coups durs (lndocbine, 
A1gerie), et de tous les coups fourres (Suez, Front des combattants). A 
ses debuts, il s'est fixe un objectif politique, exempt d'intrigues et de 
combines, et il y va resolument. Pour peu que le systeme dure encore 
quelques annees, M. Le Pen ne sera peut-etre pas le dictateur 
nationaliste, reve autour de 1948, mais il fera peut-etre un excellent 
ministre radical ... 2 

Ami et admirateur de Lagaillarde, ultra jusqu'a la frenesie, M. Le Pen 
ne se cache pas d'etre fasciste. Au contraire, il s'en g1orifie. Que ce soit 
le representant du Parlement de la Ye Republique qui soit en train de 
parcourir les djebels et de prendre contact avec les chefs de l'armee, le 
gouvemement ne semble pas en avoir cure3 

Jean-Marie Le Pen, 32 ans, est actuellement un des plus jeunes deputes 
du parlemen!. n s'est fait au Palais-Bourbon une reputation de 
bagarreur [ ... ] Des son entree a la faculte, it se fait remarquer par ses 
opinions d'extreme droite. 11 se dit monarcbiste et vend Aspect de la 
France sur le boulevard Saint-Michel. En 1950, il devient president de 
la Corpo. L'annee suivante, au congres de I'UNEF d'Aix-les-Bains, il 
doit donner sa demission pour avoir organiser une bagarre dans une 
eglise. En 1953, il rencontre Poujade lors de la fondation de I'UDCA. 
C'est sous l'etiquette poujadiste qu'il est elu depute de la Seine en 
janvier 1956 a son retour d'Indocbine ou il s'est engage volontaire de 

iDeclaration faite a la Reunion du Front national, Compiegne, Oise, 3 mars 1984. 
2Le Charivari, avri11959. 
3 Le Quotidien de Paris, 27 septembre 1961. 
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1954 a 1956. Huit mois plus tard, iI s'engage de nouveau pour 
combattre en Algerie. En janvier 1957, il quitte le groupe poujadiste de 
I'Assemblee et demeure non-inscrit. n a ete reelu le 30 novembre 1958 
et s'est inscrit au groupe des Independants-Paysans I. 

Pour prevenir tout risque d'extension des troubles d'Alger a la 
m6tropole, le gouvemement a fait lancer cette nuit quatre-vingt 
mandats d'amener contre des animateurs de mouvements d'extreme 
droite. M. Le Pen a 6te arrete. 11 serait question de le poursuivre pour 
atteinte a la sfirete interieure de l'Etat. 11 y a eu perquisition a Paris et 
dans onze villes de province, au domicile des suspects et au siege de 
leurs organisations: MP 13, Parti nationaliste, Jeune Nation, Front 
national des combattants, Restauration nationale2. 

La levee de I'immunite parlementaire de M. Le Pen est demandee a 
I'Assemblee. Le Pen est aussi poursuivi pour coups et blessuresJ 

Deja le personnage SUSCltrut des reactions passionnees. D'autres 
commentateurs le voyaient sous un jour different. Et ce qu'ils relataient etait 
tout aussi vrai: 

Ne dans le Morbihan en 1928, terrnine son doctorat en droit. Compte 
s'inscrire prochainement au barreau de Paris. A ete tour a tour rnineur 
en Belgique, pecheur sur un chalutier et officier en Indochine. 
President d'honneur des etudiants en droit de Paris. La premiere 
proposition de loi qu'il souhaiterait deposer: la reforme fiscaIe. 
Distractions favorites: le sport, particulierement I'athletisme, et aussi 
les campagnes electorales hoUleuses ... 4 

Massu decore Le Pen de la valeur militaire5 

Jean-Marie Le Pen est fondamentalement un homme d'action, ce n'est pas un 

th6oricien. L 'homme est energique, doue d'un talent d'orateur incontestable et de 

qualites de meneur charismatique, mais impulsif, dechaine et impossible a maitriser des 

qu'une remarque ou une attitude lui deplaisent. L'image laissee par son passage dans la 

vie politique fran~aise des annees 50-62 est une facette de sa personnalite. En lui 

coexistent deux personnages qui se genent, se contredisent. C'est un incontrolable qui 

Iparis-Jour, Special Algerie, 29 janvier 1960. 
2L'Aurore, 29 janvier 1960. 
3 L 'A urore, 12 decembre 1961. 
4France-Soir, 6 janvier 1956. 
5France-Soir, 2 avri11957. 
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se discipline. Pendant les annees mouvementees de sa jeunesse, sa carriere politique 

fut rythmee de projets avortes, de coups de poing, de frasques retentissantes et de 

violences subites, mais il n'a jamais ete compromis dans un groupuscule violent, 

comme le note Monica Chariot: 

II n'a jamais fait partie de mouvements visant it faire tomber la Ye 
Republique, comme I'OAS. II n'est jamais sorti de la legalitei . 

La maturite venant, cet impulsif essaie de se maltriser et de se forger une image 

nouvelle, celle d'un bon pere de famille, bon catholique, au dessus des "magouilles" 

politiques et irreprochable, I'homme providentiel qui pretend it un destin national. 

Je me fais I'effet d'Hercule dans les ecuries d'Augias [ ... ] Moi, on le 
sait, je suis I'ordre, le mlile, le pere, le soldat, le droit, la regie ... 2 

11 est pret it tous les efforts, it toutes les concessions contre lui-meme pour se donner 

des apparences contredisant ses convictions d'hier, it tous les artifices pour faire 

oublier ses paroles, ses demeles avec la justice et frequentations du passe. 

De la meme fa~on qu'il se forge une personnalite nouvelle et respectable qu'il pretend 

toujours avoir eue, il reformule ses idees politiques pour leur donner une forme 

doctrinale. Dans la partie autobiographique de son premier ouvrage, Les Fran(:ais 

d'abord, il se donne un profil different de I'image laissee par sa jeunesse orageuse: 

Je n'ai pas change, ni de look, ni de discours, ni de langage, ni de 
comportement. Et j'ai la faiblesse de croire que j'ai toujours ete un 
homme digne d'estime .. .3 

11 explique comment son enfance et son education ont forme sa vision politique du 

monde: 

- anticommunisme: 

Je suis devenu anticommuniste it seize ans. J'avais ete revolte par le 
comportement de certains justiciers d'occasion it la Liberation4. 

- conscience nationale: 

iMonica Chariot, "L'emergence du Front national", Revue de Science Politique 
Fran(:aise, mars 1986, p. 30. 
2propos de Jean-Marie Le Pen recueillis par Eric Conan et Gilles Goetner, L'Express, 
12-18 mars 1992, p. IS. 
3Jean-Marie Le Pen, Les Fran(:ais d'abord, Michel Lafon, Editions Carrere, Paris, mai 
1984, p. IS. 
4Ibid., p. 31. 
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Mon enfance avait ete bercee dans un milieu qu'on pourrait taxer de 
droite populaire et patriotique1[ ... ] Aujourd'hui encore, je pense que 
I'irnage qui symbolise le mieux la France, c'est un drapeau franyais ala 
poupe d'un navire de guerre2. 

Plutot qu'une reflexion politique a proprement parler, on trouve chez Le Pen une 

reaction instinctive de rejet ou d'adoption: 

Outre le syndicalisme etudiant et le folklore, la vie politique etait 
intense. Au Quartier Latin les communistes faisaient la loi [ ... ] En face 
il n'y avait que des troupes disparates [ ... ] Apolitique et aconfessionnel 
de droite, je rassemblais a I'occasion tout ce monde-la3 [ ... ] 
L'humiliation indochinoise et les premieres meurtrissures de la guerre 
d'Algerie vont decider de mon engagement politique4 

Dans la version officielle de sa carriere politique, Les Franr;ais d'abord, ecrite a des 

fins eIectorales, Jean-Marie Le Pen ne recree pas, a posteriori, une theorie politique 

qu'il n'avait pas pensee mais j) raccroche a la tradition de la droite conservatrice les 

principes simples de sa culture politique qui expliquent ses reactions instinctives a des 

situations donnees. Par contre, il omet de mentionner des prises de position 

anterieures, telle celle revelee par une interview realisee en 1962 qui montre une vision 

plutot "musclee" de la politique: 

La democratie directe est un leurre. Regardez le regtme gaulliste. 
L'important, c'est que des corps interrnediaires fassent ecran pour 
eclairer la base et canaliser sa confiance [... ] J e suis, par certains cotes, 
un anarchiste de droite. Mes fredaines estudiantines bien connues, mes 
nombreux demeles passes avec les flies du quartier [ ... ] m'attirent la 
sympathie de nombre d'eIecteurss. 

En 1974, le ton s'est assagi et le discours commence a s'organiser: 

Je fais de la politique par devoir [ ... ] je suis de droite. Je suis le seul 
candidat de la presente campagne (elections presidentielles) qui se dise 
de droite [ ... ] Etre de droite, ya signifie qu'on se reconnait mail\on 
d'une chaine, heritier d'une civilisation qu'j) faut preserver et 
transmettre [ ... ] J'ai ete antigaulliste parce que de Gaulle etait favorable 
a la gauche, au communisme [ ... ] Je represente la droite sociale, 

I Jean-Marie Le Pen, Les Franr;:ais d'abord, p. 32. 
2lbid., p. 36. 
3lbid., p. 39. 
4lbid., p. 45. 
S"Qui etes-vous, Jean-Marie Le Pen ?", Combat, 9 octobre 1962. 
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nationale, populaire, nationale ... Que ferais-je au pouvoir? Les mesures 
a prendre en faveur des citoyens qui n'ont pas les moyens de se 
defendre, les gens du troisieme age [ ... ] priorite aux interets des 
travailleurs, action contre les grands interets financiers soumis a des 
controles renforces [ ... ] Je suis contre l'avortement, la violence, le 
banditisme, la drogue, contre l'allongement excessif de la scolarite, 
pour l'indexation des pensions et retraites, pour une refonte des 
structures de I'Etat 1 

Quatre ans plus tard, Jean-Marie Le Pen raffine son discours et rejette 

categoriquement l'etiquette extreme droite, definissant le FN comme un mouvement de 

droite nationale et populaire: 

Avec le mouvement que je preside, nous nous revendiquons comme 
etant de droite [ ... ] La droite, a tort ou a raison, est assimih&e a un 
certain nombre de principes qui sont tantot consideres comme des 
vertus, tantot comme des crimes; l'autorite en regie generale, celle de 
I'Etat, du pere de famille, celle du chef d'entreprise [ ... ] Travail, famille, 
patrie par exemple etait la devise du marechal Petain, de I'Etat franyais, 
c'est un des vaincus de la deuxieme guerre mondiale. Donc on n'ose 
plus dire qu'on est pour la famille, pour la patrie et pour le travail [ ... ] 
Nous sommes une droite populaire, sociale et nationale. Mais nous ne 
revendiquons pas etre toute la droite. Je pense qu'il y a une droite 
conservatrice, une droite liberale, avec chevauchement droite-gauche 
au centre. C'est en ce sens que j'ai dit que le president Giscard 
d'Estaing par sa philosophie rousseauiste, humanitaire, utopiste, 
mondialiste, se rattache beaucoup plus a une philosophie de gauche 
que de droite. La philosophie de droite, c'est celle du devoir, du 
sacrifice. L 'Extreme droite, le mot est equivoque dans la mesure ou il 
comporte le mot extreme. Nos adversaires confondent volontairement, 
et dans l'intention de tromper, une position geographique sur 
l'echiquier politique avec une position d'extrernisme politique. Or, notre 
philosophie, notre principe d'action et notre programme ne sont pas 
extremistes et par consequent nous occupons la place qui est libre. Je 
crois qu'il n'y a pas de droite, le centre actuel n'est pas la droite, bien 
qu'une grande partie du peuple de droite vote pour les candidats du 
centre et meme de la gauche. Le Front national est un mouvement 
relativement jeune, il a six ans. A droite, c'est beaucoup parce qu'il dure 
et change de nom, ou bien i1 ne dure pas. Nous avons dure six ans et 
passe un certain nombre d'echeances electorales [ ... ] Le combat que 
nous menons est un combat d'idees, une pression qui s'exerce sur 
l'ensemble des partis de la vie politique franyaise [ ... ] Notre derniere 
campagne etait axee contre le danger de l'immigration, le communisme 

Ipropos recueillis par Christian Megret, Le Parisien, 26 avril 1974. 
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et l'inflation l 

Le ton revolutionnaire a definitivement disparu. Jean-Marie Le Pen af'fiche son 

respect des institutions politiques existantes et veut apporter les modifications qu'il 

souhaite au present systeme en toute legalite: 

Le FN ne conteste pas la forme republicaine et democratique des 
institutions et il condamne la violence politique [ ... ] Le FN n'a jamais 
ete poursuivi ni condamne pour avoir recouru, ou incite a recourir a la 
la violence2. 

Toutefois, les concepts de democratie et de parlementarisme sont generalement 

ignores dans tout ecrit ou entretien sur les principes FN. Sa declaration la plus franche: 

Je suis un democrate de type churchillien au' sens ou je me relere a 
cette boutade de Churchill: "La democratie , c'est sans doute un tres 
mauvais systeme, mais je n'en connais pas d'autre"3. 

b) Les debuts du Front national 1972-1973 

A ses tout-debuts, le FN n'est pas encore le parti de Jean-Marie Le Pen. 
Confederation de partis, il essaie de concilier les vues deja largement 
divergentes d'Ordre Nouveau et des nationalistes de tendance Le Pen. Le 
premier bureau politique tente de realiser un equilibre precaire en doublant 
chaque responsable infeodea une tendance par un adjoint appartenant a 
l'autre: 

• Jean-Marie Le Pen, president. 
• Fran~ois Brigneau, vice-president (Ordre Nouveau, ancien membre de l'OAS, 

editorialiste de Minute). 
• Alain Robert, secrt!taire general adjoint (tendance Le Pen, responsable du service 

d'ordre de lacampagne presidentielle Tixier-Vignancour). 
• Rene Bousquet, tresorier (Ordre Nouveau). 
• Pierre Ourand, tresorier adjoint (tendance Le Pen). 

L'elaboration d'une doctrine politique n'est pas la preoccupation majeure du 
FN 1972. Fidele a la tradition extreme droite, il agit de maniere pragmatique. 
Son objectif immediat est de sortir de la marginalite et de faire la reunification 

lInterview de Jean-Marie Le Pen faite par Jean-Pierre Apparu, La droite Aujourd'hui, 
Editions Albin Michel, 1979, pp. 173-181. 
2Jean-Marie Le Pen, Les Franr;:ais d'abord, p. 180. 
3Ibid., p. 177. 
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- politique etrangere avec le refus de l'Europe integree a laquelle il oppose l'Europe 
des Patries. 

Les resultats de cette tentative de participation a l'exercice democratique sont 

decevants. La premiere mouture FN obtient 1,32% des suffiages exprimes aux 

elections legislatives du 4 mars 1973. Cet echec accentue les divergences d'opinion 

qui finissent par faire eclater le mouvement. Les militants d'Ordre nouveau ne croient 

plus a l'efficacite des essais de participation a l'institution parlementaire et pronent un 

retour aux manifestations violentes. Ordre nouveau est dissous en juin 19731 et ses 

militants se separent de Jean-Marie Le Pen. Paradoxalement, mais moyennant 

"plusieurs versements qui permirent d'eponger les dettes d'Ordre nouveau et meme 

de jeter les bases de la constitution du Parti des forces nouvelles"2, ils rejoignent 

Valery Giscard d'Estaing dont ils constituent le service d'ordre pendant sa campagne 

presidentielle. Un Front national bis se cree sous la direction d'Alain Robert jusqu'a 

ce qu'une decision de justice donne au seul Jean-Marie Le Pen le droit d'utiliser ce 

sigle. Le mouvement dissident choisit le nom de Parti des Forces Nouvelles, apres 

avoir repondu pendant quelque temps au nom Faire Front (se rapporter au tableau 

1.2) et les deux mouvements se livrent une guerre achamee jusqu'a elimination d'un 

des adversaires3. 

c) Le Front national se construit 1974-1983 

En 1974, Jean-Marie Le Pen est le chefinconteste du FN, mais son mouvement ne 

compte plus que quelques centaines d'adherents et doit faire face a la concurrence 

tenace d'Alain Robert et de son parti. 11 lui faut elargir son audience. 11 n'hesite pas 

alors it ouvrir son mouvement aux militants des groupuscules activistes nationalistes

revolutionnaires: 

La place des nationalistes-revolutionnaires est au sein du Front 
national, qui autorise la double appartenance et respecte le choix 
ideologique des adherents4 

10rdre Nouveau tint un meeting it Paris le 21 juin 1973 sur le theme "Halte it 
l'immigration sauvage" denonyant en terrnes antisemites la loi Pleven qui reprimait la 
discremination raciale et fustigeant "le poids politique et mediatique de la 
communaute juive". 
2Rapporte par Duprat, Les mouvements d'extreme droite en France depuis 1944, 
p. 121. 
3Le PFN disparait en 1981. Alain Robert et un bon nombre de ses arnis rejoignent le 
CNIP. 
4Jean-Marie Le Pen, Les cahiers europeens, juin 1974. 
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En meme temps, il voudrait recuperer les det;ms des partis de la droite 

traditionnelle moderee en faisant apparaitre ses positions politiques comme une 

a1ternance credible it la droite liberale et faire ainsi du FN un parti charniere 

indispensable iI la constitution d'une majorite. Les deux tendances, pragmatisme 

lepeniste et activisme revolutionnaire, vont ainsi cohabiter it I'interieur du FN it ses 

debuts et perdureront tout au long de la croissance du FN jusqu'it sa periode 

parlementaire. Deux personnalites rejoignent le mouvement it cette epoque et vont 

jouer un role determinant it des titres differents dans sa construction: FranlOXlis 

Duprat, le theoricien, et Jean-Pierre Stirbois, I'organisateur. 

Venu de I'extreme gauche, passe par Jeune Nation, Occident et Ordre nouveau, 

Fran,.ois Duprat est I'historien du national-socialisme, teinte indeniablement 

d'antisemitisme. Sous le pseudonyme de F. Solchaga, il avait repris la theorie de H.E. 

Bames qui contestait la responsabilite nazie de la seconde guerre mondiale. 

Precurseur de R. Faurisson, il refusait le droit d'Israel it I'existence l Ses Groupes 

nationalistes revolutionnaires (GNR), "fascines par la rhetorique et les methodes de 

I'extreme gauche anti-parlementaire, revendiquent leur anticapitalisme et leur 

opposition it I'esprit bourgeois"2 Les GNR, jusque vers 1978, constituent une 

tendance informelle au sein du FN, disposent de sa presse, de ses liens avec 

I'etranger (Flandre beIge, Italie, A1lemagne) mais ont une organisation propre. "Dans 

leur strategie de constitution d'un pole revolutionnaire" 3, ils seront aides par le 

groupe MILITANT, integre au FN depuis I'origine et represente dans ses instances 

nationales. 

Fran,.ois Duprat est le premier theoricien FN. 11 degage trois concepts, 

contradictoires, sur lesquels il articule la premiere strategie du FN: 
- opposition totale au systeme democratique, d'oll antiparlementarisme declare4 

- paradoxalement, acceptation de negociations ponctuelles avec la droite lors de 
scrutins locaux ou nationaux. ' 

- autorisation pour tout adherent du Front d'appartenir simultanement it une autre 
organisation. 

La meme arnbiguite entoure I'ebauche de doctrine economique. Le courant 

nationaliste revolutionnaire de F. Duprat veut une economie autarcique et la 

1 Des liens d'amitie etroits unissaient F. Duprat et 1. -M. Le Pen. Apres I'attentat du 
18 mars 1978 qui coiltera la vie de I'historien, 1. -M. Le Pen ne manquera pas de se 
recueillir sur sa tombe chaque annee. 
2Jean-Yves Carnus, "Origine et formation du Front national", Le Front national a 
decouvert, sous la direction de Nonna Mayer et Pascal Perrineau, Presses de la 
Fondation Nationale des Sciences Politiques, p. 25. 
3Ibid., p. 26. 
4Ibid., p. 23. 
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nationalisation des secteurs-c1es de la production, a10rs que I'electorat vise, les d~s 

de la droite Iiberale, veut le maintien du Iiberalisme economique. 

Une premiere coupure est faite en 1978 avec la parution de Droite et Dtimocratie 

economique, doctrine economique et sociale du Front national'. D'inspiration 

nettement populiste, cette plaquette aux reminiscences thatcheristes et reaganistes, 

denonce le trop d'etat, I'arbitraire fiscal, I'importance exageree des charges fiscales 

des petites et moyennes entreprises, l'infIuence destructrice des syndicats politiques 

dans I'entreprise. Elle se fait le defenseur d'un liberalisme qui veut redonner sa place 

it I'initiative personnelle, favoriser les petites et moyennes entreprises, limiter les 

depenses de protection sociale et le taux des prelevements obligatoires, notamment 

I'irnpot sur le revenu. Quatre axes se degagent : 
- reduction de l'Etat it ses fonctions regaliennes. 
- denationalisation et desetatisation des entreprises pUbliques. 
- reforrne fiscale. 
- promotion de I'entreprise. 

Tous ces themes seront repris dans la plate-forme electorale FN 1986 et le 

programme parlementaire FN. 

La rupture avec les idees interventionistes et le soutien it I'economie prones par la 

tendance revolutionaire est nette cette fois-ci. Les themes chers aux extremistes, 

revisionisme, antisionisme et antisemitisme, glorification du passe nazi, sont 

evidennnnent facteurs de marginalisation et obstacle it l'extension du FN. Jean-Marie 

Le Pen veut substituer it la haine du capitalisme et du parlementarisme I'apologie de' 

I'initiative privee et de I'ascension sociale. Les themes extremistes, cependant, ne 

seront jarnais etouffes radicalement et ressurgiront aux moments les plus 

malencontreux (affaires du "point de detail" et de "Durafour-crematoire" en 1988). 

Themes et strategies contradictoires voisinent donc dans le FN des annees 74-78. 

Jean-Marie Le Pen demande aux nationalistes-revolutionnaires de rejoindre le FN 

pour "le grand combat anticommuniste"2 et sinnultanement il veut affiner ses 

propositions politiques et les presenter comme une alternative credible a celles de la 

droite liberale conservatrice. 11 denonce constamment la politique gouvemementale 

(Ioi sur I'avortement, abaissement de la majorite it dix-huit ans) mais il commence it 

mettre en place une politique d'a1liance avec cette meme majorite. Des accords 

locaux sont passes dans des communes de moyenne importance, Courbevoie, 

Merignac, Villefranche sur Mer, en meme temps que s'arnorce une active politique 

d'action sur le terrain. 

'Droite et democratie economique, Doctrine economique et sociale du Front 
national, preface par Jean-Marie Le Pen, publie en 1978, reimprime en 1984, 
supplement a National-Hebdo, octobre 1984. 
2Jean-Marie Le Pen, Les cahiers europeens, mai 1977, page de couverture. 
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Ce virage ideologique, qui se traduit par une distance grandissante prise a I'egard 

du nationalisme revolutionnaire, est accentue par I'adhesion (decembre 1977) de 

Jean-Pierre Stirbois qui amene avec 1ui !'Union Solidariste et met en place une 

strategie nouvelle. Encore au Iycee en 1962, Jean-Pierre Stirbois n'avait pas accepte 

la perte de I'Aigerie Franc;aise et commence sa carriere politique en militant Tixier

Vignancour. II rencontre Roger Holeindre et Christian Baeckeroot et debut 1966 

participe au lancement du Mouvement Jeune Revolution (MlR) cree a I'initiative de 

Pierre Sergent ... "ces trois hommes ont marque de rnaniere deterrninante (son) eveil 

a la vie politique" 1. Mai 1968, it reconnait que le Mouvement Jeune Revolution, 

"mouvement resolument extraparlementaire, de surcroit sans moyen, et qui plus est, 

dont le programme solidariste n'a pas eu le succes escompte ... doit ceder la place a 
une troisieme voie, le Mouvement Solidariste Franc;ais"2 II specifie: 

Si nous cherchions a avoir une assise plus doctrinale, nous ne 
negiigions pas pour autant I'action sur le terrain. Ainsi, nous 
organisions des actions antisovietiques en collaboration avec les 
solidaristes russes du NTS dont le siege se trouvait en RF A3. 

En 1977, "demange par I'action politique", il rencontre Le Pen "en compagnie de 

Franc;ois Duprat" et "decide de rejoindre le Front"4 II decouvre a10rs que si celui-ci 

"avait un chef, des idees, quelques bonnes volontes, it manquait de structures et de 

militants encadres"S. Des 1978, il s'occupe de la propagande du mouvement, 

officiellement, et "s'applique a travai\ler le terrain drouais avec des sympathisants ... , a 
labourer la region avec opiniiitrete"6 II devient le numero deux du FN, secretaire 

general, et dirige un bureau politique dont la quasi-totalite des membres sont des 

membres originels, ou tnls anciens, du FN: M. Collinot, R. Holeindre, R. Gaucher, 

D. Chaboche, A. Dufraisse, A. Jamet, P. Durand, M. Bayvet, C. Lang, J.-F. Jalkh, 

1. -P. Reveau. II fait appel a des militants ayant un profil aussi presentable que le sien 

et ecarte discretement certains activistes partisans d'un nationalisme dur. 11 ne renie 

en rien ses idees, tout en omant I'image d'un homme de sang-froid, de methode, 

d'anaIyse, d'opiniiitrete. Le changement strategique qu'il defend est l'element decisif 

dans la consolidation du FN. II s'agit de privilegier I'irnplantation locale a travers le 

militantisme de terrain, surtout dans les communes tenues par les socialistes ou les 

1 Jean-Pierre Stirbois, Tonne"e de Dreux, l'avenir nous appartient, Editions 
National-Hebdo, F.V.M., Paris 1988, p. 18. 
2Ibid., p. 23. 
3Ibid., p. 24. 
4Ibid., p. 26. 
5Ibid., p. 26. 
6Ibid., p. 28. 
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communistes. 11 travaille a Dreux pendant cinq ans avant d'etre elu au Conseil 

municipal. Dans ces villes moyennes, touchees par la recession, I'immigration est un 

theme-porteur. Le slogan "Un million de chomeurs, c'est un million d'immigres en 

trop" des elections legislatives de 1978 annonce le lien causal etabli entre la presence 

des etrangers et la montee du chomage. Jean-Pierre Stirbois avait rompu avec la 

tendance Revolutionnaire mais il reste le defenseur de la tendance dure 

(apprehension plus racialiste de I'imrnigration, anti-atlantisme prononce, mefiance 

envers le liberalisme et refus de former coalition avec la droite). 

Les progres sur la voie parlementaire sont lents et les succes lirnites. L'ambition du 

FN de se developper en un parti de droite nationale populaire, dote d'organes 

dirigeants, de structures nlgionales, d'une presse ftlguliere, en est toujours au stade 

embryonaire. L'implantation electorale de la premiere periode FN suit encore les 

contours geographiques du vote A1gerie Fran~aise (cartes 1.1 et 1.2). Les resuItats 

eIectoraux sont decevants: 
• mars 1973, elections legislatives. Le FN presente 115 candidats. n 

obtient 0,52% des suffiages exprimes. 
• mai 1974, elections presidentielles. Jean-Marie Le Pen n'obtient que 

0,8% des suffiages exprimes et ne depasse le seuil de 1% que dans 8 des 
95 departements fran~ais. 

• mars 1977, premier tour des elections municipales. Le FN concentre son 
action sur la region parisienne; il arrive en derniere position avec 1,87% 
des suffiages exprimes. Le PFN avait joint les listes du RPR. 

• avril 1978, elections legislatives. FN et PFN participent separemment ala 
consultation. Le FN recueille 0,33% des suffiages exprimes (3,91 % dans 
la 5e circonscription de Paris) et le PFN en obtient 1,6%. 

• juin 1979, elections europeennes. Les deux rivaux FN et PFN amorcent 
un rapprochement avec I'idee d'une liste commune sous la direction de 
Michel de Saint-Pierre. lis y renoncent le 25 mai, faute de moyens 
financiers. Le PFN depose sa propre liste, I'Union fran~aise pour 
l'Eurodroite dirigee par Tixier-Vignancour. Le Pen, exc\u de la liste, 
appelle al'abstention. Le tout est un fiasco. La liste Tixier obtient 1,31% 
des suffiages exprimes (carte 1.3). 

• mars 1981, elections presidentielles. L'humiliation est a son comble, Le 
Pen n'obtient pas les cinq cent signatures necessaires pour se porter 
candidat aux presidentielles. 

Le FN ne parvient pas a s'implanter. Le parti ne reussit toujours pas a exister de 

lui-meme aux cotes de I'extreme droite. 
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Emiettee en une myriade d'ilots minuscules, de cenac1es impuissants, 
de cerc1es fantomatiques, l'extreme droite ne subsiste plus qu'a I'etat 
de vestige historique '. 

Pourtant, au debut des annees 80, il se fait un travail lent et insidieux qui prepare le 

terrain aux idees defendues par Jean-Marie Le Pen. 

Une nouvelle ecole de pensee politique, la Nouvelle Droite, connait une poussee 

mediatique soudaine. Existant en fait depuis 1968-1969, aut our du GRECE et de sa 

revue Nouvelle Ecole, puis du mensuel Elements, elle etait a son apogee en 1979, au 

moment ou le FN amor,.ait son renouveau ideologique. D'abord limitee a la 

designation de la mouvance du GRECE2, Groupement de Recherches et d'Etudes 

pour la Civilisation Europeenne, cree par Alain de Benoist en janvier 1968 a Nice, 

l'expression emerge mediatiquement et fait l'objet d'une utilisation tres floue. Les 

ana1ystes politiques l'emploient pour designer tantot la fraction la plus intransigeante 

de la droite liberale3, tantot le Club de l'Horloge et le GRECE, tantot les groupes 

auparavant designes sous l'appellation extreme droite4 Cette Nouvelle Droite, 

per,.ue par l'opinion publique comme une sorte de nebuleuse, sans aucune frontiere 

precise, familiarise des idees anciennes qu'elle reprend a son compte en les 

transformant. 

Ayant pris racine dans la guerre d'Algerie, le GRECE avait cherche une voie qui ne 

soit ni repliement sur soi-meme, ni ralliement au general de Gaulle. S 'appuyant sur la 

genetique et la sociobiologie, il affirmait que les hommes, et les peuples et les 

societes qu'ils forment, ne sont ni semblables ni egaux en raison de leurs 

differentiations raciales. Les nations ne sont pas toutes parvenues au meme degre de 

civilisation. Certaines ont atteint un niveau plus eleve qui leur cree des obligations. 

L'Europe a ainsi des devoirs qui viennent de sa supenorite. Elle doit se defendre 

contre toutes les barbaries, comme elle doit lutter chez e\le contre toute idtlologie 

egalitaire. Ec1ectique, la Nouvelle Droite emprunte des elements a divers courants de 

pensee, se les approprie, reinvente un systeme de pensee. Sa grande force est de 

s'adapter a l'environnement ou elle vit en fournissant des rtlponses aux 

preoccupations du moment (avortement, feminisme), et d'utiliser les medias 

1 Jean-Christian Petitfils, L'extreme droite en France, Editions Presses Universitaires 
de France, collection Que sais-je?, Paris, no 2118,1983, p. 123. 
2Se rapporter a l'ouvrage de Anne-Marie Duranton-Cabrol, Visages de la Nouvelle 
Droite, le GRECE et son histoire, Presses de la Fondation nationale des Sciences 
politiques, Paris, 1988. 
3Yves De\azay, Le Monde Diplomatique, janvier 1985. 
4Jean Roussel, Le cas Le Pen. les nouvelles droites de France, Editions Lattes, 
Paris, 1985. 
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Carte 1.1 Election presidentielle 1965. Carte 1.2 Election presidentielle 1974. 

J. -L. Tixier-Vignancour. 1. -M. Le Pen. 

(pourcentage des votes exprimes) (pourcentage des votes exprimes) 

t t 
Carte 1.3 Elections europeennes 1979. Eurodroite. 

(pourcentage des votes exprimes) 

Source: Pascal Perrineau, "Les etapes d'implantation electorale", Le Front national 

a decouvert, sous la direction de Nonna Mayer et Pascal Perrineau, Presses de la 

Fondation nationale des Sciences politiques, Paris, 1989, pp. 39 - 40. 
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efficacement. Le FN fera preuve de la meme habilite. Le debat de I'ete 1979, suscite 

par I'influence prise par le GRECE sur des giscardiens en quete d'idees nouvelles, 

fournit en quelques mois la matiere de p Ius de cinq cents articles dans la presse ecrite 

du groupe Hersant (Le Figaro-Magazine, Elements, Nouvelle Ecole). Par le 

truchement du Club de l'Horloge et de divers clubs politiques, I'ideologie de la 

Nouvelle Droite se repand panni les cercles de la droite traditionnelle (giscardiens et 

RPR) comme de droite extreme. Certains themes de retlexion politique deviennent 

familiers: antiegaIitarisme, identite nationale menacee par I'immigration, superiorite 

de I'Occident, inegalite des individus et des aptitudes des peuples, confinement de 

l'Etat hors de I'economie et retablissement necessaire de la souverainete populaire, 

confisquee par la technocratie (referendum d'initiative populaire). Le FN doit 

indeniablement a la Nouvelle Droite la banalisation de themes qu'il exploitera par la 

suite, ainsi que le recrutement d'adherents venus de la tendance dure de la droite 

traditionnelle: 

Le renouveau de la pensee Iiberale s'accompagne, dans tous les pays 
du monde occidental, d'une renaissance des valeurs nationales, car 
I'identite de la France est en peril. Une immigration non maitrisee met 
en cause le droit du peuple francais d'exercer sur son sol une 
souverainete sans partage. Menaces dans leurs droits, les Francais 
sont aussi peu a peu depossedes de leur histoire et risquent de perdre 
foi en leur destin. Peut-on laisser ainsi la France se disloquer? La 
nation est un principe de continuite. Elle s'appuie sur des institutions, 
la famille, I'ecole, I'etat, qui ont pour mission d'assurer la perpetuation 
des valeurs, le renouvellement des generations, le regne du droit. 
Rien ne sera veritablement gagne si les Francais n'affirment pas, it 
eux-memes et au monde, qu'ils sont tiers de leur patriei . 

A partir de 1981, le FN accueille les partisans du combat culturel au sein d 'un 

mouvement politique, comme Jean-Yves Le Gallou, Club de l'Horloge, Jean-Claude 

Bardet, co-fondateur des CAR. 

Un autre courant d'idees, I'integrisme catholique reapparait pour sa part en fevrier 

1977. Son traditionalisme et son integrisme anticonciliaire depasse les cercles 

extremistes. Les adhesions au FN de Francois Brigneau, Romain Marie, Roger 

Gaucher permettent a ce dernier d'elargir son assise. Certains themes sont incorpores 

au discours lepeniste, tels I'invocation de Jeanne d'Arc, la France des cathedrales, 

I'identitication culture nationale-culture chretienne. Le FN dispose maintenant de la 

presse integriste: Present de Romain Marie, mensuel lance en 1975 qui devient 

quotidien en 1981. 

iCommunication presentee a l'Universite de printemps du Club de 1H0rIoge, 
L'identite de la France, Editions A1bin Michel, Paris, 1985, p. 25. 
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La sensibilite politique evolue au cours des annees 70-83. On observe un 

detachement grandissant envers les quatre grands partis traditionnels, "la bande des 

quatre" selon I'expression Le Pen. Selon Suzanne Berger, ces partis traditionnels 

n'auraient pas su etablir un lien entre "Ies idees et organisations politiques nouvelles, 

en particulier les groupements de citoyens qui se creent autour de problemes 

politiques nouveaux" 1, en I'occurren~e I'insecurite, le chOmage et I'immigration. 

Insensiblement, le comportement de I'electorat change et devient de plus en plus 

volatile. La Ye Republique, avec I'instauration du regime presidentiel en 1962 et le 

fait majoritaire, avait su mettre en place un systeme politique stable, bipolaire, avec 

deux grands partis de droite et deux de gauche alternant au pouvoir ou dans 

I'opposition. Les partis minoritaires restaient a la frange de la vie politique, isoIes2. 

La crise economique qui s'aggrave contimlment, la montee du chomage et de 

I'insecurite, la crise politique qui suit la fin de I'etat de griice de 1981, changent cet 

etat de choses. Les Fran~ais conservent leur interet pour la politique mais perdent 

leur confiance envers leurs dirigeants politiques, de droite comme de gauche. Leur 

desaffection envers les dirigeants de gauche s'explique par leur deception devant 

I'aggravation de la situation generale, mecontentement que la droite ne sait pas 

exploiter. L'incomprehension monte entre dirigeants politiques et electeurs qui 

accordent moins d'importance aux partis politiques qu'a I'evenement politique lui

meme et qui se detachent des partis traditionnels. Une fidelite moins constante et une 

hostilite grandissante engendrent un electorat volatile. Le Front national se voit ainsi 

offert une chance qu'i1 n'avait pas auparavant: un terrain politique plus fertile et une 

audience electorale beaucoup plus receptive a ses idees. Un nouveau courant d'idees, 

que Pierre-Andre Taguieffnomme le Nationalisme liberal 

est apparu dans I'espace ideologique fran~ais, rassemblement sur la 
base des valeurs conjointes du nationalisme, a tendance xenophobe, 
et du liberalisme economique integral, a tendance expressement 
antisociale [ ... ] du FN aux marges du RPR et de I'UDF oil s'exerce 
I'influence du Club de I'Horloge et des CAR, en passant par le CNIP, 
le liberalisme national nous parait emerger, sinon deja comme un pole 
ideologique et politique autonome, du moins comme une thematique 

ISuzanne Berger, "Politics and Antipolitics in Western Europe in the Seventies", 
Daedalus, vol. 108, no I (Winter 1979), p. 40, cite par Martin A. Schain, "The 
National Front in France and the construction of political legitimacy" in West 
European Politics, vol. 10 no 2 (avriI1987), p. 230. 
2Frank Wilson, "The French Party system since 1981", Contemporary French 
Civilization. FalllWinter 1983-1984, p. 117, cite par Schain, "The National Front in 
France and the construction of political legitimacy", p. 231. 
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transversale et dynamique, telle la prefiguration doctrinale d'un 
nouveau regroupement politique1. 

Cette vague neo-conservatrice investit et conditionne les programmes des deux 

partis moderes. On assiste a "un g1issement progressif du RPR et d'une partie de 

I'UDF vers une conception extremement conservatrice, pour ne pas dire 

reactionnaire, de la societe fran~aise et des valeurs que celle-ci doit defendre,,2 Le 

FN beneficie ainsi d'un terrain ideologique propice ou il va pouvoir asseoir sa 

legitimite. 

1.3 1983 ou l'acquisition patiente de la legitimite 

a) Les premieres percees electorales ! 
Porte par un courant favorable, le FN reussit, au cours de la seule annee 1983, une 

percee electorale qui prend tout le monde par surprise. Le 6 mars 1983, au premier 

tour des elections municipales, Jean-Marie Le Pen recueille 11,3% des suffrages 

exprimes dans le 20e arrondissement de Paris. Le 4 septembre, au premier tour de 

I'election municipale partielle de Dreux (Eure et Loir), la liste FN menee par Jean

Pierre Stirbois recueille 16,72% des suffrages exprimes. Au second tour, Stirbois 

figure en quatrieme place sur la liste unique de I'opposition RPR-UDF qui enleve la 

mairie au PS (Fran~oise Gaspard). Au mois d'octobre, c'est I'election municipale 

d'Aulnay-sous-Bois, communiste par tradition. La Iiste FN, sous la direction de Guy 

Viarengo, obtient 9,3% des suffrages exprimes. Etant au-dessous des 10%, eUe ne 

peut negocier pour le second tour mais elle fait la preuve d'une force grandissante. 

En decembre, a I'election partielle du Morbihan, Jean-Marie Le Pen, candidat dans la 

2e circonscription d'Auray qui comprend sa ville natale de La Trinite-sur-Mer, 

obtient 12,02% des suffrages exprimes, depassant le score du PC qui tombe a 5,35% 

(il avait obtenu 11,53% aux legislatives de 1978. Le FN voit son but se rapprocher: 

''Nous confirrnons I'emergence d'une force politique nationale et populaire,,3 

1 Pierre-Andre Taguieff, "La demagogie a visage republicain", Revue Politique et 
Parlementaire, 87 (915), 1985, p. 87. 
2 Colette Ysmal, "Le RPR et I'UDF face au FN, concurrence et connivence", Revue 
Politique et Parlementaire, 86 (913), 1984, p. 12. 
3Stirbois, Tonnerre de Dreux. I'avenir nous appartient, p. 79. 
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L'analyse politique du moment y voit une resurgence de l'extreme droite et se 

preoccupe de tracer des filiations, les uns etablissant une relation directe avec les 

traditionnelles poussees de fievre d'extreme droite1 tandis que d'autres reduisent le 

phenomene it un classique mouvement conjoncture! de balancier, par lequel la 

gauche heriterait d'une extreme droite dynamique, de la meme fa~on que la droite 

avait eu it s'accommoder d'une extreme gauche vivace2. Plus importante que 

l'etablissement d'une possible filiation est la patiente construction par le FN de la 

legitimite politique qui lui permettra d'acceder au Parlement. 

Selon Levite et Tarrow, la legimite n'est pas une propriete naturelle ou permanente 

de la chose politique. Elle resulte d'une construction en periode de crise, ou d'une 

transformation, ou des deux. Il faut des decisions conscientes, prises par des elites 

ou des groupes, pour transformer une inclusion potentielle en une legitimite reelle. 

La reconnaissance du parti exclu par des groupes de production ou des associations 

volontaires, des alliances electorales passees avec d'autres partis politiques, ou des 

fusions, sont souvent la voie vers la hlgitimite du parti exclu, l'admission aux 

majorites parlementaires ou aux cabinets en etant le sceau definitiP. Dans le cas du 

FN, l'analyse s'avere exacte, comme le prouve Martin A. Schain4 Trois facteurs 

contribuerent it l'acquisition de la legitimite: un soutien electoral grandissant, 

l'adhesion croissante (ou le rejet declinant) des themes defendus par un electorat qui 

s'identifiait encore it d'autres partis, l'acceptation comme partenaire politique legitime 

par les partis etablis. Jean-Pierre Stirbois, de par ses dons d'organisateur patient et 

tenace, fut un artisan essentiel de la construction de la legitimite. 

b) Strategie du FN des anoees 83. 

Jean-Pierre Stirbois, sentant "que le succes de Jean-Marie Le Pen !\tait la, proche, 

it portee de main, persevera dans I'inlassable travail de fourmi du groupe qui devait 

bien finir par payer un jour [ ... ] Un seul but, maintenir le navire FN it flot"S. Sa 

strategie s'articulait sur deux points: un lent travail sur le terrain, accompagne 

d'accords locaux conclus avec la droite traditionnelle, dans le but de faire du FN un 

parti charniere, indispensable it la constitution d'une majorite susceptible de faire 

1 Alain Rollat et Edwy Plene~ Dossier "Le Front national et l'extreme droite", Le 
Monde, 22juin 1984. 
2Annie Kriegel "Pourquoi Le Pen ... ", Le Figaro, 5 mars 1985. 
3 Arie! Levite et Sidney Tarrow, "The legitimation of excluded parties in dominant 
systems: a comparison ofIsrael and Italy", Comparative Politics, vol. 15, no 3, avril 
1983, p.300. 
4Schain, "The National Front in France and the construction of political legitimacy" , 
West European Politics. 
5Stirbois, Tonnerre de Dreux, I'avenir nous appartient, p. 33. 



31 

echec a la gauche. Dreux, bastion de la gauche, fut le terrain d'experimentation. 11 

s'agissait de prendre les voix socialistes et surtout communistes en jouant sur le "ras

le-bol" de la population drouaise devant l'insecurite et le chomage que le FN liait a 
l'imrnigration: 

Pourquoi ne pas inverser le courant de l'imrnigration pour reduire le 
chomage? Pour lutter contre l'instlcurite, une seule solution : les 
delinquants doivent etre chaties avec toute la rigueur de la loi et les 
titrangers definitivement expulses apres avoir purge leur peinel . 

Sa tactique: "labourer" la region avec opiniatrete, et attaquer la droite comme la 

gauche: 

Avec une poignee de militants devoues, nous Vlsltons 
systematiquement les HLM. La campagne legislative de l'annee 
precedente, en depit des resultats decevants, a commence a porter ses 
fruits. Sur une echelle reduite a Dreux, le FN denonce la classe 
politique qui ment lorsqu'elle parle d'arret de l'imrnigration2 

Les progres sont lents mais les efforts paient: "dans la region drouaise, il me faut 

recolter les fruits de pres de six annees d'effort"] 

Le second volet est la recherche d'alliances, au niveau local, avec la droite 

traditionnelle: "il importe d'engager la bataille des municipales dans le cadre d'une 

union de toutes les forces d'opposition,,4, et d'attirer l'attention publique sur les 

accords confirmes. C'est ainsi que Jean-Pierre Fontanille, candidat RPR, accepta de 

mettre sur sa liste d'Union d'opposition 1. -Po Stirbois et trois autres candidats FN. 

Cette strategie s'avera payante et elle fut proclamee strategie officielle du FN lors 

des assises tenues a Nice les 30 et 31 octobre 1983. Jean-Marie Le Pen af'firma que 

l'opposition devait se regrouper, sans exclusive, sur des listes uniques pour conquerir 

le maximum de sieges: 

Au cas OU les formations de l'opposition parlementaire rejetteraient 
l'appel du Front national, elles porteraient l'entiere responsabilite des 
echecs dus aux divisions des voix de l'opposition [ ... ] L'union de 
toutes les forces antisocialocommunistes est payante. Elle est 
necessaire. Le Front national, plus qu'une force d'appoint, est une 
force d'appui5 

lIbid., p. 47. 
2Ibid., p. 37. 
3Ibid., p. 59. 
4Ibid., p. 44. 
5Ibid., pp. 54-78. 
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Le FN avait, avant 1983, des sympathisants et des partisans panni le RPR et 

I'UDF, ainsi que dans le CNIP (Centre national des independants et paysans) que des 

liens etroits unissaient au FN et qui accueillit les mernbres du PFN apres sa 

dissolution. Il y avait donc deja reconnaissance du FN en tant que force politique par 

certains partis politiques. Le Pen et Stirbois voulurent accentuer ce mouvement en 

ralliant plusieurs personnalites RPR-UDF et en s'assurant que la presse s'en fit l'echo. 

En septembre 1983, deux tiers des militants de la section locale UDF du 20e 

arrondissement de Paris, ou Le Pen avait remporte les elections en mars, rejoinrent le 

FN. Leur chefetait devenu le representant FN pour la region 1 Exploitant son succes 

de Dreux, Stirbois installa en janvier 1984 a Mulhouse une federation locale que 

pn!sidait un ancien mernbre du Parti Republicain (UDF), puis un bureau 

departemental provisoire a Strasbourg, dirige par un ancien militant RPR, Marc 

Matz. A Paris, le FN recrutait rapidement. Les nouvelles recrues adhererent 

irnrnediatement aux options lepenistes car ils refusaient les positions des partis de la 

droite traditionnelle d'opposition, les jugeant trop incoherentes ou trop floues: 

Nous en avons eu assez d'une politique politicienne aux objectifs trop 
imprecis, d'une opposition incapable de s'unir. Il y a un gros decalage 
entre la position des differents chefs de file qui agissent en fonction 
de leurs intenlts personnels, et la volonte de la base qui refuse le 
combat de leurs chefs2 

expliquait M. Fraysse, ancien president de la section locale du RPR a Paris et devenu 

principal responsable FN dans le meme secteur. 

La progression etait particulierement nette dans le midi. En Languedoc, les 

ralliements se multipliaient a la suite de l'action militante d'Alain Jamet a Montpellier 

(plus de 300 membres actifs), gagnaient Lunel, Nlmes, Sete, Beziers, Narbonne. En 

Midi-Pyrenees, a Toulouse, Jean Pingault, ancien animateur departernental du RPR, 

ralliait le FN avec quelques 260 militants locaux du RPR. Des transferts analogues se 

faisaient dans le Var, en provenance du Parti Republicain, dans le Vaucluse, en 

provenance du RPR, dans la Loire et en Correze ou ils etaient le fait de petits 

groupes d'individus isoles. Les transfuges venaient souvent au FN en raison de 

difficultes locales mais aussi parce que le discours Le Pen leur paraissait plus adapte 

aux necessites de la lutte contre la gauche que celui de leurs dirigeants, cornrne ils 

l'expliquaient: 

ILe Monde, 30 septembre 1983. 
2 Alain Rollat, "Le ralliement de certains militants du RPR et de I'UDF aide le Front 
national a etendre son implantation", Le Monde, 11 janvier 1984. 
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Nous avons reflechi un an avant de nous decider [ ... ] L'orientation 
qu'a prise le RPR au niveau national ne nous plait pas. La politique 
centriste de 1. Chirac ne correspond plus it mes convictions 
nationalistes d'homme de droite, ni aux difficultes que je subis 
personneUement en tant que chef d'une entreprise en liquidation 
judiciaire. La position du RPR reste trop ambigiie l . 

La progression s'etendit au Val de Mame ou le FN, qui avait quatre membres en 

1981, en comptait plus de 350 en 1984 sous la direction de Jean-Pierre Schenardi. 

En 1984, le FN revendiquait plus de vingt miUe adherents it l'echelon national. Bien 

qu'inegale (derisoire dans J'est), I'extension etait indeniable, due essentiel1ement au 

ralliement de militants radicaux de la droite moderee aux theses de Jean-Marie Le 

Pen. 

Plus importante encore etait I'image projetee par le FN sur la droite traditionneUe. 

Vne enquete faite aupres des delegues RPR au congres national de 19842 montre 

que la plupart des jeunes deIegues, nouveUement recrutes, se playaient eux-memes it 

la droite extreme de leur parti, beaucoup plus qu'au congres precedent de 1978. 25% 

d'entre eux se sentaient plus en accord avec les themes defendus par le FN qu'avec 

ceux de leur propre parti, et avaient une vision plus positive du FN que de la droite 

traditionneUe3. 

Encourage par ces succes, Jean-Marie Le Pen decida en janvier 1984 de faire 

cavalier seu\. n recruta comme chef de son cabinet Jean-Marie Le Chevallier, ancien 

membre du PR, ex-coUaborateur de Jacques Dominati et Maurice Plantier, anciens 

secretaires d'Etat. Le IS janvier 1984, it Lyon, il annonya son intention de conduire 

sa propre liste aux elections europeennes de juin 1984 et de s'opposer ouvertement 

aux "traitres" de la droite: 

Nous repondrons au coup par coup it ceux qui, hypocritement, 
esperent nos voix et refusent nos gueules4 

Afin d'entretenir la dynamique dont beneficiait son mouvement, il d6cida de 

participer it toutes les consultations partieUes avec le seul souci d'occuper le terrain 

jusqu'au scrutin des elections europeennes de juin 1984. Fort d'une 16gitimite 

grandissante dans les rangs des militants de la droite traditionneUe, le FN disposait-il 

Ilbid. 
2Pierre Brechon, Jacques DerviUe, Patrick Lecomte, "Les cadres du RPR", Cahiers 
du CERAT, Grenoble, 1986, p. 13\. 
3Cite par Alain RoUat, Le Monde, 11 janvier 1984. 
4DecJaration de Jean-Marie Le Pen it Lyon le 15 janvier 1984, rapportee par Le 
Figaro, 16 janvier 1984. 
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d'un electorat suffisant pour lui permettre d'adherer au jeu democratique auquel il 

souscrivait sans hesitation? 

c) Le premier electorat FN 

Les succes electoraux furent analyses sur le moment comme une resurgence de 

I'extreme droite, "les fantassins de I'extreme droite" 1, generee par le probleme de 

I'immigration. Cependant, un certain doute commen.;ait it poindre. Etait-ce un 

electorat extremiste, une composante, parmi d'autres, de I'electorat de droite dans 

I'opposition, proche du RPR et de I'UDF, ou un mouvement different? Il presentait 

des caracteristiques specifiques. 

C'etait un electorat populaire (29% d'ouvriers contre 19% dans I'opposition RPR

UDF), et jeune (41% avaient moins de 35 ans contre 30% dans I'ensemble de 

I'opposition). Peu de personnes agees, donc les reminiscences de Vichy et de 

l'A1gerie Fran.;aise n'etaient pas en cause. C'etait en forte majorite un electorat 

masculin (56% d'hommes), alors que l'opposition, it I'image de la population, se 

divisait en deux moities egales. Le critere religieux permettait d'ecarter le poids 

decisif du catholicisme integriste. La proportion de catholiques pratiquants, reguliers 

ou occasionnels, etait beaucoup plus faible qu'au sein de I'opposition toute entiere. 

Les catholiques actifs preferaient la droite moderee. Du point de vue geographique, 

on notait une force plus grande dans le Sud-Est et la region mediterraneenne. Dans 

I'ensemble, cet electorat s'averait proche de la sociologie traditionnelle RPR-UDF 

(tableau 1.3). 

Il y avait pourtant un apport de la gauche non negligeable, comme le montre le 

tableau 1.4. 18% des sympathisants d'extreme droite avaient vote pour un candidat 

de gauche au premier tour de I'election presidentielle 1981, 22% au second tour pour 

F. Mitterrand. Il y avait transfert d'un element de gauche vers le FN-PFN. Par 

contre, I'appoint communiste etait presque totalement absent. Le classement sur I'axe 

gauche-droite revelait que 50% se classaient extreme droite, 27% it droite, 5% it 

gauche, 15% au centre. 

Le tableau 1.5 revele des attitudes politiques deconcertantes pour un electorat 

d'extreme droite qui ne correspondent pas aux cliches habituels. Dementant le slogan 

traditionnel Travail, Famille, Patrie, les personnes interrogees jugaient que 

I'avortement constituait un progres, reniaient les querelles du passe et portaient un 

jugement positif sur le gaullisme. Tres peu, 27%, souhaitaient un recours au coup de 

force pour ecraser la gauche. Les preoccupations majeures etaient le retablissement 

de la peine de mort, le retour des travailleurs immigres dans leur pays d'origine, 

1 Jerome Jaffre, "Les fantassins de I'extreme droite", Le Monde, 14 fevner 1984. 
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suivies d'un desir d'ordre et de respect de I'etat. Le sentiment qui dominait elait 

l'hostilite a la c1asse politique du moment. 

L'idee d'un nouveau parti, autonome et different de I'extreme droite, eommen~ait a 
se faire jour. II n'y aurait pas progression de la famille politique d'extreme droite, 

mais "rassemblement d'une droite extreme, plus dure, plus tranehee que les autres 

composantes de I'opposition" I, avec un apport dont il elait diffieile de cemer 

I'origine. II s'agirait done d'un electorat de rencontre, desireux avant tout d'une 

remise en ordre du pays et mecontent des partis existants, a droite comme a gauche. 

L'annee 1983 marquait une rupture. Le FN asseyait sa Iegitimite politique. II 

eommen~ait a etre accredite comme interlocuteur au meme titre que les autres partis, 

car it pouvait peser sur la constitution d'une majorite. Les medias s'interessaient a lui, 

non plus en tant que resurgence de I'extreme droite, mais en tant que protagoniste de 

I'actualite politique, a la faveur du debat a I'interieur de la droite classique et des 

denonciations acerbes de la gauche de I'alliance de Dreux entre RPR et FN, 

confirmant que le FN s'etait place au carrefour du systeme d'a1liances de I'opposition. 

Face a la legitimation de positions politiques dures, d'un glissement vers la droite 

extreme avec un langage et un style plus "muscle", le FN avait su se presenter 

comme le representant accredite d'une droite radicale. L'agrandissement de I'espace 

politique vers la droite avait legitime un partenaire politique considere jusqu'alors 

comme hors-jeu. 

I Ibid. 
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Tableau 1.3 La sociologie des sympathisants de l'extreme droite. 

Sympalhisanll Sympalhis.antl 
du Front national de "opposition 

Cl du PFN tOUt enliere 
'(cn'lt) (cn 'It) 

Sa,. 
Homme ................... S6 SO 
Femme ................... 44 SO --lOO lOO 

Ag. 
183024ao' ................ 21 14 
2S i 34 an •................ 20 16 
3S i 49 ................... 21 24 
jOa64ans ................ 2l ' .. 2S .-6' ans el plus ............. " 21 --lOO lOO 

ProJ~s.sion du ch~f dr mlno,e 
Agricultcur. warie· a,ocole 8 9 
Petil commer~ant. anisan ... 9 7 
Cadre su~rieur. profession 
liberate ................... 13 '14 
Cadre moyen. employe ..... 20 20 
Ouvrier ................... 29 19 
Inaair. fclraite ............ 21 31 -- --lOO lOO 

Religion 
Catholique pratiquan, ...... 38 47 
Catholiquc non praliqulDr ., 49 46 
Autre r(tilion ............. - 2 
Sans relilion . . . . . . . . . . . . . . 13 S -- --lOO lOO 

Cdlt,orie d'o,glomlration 
Moins de 2 000 habitantl ... 29 '28 
2 000 " 20 000 habitanu .... 14 13 
20 000 • 100,000 habitanll ., 8 12 
Plus de 100 000 habilants ... 32 31 
'Aulom!ralion parisicnnc ... 17 16 

. --
lOO lOO 

Rlgion 
Nord ..................... 14 13 
Ouest ..................... IS 17 
Sud-Oucst ................. 9 10 
Sud-Es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2l 18 
Centre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 10 
Es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 14 
Region parisiennc .......... 18 18 -- --, lOO lOO • 

Source: Enquete de la Sofres reaiisee entre septembre 1983 et janvier 1984 aupres 

d'echantillons nationaux de 1 000 personnes en age de voter, Le Monde, 14 fevrier 

1984. 
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Tableau 1.4 L'origine des sympathisants de I'extreme droite. 

Sympathisanls 'Sympathisants 
du Front national de I'opposition 

et du PFN tout entihe 
(en""') (en""') 

Onl 'IO/~ au prnnirr tour dr 1'11«-
lion fJt'jsid~nlitllt pour: 

Un candidat de gauche ..... 18 8 
B. Lalonde ........... , .... I I 
V. Giscard d'Estaing ....... 30 46 
J. Chirac . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 25 
M. Dcbre-M.-F. Garaud .... l 2 
Abstention. sans rcponse. , 
trop jcuna pour voter ...... 23 18 -- --lOO 100 

On' 'IOlr au d~mr tour pour: 
F. MiuerraDd .............. 22 10 
V. Giscard d'Euains ....... l8 72 
Abstention, sans rcponse. 
trop jeuncs pour voter ...... 20 18 -- --lOO 100 

C/~mrnt sur rUt gQuch~ 
droile : 

Extrlme gauche ............ 2 -
Gauche ................... 3 I 
Centre .................... Il 27 
Oroite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 lO 
Er.tr!me droite ............. lO 21 
Sans rcponse . . . . . . . . . . . . . . 3 I -- --lOO 100 

Tableau 1.5 Les attitudes po1itiques des sympathisants de I'extreme droite. 

S,..paIimo ~ SJI!IIOIlisua &aIiIt 
do F"" JlIiooaI d. do dos 

• d. PFN lPl I1JDf Fn. 
Jugent que la Uberallsation de I'avor~ 

temenc conslitue un progr~ ... l3 "40 34 ~9 

Prtvilqient le respect de la ramUle. 
du travail et de la religion ..... 3l .7 47 33 

Jusent positir le mol « gaulUsme » l4 69' 61 39 
Souhaitent que I'opposition $Orte de 

la lqafite r.= a I. gauche ..... 27 8 10 7 
Pensent qu'une fols eius les hommes 

potitiqucs oubUcnt lcurs promes.ses 72 S7 l4 ~2 
Souhalteru le ~ablissemenl de la 

peiDe de mort ................ 88 71 61 17 
Souhaitcnt la reduction du nombre 

des immigr~ moyennanl une 
prime de depart .............. 7l 81 79 70 

Jugent prioritaire de faire respet1cr 
I'autorit~ de l'Etat ............ II 19 11 21 

Jugcot prioritaire de « remetlre de 
I'ordre clans la maison • ...... 62 l4 49 37 

Sont bostiles 1 une deCcnse euro-
~ne commune ............. 43 38 34 39 " 

&llment Justlne de se banre pour la 
defensc d'uo pa)'l alUe ........ l6 48 46 35 
NB. _ CA tlbln.U lit lit dnst : CUI C'tDl rympuhlsanu du FI'Onl aadonaI Cl ,. PfN. S)" 
./utt:DC que la Dbtnlludoft de "IYOJtemmI conaltuc:nt UD P'QSris. 

Source: Enquete Sofres septembre 1983-janvier 1984, Le Monde, 14 fevrier 1984. 
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CHAPITREII 

LE FRONT NATIONAL CONSOLlDE SA POSITION 

1984-1986 

Le Front national, fort d'une legitimite croissante et porte par un mouvement 

ascendant, ressentit le besoin d'affirmer ses convictions democratiques. Presente par 

beaucoup de commentateurs politiques comme un mouvement pronant I'autocratie et 

depourvu de doctrine politique, economique et sociale, il lui fallait convaincre 

I'opinion publique de son respect du principe democratique et de la validite de son 

programme. Jean-Marie Le Pen et ses collaborateurs s'efforcerent de combler le vide 

doctrinal dont ils etaient accuses. Entre 1984-1986, i1s publierent, ou reediterent, 

plusieurs ouvrages, articles, essais, qu'ils completerent par la suite a chaque 

consultation electorale importante sans jamais en desavouer les principes. Les 

doctrinaires FN, tout en reiterant leur attachement aux valeurs fondamentales et 

naturelles de la pensee extreme droite, y reaffirment leur adhesion au principe 

democratique, meme si la democratie n'est pas, a leurs yeux, le regime ideal. IIs se 

font egalement les defenseurs ardents de I'institution parlementaire, au prix d'un 

certain nombre de contradictions intemes et d'incompatibilites logiques. IIs veulent 

redonner vie au Parlement tout en pronant un etat fort, en denon~ant le fait 

majoritaire qui empeche le peuple de s'exprimer pleinement par la voie parlementaire 

et en reclamant une representation proportionnelle, et ils souhaitent ajouter a la 

democratie representative une democratie directe par le biais du referendum 

d'initiative populaire. IIs reprennent les themes que Jean-Marie Le Pen avait defini 

comme les fondements d"'une veritable Revolution fran~aise" L liberte, propriete, 

1 Jean-Marie Le Pen, "Pour une veritable Revolution fran~aise", National-Hebdo, no 
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securite, identite nationale, qui conditionnent le redressement de la France et dont se 

reclamera le groupe parlementaire FN a l'Assemblee nationale de 1986 a 1988. 

Jean-Marie Le Pen etait conscient de l'importance de la communication oil il 

excellait. Ses talents de tribun populaire faisaient passer le message volontairement 

simple qu'it entendait communiquer et assunlrent au Front national de nouveaux 

succes electoraux qui, une fois de plus, surprirent par leur ampleur tous les 

commentateurs politiques, mais cette fois-ci a un niveau national: les elections 

europeennes de 1984 et les elections cantonales de 1985. 

62,26 septembre 1985, p. 3. 
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2.1 Le discours Le Pen 
La plupart des analystes ignorent le contenu ideologique de la doctrine FN. Le 

jugement porte est souvent categorique et peremptoire: Pas de doctrine au Front 

national! ou altemativement, on la suppose trop simple ou trop connue pour meriter 

une analyse, ou si transparente que ce serait perdre son temps d'en faire une 

exposition critique, ou purement et simplement instrumentale, relevant de la strategie 

et de la tactique politiciennes. li me semble au contraire que, bien qu'empirique et 

rMige hiitivement, le programme FN conditionne son action parlementaire. Toutes 

les batailles que le groupe parlementaire FN livra a l'Assemblee nationale de 1986 a 
1988 puiserent a la doctrine du mouvement et s'efforcerent de la faire passer dans la 

legislation mise en place. 11 nous faut nous pencher sur les errits de Jean-Marie Le 

Pen et des theoriciens du mouvement, et tout aussi important, sur le discours parle, 

ou les dons d'orateur de Jean-Marie Le Pen s'exercent pleinement. 

11 est ici interessant de souligner que beaucoup d'analyses faites sur le FN 

comportent un jugement moral. Positif ou fortement critique, le jugement debouche 

toujours sur une conclusion engagee ou normative. 11 y a ingerence morale, que l'on 

ne retrouve pas dans les ecrits critiques portant sur les mouvements politiques de la 

tendance inverse. li faut remarquer aussi que loin d'etre rebute par tel ou te! 

stigmate, le FN sait le transformer en atout, afin de se distinguer des autres 

mouvements politiques dans un environnement de concurrence OU posseder une 

etiquette politique propre est indispensable. La revendication constante de valeurs 

jugees fondamentales et naturelles (Dieu, le travail, la famille, la patrie, l'ordre moral, 

la tradition), le recours ostentatoire a certains symboles (Jeanne d'Arc, la terre 

natale), la reference a certains auteurs (Bainville, Bam~s, Maurras) relient le discours 

FN a la pensee extreme droite et evoque aussitot l'heritage vichyste. lis temoignent 

aussi d'un comportement tactique qui vise a demarquer le parti de concurrents 

politiques. Penchons-nous sur le premier volet du discours Le Pen, le discours errit, 

en centrant l'analyse sur sa conception de la democratie, et partant du role 

parlementaire. 

a) Le discours ecrit 

Les textes doctrinaux (articles, essais, livres) de Jean-Marie Le Pen et de ses 

collaborateurs sont peu nombreux, rediges hiitivement pour la plupart a des fins 
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electorales l Ces textes, complementaires, construisent I'ideologie FN. Plut6t que de 

me pencher sur I'apport individuel de chaque ouvrage, j'analyserai la conception qu'a 

le FN de la democratie et du Parlement, ainsi que les grands principes directeurs, qui 

se degagent de I'ensemble de ces ecrits et qui determinerent I'activite du groupe 

parlementaire FN a I'Assemblee nationaIe. 

[i] Democratie. 

Definissant le FN de "droite populaire, sociale et nationale,,2 en 1977, Jean-Marie 

Le Pen affichait sa rupture avec I'extreme droite et affirmait son respect des 

institutions de la Ve Republique. Ayant accepte d'emblee les regles democratiques, le 

FN avait participe a toutes les consultations electorales depuis sa creation. Le 

principe de I'adhesion FN au principe democratique n'avait jamais ete mis en 

question, le FN "ne conteste pas la forme republicaine et democratique des 

institutions et il condamne la violence politique"3 Jean-Marie Le Pen ne considere 

pas la democratie comme le regime ideal: 

Je suis dans le fond un democrate churchillien, c'est-a-dire que je me 
refere au fameux aphorisme de Churchill disant: la democratie, c'est 
sans doute un tres mauvais systeme, mais je n'en connais pas d'autre4 

Mais iI en respecte la pratique. La preuve qu'i1 avance le plus souvent est sa 

participation au systeme parlementaire. A Alain Duhamel lui posant la question: 

"Est-ce que vous vous considerez comme un democrate?", Jean-Marie Le Pen 

repond: 

Oui, certainement. Et je I'ai demontre en participant a la vie publique 
de notre pays en toutes circonstances, et bien souvent condarnne a 

111 s'agit notamment de: 
Jean-Marie Le Pen, "Le Front national", entretien avec Jean-Pierre Apparu, La 
droite aujourd'hui, Editions Albin Michel, Paris, 1979, pp. 173-181; Droite et 
Democratie Economique, doctrine economique et sociale du Front national, lere 
edition 1978, 2e edition supplement a National-Hebdo, octobre 1984; "La vraie 
opposition, le Front national", National-Hebdo, septembre 1984; Jean-Marie Le Pen, 
Les Franr;ais d'abord, Editions Carrere-Michel Lafon, Paris, 1984; Jean-Marie Le 
Pen, La France est de retour, Editions Carrere-Lafon, Paris, 1985; Jean-Marie Le 
Pen, "Pour une veritable Revolution fran~aise", National-Hebdo, no 62, 26 
septembre 1985; Pour la France, Programme du Front national, Editions A1batros, 
Paris, 1985, preface de Jean-Marie Le Pen; Jean-Marie Le Pen, L'espoir, entretien 
avec J. - P. Gabriel et P. Ganat, Editions Albatros, Paris, 1989. 
2Apparu, La Droite aujourd'hui, p. 175. 
3Le Pen, Les Franfais d'abord, p. 180. 
4Le Pen, Les Franfais d'abord, p. 180. 
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I'avance par le systeme electoral majoritaire, sans espoir. rai meme 
argumente bien souvent contre certaines ecoles phiJosophiques de 
droite qui contestent la democratie comme moyen de gouvemement l 

Democrate peu enthousiaste, Jean-Marie Le Pen voit la democratie "au service 

des citoyens et non des oligarchies politiques, syndicales, bureaucratiques ou 

mediatiques,,2 Ce qui revient a reaffirmer I'autorite de l'Etat national, dans la filiation 

de la Republique. L'Etat doit rester I'arbitre superieur de I'interet national dont la 

definition n'est pas forcement la somme des interets particuliers. II doit veiller a 
l'unite et a la solidarite nationale et retrouver son independance a I'egard de toutes 

les oligarchies financieres, religieuses, politiques, economiques, philosophiques, 

syndicales ou etrangeres qui sacrifient le peuple fran~ais a leurs interets de caste, de 

clan, de classe ou de nation3 Le FN demande un renforcement de I'autorite de I'Etat 

par le truchement d"'une revision de la Constitution dans le sens d'un regime 

presidentiel,,4, theme qu'i1 reprendra souvent au cours de la campagne presidentielIe 

1988. 

La democratie etant le gouvemement selon la volonte du peuple, I'homme 

politique democrate doit exprimer et interpreter ce que veut le peuple, I'informer de 

ce qu'il ne sait pas, lui expliquer ce qu'il ne comprend pas, I'avertir des dangers a 
verur: 

La politique n'est pas un metier, c'est plutot un art, et qui demande un 
certain talent. Cela consiste a expliquer au peuple en termes simples 
les problemes tres complexes que posent les relations intemationales 
ou I'economie. Mais egalement a traduire les aspirations, les tensions, 
les repulsions du peuple dans une forme politique qui soit positive et 
utile5. 

La IlliSSlon des hommes politiques, c'est d'assurer d'abord 
I'interpretation des aspirations populaires mais aussi en meme temps 
I'information du peuple ... II faut expliquer au peuple que ses envies, 
ses desirs ou les tentations de la facilite ne correspondent pas 
toujours a son interet6 

L'homme politique est donc charge d'une mission: 

lAntenne 2, L'Heure de Verite, 13 fevrier 1984. 
2Le Pen, "Pour une vraie Revolution fran~aise", National-Hebdo, no 62, 26 
septembre 1985, p. 3. 
3"La vraie opposition, le Front national", National-Hebdo, septembre 1984. 
4Ibid. 
5Le Pen, Les Franryais d'abord, p. 18. 
6Ibid., p. 177. 
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C'est un prevoyant, c'esHi-dire un homme qui doit voir loin, plus loin 
que les autres et je dirais meme que c'est sa mission fondamentale. 11 
doit s'elever pour voir loin et partant, avertir, dire la verite, meme si 
cette verite n'es! pas toujours agreable a entendre de la part de ceux 
qui lui ont confie cette mission I. 

[ii] Le Parlement 

Jean-Marie Le Pen et le FN acceptent le principe democratique, tout en pronant la 

necessite d'un Etat fort, mais que pensent-ils de I'institution parlementaire? Le 

discours ecrit FN la mentionne explicitement pour la premiere fois en 1984 

seulement et la critique dans son exercice mais non dans son principe: 

La vie parlementaire de ce pays est faussee. L'Assemblee nationale 
est devenue un cinema 0\1 on ne passe plus de film. Sa vocation 
fondamentale qui est de consentir l'impot est videe totalement de sa 
substance puisqu'elle ne discute pas le budget social qui fait la rnoitie 
des depenses publiques et elle ne discute que 10% des depenses du 
budget national. C'est-a-dire que les deputes votent sur 5% des 
depenses publiques. De plus ils sont au garde-a-vous devant le 
gouvernement du fait de l'application du systeme majoritaire et qu'ils 
soient godillots ou chaussons roses, ils n'expriment ni les tensions, ni 
les protestations, ni les aspirations, ni les repulsions du pays, alors 
que c'est une des fonctions fondamentales du Parlement [ ... ] Il n'est 
pas normal, il n'est pas politiquement sain, que les pouvoirs publics 
ne soient pas equilibres et qu'une minorite puisse controler l'ensemble 
des pouvoirs: legislatifs, executif et judiciaire. Une des reformes de 
base que nous proposons consist era a retablir une incompatibilite 
totale entre fonction publique et mandat politique2. 

La mission essentielle du Parlement est de representer le peuple: "il faut que les 

courants reels soient representes dans les assemblees sinon la democratie deperit et 

la rue fait la loi"3 Seul le scrutin proportionnel peut permettre une representation 

juste du peuple (et seul ce systerne pourra permettre une representation du 

mouvement populaire que represente le FN) et donner quelque pouvoir au 

Parlement: 

Qu'on nous dise franchement s'il existe encore un pouvoir 
quelconque, fut-it legislatif, au Parlement. Sinon, qu'on en tire les 
consequences en rempla .. ant le systeme perime de la "bande des 
quatre" qui n'est plus qu'une ombre par une assemblee elue au scrutin 
proportionnel, de telle sorte qu'on puisse evoquer, au Parlement, les 

IIbid., p. 178. 
2Ibid., p. 65. 
3Ibid., p. 66. 
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conflits qui tout naturellement opposent entre eux les communautes 
vivantes. C'est fait pour cela un Parlement. Pour parler! I 

Le role du Parlement est defini avec plus de precision dans le programme electoral 

du Front national aux legislatives de 1986, Pour /a France2 A la fonction de 

consentir l'impot s'ajoute en premier lieu le controle de l'activite gouvernementale et 

administrative: 

La domination excessive de l'executif sur le Iegislatif et les effets du 
scrutin majoritaire ont empeche le Parlement de rempJir ces 
differentes fonctions correctement. Soucieux d'un meil\eur 
fonctionnement de la democratie, le Front national entend redonner 
vie au Parlement [ ... ] Le Parlement doit voter tout ce qui est 
prehlvement obligatoire avec affectation obligatoire de la somme 
prelevee [ ... ] securite sociale comprise. n doit controler I'activite 
gouvemementale, l'activite des administrations et l'activite des 
organismes para-publics lorsqu'ils sont finances sur fonds publics. I1 
faut donc prevoir la possibilite pour les commissions parlementaires 
et les groupes parlementaires de recourir a des organismes prives 
pour s'inforrner et controler les organismes publics3 

Le r6\e du Parlement, c'est aussi le vote des lois: 

La constitution prevoit des projets de loi d'initiative gouvemementale 
et des propositions de loi d'initiative parlementaire. Le gouvemement 
etant mai'tre de l'ordre du jour des assemblees, l'initiative des lois est 
devenue exclusivement gouvemementale. Il faut en revenir a une 
saine interpretation de la constitution et rendre a nouveau possible 
des lois d'initiative parlementaire4 

IIbid., p. 66. 
2Pour /a France (Editions Albatros, Paris, 1985) est le resultat de la collaboration de 
Jean-Yves Le Gallou, ancien secretaire du Club de I'Horloge, alors conseiller 
municipal d'Antony, Bruno Gollnisch, doyen de la Faculte de Lyon, Jean-Claude 
Martinez, professeur de droit fiscal, du prefet Prioux, ancien president de l'Office 
national d'Immigration. Le premier Jibelle fut examine ensuite dans dix forums: 
politique generale (Jean-Claude Martinez), La France d'abord (pascal Arrighi), 
Propriete et liberte (Michel de Poncins), Immigration (Gerard Prioux), Enseignement 
(Aime Grand), Famille (Martine Lehideux), Emploi (Michel Delendo), Reforrne 
intellectuelle (Martial Bild), Politique etrangere (Olivier d'Orrnesson), Etat et 
securite (Yves de verdilhac). Programme electoral, il veut etre un expose precis des 
mesures que preconise le FN et qu'il entend soumettre au debat parlementaire de la 
prochaine legislature. 
3Pour /a France, pp. 18-20. 
4Ibid., p. 41. 
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Enfin, le Parlement doit 

eclairer le debat politique en portant it la connaissance de I'opinion les 
raisons des choix effectues. Par sa presence au Parlement, le Front 
national portera les vraies questions sur la place publique [ ... ] Elus au 
Palais Bourbon, les deputes du Front national amenderont les textes 
de loi chaque fois que ce1a sera necessaire; ils questionneront le 
gouvernement; i1s porteront les vrais questions devant I'opinion et 
multiplieront les initiatives legislatives sur tous les sujets qui leur 
paraitront d'importance: immigration, securite, liberation de 
I'economie, amelioration de I'eco\e, defense nationale; i1s rendront 
impossibles les votes it I'unanimite par laqueUe les oligarchies 
s'arrangeaient entre e1les sans consulter le peuple. La presence des 
deputes du Front national au Parlement sera d'autant plus efficaee 
que ses elus ne cumuleront pas differents mandats et seront done 
totalement disponibles pour le travail parlementaire l 

Le FN maintient donc le principe de I'exercice de la democratie representative par 

le Parlement, demandant seulement une amelioration du systeme existant. Son 

originalite est qu'il veut completer cette democratie representative amelioree par une 

democratie directe, et par la suite substituer la democratie directe it la democratie 

representative: 

L'ouverture de la c1asse politique et la renaissance du Parlement ne 
seront durable que s'il y a derriere un puissant aiguillon: le peuple. 
Aujourd'hui, la democratie directe est le complement indispensable de 
la democratie representative: elargir le droit de referendum est une 
necessite, c'est aussi une possibilite implicitement prevue par nos 
textes constitutionnels [ ... ] Le Front national preconise d'elargir aux 
sujets de societe le droit de referendum [ ... ] d'organiser des 
referendums d'initiative populaire, notamment pour contester une loi. 
C'est I'idee du referendum-vet02 

I1 faudrait donc substituer la democratie directe it la democratie representative car 

cette derniere aurait fait son temps: 

La democratie representative est contemporaine de I'avenement du 
suffrage universe1: eUe correspondait it une societe it dominante 
rurale, 011 les transports etaient peu rapides et I'instruction lirnitee. 
Aujourd'hui, les conditions ont change: il est possible de laisser les 
Fran9ais s'exprimer par eux-memes lorsqu'ils le souhaitent3 

llbid., p. 41. 
2lbid, p. 44. 
3"Pour une vraie Revolution fran9aise". 
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La societe de communication rapide rendrait ainsi possible la 
realisation de la democratie directe fondee sur l'expression directe des 
citoyens sur leur propre initiative. Ce modcHe de fonctionnement 
democratique est realisable, comme le prouve la Suisse qui a pu ainsi 
maltriser l'immigration, pas moins de huit referendums fiuent 
organises a l'initiative des citoyens sur ce sujet, et se proteger de la 
pression fiscale1. 

Le FN formule trois propositions qui permettront une realisation plus pleine du 

principe democratique: 
Elargir l'usage du referendum aux sujets de societe et aux problemes 
de valeurs (peine de mort, ecole, immigration notamment). 
Rendre possible le referendum d'initiative populaire a partir d'un 
million de signatures. 
Legaliser le referendum-veto qui permet au peuple de s'opposer a la 
promulgation de lois adoptes par le Parlement mais qu'il 
desapprouve2. 

Ces mesures transformeront la democratie representative en democratie directe. 

Elles permettront de porter remede aux problemes de societe et aux rnaux 

economiques et elles seront la voie vers une "vraie revolution franrraise". 

[iii] Les themes FN ou la "veritable Revolution Franrraise" 

La vision FN d'une democratie ideale pour la France "assume tout le passe de la 

France [ ... ] La France, c'est quatre mille ans de culture europeenne, vingt sickles de 

christianisme, quarante rois et deux siecles de Republique,,3 Deux siecles de 

Republique, compares a quatre mille ans de christianisme et quarante rois, c'est peu; 

ils ne sont donc acceptes qu'en tant que partie d'un tout. Mais le FN se demarque 

sans equivoque de la famille contre-revolutionnaire qui denie toute legitimite a 1789 

et aux regimes qui en decoulent. Par contre, il suit la tradition de L'Action Franrraise 

qui est d'assumer et de defendre tout ce qui rei eve de la tradition nationale, en 

l'interpretant. "Le Front national appelle de ses voeux une vraie Revolution franrraise 

qui rende la parole au peuple"4 et restaure les valeurs essentielles qui font defaut a la 

France actuellement: liberte, propriete, securite, identite, qui conditionnent le 

redressement de la France. Sur ce systeme de valeurs repose tout le programme FN 

qui n'a jamais varie d'orientation, s'adaptant certes aux circonstances du moment car 

IPour la France, p. 44. 
2"Pour une vraie Revolution franrraise". 
3 Ibid. 
4Ibid. 
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Le Pen et son mouvement sont des pragmatistes, mais maintenant ces valeurs 

immuables, vues dans une perspective specifique au FN. 

La liberte, en premier lieu, doit etre une liberte pratique. Elle 

n'a pas de sens si c'est une abstraction et non une somrne de libertes 
concretes: liberte de choisir son syndicat ou de ne pas en choisir, 
liberte de passer sans contrainte le contrat de travail que l'on veut 
avec son employeur ou son employe, liberte de jouir de sa propriete 
sans entraves inutiles, liberte surtout de choisir I'ecole de ses 
enfants1 

Ces libertes concretes justifient egalement les mesures antifiscales sur lesquelles le 

FN insiste longuement: 

La liberte, c'est aussi pouvoir disposer de son revenu sans 
prelevement confiscatoire; oui it l'egalite devant l'impot, non it 
l'egalite par l'impot,,2 

It faut rompre definitivement avec une politique socialiste pour etablir une 

economie liberale dans le cadre d'une democratie economique. Un enrichissement de 

tous sera assure par "une reforme audacieuse de la fiscalite fondee sur I'abandon des 

procedures inquisitoires, l'arnnistie fiscale et la suppression progressive de l'impot sur 
le revenu,,3 

La liberte s'accompagne de la responsabilite qui ne peut s'exercer et se develop per 

que par la propriete qui enracine et stabilise. La propriete privee est le fondement des 

libertes concretes et la condition du sentiment de securite. La transmission 

hereditaire de la propriete est justifiee car elle est conforme it l'interet national et 

familial ainsi qu'it la volonte populaire, comrne l'est la propriete des "biens de 

production et d'echange (usines et comrnerces) qui, sous la forme commode et 

accessible des actions, devrait et pourrait appartenir it toutes les categories sociales 

sans exception,,4 It en decoulent la desetatisation des entreprises nationalisees et 

l'etablissement d'un capitalisme populaire: 

I Ibid. 
2 Ibid. 

Pour assurer le renouveau du capitalisme, il faut y assocler le 
peuple5. 

3 "Pour une vraie Revolution frant;)aise" . 
4 Droite et democratie economique. 
5 Les Franfais d'abord, pp. 132-133. 
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Liberte et propriete n'existent que garanties par la securite des biens et des 

personnes. 

La premiere des libertes, c'est le droit a la securite et le premier 
devoir d'un Etat qui se respecte est d'assurer la securite publique des 
citoyens contre les delinquants, contre les criminels 1 

L'insecurite est le produit de la decadence d'une societe: 

La montee de la criminalite est en relation directe avec la liberation 
des moeurs et des institutions. En debloquant les freins, en desserant 
les boulons, on ne defend pas la liberte, on l'assassine2. 

C'est donc un eloge du liberalisme economique mais aussi un blame du liberalisme 

politique. Le FN veut une economie liberale et capitaliste populaire dans un etat 

autoritaire. Liberalisation de I'economie, renforcement de l'Etat, surtout dans sa 

justice, avec redressement du systeme penal. "La societe doit assurer a la victime la 

reparation du prejudice qu'elle a subi en chiitiant ceux qui outragent la loi; le 

coupable doit, quant a lui, €Ire protege de I'arbitraire en connaissant a I'avance ce 

qu'i\ encourt: c'est I'echelle des peines,,3, avec en haut la peine de mort. L'abolition 

de la peine de mort est une renonciation de "I'armature de principes sans lesquels 

aucune collectivite ne peut sauvegarder sa liberte, ni meme son existence"4 

L'autre volet dune vraie Revolution fran~aise est la defense de I'independance 

nationale, accompagnee du combat pour le respect de I'identite de la nation 

fran~aise: 

Le FN considere la nation comme I'un des seuls cadres, au meme 
titre que la famille, susceptible de garantir I'existence et d'assurer 
l'epanouissement des Fran~ais5 

L'idee de filiation est essentielle dans le raisonnement FN, tant dans la cellule 

familiale qu'au niveau plus large de la nation: 

En tant qu'individu, I'homme n'est qu'un phenomene fugace [ ... ] isole, 
l'individu disparait pour devenir au rmeux un vestige 
paIeontologique6 

lIbid., p. 115. 
2Ibid., p. 115. 
3"Pour une vraie Revolution fran~aise". 
4Les Fram;ais d'abord, p. 126. 
5"La vraie opposition, le Front national", p. 43. 
6Droite et democratie economique, pp. 43-44. 
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/ 

L'idee de nation est elaboree sur le modele de la famille et de la lignee: 

La verite supreme, la realite biologique, demande par consequent de 
ne pas detacher I'individu de sa lignee parce qu'il en est inseparable l 

11 faut sauvegarder la continuite biologique aux deux niveaux de nation et famille. 

L'identite francaise et I'independance nationale doivent etre defendues contre les 

deux attaques essentielles: immigration et menace communiste, pour conserver 

I'identite culturelle et ethnique de la France. Une inquietude majeure est le declin 

demographique: 

La nation se vide. Or la nature a horreur du vide et ce vide sera 
comble. 11 est meme en train de I'etre, par I'immigration. Ce qui est en 
jeu, c'est donc I'independance de la France, voire son existence. Je 
propose pour ma part une politique familiale qui permette a la France 
de survivre2. 

Cette defense de I'independance de la France s'accompagne d'une defense nationale 

efficace, donc d'une reconstruction de I'armee francaise. 11 faut reintegrer le cadre de 

I'OT AN, lancer un grand programme public de construction d'abris en cas d'attaque 

nucleaire, evoluer vers une armee de metier et d'engages volontaires. La formation 

militaire doit etre completee par une formation morale et civique fondee sur I'amour 

de la patrie, la connaissance de son passe, I'esprit de sacrifice et d'abnegation. La 

conclusion est une remise en cause de I'immigration: 

La defense de I'identite nationale, et donc la maitrise de I'immigration, 
sont pour le FN une priorite absolue [ ... ] Les Francais doivent 
disposer chez eux de droits superieurs a ceux dont jouissent les 
etrangers, conformement a la Constitution et a I'ensemble du droit 
francais dont les fondements reposent sur une discrimination legitime 
et naturelle entre nationaux et etrangers [ ... ] Nous exigeons I'arret 
definitif d'entrees nouvelles et le retablissement du visa, la 
suppression de toutes les dispositions legislatives et reglementaires 
tendant a instaurer une egalite juridique entre Francais et immigres et 
reclamons le renvoi definitif mais progressif des imrnigres chez eux, 
sous reserve de I'expulsion immediate de ceux dont le comportement 
d'agressivite, de haine permanente et les agissements iltegaux sont 
indignes de I'hospitalite francaise3. 

L'etablissement de la democratie demande en priorite la reforme du code de la 

nationalite, I'expulsion des c1andestins et des delinquants etrangers, le retour 

IIbid., p.44. 
2"La vraie opposition", p. 15. 
3Ibid. 





50 

progressif des travailleurs imrnigres associe au developpement des pays du Tiers 

Monde, la mise en place d'une politique de preference nationale en matiere d'emploi 

et de prestations familiales. 

II est aise de reperer dans ce discours les contradictions intemes qui resultent de la 

mise en commun de traditions ideologiques divergentes ou d'incompatibilites 

logiques. Ces themes majeurs sont neanmoins la substance de la plate-forme 

electorale, puis de I'activite parlementaire FN. Les dons d'orateur incontestables de 

Jean-Marie Le Pen permirent it ce systeme de pensee, pour aussi iIIogique qu'i1 rut, 

de seduire un nombre grandissant d'electeurs. 

b) L'art de la communication 

Les succes electoraux de 1983 donnerent au president du Front national sa 

premiere audience nationale. Invite de I'emission radiophonique Face au Public de 

France Inter le 9 janvier 1984 pour avoir ete "I'homme politique qui a marque 

fortement le demier trimestre 1983" 1, Le Pen entama avec succes une serie 

d'apparitions televisees et de questions radiophoniques qui assurerent au FN une 

percee mediatique etonnante. Conscient de I'importance politique du verbe, il 

expliquait: 

Ce que ne comprennent pas les leaders politiques, tres souvent aussi 
les politologues et meme les joumalistes, c'est que la politique n'est 
pas un metier mais un art de la communication et qU'elle consiste a 
expliquer a de grandes masses populaires, dans un langage qui n'est 
pas celui des sciences politiques ni de I'ENA 2 

II reaffirmait I'importance qu'il accordait ala communication: 

La politique est un art qui demande un certain talent. Elle consiste a 
expliquer au peuple en termes simples les problemes tres complexes 
que po sent les relations intemationales ou I'economie. Mais 
egalement it traduire les' aspirations, les tensions, les repulsions du 
peuple dans une forme politique qui soit positive et utile3. 

Le discours mediatique a ainsi une double fonction. II est pedagogue, pour faire 

passer un message simplifie, et il est aussi articulation des doleances. Jean-Marie Le 

Pen a I'art de I'exploiter a fond, dans la situation paradoxale du martyr mediatique 

qui en fait se cree par ces memes medias. Attaque sans cesse par les joumalistes qui 

lEmission radiophonique Face au Public, Gilbert Denoyan, France Inter, 9 janvier 
1984. 
2Face au Public, France Inter, 9 janvier 1984. 
3Le Pen, Les Franfais d'abord, p. 18. 
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le mettent en accusation, Le Pen se plaint d'etre leur bouc emissaire alors qu'ils lui 

donnent son electorat. Les medias le combattent mais lui donnent la parole et lui 

permettent d'elargir son audience comme de convaincre un nombre de plus en plus 

eleve d'electeurs. 

La percee mediatique se fit It la television le 13 fevrier 1984 It I'emission L 'Heure 

de Verite. Jean-Marie Le Pen s'y revela comme "le grand communicateur", 

exploitant les themes qu'il reprendra par la suite inlassablement: immigration, crise 

economique et sociale, incapacite des classes politiques etablies, politique etrangere. 

Le Pen et le FN etaient lances: 

The Heure de Verite interview was seen as the launching of Jean
Marie Le Pen as a front line politician in the company of those he 
contemptuously calls the Band of Four. Postponement of the 
programme and controversy about whether it should take place at all 
only served to build up Le Pen's advance publicity 1 

Paradoxalement, la plupart des journalistes combattent Le Pen et son mouvement, 

adoptant un style et un ton difi'erents de ceux qu'ils prennent pour parler des autres 

hommes et partis politiques. Le resultat va It I'encontre du but vise. Singularisant le 

FN, le traitement mediatique lui donne en fait une place privilegiee2. Vilipendes mais 

de plus en plus entendus, Le Pen et le FN deviennent le centre du debat politique, 

obJigeant la droite traditionnelle It prendre position sur ce qu'on I'on continue It 

appeler I'extreme droite. Des qu'une personnalite de la droite est interviewee, elle est 

pressee de se situer par rapport It ce nouveau partenaire qui possede au plus haut 

point I'art du politicien, "which is to say something at just the right time to just the 

right audience in just the right place"3. Utilisant les medias radiophoniques et 

televises et la presse ecrite qui lui est acquise (Present et National Hebdo), il 

reprend inlassablement les themes qui constituent I'essentiel de son discours 

politique parle: I'immigration en premier lieu qui "met en cause I'identite franyaise,,4 

et dont il faut "inverser le courant"S, la preference nationale qui doit mettre "Ies 

Franyais d'abord", condanmant "tous les racismes, y compris le racisme 

antifranyais,,6; I'Etat dont il faut abolir les pouvoirs excessifs et nocifs, notamment "la 

dictature de la bureaucratie,,7 et les fonctions d'Etat-providence, mais augrnenter les 

1 "Far Right in France finds star leader", The Observer, 2 fevrier 1984. 
2Lire Guy Birenbaum, Le Front national en politique, Editions BalIand, Paris, 1992. 
3Max Atkinson, Our Master's Voice, Editions Methuen, Londres, 1984, p. 122. 
4Europe I, 18 septembre 1983. 
SFrance Inter, 9 janvier 1984. 
6RMC, 29 avril1984. 
7Ibid. 
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pouvoirs regaliens (defense, police, diplomatie, justice); l'enseignement qui doit etre 

libere et separe de l'emt. Les autres priorites: retablir le liberalisme economique, 

lutter contre l'insecurite et la decadence morale qui vont de pair, retablir la peine de 

mort, condarnner l'avortement et l'homosexualite1; garder le territoire national, 

combattre le complot communiste et la menace socialiste en Nouvelle-Caledonie (ou 

Edgar Pisani est accuse d'agir en fonction d'un "pacte secret avec Moscou"2. Jean

Malie le Pen n'hesite pas a forcer le trait et son message passe: 

J'ai voulu briser le carcan qui tenait la verite, les tabous qui 
interdisaient de parler de I'immigration, du suicide national de la 
denatalite, de l'absence criminelle de toute protection civile pour les 
populations en cas de guerre nuc\eaire, biologique et chimique [ ... ] 
J'ai denonce la revolution socialiste [ ... ], denonce aussi 
l'avachissement intellectuel et moral du pays et la paralysie des 
fonctions principales de son Etat, a commencer par l'enseignement3 

Le message passe si bien que Laurent Fabius, premier ministre socialiste, reconnait 

que "le phenomene Le Pen procede de vraies questions auxquelles l'extreme droite 

apporte de fausses reponses ,,4 

Le ton est modere. Jean-Malie Le Pen insiste sur le fait qu'il est un homme 

politique qui agit dans le cadre de la legalite et respecte les institutions 

democratiques, nommement le Parlement ou il ambitionne de faire entrer son 

mouvement. Il se pn!sente en defenseur de la democratie parlementaire, representant 

de la veritable droite traditionnelle radicalisee par la montee de la gauche et les 

nouveaux problemes de la societe. La tactique FN est de repousser I'UDF et le RPR 

vers le centre. "Chirac est un chef de parti dont les electeurs sont de droite et qui 

s'efforce de se situer au centre gauche, comme l'UDF"5 Le liberalisme de Giscard 

d'Estaing n'est qu'une forme deguisee du socialisme, "la marche en avant vers le 

socialisme etait tres largement entamee sous le septennat de Valery Giscard 

d'Estaing et sous les premiers ministres Chirac et Barre"6 

L'objectif prioritaire est la legitimation du FN qui doit etre per~u en tant que parti 

comme les autres dans l'espace politique et l'opinion publique franyaise et 

europeenne. Deux elections donnent les premiers tests, les elections europeennes de 

1984 et les elections cantonales de 1985. 

lRMC, 29 avril 1984. 
2Ibid. 
3Le Pen, Les Franr;:ais d'abord, p. 12. 
4 Antenne 2, 5 septembre 1984. 
5France Inter, 11 janvier 1984. 
6France Inter, 7 janvier 1985. 
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2.2 Le premier test: les elections europeennes 1984 et les elections cantonales 

1985, etude comparative. 

Le FN attend des elections europeennes et cantonales la confirmation sur le plan 

national de la percee des elections partieUes de 1983. Il voit dans les europeennes 

"un test national sur la vitalite et le dynamisme du courant national de renouveau" 1 

et il mise sur le caractere proportionnel du scrutin qui devrait aneantir l'argument du 

vote utile: "voter utile pour un Franyais, ·ce sera voter Front national"2 Les 

cantonales, bien que partielles et effectuees au suffiage majoritaire qui lamine 

traditionnellement les partis minoritaires, devraient ratifier son emergence au niveau 

national. Ses espoirs se realisent au dela de ses esperances. A quelques mois des 

legislatives de 1986, les deux consultations provoquent l'etonnement general: "Un Le 

Pen en fleche, un PC en debandade, une majorite en deroute,,3 Le FN se rejouit de 

son succes et se voit deja au Parlement: 

C'est pour nous la recompense de vingt ans d'efforts. Depuis vingt 
ans, nous ne recueillons que des scores miserables. Pourtant, nous 
sommes un parti legaliste. Jusqu'ici, nous n'avions guere de moyens. 
Desormais, tput va changer. Nous a1lons assister a la desagregation 
des partis traditionnels4. 

Les deux elections se doivent d'etre appreciees a la lumiere l'une de l'autre. 

S'adressant a un electorat en evolution avec des modes de scrutin differents, elles se 

completent et permettent de mieux evaluer, en conjonction, comment le FN sut 

s'adapter a une nouvelle situation politique (affaiblissement de la bipolarite droite

gauche et des quatre grands partis ainsi que desaffection de I'opinion publique envers 

les hommes politiques traditionnels) et comment il reussit a acceder au Parlement. 

a) Les elections europeennes (17 juin 1984): I'explosion electorale 

[i] Resultats et implantation geographique de l'electorat FN 

Le FN s'etait donne comme enjeu de depasser la barre des 10% et rejoindre le 

score du PC. Le scrutin proportionnellui permet de realiser ses espoirs. La liste FN 

obtient 11,2% des suffiages exprimes, avec plus de deux millions d'electeurs, soit dix 

sieges au Parlement europeen, contre 11,3% pour le parti communiste, dix sieges 

1 "Le Pen, la gauche a toujours ete minoritaire", Le Figaro, 15 mars 1984. 
2 Ibid. 
3 Denis Jeanbar, "Gauche, l'effondrement", Le Point, 18 juin 1984, p. 51. 
4Propos de Dominique Chaboche, vice-president du FN en 1984, recueillis par 
Georges Suffert, "Le nouveau joker de l'opposition", Le Point, 18 juin 1984. 
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egalement, 21 % pour le PS, vingt sieges, et 42,72% pour la liste commune de droite 

dirigee par Simone Veil, quarante et un sieges ICes resultats surprennent: 

Monsieur Le Pen fait sur la scene politique une entree percutante. 
C'est avec la chute de la gauche I'evenement le plus important de 
cette journee electorale2. 

Jean-Marie Le Pen triomphe. A la soiree electorale televisee du 17 juin, il fait 

profession de foi democratique et annonce les intentions politiques du FN qui sont 

d'etre "I'aiguillon de la droite traditionnelle": 

Nous vivons un element politique exceptionnel [ ... ] Tout commence 
a partir d'aujourd'hui [ ... ] Je suis un defenseur des Iibertes. Les 
electeurs pensent que les libertes ne sont pas menacees par Le Pen. 
L'opposition a gagne grace a I'opposition nationale qui a ete 
I'aiguillon de I'opposition parlementaire3. 

Mais ses protestations de democrate convaincu n'ont pas touche les analystes qui le 

considerent toujours comme un danger pour la democratie. Les commentaires 

immediats sont loins d'etre favorables a ce "nouveau venu qui est venu donner des 

le,.ons de democratie, sur le ton detendu et disert du monsieur qui n'est plus tout a 

fait un debutant, et assurer benoitement que son bonheur aurait ete parfait s'i1 avait 

reussi a doubler le PC,,4, et qui reyoit toujours I'etiquette d'extreme droite: 

Que vient faire dans notre societe une extreme droite autoritaire, 
xenophobe, passeiste ?5 

Certains rejettent la responsabilite de son triomphe sur "la droite classique, Iiberale, 

honorable, qui a fait le jeu de M. Le Pen en popularisant des themes (atteintes aux 

libertes, ideologie securitaire) qu'il a mieux assumes qu'elle,,6 lis expliquent 

egalement ce succes par I'exasperation de I'opinion publique: 

'Le mode de scrutin est defini par la loi no 77 729 du 7juillet 1977, deja appliquee 
lors de I'election du 10 juin 1979. n s'agit d'un scrutin a la proportionnelle suivant la 
regIe de la plus forte moyenne sans panachage ni vote preferentiel. Les sieges sont 
attribues aux candidats dans I'ordre de presentation sur chaque liste. L'ensemble du 
territoire forme une circonscription unique. En cours de mandat, le candidat venant 
sur une liste immediatement apres le demier candidat elu est appele a remplacer le 
depute de cette Iiste dont le siege deviendrait vacant pour une cause quelconque. 
2Max Clos, editorial, Le Figaro, 19 juin 1984. 
3Declaration de Jean-Marie Le Pen rapportee par Le Monde, 19 juin 1984. 
4Yves Agnes, "Un nouveau venu disert et des tenors absents", Le Monde, 19 juin 
1984. 
5Andre Laurent, "Les bases de la legitimite", Le MOllde, 19 juin 1984. 
6Ibid. 



55 

Les Fran~ais se sont defoules [ ... ] Le defoulement fait un vainqueur, 
M. Le Pen, et des vaincus: tous les autres, bien que tous ne soient 
pas aussi durement atteints. L'accentuation du declin du PC est au 
moins aussi lourde de consequences que la poussee de I'extreme 
droite l 

Mais s'agit-il d'extreme droite ou de droite extreme ? La confusion des termes 

traduit la confusion des esprits: 

Extreme droite ou droite extreme? S'ils sont seulement quatre 
electeurs sur dix de M. Le Pen a se proclamer de I'extreme droite, si 
25% des electeurs de M. Chirac en 198 I ont vote pour le FN, selon 
I'IFOP, ne perdons pas de vue que toutes ces voix se sont portees sur 
une liste ouvertement xenophobe, aux accents neopoujadistes 
additionnes de relents racistes et dont M. Chirac avait lui-meme 
expJique, fort justement, qu'elle faisait appel a I'instinct plus qu'a la 
reflexion. Car M. Le Pen n'a pas change: ce sont plus de deux 
millions de Fran~ais qui ont rejoint son discours2 

On invoque aussi une resurgence du poujadisme: meme niveau (12,8% aux 

elections legislatives du 2 janvier 1956). Les cartes 2.1 et 2.3 montrent que 

I'implantation geographique du vote Le Pen est tres largement differente de celle du 

poujadisme. En 1956 le vote Poujade etait enracine surtout dans des regions rurales: 

Maine, Vendee, Poitou, Berry, Bourbonnais, Quercy, Rouergue et Cevennes. Le FN 

realise de mediocres resultats dans ces memes regions mais il avance sur le vote 

A1gerie Fran~aise. 11 conserve I'adhesion des terres Pieds-Noirs (Aquitaine et bordure 

mediterraneenne) et il deborde dans la France urbaine du sud-est, de I'est et du nord. 

11 sort done de I'implantation traditionnelle de I'extreme droite (carte 2.2). L'electorat 

Le Pen est localisee a I'est d'une ligne qui irait de Caen a Montpellier. Les regions ou 

le FN recueille plus de 10% sont toutes a I'est de cette ligne fictive: Alsace, 

Bourgogne, Champagne-Ardennes, Franche-Comte, I1e-de-France, Languedoc

Roussillon, Lorraine, Picardie, Provence-Cote-d'Azur, Rhone-A1pes. Les scores les 

plus faibles sont obtenus dans les departements ruraux, tandis que les zones de force 

sont les grandes metropoles urbaines. L'analyse faite en 1984 est celle d'un lien 

marque entre le vote FN, le malaise social urbain et I'immigration. Le FN mobiliserait 

le plus d'electeurs dans les quartiers qui comptent le plus d'etrangers: 

lIbido 

Le vote d'extreme droite ne traduit plus la plainte d'une France du 
passe, comme en 1956, 1962 et 1965, mais exprime plutot le mal de 

2Jean-Marie Colombani, "Grave echec de la gauche fran~aise aux elections 
europeennes", Le Monde, 19 juin 1984. 
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vivre d'une France urbaine et modeme touchee par la crise ... sans etre 
parfaite, la correlation. entre le pourcentagre de population etrangere 
ou maghrebine et le niveau du vote FN est forte au niveau 
departemental (coefficient 0,89)1. 

Cependant, cette analyse d'une correlation forte entre vote FN-immigration est 

inexacte. Des analyses plus fines poursuivies ulterieurement2 montrent que la 

presence d'etrangers et d'imrnigres dans la region meme ne structure que tres 

indirectement le vote FN. 

[ii] Composition de l'electorat Le Pen 

Deux sondages, l'un fait par la SOFRES a la veille du scrutin europeen au cours du 

mois de mai 19843, l'autre a la sortie des umes le 17 juin par l'IFOp4, permettent de 

mesurer l'evolution de l'electorat Le Pen 1984 par rapport a celui de 1983 et d'en 

degager les constantes . 

Cet electorat est moins jeune: 32% de ses partisans ont moins de 35 ans contre 

41 % en fbrier 1983. Il y a une forte proportion de 18-24 ans mais la tranche la plus 

elevee est de 34 a 49 ans. Son recrutement est moins populaire puisqu'il compte 

moins d'ouvriers (25% contre 29%) et davantage de cadres supeneurs et professions 

liberales (15% contre 13%). Il demeure it dorninante masculine (59% d'hommes 

contre 41 % de femmes) et beaucoup plus politise que la moyenne nationale (72% 

s'interessent a la politique contre 61% des Franyais). La pratique religieuse a moins 

d'influence qu'on ne le pensait. Etre sans religion predispose plus a voter Le Pen 

qu'etre catholique ou protestant, et c'est moins la croyance que la regularite dans la 

pratique religieuse qui suscite quelques differences dans le vote. Ainsi, les 

catholiques pratiquants reguliers votent en moins grand nombre pour Le Pen que les 

pratiquants irreguliers ou les non-pratiquants. Le Pen recrute egalement peu parrni 

les syndiques (tableaux 2.1, 2.2, 2.3). 

Il y a constante dans l'origine politique des electeurs FN. Peu, contrairement aux 

idees reyues, viennent du PC. Beaucoup viennent du PS, la majorite vient de I'UDF 

IPascal Perrineau, "Les etapes d'une implantation eIectorale", Le Front national a 
decouvert, p. 44. 
2Consulter les travaux de Nonna Mayer, "De Passy it Barbes, deux visages du vote 
Le Pen a Paris", Revue Fran9aise de Science Politique, decembre 1987, pp. 891-
906. 
3 Sondage realise par fusion de quatre enquetes realisees du 5 au 28 mai 1984 aupres 
d'echantillons nationaux de I 000 electeurs, soit un fichier de 4 000 interviews, Le 
Monde, 6juin 1984. 
4Enquete IFOP pour Le Point-RTL a la sortie des umes le 19 juin 1984 sur plus de 
10000 personnes venant de voter, Le Point, no 613, 18 juin 1984, pp. 54-SS. 
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Source: Pascal Perrineau, "Les etapes d'une implantation electorale", Le Front 

national a decouvert, sous la direction de Nonna Meyer et Pascal Perrineau, Presses 

de la Fondation nationale des sciences politiques, pp. 39-40. 



58 

et surtout du RPR. 45% sont des partisans de~us de Chirac et Giscard d'Estaing. 

Seule une minorite se classe a l'extreme droite (tableaux 2.4 et 2.5). 

Les themes qui mobilisent ces electeurs venus de tous les horizons politiques, 

socioprofessionnels ou religieux (tableau 2.6) sont, en premier lieu, le probleme de 

l'immigration (38%), suivi du chOmage (19%), de l'enseignement prive (14%) et du 

maintien du pouvoir d'achat (12%). L'osmose entre l'electorat Le Pen et l'electorat 

RPR-UDF pose avec acuite le probleme des alliances pour la droite traditionnelle, 

for~ant les partis de droite a se situer par rapport a lui et amenant la division entre les 

adversaires inconditionnes de I'extreme droite et les "realistes" prets a bien des 

concessions pour revenir au pouvoir. 

On aurait pu imaginer que le succes FN remporte dans une election europeenne 

sans enjeu politique national clair (la participation electorale fut seulement de 

56,8%), ne se repeterait pas. Les prochains scrutins ne sont plus a la proportionnelle 

mais au scrutin majoritaire a deux tours, ecartant donc toute possibilite d'un succes 

identique. C'etait oublier que le systeme binaire caracteristique jusqu'a present de la 

Ye Republique avait ete brise. L'apparition des petites listes et le soutien qu'elles 

avaient re~u avaient interrompu la bipolarisation qui avait regi la vie politique 

fran~aise pendant les vingt dernieres annees. Le PC et le PS s'affaiblissaient, la droite 

se divisait de plus en plus, avec glissement progressif d'une partie du RPR et de 

l'UDF vers une conception extremement conservatrice. Ce morcellement de la droite 

s'accompagnait d'une desaffection de I'opinion publique vis a vis de la classe 

politique.Les institutions de la Ye Republique n'6taient pas contestees, mais une 

grande partie de la population avait une vue tres critique des partis traditionnels et de 

leur capacite a resoudre les problemes qui les preoccupaient. L'ensemble des facteurs 

qui avaient contribue a la montee du FN etaient toujours la: crise de la representation 

politique, malaise social, insecurite urbaine, immigration. Les elections cantonales 

confirmerent l'avance FN. 

b) Les elections cantonales (10-17 mars 1985): confirmation locale 

Au-dela des cantonales le FN regardait vers les legislatives, avec pour 
objectif 

d'etablir que le Front national n'est pas le feu de paille que l'on decrit 
[ ... ] malgre le handicap considerable que represente pour un 
mouvement jeune une election au scrutin majoritaire ou le coefficient 
personnel des notables joue un grand role, et de demontrer la 
progression spectaculaire du Front national. Le resultat des 



59 

Tableau 2.1 La sociologie de l'electorat FN 1984. 

SuI 
Hommc .................. . 
Fenune '" ............... . 

A,. 
18.24 am ............... . 
2$.34&nS •...•........... 
B.49&n1 ............... . 
5lH 64 ans .......•........ 6' ans et piu. . ........... . 

Profession du chq d. mInD" 
Asri<ulteur. wari~ asricole 
Petit commer~'. anisan '" 
Cadre superieur. profession 
lib<Tale .................. . 
Cadre moyea. employ~ .... . 
Ouvrie1 .................. . 
Inactir. rClraite ........... . 

R,Ii,ioll 
C&tholique pratiquant rqulier 
Catholique pratiquant occa~ 
sionncl ................... . 
Catholique non praliquaDt .. 
Autre religion ............ . 
Sans religion ............. . 

S 'imlf"tJ::S<nl d la po#llquI 
Beaucoup ........•.••..... 
Un peu ......••••..••..... 
Trb peu ...••......••...•• 
Pu du tOue ..•............ 

Uste Front 
nation&! (Le Pen) 

59 
41 

100 

14 
18 
26 
23 
19 

100 

7 
5 

15 
21 
2$ 
27 

100 

16 
'3 

2 
9 

100 

23 
49 
22 
6 

100 

Ensemble du 
corps electoral 

14 
24 
24 
21 
17 

100 

6. , 
11 
22 
28 
28 

100 

15 

16 
51 
3 

15 
100 

16 

4' 
2$ 
14 

100 

Source: Sondage SOFRES faite par fusion de quatre enquetes realisees du 5 
au 28 mai 1984 sur un fichier de 4 000 interviews, Le Monde, 6 juin 1984. 
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Tableau 2.2 Le vote 1984 selon les professions. 

~ ~ . ~ 
"'.6 _.-<;] 5-
~ ~ R ~ ~ ~ ~411~blik!t/;!J~ . &t:J.-If}"'fSS ~It! & t:!.;o ~.a>"'.$!.;o -If} ifJ " 

Q) 5- II ~ ~:J ;s.--!ii q, 

JJ1;lJia/J.JIJ! Onl YOli f"'UT-

A. [aguiller . - -':f.}\;;"~ :~_;~~ '1. '3 t' . 0·" 0 ;0,5 . 0'. '. 1'_' ".1:': :1",5, '.2' .:·si. 
G. Marchais 29 14,5 11 8 8 6,5 4 7,5 15,5 5,5 9 18 

l. JOsPih> ,~.:-;. ':':j'.i.'{; 22 22 22 , 9 '.5 '16' -:13 10 19,5 7"I!f' 14' 20,5 

0, Stirn-F. Ooubin-B. Lalonde 2 3,5 5 2 5 6,5 5,5 0 2 10,5 4 3 

S. Veil ::~~~: ':I·:'_;;;~~;·.":. "~~' " 19 '35 37,S 51 '55 46,S 48 '53 46 .34,5 "49· "25. 

F. Gomez 1 2,5 2 2 0 1,5 3 3,5 0,5 6,5 2 2 

J.-M.LePen .... ,- ~i: .. !.:-: 10,5 9,5 12,5 .20 22 ' 11' 20 15 ; 12 ;8~5 '11; .15 

tcologistes 5 6 5 3 4 2 3,5 5 2 8,5 6 8,5 

Tableau 2.3 Appartenance syndicale. 

.... iih~ § hili 8 
~. 'N -e -e t "8." ~i I ~ .~ ~ :g :.s. ... 

'* '* '* '* Onl ""tf"'UT- 4 '* '*5 :;;:. 
A. Laguiller 3 6 4 3 0 2 2 

G. Marchais 68 5 . 32 5 3 3 8 

LJospin 15 55 43 25 7 ,12,5 17 

O. Stirn-F. Ooubin-S. Lalonde 1 2 4 4 t 6 5 

S. Veil 4 12 6 40 58 53 44 

F.Gomez 0 1 1 3 1 2 2 

J.-M. Le Pen 4 3 4 13 23 15 14 

Ecologistes 1 7 4 3 1 3 5 

Source: Enquete Ifop-Le Point faite it partir d'un sondage realise it la sortie 
des urnes le 17 juin 1984, Le Point, no 613,18 juin 1984. 
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Tableau 2.4 L'origine politique de I'electorat FN 1984. 

ani vot~ au I" lour de I'llecdon prhidtnlitlk pouT : 
G. Marchaii .•............•..•............• : .. 
A. LaguiUer . H. Bouchardeau ....... ', ......... . 
F. Mitterrand ...... : ......................... . 
M. Cr<pcau ................................. . 
8. Lalonde ...................... : ........... . 
v. Giscard d'Estaing ......................... . 
J. Chirac .................................... . 
M. D<br~ . M.·F. Garaud ..................... . 
Abstention. sans rtponse. trop jcuncs pour voter . . 

On 'loll au 2' lour pour: 
F. Mltterrand ................................ . 
V. GiJcard d'Estaing ............ : ........ ::::. 
Abstention. 5AIl1 repon". trop jeuna pour voter . . 

Clasumt1tt sur "axe gauchMTOltt 
Extr~me gauche ..............................• 
Gauche ..................................... . 
Centre ..... \ .................. : ............. . 
Droitc ...................................... . 
Extr!me droite· ............................... . 
Sans r(panse ................................. . 

Pr~J~rtn« partlsont 
Parti c:ommuniste ............................ . 
Extr~c ~a~c:he .; ............................ . 
Panl SOCIaJ.iJtc ............................... . 
Radicaux de gauche .......................... . 
Ecologi5te ................................... . 
UDF ..•.......................•.....•.......• 
RPR ...........................•.•......••.•. 
Fron' national. PFN .......................... . 
Sans rtponsc ................................. . 

I· 

24 

2 
23 
27 
4 

19 
100 

29 
lO 
21 

100 

2 , 
19 
2l ... 
l 

100 

9 
I 
2 

12 
33 
24 
Ig 

100 

Source: Enquete SOFRES du 5 au 28 mai 1984, Le Monde, 6 juin 1984. 

. 
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Tableau 2.5 Les transferts de voix. 

CtILt qui araitnl VOlt 01 /981 au avaiml 'ott tn 
1"/"", pout.... 1981 au ),/"'" 

On/VOI' 
"17 juin 1984 
pout .•• 

!~~ui!lei!j;~~*t1~}~1j '0 0 

G. Marchais 0 0 

0'~ln'f'Zf:;>t'~~i!!;i . ., _' " ... _I ....... 1,5 1,5'. 

O. StilTH'. Doubirl-8. Lalonde 1,5 2 

;~~.v~lf~~~~~{~~~·i.4~1£;. 67,S' ')4'-

F.Gomez 2 2 
'tJ·:t-A 'ttfPen , .. '''~' !¥.\\I' . ',_ .' . . : __ ,,,J:- >. -, (.": .. : 24;5 c160'~ 

~cologistes 1 2 

Tableau 2.6 Les motivations de vote. 

1,5, :J,5, 

6,5 84 
6;5 ;'~6i; 

24 1 

. '14;' ;:l~:! 

2,5 0 

10,5 'A:2 .;~. 
32,5 2 

'"'1\-: 
5,5 

_63~ 

5 
8,5: . 

1,5 
, 6;5>-

5 

"': 
1"·3*· 
o 28 

", 1 .39: 
2 5 

J1' 7,5 
2 1 

18,5 . 6" 

2,5 5,5 

Source: Enquete Ifop-Le Point-RTL faite it la soitie des umes le 17 juin 
1984, Le Point, no 613,18 juin 1984. 
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cantonales devraient detruire les prejuges de vote utile et d'une image 
pejorative. Le parti socialiste etant coince entre la deroute et le Front 
national, Mitterrand sera oblige d'etablir une loi electorale It base de 
proportionnelle departementale. Avec le systeme actuel, la gauche 
revient avec cinquante deputes. Avec le systeme proportionnel 
integral, elle revient avec deux cent. Mais il y a cent deputes du Front 
national I 

Les elections cantonales suscitent generalement un interet limite et voient un taux 

d'abstention eleve. Les cantonaIes 1985, en revanche, mobiliserent I'interet public. 

Elles representaient un enjeu politique majeur pour les partis politiques en tant que 

banc d'essai pour les legislatives et donnaient un instantane du nouvel equilibre des 

partis traditionnels It I'echelon des pouvoirs locaux. Elles permettaient de tester la 

solidite du PS, I'isolement du PC, I'unite de la droite traditionnelle, et pouvaient 

confirmer ou invalider le jugement des europeennes sur le FN. Dix-huit millions 

d'electeurs etaient appeles It voter pour elire les conseillers generaux de la moitie des 

cantons. Le PS et le PC remettaient enjeu 55,1% de leurs sieges alors que la droite 

traditionnelle ne renouvelait que 40,9% de ses conseillers (tableaux 2.7 et 2.8). 

Cette mobilisation de I'interet public etait attisee par une campagne mediatique 

d'une violence inhabituelle, lancee contre Jean-Marie Le Pen par Le Canard 

Enchain/f, reprise par Le Matin, Liberation et Le Monde, qui attaquaient le passe et 

les activites en A1gerie du president du FN. Elle s'accompagnait d'une denonciation 

tout aussi virulente des themes FN par les eveques de France. Le taux d'abstention 

tomba It 32% lors du premier tour. 

Les scrutins des deux tours doivent etre analyses s6paremment car leurs roles sont 

diiferents. Le premier tour indique le poids de chaque parti politique (en I'occurrence 

le chemin parcouru par le FN vers le Parlement), le second tour nlvele la realite des 

alliances entre partis (pour notre propos les rapports RPR-UDF avec le FN). 

[i] Scrutin du premier tour, 10 mars 1985. 

Quelques dix-huit millions de Franr,:ais etaient appeles a voter pour e1ire 2 044 

conseillers generaux. La droite obtint 58% des suffiages tandis que la gauche en 

recueillit 42%, avec un ecart entre les deux blocs de 16,75%. Accentuation donc du 

phenomene de bipolarisation, ce qui est normal pour un scrutin majoritaire. Moins 

usuel est le score realise par un parti minoritaire. Le FN confirmait son implantation 

avec 8,67% de I'ensemble des suffiages exprimes sur le plan national. 11 ne realisait 

Ipropos de Jean-Marie Le Pen recueillis par Yann Clerc et Michel de Jaeghere, 
Valeurs Actuelles, 25 fevrier 1985. 
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pas une progression spectaculaire sur les europeennes (11%) mais il n'!&tait present 

que dans trois quarts des cantons Oll il obtint 10,44%. Avec environ un million de 

suffiages, il representait quelques 10"10 des suflTages exprimes en termes d'influence 

nationale. 

Ayant explique que "I'objectif du FN n'est pas aux elections cantonales de 

conquerir des sieges mais d'aller au combat sous ses propres couleurs dans un 

maximum de cantons pour mobiliser I'opinion autour de ses themes politiques"l et 

reaffirme que "le FN respecte dans les faits les principes de la democratie2", Jean

Marie Le Pen exprima sa satisfaction au soir du 10 mars: 

C'est une grande victoire pour le FN. Ce terrain !&tait pour lui le plus 
rnauvais qui soit.. De plus nous avons ete I'objet d'une campagne de 
haine, de diffamation et d'intoxication [ ... ] Pendant la campagne 
electorale, il n'!&tait question que de l'union contre le FN [ ... ] 1I 
s'agissait de barrer la route au FN. Et ce mouvement est credite ce 
soir, bien que ne presentant des candidats que dans moins des trois 
quarts des circonscriptions, de 8,4%. C'est hi I'evenement politique de 
la journee. C'est le seul evenement, avec le fait que la gauche n'est, de 
maniere evidente, plus du tout majoritaire3 

Avec 1 521 candidats (contre 65 candidats en 1982), le FN confirmait son 

implantation dans les trois quarts des cantons. 1I reussissait a fixer son e1ectorat dans 

une election qui, a priori, ne lui etait pas favorable, election locale a forte dimension 

notabiliaire. Cet electorat presentait les memes caracteristiques geographiques (carte 

8) et socioculturelles que celui des europeennes. I\ progressait meme en zone urbaine 

et dans les 90 cantons de la region Rhone-A1pes (7,1% en 84, 7,4% en 85) alors qu'i\ 

avan~ait en dents de scie dans l'Est. Le Midi et les milieux urbains se confirmaient 

etre les terres de predilection FN. Les departements ruraux restaient peu touches (le 

Cantal, l'Aveyron, la Correze avaient donne moins de 1% de leurs suffiages au FN), 

mais le FN controlait parfois plus de 20% a Cannes, Nice, Aix en Provence, 

Marseille, Montpellier, Toulon, Perpignan, Lyon, Strasbourg, Tourcoing. Oans 20 

cantons, le FN !&tait arrive en tete: cinq candidats dans les Bouches-du-Rhone, quatre 

dans les A1pes-Maritimes, trois dans le Var, deux dans le Vaucluse, deux dans 

I'Herault, un dans le Nord, en Seine et Marne. Souvent il apparaissaitt comme la 

deuxieme force de I'opposition. "Aucun doute n'est plus permis. M. Le Pen fait bien 

partie, desorrnais, du paysage fran~ais .. 4. 

ILe Figaro, 14 mars 1985. 
2Le Monde, 12 mars 1985. 
3Ibid. 
4A1ain Rol\at, "Le Front national confirrne son implantation", Le Monde, 12 mars 
1987. 
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Tableau 2,7 L'enjeu national du premier tour des elections cantonales 1985 (i 0 

mars). 

(R6partition dBS sitlges de conseillers generaux Bn metropolB) 

Source: Valeurs Actuelles, 4 mars 1985. 

Pourcentage 
des sortant. 

Carte 2.4 Les departements de gauche menaces dans les elections cantonales 1985. 

Vat de MIme: 49 I'.g," 
R_now,labl •• : 20 
(gauche: 12 : droit. : a). 
10 nouy"ux centon •. 

E ............. : 29 'l'IiI"'IC~~~~~r~ Renouva'abl •• : 14 
'(gaucho: 9 : droit. : 6). 

Charente Marftfme : 46 116g'" 
Renouvelabl •• : 23 
(gauche: 14; droit' : ~). 
8 notIV •• u. canton •. 

_:83.llg.'. 
R,nowelabl,. : 31· 
(gauche: 18: drolte: 16). 

VaucIuM : 24 ,'60'" 
R,nowalabl •• : 12 
(gauche: 9 : d.rolta : 3) . 

In" : 28 116g ••. 
R,nowalabl •• : 13 
(gauche: " : drake: 21, 

Puy-cle-Dama; e1 1'6g ••. 
R_nowalabl •• : 30 
(gauche: 18: drolt_: 12). 

.... : 150 '''~g ... 
Ranowelabl •• : 2& 

::;;;:~::::::==-j. (goucho: 12 : drolto : 13). 

V.:40lllIigll. 
Renouvelable. : 20 
(gauche: '5 ; droit. : 51. 

7 nouveaux canton. 

A.p.I-de-Hte-Provence : 
32111.g'" 
Ranowelabl •• : 16 
(gauche: 10 : droit. : 6'. 
1 "ouy.au canton. 

_Sud: 22 116S ••. 
Renouv.lable. : " 
(gauche: 7 ; droit. : 4'. 

O d'partement. 
. d'tenuI par la droit. • 

d'partementl 
d'tenuI par la gauche. 

Source: Valeurs Actllelles, 18 fevrier 1985. 
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Tableau 2.8 Resultats du premier tour des cantonales 1985. 

Les statiStiques .d6finitives· do! min.ist~ra:del'interieur 
'pour le premier' tour des ;'~Iectionr'cantonales ' 

IDsc:rfIs: 18n7095<;'~}' '.' 
Votants: 12 127058 (66;56%) , J 

ExprImfs: 11711 086 (64;28%) , 
AbstelldollS: 6090037 (33,43%) .' 

Volx .... Sortuta 

Ex1riaM pucbe ......... 81285 0,69 2 
Pard CIOIIIIIIIIDist •••• ••• 1479117 11,63 119 
Part! !CM"!elhte ......... 2878714 14,58 579 
Radleaux de gauc:be ••••• 173477 .1,48 70 
llIYers puebe ~ ..•...... 141537, 1,06 55 
E.coIogI:stes •••••••••••• 91600 0,78 0 
RPR ................. 1939058 16,55 145 
UDF· ••• , •••••••••• '" 2095655 17,89. 423 
~drofte ••• " •••••••• 1714135 14,63 301 
Ex1riaM droIte •••••• ; •• 1016398 8,67 1 

11711086 1905 

£Ius 

1 
21 . 
84 
14 
22 
0 

I 174 
276 
220 

1 

813 

Source: Statistiques du Ministere de I'Interieur, Le Monde, 14 mars1985. 
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Carte 2,5 L'implantation geographique de l'electorat FN, elections cantonales, 
premier tour, 10 mars 1985, 

, FRONT ,NATIONAL',,' 
, Pou'rcentage de' Yoix obtenues 

...... ". 

";.;: . 

~" 

"J:.:-: . '. :"'" . 

Source: Le Monde, 12 mars 1985, 
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[ii] Le deuxieme tour: alliances et desistements 

La semaine qui scipare les deux tours d'une election est traditionnellement le temps 

des alliances et des desistements, particulierement interessante pour notre propos en 

ce qui conceme la position prise par les dirigeants RPR-UDF sur une possible 

alliance avec le FN sur le maintien ou le desistement des candidats FN bien places 

dans les cantons urbains et ceux du sud, ou plutot I'absence d'une prise de position 

concertee. 

Le FN pouvait maintenir ses candidats dans 114 des 1231 cantons non pourvus a 
I'issue du premier tour. Fort de ses succes et irrite par les directives nationaIes du 

RPR et de I'UDF qui refusaient le desistement en faveur d'un candidat arrive en tete 

a I'issue du premier tour, Jean-Marie Le Pen annonca le lundi 11 mars que les 

candidats FN ayant obtenu plus de 10% des inscrits ou etant arrives en seconde 

position au premier tour se maintiendraient au second tour, en rciponse "aux attaques 

scandaleuses des etats-majors politiques du RPR et de I'UDF qui preferent la victoire 

d'un socialiste plutot que celle d'un Front national" 1 Les rapports entre la droite 

traditionnelle et sa frange extreme n'avaient jamais ete clarifies. La radicalisation de 

certains elements RPR et leur defection dans les rangs FN avaient interdit iI Jacques 

Chirac toute prise de position dogmatique par rapport a la frange extreme de la 

droite. Seule, Simone Veil n'avait jamais varie dans ses consignes: 

II faut non seulement refuser tout accord electoral. II faut aussi mener 
un combat d'idees contre I'extreme droite [ ... ] Perdre quelques 
cantons, c'est assurer un placement pour I'avenir. C'est une question 
de principe qui ne tolere pas d'accommodements [ ... ] Cette strategie 
me parai't non seulement s'imposer pour des raisons morales mais 
aussi parce qu'elle est gagnante illong terme2. 

Les resuItats du premier tour, eclaires par trois enquetes d'opinion (les deux 

premieres faites par BVA et par I'lFOP a la sortie des umes le 10 mars, la troisieme 

faite pour la SOFRES du mardi 12 au jeudi 14 mars entre les deux tours) 

confirmaient que, dans certains cantons du midi, la droite parlementaire n'etait pas 

majoritaire a e\le seule et qU'elle ne pouvait I'etre qu'avec I'appoint du Front national. 

Les dirigeants RPR et UDF ne pouvaient, en toute securite, interdire tout accord de 

desistement en faveur du FN. La situation prefigurait les dilemmes auxquels la droite 

traditionnelIe serait confrontee au cours de la VIIIe Legislature. 

Jpropos de Jean-Marie Le Pen rapportes par Sophie Huet, "Le Front national 
maintient ses candidats", Le Figaro, 13 mars 1985. 
2Propos de Simone Veil recueillis par Nicolas Domenach, L'Evenement du Jeudi, 
13c20 mars 1985. 
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Le FN fit volte-face le mercredi 13 mars. Son bureau politique "demanda it tous 

les candidats dont le maintien permettrait l'election d'un communiste ou d'un 

socialiste de retirer leur candidature et de soutenir activement ceux des candidats de 

l'opposition qui condamneraient publiquement I'ostracisme dont nous, sommes 

victimes dans le souci de l'interet national et de l'avenir de la France" I. En fait, la 

decision, qui n'avait pas piu it de nombreux candidats FN, relevait du seul Jean-Marie 

Le Pen qui l'imposa it ses troupes en vue de donner une image moderee et 

desinteressee, qui cadrait avec la politique de respectabilite qu'il entendait desormais 

tenir. 

Cinquante candidats FN etaient presents au second tour, 10 opposes it un candidat 

de gauche, 13 it un candidat de droite, 27 participant it des triangulaires. A 

l'exception du canton de Marseille ou Jean Roussel (soutenu par le FN) fut elu 

contre Hyacinthe Santoni, RPR, le FN echoua dans 49 cantons. 

Les electeurs du FN avaient eu des comportements differents selon les cas de 

figure auxquels ils s'etaient trouves confrontes. Les consignes donnees par Jean

Marie Le Pen de voter pour la droite avaient ete bien suivies. Plus d'un UDF ou RPR 

avaient ete elus grace au report des voix FN (perpignan rn, Berre). Par contre, la 

consigne de voter contre la majorite avait ete aussi bien suivie comme it Toulouse ou 

le centriste Michel Valdiguie fut battu, le FN refusant de lui donner ses voix pour 

punir les propos anti FN tenus par Pierre Mehaignerie. Inversement, lorsque le FN 

etait le seul adversaire de la gauche, les reports de la droite traditionnelle sur le 

candidat FN etaient defectueux (Montpellier VII, Avignon, Apt, Roubaix). En cas de 

triangulaires, le FN retrouvait difficilement ses voix du premier tour. Toutefois, il 

faut bien souligner que les reports de voix sont difficiles it mesurer. Les composantes 

abstention, participation, mobilisation d'un electorat ou d'un autre, eventuels 

transferts, sont impossibles it evaluer exactement. 

Le FN n'obtenait qu'un elu mais iI pouvait s'estimer satisfait du bilan final. Il avait 

demontre it la droite parlementaire qu'elle devait compter avec lui, meme dans une 

election locale. Son pouvoir etait plus un pouvoir d'empecher ou de permettre 

l'election d'un candidat de la droite traditionnelle que de permettre I'election d'un 

candidat FN, processus normal avec un scrutin majoritaire, mais cette arrne pouvait 

s'averer efficace. Son electorat nouveau venait en grande partie de la droite 

classique: 50% des electeurs FN se reclamaient de l'extreme droite, 21 % de la droite 

classique, 12% du centre, 15% de la gauche ou de I'extreme gauche. Ces eIecteurs 

etaient fortement mobilises par deux themes principaux: l'insecurite (citee par 47% 

des eIecteurs FN) et l'immigration (citee par 35% de ces electeurs). 

lLeMonde, 14 mars 1985. 
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CHAPITREm 
LE FRONT NATIONAL ENTRE AUPARLEMENT 

1986 

Le Front national se rapproche de I'objectif qu'il s'etait fixe des sa creation: 

participer au jeu democratique dans des elections nationales. L'enjeu, I'accession au 

Parlement, depend du mode de scrutin. Les elections europeennes ont montre que le 

scrutin proportionnel donne au FN plus de II % de I'electorat et le met en mesure 

d'entrer a I'AssembIee nationale. Jean-Marie Le Pen ne doute pas de la decision de 

Mitterrand d'instaurer la proportionnelle: 

Ce qui va se passer aux legislatives ? Je me mets a la place des 
socialistes et des communistes. Leurs deux partis totalisent 
aujourd'hui quelques 35% d'electeurs. Dans un scrutin majoritaire, ils 
sont perdus. Donc, Mitterrand sera oblige d'etablir une loi electorale 
a base de proportionnelle departementale1 

Le scrutin a la proportionnelle, apres inscription a I'ordre du jour de l'Assemblee 

nationale par decision du Conseil des ministres, est adopte par le Parlement. 

Le Front national veut sortir definitivement de la marginaIite. II lui faut donc 

elargir son audience, comme il I'avait fait aux tout-debuts du mouvement, puis aux 

elections europeennes. En 1986, Jean-Marie le Pen vise une nouvelle tranche de la 

c1asse politique, les socioprofessionnels, et les d~s de la droite liberale qui se sont 

sont montres sensibles au discours FN. Jean-Pierre Stirbois a la charge de 

restructurer le parti et reussit la gageure de rwnir sous I'etiquette "Rassemblement 

Ipropos de Jean-Marie Le Pen cites par Georges Suffert, "Le nouveau joker de 
I'opposition", Le Point, no 613, 18 juin 1984, p. 54. 
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national" les veterans durs de la premiere mouture FN ainsi que des professionnels 

de la politique venus de la droite classique et de nouveaux venus, universitaires et 

professions liberales. Cette politique d'elargissement et de respectabilite, menee 

rondement, s'accompagne inevitablement de heurts crees par des divergences 

profondes entre les "vitrines" politiques et les elements durs du mouvement. Tandis 

que Jean-Pierre Stirbois reforme l'appareiJ politique FN pour tenter d'harmoniser ces 

differents, Jean-Marie Le Pen et ses nouveaux coUaborateurs developpent une plate

forme et une campagne electorales placees sous le signe de la responsabilite et de la 

respectabilite. Toutes deux s'averent porteuses du message FN et placent les 

dirigeants de la droite traditionnelle dans une position incomfortable. La coalition 

RPR-UDF a besoin des 10% potentiels de I'electorat le Pen pour obtenir une 

majorite absolue. Doit-elle condamner Le Pen et s'a1iener ainsi son electorat radical, 

ou est-elle reduite a se comprometlre dans un systeme d'a1liances que la gauche 

denonce immediatement et perdre ainsi son electorat centriste ? Le FN a su acquerir 

une position d'arbitre qui lui donne pouvoir de levier sur la droite traditionnelle. 

Les resultats des elections legislatives et regionales du 16 mars 1986 voient le 

succes du FN. n entre au Parlement, devenant l'une des cinq grandes formations 

siegeant a l'Assemblee nationale aux cotes de "la bande des quatre" qu'il avait 

toujours reve de rejoindre, et, fort de ses 35 deputes, il constitue un groupe 

parlementaire. Le role d'arbitre qu'il a pu jouer dans les elections des presidents 

regionaux et sa presence dans de nombreux bureaux regionaux renforcent encore sa 

position sur la scene politique. 
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3.1 Le SCrutiD proportioDDel 

a) le debat 

Quel mode de scrutin adopter, scrutin majoritaire ou scrutin a la proportionnelle ? 

La position de Fran,.ois Mitterrand avait evolue au cours de sa carriere politique. Du 

refus categorique en debut de carriere l et I'attachement indefectible au scrutin 

majoritaire, il en elait venu iI une position plus nuancW qui favorisait la 

proportionnelle, "le meilleur systeme dans le regime actuel"3, puis a un engagement 

solennel de revenir a la proportionnelle en 1973 (campagne des legislatives, 1974 

(campagne des presidentielles), 1981 (4e proposition de la plate-forme 

presidentielIe). E1u president, iI dissout I'Assemblee nationale et maintint le scrutin 

majoritaire pour appe!er une nouvelle chambre a majorite socialiste. II revint enfin a 

l'opportunisme4 de ses debuts. 

I"La representation proportionnelIe est nefaste": declaration de F. Mitterrand, 1948, 
rapportee par Oominique Chagnolaud, "Les presidents de la Republique", Pouvoirs, 
PUF, Paris, no 32,janvier 1985, p. 101. 

20ans une interview accordee en 1968 au Monde et cite dans Pouvoirs, no 
32, janvier 1985, p. 95, Mitterrand declarait 

Oans un regime que certains appelleraient presidentiel et qui, 
pour moi, serait seulement le resultat d'une reforme legere de 
la Constitution de 1958, le scrutin a la proportionnelle serait 
plus desirable puisqu'i1 ne s'agirait pas, pour l'Assemblee, de 
gouvemer a la place du gouvemement, mais bieD de 
representer toutes les fractions de I'opinion pubJique afin de 
legiferer, c'est-a-dire d'exprimer la volonte generale. 

3Propos de F. Mitterrand, Le Monde, 25 juin 1971. 

40ans un discours pronoDce le 28 octobre 1950 au 4e Congres national de 
I'UDSR, cite dans Pouvoirs, no 32, janvier 1985, p. 94, il declarait 

Je n'y mets point d'elements de doctrine. Le mode de scrutin 
que je choisis doit resulter d'une option politique. n y a un 
certain nombre de points qui necessitent cette option. 
O'abord, que! est I'interet de la majorite a laquelle 
j'appartiens? Enfin, quel est I'interet du parti auquel j'adhere ? 
Et c'est quand j'aurai repondu a ces trois questions que je 
deterrninerai mon choix. 
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Pourquoi decider en faveur de tel ou tel systeme? Les forces politiques se 

determinent, en matiere de systeme electoral, selon leurs conditions d'acces ou de 

maintien au pouvoir. Au soir des cantonales, Fran~ois Mitterrand est au pied du mur. 

La gauche a perdu 300 sieges et eIle controle seulement 26 departements a10rs que 

69 dcipartements appartiennent desorrnais a I'opposition. EIIe plafonne a 42% des 

suffiages au premier tour, a 46,5% au second tour. Les sondages IFOP et Bull BY A 

a la sortie des umes montrent que la gauche est bien loin de la barre des 50% 

(tableau 3.1), et qu'eIle ne peut pas retrouver une majorite avec le scrutin majoritaire. 

n faut donc changer les regIes du jeu pour tenter un recentrage politique et affaibIir 

la droite (tableau 3.2). L'objectif de Fran~ois Mitterrand est de rendre la constitution 

d'une majorite en 1986 impossible sans le PS. n oublie ses positions anterieures l (en 

politique les sincerites sont souvent successives) car la tactique d'union avec la 

gauche est devenue perimee, etant devenue electoralement insuffisante, et il cherche 

une solution dans une tactique de troisieme force. Le scrutin proportionnel donnerait 

plus de poids au PC et au FN tout en affaiblissant la droite traditionnelIe et le PS. Le 

pari de Fran~ois Mitterrand est d'entraver les progres de la droite et de provoquer 

une alliance du centre droite avec le PS. Ces derniers se rapprochent indeniablement 

sur certains sujets (institutions, defense, decentralisation et n:forrne du scrutin 

municipal, politique en matiere de justice, Lois Auroux, 5e semaine, 39 heures, 

retraite a 60 ans). Un Front national en situation de devenir parti parlementaire 

acculerait la droite moderee a un dilemme difficile a trancher: une alliance avec le 

FN, compromettante et couteuse en soutien electoral parmi les partisans de la droite 

moderee, ou une politique de combat qui lui alienerait une proportion de plus en 

plus irnportante des conservateurs durs. 

La modification de la loi electorale peut s'averer pour Fran~ois Mitterrand une 

arme a double tranchant. Le scrutin proportionnel introduira une troisieme force qui 

supprimera I'hostilite droite-gauche, mais il peut reintroduire I'art des combinaisons 

IF. Mitterrand avait declare au Congres d'Epinay, 1971: 

La tactique du pouvoir pour le pouvoir, c'est la tactique de la 
troisieme force. Cela veut dire 1'a1liance avec un certain 
nombre de famiIles politiques liberales, en considerant qu'il y 
a a lutter contre un danger fasciste et contre un danger 
communiste. C'est ~a, I'alliance de troisieme force. EIIe n'a 
retenu I'attention d'aucune motion; eIle n'est pas non plus 
dans la notre. 
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entre partis politiques et l'instabilite chronique de la Ve Republique. nest diflicile de 

construire un systeme permettant de .concilier des exigences contraires, eviter un 

eventuel retour du balancier dil aux fluctuations marginales de l'electorat, maintenir 

un puissant parti de gouvernement ancre 11 gauche, redonner vie au centre tout en 

ramenant un systeme qui ressuscite les extremes. 

Les reserves emises par les doctrinaires politiques fran.;:ais etaient fortes. Le 

systeme fran.;:ais est par nature essentiellement multipartiste. Seu~ le scrutin 

majoritaire legislatif, double de l'election presidentielle, peut le canaliser. Michel 

Debre, le plus farouche defenseur du scrutin rnajoritaire 11 deux tours, "le second 

pilier du regime" I expliquait que 

le mode de scrutin determine le mode de commandement [ ... ] Si I'on 
revient au scrutin proportionnel, la Ve Republique n'existe plus car 
on supprime alors le droit de dissolution [ ... ] qui a contribue 11 
resoudre deux crises sous la Ve Republique2. 

En cas de dissolution de la Chambre, les deputes courent un risque personnel. 

Avec la representation proportionnelle, les memes deputes reviennent. La 

proportionnelle altere les attributions de I'Assemblee nationale mais aussi du 

president de la Republique car les etats-majors des partis designeront les deputes, et 

puis ensuite les ministres. Le premier rninistre, sans rnajorite forte, est dans 

l'impossibilite de gouverner. Les critiques se font egalement vives dans les rangs de 

la droite moderee, accusant F. Mitterrand de "detraquer les institutions comme il a 

detraque I'economie en remettant le choix des gouvernants 11 un troisieme tour: la 

magouille entre les partis,,3, ou d'avoir "commence son septennat grace a Marchais 

et de chercher 11 le finir grace 11 Le Pen,,4 Valery Giscard d'Estaing propose la 

solution d'un referendum pour decider du changement de loi electorale5, s'appuyant 

sur une enquete de la SOFRES sur les preferences des Fran.;:ais concernant le mode 

de scrutin et qui pla.;:ait en tete le scrutin rnajoritaire avec 43% c~ntre 38% pour le 

scrutin proportionnel (tableau 3.3). 

Fran.;:ois Mitterrand se prononce, en conseil des rninistres, pour une loi electorale 

qui decide du nouveau mode de scrutin pour les legislatives 86, "egal, juste et 

I Maurice Duverger, "Le second pilier du regime", Enjeu, no 6, octobre 1983, pp. 
35-36. 
2 Propos de Michel Debre, colloque de I'Association fran.;:aise de Science politique, 
rapportes par Sophie Huet, "Les dangers du scrutin proportionnel", Le Figaro, lO
II mars 1985. 
3 Le Figaro, 14 mars 1986. 
4 Ibid. 
S Le Figaro, 3 octobre 1985. 
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Tableau 3.1 Sondages effectues le 10 mars 1985 a la sortie des umes au pnnier tour 

des cantonales sur les intentions de vote aux elections legislatives 1986. 

Selon le sondage. de l'lristitut 
Bu/l-BVA, diffuse sur Antenne 2, 
les resultats (I'elections legislatives 
qui auraient eu lieu le 10 mars 
auraient do/me les chiffres suivants, 
selon ·Ies reponses fournies par les 
tilecteurs du premier tour des canta
nales: 

Extreme gauche ............. 1,6 
PCF ....................... 10,8 
PS-MRG ................... 28 
Divers gauche ............... 1,5 
Ecologistcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 
UDF ...................... 17,6 
RPR....................... 25,5 
Divers droite ................ 4,9 
Front national ................ 7,2 

Source: Le Monde, 19 mars 1985. 

Se Ion le sondage de I'IFOP 
publiti par RTL, les rtisultats 
QUTaienl elC les su;vants en cas 
d'elections ltigislatives: 

Extreme gauche ...•. . . . . . . . . . . 2 
PCF ............... :........ 11 
PS.......................... 28 
MRG ....................... 2 
Ecologistcs ................... 5 
UDF ........................ 19 
RPR ........................ 24 
Front national. .. . . . . . . . . . .. . . . 9 

Tableau 3.2 Simulation !FOP en nombre de sieges obtenus pour les elections 

legislatives selon les differents modes de scrutin. 

ScrutiJI majoritairc ProportionncUc 
Proportionncu. 
dtpartcmcntalc 

ldcux toun IDttgralc IDt!mc 
IV- tpubIiquc 

Puti C'OP'D""dste ' ••••• 0-0 •••••••••••••••• 13 51 31 
()hers puc:lle ..••.•••••.•••••••.••••••. - 18 -
Parti socIaIiste •• ; •••••• ~ ••••••••••••••• 1:18 134 158 
EcoIogista •••••• ~ ••••••••••••••••••••• - 13 -
UDF/RPR .•.•••.••• ~ ........ ~ •...••.•• 333 ]OS 161 
Froat IIIIiooaI .......................... - 41 18 

.. 

Source: Le Monde, 19 mars 1985. 

. S teDlC Giscsrd s..rir 540000 babitanll 

rT 
-

ISO 
-

160 
18 
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Tableau 3.3 Sondage SOFRES sur les preferences exprimees par les Franyais quant 

au mode de scrutin . 

. QUESnOfll : Pour les prochaines elections legislatives. quel est le mode de scrutin qui eurait yotre preference 7 

, Rappel Septembre 1984 
toqultt 

PRE:FE:RENCE PARTISANE Figarol 
SCFRES ENSEMBLE 
ItJIttmbre DES Parti . Pani 

1983 FRAN~A1S communiste sociafutt UDF . RPR 
(tostmble 

~:i.l Fran . 
.. 

Lt seru/bJ IlJlljoritaJre, COIIIIIIt actuellemeal, qui dlmInue 
la ,.beotatIoa des partb ..- mail ........ la prO-
oeace cI'1IDe majorlti ooIId. et stable l I' AIIembI& l1&li0-

43 43 17 41 53 -aaIe ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 61 
Lt ,.".";,, propotdotmeI qui read dIfIIdIe wie majorlti 
stable mail permet UDO repftseatatloa de 1_ lee partIs, . 

44 73 47 procbe de lee _-!age de ,ob< ................. 38 30 15 
~ SaDSoPbDoa .: ............. ~ ................. ! 13 19. 10 11 17 13 

100 \\i 100 \\i. 100 \\i 100 \\i 100 \\i 100 \\i' . 

. Cc sondagea ete realiSe par la SOFRES du 20 au 27 septembre aupres d'un 6chantillon representaiif de: 
millc penonnes pour le NOlIVel Obre",atelU"..· :. .. . . . ;:: 

.. '0" 

Source: Le Monde, 17 octobre 1984. 
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simple" 1 selon Pierre Joxe: la proportionnelle departementale it un seul tour, avec un 

seuil de 5% des suffrages exprimes it franchir pour participer au partage des sieges, 

et une augmentation de 86 sieges de deputes. L'initiative de Franyois Mitterrand est 

loin d'ouvrir la voie it I'union nationale. Dans son camp, Michel Rocard, alors 

ministre de I'agriculture, donne sa demission; le Comite directeur des Radicaux de 

gauche s'affirme en desaccord profond avec le projet de loi electorale. Le choix est 

ressenti comme une rupture du pacte implicite conclu entre la gauche et le peuple 

franyais en 1981. L'opposition affirme immediatement qu'en cas de victoire, son 

premier soin serait de retablir le principe majoritaire; et elle accumule les reactions 

negatives. 

"Une triste journee pour la France"2 deplore Valery Giscard d'Estaing. "En 

detruisant une des institutions fondamentales de la Ve Republique, les socialistes 

preferent leur parti it la patrie,,3 critique Michel Debn! tandis qu'un communique 

commun de I'UDF-RPR declare que "le mode de scrutin est incompatible avec les 

institutions du parti"4 

Seul Jean-Marie Le Pen est content. 11 a tout lieu d'etre optimiste. Le Front 

national apparait porte par un courant ascendant que la proportionnelle va 

concretiser en representation parlementaire. 

b) les modalites du scrutin du 16 mars 1986 

Le projet de loi sur le scrutin de vote it la proportionnelle est vote it I'Assemblee 

nationale le 20 juin 1985, en depit de la motion adoptee par le Senat de soumettre la 

loi electorale au referendum, repoussee. 

Pres de 7 000 candidats, 6 944 pour etre precis, se disputent les 555 sieges de 

deputes a pourvoir dans les 96 departements de la France metropolitaine avec une 

nouvelle repartition des deputes dans les departements (carte 3.1). Quelques 36 

millions d'electeurs se prononcent en faveur du maintien de la gauche ou du retour 

de la droite. Le vote a la proportionnelle suppose une circonscription par 

departement. Chaque departement elit un nombre de deputes proportionnel au 

nombre d'habitants, au minimum deux. Les e1ecteurs votent sur des listes bloquees 

que I'on ne peut pas modifier. Les sieges sont repartis proportionnellement au 

nombre de voix obtenues par chaque liste. Ne participent it cette repartition que les 

listes ayant obtenu au moins 5% des sufITages exprimes. Le scrutin etant it un seul 

Ipropos de Pierre Joxe rapportes par Le Figaro, 19 mars 1985. 
2Le Figaro, 4 avri1198S. 
3lbid. 
4Ibid. 
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tour, I'electeur ne dispose que d'un vote par lequel il doit a la fois exprimer sa 

preference et voter utile. Les listes des candidats sont etablies au plan national par les 

partis politiques. Les electeurs, ne pouvant qu'enteriner ces choix, sont invites a se 

prononcer moins sur les hommes et leurs engagements politiques personnels que sur 

les partis eux-memes. Le depute doit d'abord son election a la place qui lui a ete 

accordee sur la liste, et ensuite seulement au suffrage des electeurs. Un candidat ne 

peut etre elu qu'avec le soutien d'un parti et il est responsable devant le parti et non 

plus devant les electeurs, comme avec le scrutin majoritaire uninominal a deux tours. 

Pour ajouter a la confusion de certains electeurs, les elections regionales sont 

fixees le meme jour. Un certain f10u subsiste dans les esprits de bien des Francais. La 

loi Defferre de decentralisation (1982) avait prevu I'election des conseillers 

regionaux au suffrage universe!' lnitialement, elle devait avoir lieu avant 1986. Les 

nlsultats des elections successives, toujours defavorables a la gauche (partielles ou 

generales, municipales ou cantonales), avaient amene le gouvemement a repousser 

I'echeance. Pierre Joxe annonce le 19 fevrier 85 que le scrutin des regionales est fixe 

le meme jour que les legislatives pour eviter la multiplication a I'exces des 

consultations electorales. La loi instituant le nouveau mode d'election est votee en 

premiere lecture al'Assemblee nationale le 28 avri11985, tres legerement modifie par 

le Senat le 6 juin 1985. Les conseillers regionaux sont dorenavant elus au suffrage 

universel par le scrutin de liste ala representation proportionnelle selon la regie de la 

plus forte moyenne sans panachage ni vote preferentie!. Les listes sont etablies par 

departement, non par region (carte 3.2). 

Les 807 listes repertoriees par le Ministere de I'Interieur se repartissent ainsi: 

• extreme gauche 164 

• communistes 96 

• socialistes 94 

• radicaux de gauche 12 

• divers gauche 32 

• ecologistes 34 

• regionalistes 6 

• RPR 34 

• UDF 30 

• divers droite 117 

• Front national 95 

• extreme droite 31 

Le Front national, qui n'existait pratiquement pas pour I'opinion publique trois ans 

auparavant, se voit donner par le scrutin proportionnel la possibilite d'acceder au 
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Parlement a condition qu'il stabilise son electorat. n incombe a son etat-rnajor de le 

doter de structures fortes et de mettre en place la politique d'ouverture qui attirera 

les personnalites politiques au profil rassurant et fera oublier l'image extremiste du 

parti. 
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Carte 3.1 Repartition des deputes, elections legislatives de mars 1986. 
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Source: Le Figaro, 27 janvier 1986. 
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Carte 3.2 Repartition des conseillers generaux, elections regionales mars 1986. 
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3.2 Strategie d'ouverture: le Front national s'elargit en "Rassemblement 

national" 

a) reorganisation de I'appareil FN: les "elus-vitrines". 

L'ambition de Jean-Marie Le Pen avait toujours ete de faire du FN un grand parti 

national, comparable aux quatre "grands" qu'il ne cessait de vilipender et de rendre 

responsables de tous les maux qui accablaient la France. Jean-Pierre Stirbois partage 

ouvertement ses desseins au congres de Versailles de novembre 1985: "Le Front 

national ne sera pas it droite I'equivalent de ce qu'est le parti communiste a gauche, 

un parti marginal" 1 Cet objectif etait irreaJiste en 1972; iI parait plus accessible apres 

la percee de 1983 et les succes electoraux des europeennes de 1984, a condition que 

le mouvement projette une identite moins dure et aggressive. Jean-Marie Le Pen 

veut accomplir la gageure de donner it son mouvement une image plus moderee tout 

en maintenant une structure nettement ancnle aux valeurs dures FN. 

[i] L'appareil FN avant 1985 

L'appareil FN avait ete jusqu'alors organise aut our d'un bureau politique 

omnipotent, compose d'une equipe de fondateurs de la premiere heure, 

statutairement elu par les membres du Comite central, eux-memes elus par un 

Congres regroupant les adherents et delegues du parti. L'election du bureau po1itique 

n'etait en fait qu'une reconduction pure et simple du bureau precedent. Les nouvelles 

recrues n'y etaient acceptees que par cooptation, I'election n'etant qU'une ratification 

a-posteriori de la cooptation. Le bureau, forme de membres originels ou tfl!S anciens 

de la tendance dure, etait gouveme par Jean-Marie Le Pen d'une main energique et 

administre par Jean-Pierre Stirbois avec la meme fermete. 

Un premier pas vers un adoucissement du profil FN avait ete fait lors des elections 

europeennes de 1984. Le recrutement des candidats "honorables" qui figuraient sur 

la liste du Front d'opposition nationale des Europeennes avait ete une premiere 

tentative de mise en avant d'eIites nouvelles moins marquees. Sur 81 candidats 

figurant sur la liste FN, 29 n'appartenaient pas au FN. Sur ces 29 non-frontistes, cinq 

etaient places en position d'etre elus. Michel de Camaret, Olivier d'Orrnesson, 

Bemard Antony dit Romain Marie, Gilbert Deveze, Gustav Pordea, siegerent au 

Parlement europeen aux cotes de cinq veterans FN: Jean-Marie Le Pen, Jean-Pierre 

Stirbois, Dominique Chaboche, Jean-Marie le Chevallier, Michel ColIinot. L'appareil 

FN etait toujours confie it des veterans FN mais les nouvelles recrues cumulaient des 

lpropos de Jean-Pierre Stirbois rapportes par Joseph Masson-Scare, ''Le Front 
national affiche ses ambitions", Le Figaro, 4 novembre 1985. 
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ressources de notoriete qui avaient fait defaut au FN pre-19841 La strategie 

s'averant payante, Jean-Marie Le Pen batit sur cet acquis de respectabilite et de 

legalite tout au long de 1985, en reiterant sa confiance: 

En deux ans les observateurs ont ete confrontes a un veritable 
phenomene politique. Notre veritable developpement s'est toujours 
inscrit dans un cadre constitutionnel et legal. A ceux qui reparlent 
aujourd'hui de feu de paille, je donne rendez-vous en mars 1986 
quand ils devront compter avec la droite populaire, nationale et 
sociale2. 

1985 a ete l'armee de la maturation et de la consolidation. Qui aurait 
pu reunir 30 000 personnes au Bourget comme je l'ai fait pour notre 
rete Bleu Blanc Rouge? Aucun homme politique depuis le debut du 
siec1e n'a ete autant attaque que moi mais peu d'hommes politiques 
revoivent, au restaurant, dans la rue, partout ou je vais, aut ant de 
temoignages de sympathie. Les gens me disent: Bravo ! vous osez 
dire tout haut ce que nous pensons tout bas3. 

Le nombre d'adherents avait continue a grimper. De quelques milliers avant les 

europeennes, il e.ait passe a 20 000 en septembre 1984 pour atteindre 65 000 en 

octobre 1985 (cotisation minimale de 180 F). Le recrutement s'etait elargi parmi les 

candidats aux cantonales on comptait 4,5% d'agriculteurs, 5% d'ouvriers, 11 % de 

commervants et artisans, 14% de professions liberales. Le public se faisait de plus en 

plus nombreux et chaleureux aux diners-debats et meetings politiques, rassure par la 

respectabilite des nouveaux rallies: Yves Le GalIou, ex-numero 2 du Club de 

l'Horloge, Bruno Chauviere, conseiller general du Nord, Alfred Morin, adjoint au 

maire de Saint-Malo, le general Le Vert, cadre de reserve, M. Vaysse-Temple, 

adjoint au maire de Toulouse. La diversite s'accentuait au sein du Front national. Les 

divers-droite qui avaient rejoint Le Pen en 1985 n'avaient pas le meme profil que les 

. electeurs des europeennes, les anti-Veil, et encore moins celui des militants d'Ordre 

Nouveau. Trois nouvelles tetes de liste etaient les plus representatives du ralliement 

lLe choix de Gustav Pordea se revela embarrassant. Le Sunday Times accusa le 
depute europeen d'e.re un agent infiltre des services secrets roumains ("Le depute 
europeen est un agent communiste", 29 decembre 1985). Ces accusations, deja 
formulees par Le Matin de Paris, sont rapportees par Le Monde, 31 decembre 1985. 
Le depute europeen aurait achete son siege sur la liste avec des fonds qui auraient pu 
provenir des caisses des services secrets roumains. J. -M. Le Pen aurait confie 
l'execution de ces transactions a son ex-femme, Pierrette Le Pen. 
2Interview de Jean-Marie le Pen recueillie par Liberation, 18 octobre 1985. 
3Interview de Jean-Marie Le Pen recueillie par Christine Leclerc, Le Figaro, 27 
decembre 1985. 
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1985: Pierre Descaves, vice-president du Syndicat National des Petites et Moyennes 

Industries, president du comite de coordination professionnel qui regroupe une 

quinzaine de candidats dont le SNPMI, le CID-UNATI, la FFA; Franr,:ois Porteu de 

la Morandiere, president demissionnaire de lUnion nationale des combattants 

d'Afrique du Nord; le docteur Bachelot, cancerologue recemment reelu deIegue 

general de I'Assemblee permanente des chambres des professions liberales. Tous 

trois avaient suivi des chemins sensiblements paralleles, transitant par le comite de 

coordination socioprofessionnel qui travaille aux cotes du FN, avant d'adherer au 

mouvement Le Pen. 

Les dirigeants FN poursuivent leur politique d'elargissement a l'adresse des 

socioprofessionnels et des responsables de l'opposition parlementaire, en depit des 

tensions inevitables qu'elle creait entre anciens et nouveaux. Leur souci essentiel etait 

de donner une nouvelle identite au FN et de le presenter comme un mouvement plus 

preoccupe des questions economiques et sociales que des problemes d'immigration 

et de securite qui avaient ete jusqu'ici les themes porteurs du mouvement. Une telle 

politique d'elargissement et de respectabilite va inevitablement creuser les lignes de 

fracture dans le FN (certains veterans, rallies en temps de penurie et genants par 

leurs exces, acceptent difficilement les ambitions des nouvelles recrues). Au cours du 

printemps 85, Jean-Pierre Stirbois est charge de la tache difficile d'harmoniser ces 

divergences. 

[ii] La reforme Stirbois 

Le secretaire du Front national met un terme a la pratique de la cooptation et la 

remplace par une organisation plus rigide. Chaque departement a desonnais un 

secretaire departemental nomme, comme c'est le cas au RPR, par le bureau politique. 

Le secretaire departemental installe a son tour les divers secretaires de secteurs. n 
manque un contre-poids qui existe dans d'autres partis: le president departemental 

elu par la base. Le seul organe eIu du Front national est le comite central, designe au 

congres annuel par l'ensemble des congressistes. Le VIle congres de Versailles 

(novembre 1985) ratifie le principe de democratie interne du mouvement: comite 

central, bureau politique, secretaire general sont elus par des delegues mandates. Ce 

biais permet ainsi a de nouvelles personnalites d'acceder a des postes-c\es. Pour 300 

candidats au comite central, il y aura une centaine d'elus. Les resultats comportent 

quelques surprises. Le meilleur score est realise non par une personna1ite du 

mouvement mais par un responsable de longue date du Front National de la 

Jeunesse, Carl Lang (qui succedera a Jean-Pierre Stirbois apres sa mort accidentelle 

en 1989). Viennent ensuite une cinquantaine de nouveaux arrivants: Ariane BiOI, 
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Yann Piat (tete de liste dans le Var), Pierre Sergent (ancien OAS, ancien CNIP), 

Jean-Yves Le GaIIou, Bruno GoUnisch (doyen d'universite, professeur dejaponais), 

Jean-Pierre Descaves (vice-president du SNPMI). Ce nouveau Comite central 

partage le desir de Le Pen de donner une nouvelle respectabilite au FN et accepte sa 

decision d'imposer en tete de Iiste tous les rallies ex-UDF ou RPR d'un certain poids 

electoral. Jean-Pierre Stirbois tranche de la politique de designation des candidats 

aux elections legislatives et refuse toute consultation de la base pour la constitution 

des Iistes legislatives. Une note a ete adressee it cet effet en avril 1985 it tous les 

secretaires regionaux et departementaux pour preciser ce point. 

[iii] Designation des tetes de liste FN aux legislatives 1986 

La strategie adoptee est de laisser un certain nombre de departements ouverts aux 

rallies eventuels de divers droite, socio-professionnels et independants. Les quatre 

agglomerations Oll le FN brigue ses meilleurs resultats sont pourvus immediatement, 

Le Pen et Gollnisch it Paris, Chauviere 11 LilIe, Arrighi it Marseille. Une premiere 

liste, rendue publique le lundi 21 octobre 1985, presente 67 chefs de file. Lors de 

decisions difficiles, la discipline de parti a joue, malgre de fortes tensions. Le 

parachutage de nouveaux ne plait pas aux anciens deloges de leurs fonctions. Roger 

Lahaut, secretaire departemental du Nord, dernissionne pour protester contre 

l'arrivee de Bruno Chauviere, ex-RPR, et Jean Durieux, ex-UDF. Jonquieres d'Oriola 

n'apprecie guere l'arrivee it Perpignan de Pierre Sergent. Une fronde se developpe, 

menee par la Corse et le Vaucluse, et s'etend it 37 departements. Mobilises en 

particulier contre Jean-Pierre Stirbois qu'ils accusent de sectarisme et 

d'autoritarisme, une centaine de militants contestataires envisagent de prendre la tete 

de listes dissidentes en signe de protestation contre certains parachutages. Cette 

fronde allie des militants de longue date (Bouches-du-Rh6ne, Pyrenees-Orientales, 

Var) et de nouveaux venus, transfuges du RPR ou du CNlP (region d'Orange). Jean

Maurice Demarquet, ami de longue date de Le Pen, compagnon d'armes en 

Indochine et en Algerie, depute poujadiste, fondateur it ses cotes du Front National 

des Combattants, mene le mouvement contestataire, seconde par M. d'A1auzier, son 

porte-parole et l'amtme it l'attention de la presse nationale. L'afl'aire Demarquet eclate 

dans une interview accordee au joumaliste Alain Rollat dans Le Monde du 16 

octobre 1985. Le docteur Jean-Maurice Demarquet accuse Jean-Marie Le Pen 

d'extortion d'heritage au detriment de la famille Lambert, lan~ant des insinuations 

qu'il ne peut soutenir par des accusations specifiques et qui se terminent ainsi: "Le 
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Pen, c'est une immense tumeur pathologique qui se developpe sur un courant 

portant. .. , un imposteur et un paranoiaque" I. 

Ces frondes laissent insensibles les dirigeants FN qui maintiennent leur politique 

d'elargissement et de respectabilite. La premiere liste d'octobre 1985 reste inchangee: 

Aisne: Hubert Potel 

Allier: Dominique Bruley 

Alpes de Haute-Provence: Jules-Henri Pansieri 

Alpes-Maritimes: Jacques Peyrat (elu) 

Ardeche: Jean Holtzer 

Ardennes: Alain Laurent 

Ariege: Rene Commes 

Aube: Marcel Chereil de la Riviere 

Aude: Raoul Roussac 

Aveyron: Max Cabantous 

Bouches-du-Rhone: Pascal Arrighi, ancien depute, vice-president de I'Assemblee 

n:gionale de Corse (elu) 

Cantal: Odette F euillet -Lapeyre 

Charente-Maritime: Marcel Bouyer, ancien depute 

Cher: Jean d'Ogny 

Correze: Gilles du Verdier 

Haute-Corse: Jean-Baptiste Calendini, conseiller regional de Corse 

Cote-d'Or: Guillaume d'Herbais 

Creuse: Max Roux 

Dordogne: Jacques Ricard 

Dr6me: Gerrnaine Burgaz 

Eure: Jean-Pierre Lussan 

Eure-et-Loire: Marie-France Stirbois 

Haute-Garonne: Gilbert Melac 

Gers: Jacques Guareschi 

Indre: Francis Bergeron 

Indre-et-Loire: Jean Verdon 

Ille-et-Vilaine: Yann Clerc 

Landes: Eric Darouillet 

Loir-et-Cher: Anne-Marie Chalvet 

Haute-Loire: Pierre-Jean Roudier 

IPropos de 1. -M. Demarquet recueillis par A. Rollat, "Le Front national en crise, M. 
Demarquet explique sa rupture avecM. Le Pen", Le Monde, 16 octobre 1985. 
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Lot: George Vigne 

Lozere: Jean-Francis Etienne 
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Manche: Fernand Le Rachine1, conseil1er general de la Manche 

Haute-Marne: Pierre Gamier 

Mayenne: Jean-Pons Hermant 

Meuse: Philippe Sauvagnac 

Morbihan: Claudine Tingaud-Dupond 

Mosel1e: Guy Herlory (elu) 

Nievre: Andre Cendre 

Nord: Bruno Chauviere, conseil1er municipal de Lille, conseiller general du Nord 

(elu) 

Pas-de-Calais: Fran~ois Porteu de la Morandiere (elu) 

Hautes-Pyrenees: Gabriel Faccchini 

Pyrenees-Orientales: Pierre Sergent (elu) 

Bas-Rhin: Robert Spieler (elu) 

Haut-Rhin: Gerard Freulet (elu) 

Rhone: Bruno Gol1nisch-Flourens (elu) 

Seine-et-Marne: Jean-Fran~ois Jalkh (elu) 

Yvelines: Georges-Paul Wagner (elu) 

Deux-Sevres: Odette de la Serna 

Somrne: Roland Gaucher 

Tarn: Bernard Antony, depute europeen 

Tarn-et-Garonne: Didier Naudin 

Var: Yann Piat (elue) 

Vauc1use: Jacques Bompard (elu) 

Vienne: Christian Robineau 

Haute-Vienne: Jacques Tauran 

Vosges: Jean-Yves Douissard, conseiller municipal de Gerardmer 

Y onne: M. Moreau 

Territoire-de-Be1fort: M. Morvan 

Essonne: Roger Holeindre (eIu) 

Hauts-de-Seine: Jean-Pierre Stirbois, adjoint au maire de Dreux, depute europeen 

(elu) 

Seine-Saint-Denis: Fran~ois Bachelot (elu) 

Val-de-Marne: Olivier d'Ormesson, conseiller general, depute europeen (tHu) 
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En janvier 1986, le Rassemblement national est officiellement cree a la convention 

constitutive tenue au Palais des Congres de Paris en presence de quatre cent 

delegues. n est decide que, le temps d'une election, ce mouvement presentera des 

listes comprenant des candidats venant du FN ainsi que de divers clubs et 

associations, principalement les Comites d'Action Republicaines diriges par Bruno 

Megret, aux cotes de socio-professionnels et d'independants. La quasi-totalite des 

tetes de liste est alors rendue publique ainsi que la composition de la liste parisienne 

conduite par Jean-Marie Le Pen qui comprend Edouard Frederic-Dupont, depute et 

maire du 7e arrondissement (elu), Jean-Baptiste Biaggi, ancien depute de Paris, Jean

Marie Le Chevallier, Pierre Durand, directeur administratif du journal Present. Le 

Rassemblement national, amalgame d'anciens responsables syndicaux (CID-VNATI, 

SNPMl des agriculteurs), d'enarques, d'anciens partisans de l'A1gerie franyaise, de 

representants des professions liberales, de membres du CNI, devrait obtenir entre 

soixante et cent deputes, selon les previsions optimistes des dirigeants FN. Par souci 

d'efficacite et pour ne pas creer la confusion dans I'esprit des electeurs, les chefs de 

file du Rassemblement national dirigeront a la fois listes legislatives et listes 

regionales. Les meilleurs succes sont escomptes dans les zones urbaines, les regions 

les plus peuplees (Nord-Pas-de-Calais et Rhone-A1pes), les regions a forte 

population pied-noir, notarnment la cote mediterraneenne. "Le plus souvent, 

souligne Jean-Pierre Stirbois, les sieges que nous convoitons se joueront entre nos 

listes et celles du parti communiste ou du parti socialiste. Ce qui signifie que nos 

succes souligneront le recul de la gauche" 1 Le FN est certain de sa victoire dans 

quelques departements: Nord (Bruno Chauviere), Pas-de-Calais (Fran~ois Porteu de 

la Morandiere), Alsace (Robert Spieler, Gerard Freulet), A1pes-Maritirnes (Jacques 

Peyrat, A1bert Peyron), Var (Yann Piat), Bouches-du-Rhone (pascal Arrighi), 

Rhone-A1pes (Bruno Gollnisch), Isere (Bruno Megret), Paris (Jean-Marie Le Pen, 

Edouard Frederic-Dupont, Jean-Baptiste Biaggi), la region parisienne (Jean-Pierre 

Stirbois, Jean-Yves Le Gallou, Michel de Rostolan, Fran~ois Bachelot, Roger 

Holeindre, Olivier d'Orrnesson, Jean-Pierre Schenardi, Yvon Briant, Georges-Paul 

Wagner. Ces pronostics s'averent exacts dans la plupart des cas. L'appreciation 

portee par Pascal Arrighi se montre prophetique: 

Ceux qui ont accuse Le Pen de s'entourer d'une troupe mediocre 
suivent une idee preconcue et se discreditent un peu. 11 y a sur cette 
liste trois professeurs de faculte dont un premier de concours il 
I'agregation de droit, Martinez, six avocats dont deux membres du 
Conseil de I'Ordre a Paris, je ne sais combien de juristes de haut 

ipropos de Jean-Pierre Stirbois recueillis par Sophie Huet, Le Monde, 23 janvier 
1986. 
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niveau, une proportion tres equilibree de chefs d'entreprises, 
d'exploitants agricoles, de medecins, etc. Je pense que le talent sera 
de notre cote de I'Assemblee. On va retrouver parmi nos deputes la 
meme proportion d'avocats et de juristes que dans le groupe radical 
entre les deux guerres. Rien a voir avec le groupe poujadiste qui, 
dans sa majorite, justifiait le mot affectueusement cruel de Maitre de 
Moro-Giaffieri: Ce sont des collegues pittoresques l 

Jean-Marie Le Pen presente officiellement les listes du Rassemblement national le 

vendredi 17 janvier 1986 en soulignant que "cette liste serait moderee dans ses 

methodes et nationale dans son programme, voulant apporter une autre conception 

de la vie politique dans le respect de la volonte populaire" et ajoutant qu'il "souhaite 

que la campagne electorale se deroule dans le calme et que tous les candidats 

beneficieront de chances egales pour faire connaitre leur programme,,2 

b) Campagne et plate-fonne electorales 

[i] respectabilite et maitrise mediatique 

Jean-Marie Le Pen veut donner a sa campagne une double image de moderation et 

de conviction. Les nouvelles recrues apportent au FN respectabilite, renforcee par la 

recente decision de la Cour d'appel de Paris du IS janvier 1986 qui donne iI Le Pen 

gain de cause dans les proces qu'il avait perdus devant la 17e chambre 

correctionnelle contre Liberation et Le Canard Enchaine qui I'accusaient d'avoir ete 

un tortionnaire pendant la guerre d'A1gerie. 11 engage, dans le meme temps, des 

procedures en refere contre les Iistes de Front d'Opposition National (FON) 

constitue par ses dissidents dans huit departements (Isere, Gironde, Loire-et-Cher, 

Maine-et-Loire, Vaucluse, Gard, Moselle, Corse du Sud), revendiquant la patemite 

de cette appellation. La publicite tapageuse faite aut our de son divorce et les photos 

accordees par Pierrette Le Pen au Magazine Lui ainsi que ses declarations 

aggressives ne semblent pas faire baisser I'indice de popularite du president du FN. 

Apres un leger tassement en octobre 1985, signale par un sondage de la SOFRES 

pour Le Monde et Antenne 2 et salue par A1ain Rollat comme un recul definitif!, le 

FN continue a marquer des points, malgre et peut-etre en raison d'une campagne 

Ipropos de Pascal Arrighi rapportes par Le Quotidien de Paris, 21 octobre 1985. 
2propos de J. -M. Le Pen cites par Sophie Huet, "Le Pen a l'assaut de la capitale", 
Le Figaro, 18-19 janvier 1985. 
3 A1ain Rollat, "L'effet Le Pen devient un effet repoussoir, Le Front national 
n'apparait plus porte par un mouvement ascendant", Le Monde, 18 octobre 1985. 
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mediatique anti-Le Pen, lancee de I'interieur du FN par Demarquet et relancee par 

I'attentat au plastique revendique par Action Directe sur les locaux de Radio France 

et de Antenne 2 qui doivent accueillir Jean-Marie Le Pen, invite de Face au Public 

sur France Inter, et L'Heure de Verite sur TFl. Jean-Marie Le Pen, une fois de plus, 

utilise en effet boomerang les attaques lancees contre lui et devient I'evenement 

mediatique d'octobre 1985. Ses interventions font la une de toute la presse, saluees 

meme par les joumaux qui menent habituellement campagne contre lui: 

Terrible! il a ete terrible, Le Pen bier, a l'Heure de Verite. Terrible et 
terrifiant d'efficacite roublarde, brutale, rigolarde, euphorise par la 
presence invisible et pourtant palpable de cette France toujours prete 
a se donner et a se reprendre. C'est une sacree bete, ce type! La voix 
de Le Pen eveille des demons qui sommeillent en beaucoup d'entre 
nous l 

M. Le Pen, un surdoue du simplisme... Quel talent! C'est lui qui 
transforme un veteran d'extreme droite, heritier de 3% des sufUages 
et d'une tradition anachronique en une star dont I'audience montait 
mercredi soir comme mercure au Sahara2 

L'evenement mediatique en fin d'annee 85 est Le Pen et le Front national. Le Front 

national existe par Le Pen et la force de celui-ci reside indubitablement dans ses dons 

d'orateur et ses excellentes performances dans le discours radiodiffuse comme dans 

le discours televise (trente minutes apres la fin de L'Heure de Verite3, le standard 

etait toujours bloque). L'analyse de son discours revele un subtil equilibre entre deux 

types de langage. O'une part, il vise I'objectivite des faits qui constitue sa defense, 

d'autre part il utilise la subjectivite la plus totale pour attaquer et gagner du terrain 

sur I'adversaire. II se pose d'emblee en combattant de la verite, utilisant des 

arguments simplistes que le grand public comprend immediatement pour dresser un 

constat evident auquel souscrivent de nombreux telespectateurs. Sa demonstration 

de non-racisme est un exemple du genre: 

Je vais vous donner des preuves. Au premier rang., notre responsable 
des Pyrenees-Orientales, Mourad Kaoual, ancien depute d'A1ger; au 
dernier rang, Soraya Djebour, qui est la fille de mon excellent ami 
Ahrned Djebour qui sera sur ma Iiste aux elections regionales de 
Paris. Sont-ce la des preuves de racisme?4 

lClaude Sarraute, Le Monde, 18 octobre 1985. 
2p. J. Francescbini, Le Monde, 19 octobre 1985. . 
3Emission televisee L'Heure de Verite, Antenne 2, 16 octobre 1985. 
4lbid. 
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Des temoins objectifs offrent une concretisation matenelle de ses affirrnations, ils 

viennent prouver qu'il dit bien la verite. La realite, plus forte que les mots, depasse le 

langage. Le style est elegant, courtois, chatie, porteur du message "Jean-Marie Le 

Pen est un homme de bon sens, realiste, honnete, objectif". Une figure de style chere 

11 Le Pen est la metaphore, qui lui permet d'assirniler un fait 11 un autre, d'etendre 

progressivement un raisonnement, d'envahir la conscience de l'auditeur. Ces 

metaphores touchent differents registres, dont les plus frequemrnent utilises sont 

mantunes, "une vague d'immigration qui nait elle-meme de l'explosion 

demographique du tiers-monde et qui menace de nous submerger", geo-politiques, 

"le probleme franyais de l'immigration rappelle les premices du probleme libanais", 

medical, "de tous ces pays, des courants viennent en France et constituent autant de 

cellules qui sont dans notre pays des cellules etrangeres ... il existe une araignee qui 

pond ses oeufs dans le corps de sa proie imrnobilisee, c'est la situation actuelle de 

notre pays". I 

Jean-Marie Le Pen est un tribun populaire qui fait montre d'une presence 

indeniable sur un plateau de television ou dans un studio de radio, presentant un 

curieux melange de verve lourde, de gouaille appuyee, d'emprise ambigiie sur les 

foules de sympathisants, qui se fixent toujours essentiellement sur deux themes, 

l'immigration et l'insecurite, panni les dix points articules dans la plate-forme 

electorale que le FN s'engage 11 porter au debat parlementaire pendant la VIIIe 

Legislature. 

[ii] Les dix points de la plate-forme electorale FN. 

La preoccupation majeure de Le Pen et des theoriciens FN est de sortir des themes 

immigration - securite afin de prouver l'envergure nationale du parti. La plate-forme 

electorale, abrege simplifie et vulgarise des idees qui ont ete expo sees 

anterieurement, s'articule sur dix points forts qui veulent apporter des reponses 

precises aux problemes essentiels des Franyais et que le FN entend porter au debat 

parlementaire: 

- rendre la parole au peuple en redonnant vie au Parlement tout d'abord, puis en 

utilisant la procedure du referendum d'initiative populaire sur les grands sujets (peine 

de mort, immigration, impot). 

- liberer l'entreprise en abrogeant les mesures dirigeantes (controle des prix, des 

changes, de I'embauche) et en rendant la liberte de vote dans l'entreprise par la 

suppression du monopole des syndicats dits representatifs. 

IL'Heure de Verite, 16 octobre 1985. 
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- diffuser la propriete populaire en favorisant l'acces a la propriete des families, 

autoriser l'acces a la propriete de leur logement des locataires HLM qui le 

demandent, faire acceder les citoyens fran .. ais a la propriete des actions des societes 

nationalisees. 

- reformer le code des impots pour proteger les contribuables des abus de 

l'administration fiscale, supprimer les impots-brimades qui coiltent plus qu'ils ne 

rapportent (plus-values, impots sur les grosses fortunes), lancer un plan de 5 ans de 

liquidation de l'impot sur le revenu. 

- diminuer les depenses publiques en supprimant les aides economiques inutiles, en 

diminuant le nombre des fonctionnaires par des departs en preretraite ou volontaires, 

en supprimant I'ENA et adaptant le statut de la fonction publique, en arretant de 

subventionner l'immigration. 

- proteger les Fran .. ais et ameliorer la securite en reconstruisant et appliquant le 

code penal, en retablissant la peine de mort pour les criminels, renfor .. ant les peines 

de prison pour les delinquants, en imposant la desintoxication medicale des drogues 

sous controle judiciaire. 

- limiter l'immigration en mettant l'accent sur "Les Fran .. ais d'abord": reviser le code 

de la nationalite, expulser les clandestins et les delinquants, appliquer la loi fran .. aise 

sur l'ensemble du territoire, y compris les quartiers immigres, reserver aux seuls 

Fran .. ais et aux ressortissants de la CEE les prestations de solidarite nationales, 

comme allocations familiales, prets bonifies d'accession a la propriete, lancer un plan

epargne-retour, finance par les cotisations sociales des travailleurs etrangers. 

- defendre la famille, en cessant de penaliser fiscalement et socialement les couples 

et les enfants ltigitimes, donnant aux meres de famille le choix entre l'activite 

professionnelle et le foyer par la creation du revenu maternel (5 000 F par mois a 
partir du troisieme enfant pour les families fran .. aises), en donnant aux parents le 

libre choix de l'ecole de leurs enfants par la suppression de la carte scolaire et 

l'institution du cheque-education. 

- assurer des emplois aux Fran .. ais en permettant aux trois millions d'entreprises 

fran .. aises de creer des emplois en leur rendant la liberte economique et fiscale, en 

donnant aux fran .. ais une priorite d'acces aux emplois et au maintien dans l'entreprise 

en cas de licenciement. 

- redonner a la France sa place dans le monde en la dotant des moyens necessaires a 
son action (avions, helicopteres, blindes, navires) et en preservant l'avenir (satellites, 

armes laser), en agissant de concert avec les pays europeens et les allies americains 

pour defendre tous les peuples libres, en defendant et maintenant fran .. ais les 

departements et territoires d'Outre-Mer. 
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Inspire de l'experience reaganienne et de la politique thatcherienne, ce programme 

met en evidence les nombreuses convergences qui existent entre la plate-fonne FN et 

le programme comrnun en vingt points RPR-UDF, "Pour gouvemer ensemble" , qui 

demandait entre autres "une Iiberte immediate des prix et des changes, le 

desserrement du carcan de I'impot, l'aIlegement des charges des entreprises pour 

creer des emplois, le renforcement des moyens de la police accompagne de niformes 

judiciaires, I'affermissememt de l'identite nationale en luttant contre I'immigration 

clandestine et en reformant le code de la nationalite, la garantie du developpement et 

de la securite des DOM-TOM dans l'unite de la Republique, le developpement d'une 

politique familiale ambitieuse avec la creation d'une allocation parentale 

d'education" 1 Les frontieres sont difficiles it delimiter entre les programmes de la 

droite et de la droite extreme, mais aussi entre les homrnes politiques de la droite qui 

s'affirme nationale et ceux des formations de droite moderee, comrne le Centre 

national des Independants qui renouvelle son accord avec le RPR officiellement mais 

dont certains membres (Michel de Rostolan, Yvon Briant, Olivier d'Orrnesson) ont 

decide, "it titre individuel,,2 de figurer sur les listes FN. Le Front national continue de 

marquer des points sur ses terrains de predilection, immigration et securite, 

embarrassant les homrnes politiques de la droite moderee et les obligeant il prendre 

position pour ou contre le Pen, harceles par la gauche qui a beau jeu de somrner la 

droite moderee de condamner Le Pen et de le marginaliser. La coalition RPR-UDF a 

besoin des 10% potentiels de I'electorat FN pour obtenir une majorite absolue; aussi 

les prises de position categoriques sont-elles rares. La declaration de Lionel Stoleru, 

entre le mal relatif du socialisme et le mal absolu que represente 
actuellement le danger de M. Le Pen, je dis franchement, plutot 
Fabius que Le Pen3 

rencontre peu d'echo. Confrontees it la question "plutot Fabius que Le Pen?", rares 

sont les prises de position c1aires. Non, pour Claude Labbe, RPR, Max Lejeune, 

UDF, Philippe Malaud, CNI. Ni l'un, ni I'autre, pour Didier Bariani, UDF, Pierre 

Bas, RPR, Roger Chinaud, UDF, Michel Durafour, UDF, Jacques Godfrain, RPR, 

Alain Juppe, RPR, Alain Lamassoure, UDF, Jacques Medecin, RPR, Pierre Mesmer, 

RPR, Monique Pelletier, UDF, Andre Rossinot, UDF, Jean-Pierre Soisson, UDF. 

Sans reponse, pour Raymond Barre, UDF, Jacques Barrot, UDF, Jacques Chirac, 

RPR, Valery Giscard dEstaing, UDF, Jean Lecanuet, UDF, Francois Leotard, UDF, 

Alain Madelin, UDF, Pierre Mehaignerie, UDF, Rene Monory, UDF, Roland 

IPlate-forme RPR-UDF publie dans Le Figaro, 17 janvier 1986 et 5 mars 1986. 
2Le Figaro, 16 janvier 1986. 
3TFl, 15 octobre 1985. 
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Nungesser, RPR, Michel d'Omano, UDF, Michel Pinton, UDF, Jacques Toubon, 

RPRt. 

Plus tard, Jacques Chirac condamne toute alliance avec le FN mais I'ensemble de 

ses troupes ne le suit pas, arguant de realisme. Que faire d'autre que de tenir compte 

d'une formation politique qui existe? 

La droite moderee continuera cette valse-hesitation pendant toute la VUle 

Legislature. 

3.3 Le Front national entre an Parlement et renforce sa position an nivean des 

regions (elections legislatives et regionales dn 16 mars 1986) 

a) Resnltats 

[i] Les elections legislatives 

Les elections legislatives du 16 mars 1986 font entrer Le Front national a 

I'Assemblee nationale. 11 devient I'une des cinq grandes formations ayant une 

representation parlementaire. Le Pen a gagne son pari, il a rejoint les "quatre grands" 

et confirme son implantation dans le paysage politique. Le suspense dure longtemps 

au soir du 16 mars, ponctue par les interventions circonspectes des homrnes 

politiques et des politologues dans I'attente de resultats plus probants. On 

connaissait, des huit heures du soir, les cinq principales nouveautes du scrutin 86: 

une France votant tnls fortement a droite, une majorite absolue pour I'ensemble de la 

droite avec I'inclusion du FN, un nouveau recul communiste, I'apparition du FN a 

I'Assemblee nationale, I'hegemonie socialiste a gauche. Par contre, on n'avait pas 

per~u trois details importants : I'e!roitesse de la majorite en sieges de la droite 

c1assique, I'ampleur de la remontee socialiste (au-dela des 30%), et surtout 

I'importance de la percee parlementaire FN. Une fois de plus, les sondages avaient 

mesestime I'avance FN, lui donnant dans les 8,5% en fevrier 19862 

Les legislatives sont marquees par un taux d'abstention eleve (environ 21,50%) 

pour un scrutin que I'on presentait depuis cinq ans comrne le grand rendez-vous 

politique du pays. Les resultats precis sont lents a sortir des ordinateurs et les 

chiffi'es varient selon les sources. Nous retiendrons les resultats (tableau 3.4) publies 

par le Ministere de I'lnterieur. 

lEnquete du Journal du Dimanche, 27 octobre 1987. 
2Sondage L'Express-GaIlup realise du 11 au 15 fevrier 1985, L'Express, 21 fevrier 
1985. 
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Tableau 3.4 Resultats des elections legislatives du 16 mars 1986, statistiques du 

Ministere de I'Interieur. 

LEGISLATIVES: TOTAL M~TROPOLE + DOM 
Inscrits .•• "......... . . . • . • . . . • • . . . • . • • • . • • • . . •• 37 162: 010 
Votants . . . . . • • ..• . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • . . . •• 29 094 929 (78,29) 
Abstentions ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8067091 (11,70) 
Suffrages exprimes .••••.•••••••.••.••••• " •• "0.... 27 825 239 

LISTES Nomhre de. % voix obtenues 

ExtrEme gauche o ••••••••••••••• 422109 1,5 I 
PC ........................... 2724381 9,79 
PS ........................... 8679723 31,19 
Union de la gauche 0 •••••••••••• 56044 0,20 
MRG ••....................... 107591 0,38 
Divers gauche .................. 271936 0,99 
Ecologistes .................... 339939 1.22 
Regionalist.s ................... 22218 0,07 
Union RPR·UDF ............... 5995410 21,54 
RPR ......................... 3063612 11,01 
UDF ......................... - 2319347 8,33 
Divers droit •................... I 05S 253 3,79 
FN ........................... 2705497 9,72 
Extreme droite ................. 56179 0,20 

Source: Le Monde, 18 mars 1986. 
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La coalition RPR-UDF n'obtient pas la majorite absolue des sieges dans la nouveUe 

Assemblee nationale. Avec 274 sieges, eUe a besoin de I'appoint de 14 divers-droite 

pour porter ses effectifs it la majorite absolue (289 sieges). Le FN s'instaUe comme 

une donnee durable de la vie politique, avec 35 sieges, gagnant le droit de constituer 

un groupe parlementaire. Le PC affiche un declin definitif avec 35 sieges tandis que 

les socialistes peuvent donner it leur defaite l'aUure d'un succes historique, avec un 

groupe parlementaire de 215 deputes (tableau 3.5). 

Le scrutin du 16 mars est riche en paradoxes. Au terme d'une legislature de 

gauche, la France s'affirme franchement conservatrice. La droite obtient un des 

scores les plus hauts qu'elle ait atteint au cours de la Ve Republique. Pourtant, en 

raison de I'excellente resistance du FN, elle dispose d'une infime rnajorite. A I'inverse, 

le groupe socialiste est le plus nombreux dans la nouvelle Assemblee. II y a donc 

risque d'absence d'une majorite legislative c1aire. Le mecanisme proportionnel a prive 

la droite d'une victoire ecrasante, tout en faisant de Jean-Marie Le Pen le grand 

gagnant de ces elections. Le FN n'atteint pas les 15% qu'il escomptait et il ne 

retrouve pas non plus le score qu'il avait acquis aux europeennes (10,9%). 11 n'en 

reste pas moins qu'il devient un groupe parlementaire a10rs qu'aux elections 

legislatives demieres, I'extreme droite avait peniblement obtenu 0,5% des voix. Le 

FN constitue une force politique a part entiere et obtient la legitimite que confere le 

suffiage universel. Sa victoire, bien que numeriquement inferieure aux europeennes, 

a une toute autre portee. Le Pen a seduit un Fran~ais sur dix dans une bataille 

electorale decisive, il peut former un groupe parlementaire, il s'installe solidement sur 

la scene politique et parlementaire. 

Nous avons remporte une grande victoire politique qui est en meme 
temps un soufllet au systeme decadent du terrorisme intellectuel. Je 
suis, ce soir, grace it vous, heureux et fier d'etre fran~ais. La gauche 
est battue, et largement battue [ ... ] Le Front national a atteint son 
premier objectif, battre le Pc. Malgre les rodomontades du RPR et 
de I'UDF, I'opposition n'atteint pas la majorite qu'elle avait annonce a 
son de trompes. Sans ces exclusives, I'opinion disposerait des moyens 
de gouvemer la France et de rompre avec le socialisme. Le Front 
national constituera un groupe parlementaire it I'Assemblee nationale. 
A ceux qui parlent encore ce soir sur les ecrans, hommes politiques 
ou joumalistes, d'extremisme, je dis que la democratie, la Republique 
et la France sortent confortees, et ce grace it nous. Les electeurs 
viennent de faire faire un progres considerable it la democratie et ala 
France et de demontrer que des hommes Iibres, courageux, devoues, 
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etaient capables de faire echec aux complots politiciens qui 
etouffaient la liberte1. 

Le Front national est le seul parti it damer bien haut victoire. Le chapiteau de 

l'heliport de Paris Oll se tient sa soiree electorale resonne sous la dameur "Le Pen it 

I'Elysee! Mitterrand, fous le camp!" Sur le podium, Jean-Marie fait le V de la victoire 

devant un millier de ses fans tandis qu'un ecran geant reproduit chacun de ses gestes. 

L'auditoire, composite, refltlte la diversite de l'electorat lepeniste. Une dame en vison 

cotoie des loubards en blouson, des retraites et de jeunes couples, bourgeois et 

prolos, venus de Paris mais aussi du nord comme du sud. Tous ont paye leur entree, 

50 F. lis vivent enfin le moment tant attendu, le Front national it I'Assemblee. 

"fesperais encore plus, lance un adherent enthousiaste, nous avons depasse le parti 

communiste. C'etait notre objectif numero un. L'opposition parlementaire va devoir 

compter avec nous. C'est notre deuxieme victoire"2 

[ii] Les elections regionales 

Les elections regionales renforcent la position parlementaire du Front national en 

confirmant son implantation. L'electorat, dans ce double scrutin, s'est comporte de la 

meme maniere, avec un taux d'abstention sensiblement plus eleve, et dans quelques 

departements de legeres differences dans les performances de quelques partis. Le FN 

obtient 9,6% des suffrages exprimes et fait rentrer dans 21 des 22 conseils regionaux 

metropolitains plus de 130 conseillers regionaux. A la veille du scrutin, la gauche 

administrait six regions (Nord, Pas-de-Calais, Limousin, Midi-Pyrenees, Provence

Alpes-Cote d'Azur, Auvergne, Languedoc-Roussillon). Elle n'est plus majoritaire 

qu'it Lille et Limoges. Cependant, l'echec du PS ne donne pas pour aut ant la 

direction de 20 regions au RPR-UDF. L'emergence du FN pose l'epineux probleme 

des alliances dans cinq regions. La carte 3.3 montre l'importance de l'arbitrage FN. 

En Aquitaine, Franche-Comte, Picardie, Languedoc-Roussillon, Haute-Normandie, 

l'abstention FN donnerait la presidence au PS. L'avantage de la gauche est tres 

mince: 1 siege it Bordeaux, Besan~on et Amiens, 2 a Rouen, 5 a Montpellier. Avec 

respectivement 4,4,4,3 et 8 elus, le FN peut ecraser la gauche. Le FN detient donc le 

pouvoir d'arbitrer le duel droite-gauche dans cinq scrutins, une situation stragegique 

I Declaration televisee de Jean-Marie Le Pen au soir du 16 mars 1986, rapportee par 
Le Monde, 18 mars 1986. 
2propos rapportes par Danitlle Rouard, Le Monde, 18 mars 1986. 
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Tableau 3.5 Composition de I'Assemblee legislative sortante 1981 et composition de 

la nouveUe Assemb1ee legislative sortie des umes le 16 mars 1986. 

L' AssernbltJe sortante 

491 

La nouvelle AssernbltJe 

573 

Source: Le Monde, 18 mars 1986. 
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Carte 3.3 L'arbitrage FN dans I'attribution des presidences regionales, mars 1986. 

REGIONALES 
1986 

o OAOHE MAJORITE A~SOLUE 
tlliJ OROIlE SI APPOAr FRONT NATIONAL 

urn OROITE MAJORITE RElA TlVE l 
• GAUCHE MAJORITE A8SOlUE 

La cane da ..qIoDl apm le IcruUa de dlmanche. La ,Ituatlon f'llIIt partlculere en Cor!le OD autonomilltes et'IDdlpendantts&ts 
ont let morens d'oUrtr la prUldcn~ al. ,_uche.· . 

Source: Le Figaro, 18 mars 1986. 

i 

I 
I 
! , 
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strategique enviable!. Les accords passes entre le FN et la droite permettent a celle

ci d'obtenir la presidence de 20 regions sur 22 (tableau 3.6). Le FN a apporte ses 

suffrages a des elus de la droite moderee, moyennant le report de voix RPR-UDF sur 

le FN qui entre ainsi dans les instances de plusieurs regions. C'est ainsi que, en 

Provence-Alpes-Cote d'Azur, Gabriel Domenech et Claude Scannapieco ont ete elus 

vice-presidents avec respectivement 66 et 63 voix, a10rs que le FN n'y a que 25 elus, 

avec I'apport de voix de la droite traditionnelle. Meme situation en Franche-Comte 

ou Herve Lavenir obtient la presidence de la Commission des affaires intemationales; 

en Midi-Pyrenes ou le FN obtient 3 conseillers FN et un secretaire, Bemard Antony, 

mais pas de vice-presidence; en Haute-Normandie OU Dominique Chaboche, FN, est 

vice-president avec les 27 voix RPR-UDF-FN; en Picardie ou Guy Harle est elu 6e 

vice-president; en Aquitaine ou Jacques Colombier est elu secretaire; en Lorraine ou 

Maryvonne Cressin est elue secretaire. Dans plusieurs regions le FN obtient des 

places au bureau, rq,arties a la proportionnelle. 

En contre partie, Roger Fosse, RPR, est rrelu grace au FN. Si celui-ci s'etait 

abstenu, Laurent Fabius eut ete elu, comme Jean-Claude Gaudin et Jean-Paul de 

Rocca-Serra en Corse. Par contre, le FN n'hesite pas a soutenir les socialistes dans la 

region Centre, et la region Champagne-Ardenne ou iI entendait sanctionner une des 

personnalites les plus farouchement opposees a ses themes, Bernard Stasi. 1I echoue 

dans sa tentative de bloquer leur re-election. 

Des notables de I'UDF et du RPR n'ont donc pas hesite a accepter, voir solliciter, 

la collaboration d'un parti que leur chef, Jacques Chirac condarnnait. Pensaient-ils 

que I'onction du suffrage universel ferait oublier I'extremisme? n est certain que cette 

reconnaissance du FN par la droite moderee renforce la legitimite acquise par le 

suffrage universel, evidente dans I'implantation electorale FN. 

b) Le FN s'implante sur la scene politique 

[i] Implantation geographique 

Le FN confirme son implantation dans I'ensemble du pays. n represente desormais, 

aux cotes du PS et de la droite RPR-UDF, un troisieme courant politique qui est a 
peu pres a egalite avec le PC. Son implantation geographique s'affirme stable (cartes 

3.4 et 3.5), avec de legeres fluctuations regionales. n realise toujours ses meilleurs 

resultats dans les departements meridionaux ou it dispose de solides bastions dans les 

zones urbaines et les grandes agglomerations ou les difficultes economiques et 

sociales a1imentent les themes immigration et securite. n progresse spectaculairement 

!Daniel Seguin, "Le Waterloo de la gauche", Le Figaro, 18 mars 1986. 
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Tableau 3.6 L'election des presidents des conseils regionaux 1986. 

PR£SIDENTS SORT ANTS PR£SIDENTS £LUS LE 21 MARS 1986 
R£G10NS 

Nom Etiquette Nom Etiquette 

ALSACE .•.••••••••••••••••. Marc.1 RudlolT UDF-CIJS Reel. 

AQUITAINE ................. Jacques Cbabao-Del .... RPR Reela 

AUVERGNE •••••••.•••••.•••• Maarl« Pourchon PS VaI&y GIscard d'EslAlng UDF-PR 

BOURGOGNE •••••••••.••••• Marcel Luc:oue UDF-PR Reel. 

BRETAGNE ••••••••••••••••• Raymond MarceUIn UDF-PR V...,8ourg .. RPR 

CENTRE •••••••••••••••••••• Maarlce Doussel UDF-PR Reelu 

CHAMPAGNE-ARDENNE .... BemardSwl UDF-CDS Reel. 

CORSE •••••••••••.••••••.•• Jean-Paul d. Roe .. Sen" RPR Reelu 

FRANCHE-COMrt •••••••••• Edgar Fault - UDF-Rad. Reel. 

ILE-DE-FRANCE •..••••••••. Mlch.1 Glra.d RPR Reel. 

LANGUEDOC-ROUSSILLON .• Roberl Capd.rllle PS Jacq ... Blauc UDF-PR 

UMOUSIN ................. louis Lcmgequ ... PS Robort 5o.y PS 

WRRAINE ................. Jean-Marl. Rluscb UDF-CDS Reel. 

MIDI-PVRtNtES •.•••••••••• AI.x Raymond PS DomInIq .. Baudl. App.UDF 

NORD-PAS-DE-CALAIS •••••• Noel Joseph. PS R~I. 

BASSE-NORMANDlE ........ Mlcbel d'Omano UDF-PR R ... Ganec UDF-PR 

HAUTE-NORMANDlE ••••••.• Rog.r Fossi RPR R~I. 

PAVSDELAWIRE .: •••••..• OU.ler Gulchard RPR R~1u 

PICARDlE •••••.•.••.••••••• CbarlesBa.r UDF-PSD R~I. 

POITOU-CHARENTES ....... Ren6Monory UDF-CIJS louis Frocbard· UDF-CDS 

PROV.-ALPES-COTE D'AZUR MlchelP .... PS J......aaud. GludlD UDF-PR 

RHONE-ALPES •.•.•••••••••. Charl .. Nraudl.r UDF R~I. 

Source: Le Monde, 23-24 mars 1986. 
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dans les Bouches-du-Rhone Oil iI recueille 22,53% des suffrages exprimes, gagnant 

3,04% par rapport a 1984, et Oil iI devance la liste de I'UDF conduite par le president 

du groupe UDF de I'Assemblee sortante, Jean-Claude Gaudin. A Marseille, la 

personnalite de Pascal Arrighi a joue a plein. Le FN Y recueille 24,37% des 

suffiages, c'est a dire 2,95 points de plus qu'en juin 84. Le FN accentue aussi son 

influence dans les Pyrenees-Orientales (19,08%, + 3,22%), en particulier dans la cite 

de Perpignan (25,09%, +3,57%) Oil cumulent rejet immigre et mecontentement du 

petit commerce. Le meme phenomene est observe dans le Vaucluse Oil la liste FN 

obtient 19,49% des suffiages, soit un gain de 3,05 points malgre la presence d'une 

liste dissidente. L'ancrage FN est fort dans les A1pes-Maritimes (20,88%), l'Herault 

(15,55%), Oil ses scores ne varient pas, ainsi que dans le Var (17,77%) malgre une 

perte de 2,85 points due essentieUement a une autre liste dissidente. Douze des 

trente-cinq deputes FN proviennent de deux seulement de ces regions meridionales: 

huit de la Provence-Cote d'Azur, quatre de Rhone-A1pes. Huit autres proviennent de 

rIle de France. 

La tendance est egalement a la hausse dans les departements du Nord (7,83%, 

+ 1, 18%) et du Pas-de-Calais (11,35%, +0,8%). Tel est meme le cas dans certains 

departements ruraux Oil le FN avait obtenu ses scores les plus faibles en 84, La 

Creuse (3,95%, +1,23%), la Haute-Vienne (4,23%, +1,19%), le Cantal (3,70%, 

+0,46%). 

On constate pourtant un leger effritement dans certaines zones, confirmant le 

mouvement des cantonales qui marquait une reticence des electeurs de la droite 

Iiberale a accepter le FN. Cet effritement est sensible a Paris (10,99%, -4,25%) et les 

departements de l'I1e-de-France: les Yvelines (10,40, -3,97%), les Hauts-de-Seine 

(11,14%, -3%), le VaI-d'Oise (12,24%, -2,73%), la Seine-et-Marne (12,01%, -

2,612%), et a un degre moindre en Seine-Saint-Denis (15,04%, -0,94%) bien qu'il 

obtienne partout des scores superieurs a sa moyenne nationale. De la meme fa~on, 

on remarque un temps d'arret a Lyon (13,41%, -3,59%) et dans I'ensemble du 

departement du Rhone (13,24%, -2,62%), ainsi que dans d'autres regions moins 

urbanisees: la Haute-Savoie, le Doubs, I'Y onne, rAin, la Haute-Corse. 

L'implantation electorale FN a donc conserve les memes assises geograpbiques. La 

polarisation entre la France situee a rest d'une ligne Le Havre-Valence-Toulouse et 

la France de rouest s'est renforcee. Les treize departements Oil le vote FN progresse 

sont tous, saufla Manche, a I'est de la ligne de c1ivage. Tous les departements Oil le 

FN enregistre une chute sont localises, sauf les deux Corse, a rouest de cette Iigne. 

De 1984 a 1986, le FN s'impose dans ses places fortes et s'affaiblit dans ses zones a 
implantation pauvre. Cette stabilite geographique dissimule les variations 

sociologiques de I'electorat FN entre 1984 et 1986. 



Carte 3.4 Elections europeennes 1984. 

Liste FN. 

(pourcentage des votes exprimes) 
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Carte 3.5 Elections legislatives 1986. 

Liste Rassemblement National. 

(pourcentage des votes exprimes) 

Source: Pascal Perrineau, Le Front national a decouvert, p. 39. 
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[ii] Composition sociologique de l'electorat 

Le profiJ sociologique de l'electorat FN esquisse au soir des elections legislatives 

1986 montre a premiere vue peu de changement dans sa composition fondamentale 

avec celui de 1985 (tableau 3.7). 11 demeure un electorat a predominance masculine 

qui se recrute de preference panni les jeunes (entre 18 et 34 ans) et une tranche d'age 

plus elev6e, chez ceux qui souffrent de la crise economique, etant au chomage ou a 
la recherche d'un premier emploi. 11 provient de tous les secteurs de l'economie, avec 

une predominance dans le secteur agricole et artisan, mais il puise aussi dans les 

cadres et les professions intellectuelles superieures, les ouvriers et les retraites, les 

professions independantes. Dans l'ensemble, le niveau d'instruction est eleve. La 

religion exerce peu d'influence sur le choix de vote, les catholiques non pratiquants 

representant l'apport le plus important. En ce qui conceme leur classement sur l'axe 

gauche-droite, la grande majorite se revendique d'extreme-droite alors que le 

pourcentage qui se reclame de la droite est egal a celui qui se reclame de la gauche et 

qu'un plus grand nombre affirme venir du centre. Le Front national touche ainsi 

toutes les couches de la societe, au niveau social, professionnel, politique. Les 

priorites essentielles demeurent le chomage et l'immigration, a egalite (tableau 3.8), 

puis s'etendent a la securite des citoyens et le desir de remettre de l'ordre dans le 

pays. En depit de la volonte des dirigeants FN de mettre en avant des themes 

nouveaux, les themes pOrteurs sont ceux qui ont assure la premiere percee 

electorale. Le vote FN s'affirme etre un vote de rejet (tableau 3.9) des autres listes 

plus qu'un vote d'adhesion sincere a la liste FN, et plus un vote sanction ill'egard de 

FranlVois Mitterrand. On vote FN plus par "ras le bol" que par conviction politique, 

plus par deception envers les classes politiques traditionnelles qui sont impuissantes it 

apporter des solutions aux anxietes des FranlVais en 1986 que par adhesion sincere 

aux theses FN. 

Le terrain de l'urbanisation et de l'immgration alimente toujours l'electorat FN. Cet 

enracinement dans les villes atteste de sa proletarisation et confirme I'evolution de 

cet electorat, correspondant plus it une logique sociale qu'it une logique politique. Ni 

l'evolution de la droite classique, ni celle de la gauche, si ce n'est l'affaiblissement 

continu du PC et de son role de part protestataire, ne semble apporter une 

explication satisfaisante. 11 y a toujours apport d'une partie de l'electorat radicalise de 

la droite traditionnelle, mais plus faible qu'en 1984 car l'enjeu est national. Les delVus 

de la liste Simone Veil sont revenus a leur vote modere UDF-RPR., mais pas tous. 

Les transfuges de la droite traditionnelle de 1984 sont remplaces en 1986 par de 

nouveaux electeurs moins politises provenant de l'abstention ou de la non

participation, donnees tres difficiles a mesurer. Le phenomene est particulierement . 
net dans la region parisienne et Paris, comme le montrent les travaux de Nonna 
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Tableau 3.7 Le profil sociologique des electorats le 16 mars 1986. 

(en suffrages .. primes) Uste Ltste Ust. lIste Uste Llstes llstes Llstes 
PC PS RPR dl'/eTS Front de de ecolo .. 

HRG UDF drat te natl0" gauche drolte glstes 
nal 

Ensemble des ~lecteurs " 10 31 43 2 10 44 55 1 

Sexe 

Home ................ ............................... 11 30 42 2 11 44 55 1 
Fe""'e ••••••••••••••••••••••••••••• 9 32 45 2 8 44 55 1 

Age 

18 - 24 ans •••.•••••.••••••••••••• 8 35 37 2 1l 48 50 2 
25 - 34 ans •••••••••••.••••••••••• 11 39 33 1 11 54 45 1 
35 - 49 ans ••••••..•.••••••.•••••• 11 31 43 2 9 46 54 
50 - 64 .ns •.•••.•••••••.••••••••• 10 24 49 2 12 36 63 1 
65 ans et plus •••••••••••••••••••• 9 21 60 1 7 32 68 

Sltuatton professtonnelle 
de 1, personne·tnterr096e 

A un tr'.al1. •..••••..•••••••••••• 11 33 40 2 10 41 52 1 
Est au chomage QU rechercho un 
premier emploi ......................... 13 31 30 2 17 49 49 2 
Est l 1, retr,lte ou en pre-
retra i te ................ ............. " . 11 25 SI 1 10 38 62 
Est sans profession (fellllle au 
foyer) •••••••••••••.••••••••••••.• 10 22 55 2 8 34 65 1 
E.t etudl,nt ou lyc~en ••••.••••••• 3 35 44 2 9 43 55 2 

Professton de 1, personne 
tnterro9~e 

Agrtculteur •••••••••••.•••••.••••• 5 11 55 5 15 24 75 1 
Artisan, commer~antt chef d'entre· 
pr; se . ................................. 3 19 59 15 24 75 1 
Cadre, profession Intellectuelle 
superieure .......................... 6 29 54 2 7 37 63 
ProfeSSion intermediaire et 
employe ••....•••.•••••.••.•••••••• 9 39 35 2 10 52 47 1 
dont : .. Profassion 1ntermediaire. 7 40 38 2 8 52 48 

- Employ~ ••••.••••••..•..•. 11 37 33 3 11 52 47 I 
Ouvrier .............................. . 20 36 26 1 11 61 38 1 
Inacttf, retralt6 •••••••••.•.•.••• 9 27 49 2 9 39 60 1 

Secteur d'.ctt.tt6 

Tra.alll. l son co~pte ••.•.•.•••.• 3 15 62 2 15 20 79 1 
Sahrt6, •.....••.....••••••••••.•• 12 35 38 2 9 50 49 1 
dont : .. Salarie du secteur prive. 9 31 44 2 10 43 56 1 

- Salart. du secteur public 15 39 31 2 3 58 41 I 

Source: Sondage Isoloir-SOFRES du 16 mars 1986, realise pour TFI, EUROPE I 

et L '£rpress. SOFRES, L 'etat de {'opinion, eMs pour 1987, Editions du Seuil, Paris, 

1987, p.114. 
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Tableau 3.7 (suite). Le profit sociologique des electorats le 16 mars 1986. 

en suf rages exprimes Liste L1ste II ste Liste Liste Ltstes Llstes Ltstes 
PC PS R?R divers Front de de eC(Jlo· 

"RG UDF droit!! natio gauche droite gistes 
n 

Ensemble des ~lecteur$ :r; 10 31 43 2 10 44 55 1 

Hlveau d'lnstructlon 

Prima 1 re . ...•....•..••. '.' ••.•••.. 17 2B 40 1 9 49 50 I 
Secondaire ..... 0_ •••••••••••••••• 9 30 43 2 12 42 57 I 
Technique au commerctal .••.....•• 11 31 40 2 11 46 53 1 
Superlaur •••••••••••••••••••••••• 6 36 45 2 7 45 54 I 

Re1l910n 

Cathol ique .•••••••••••••••••••••• 7 27 50 2 11 36 63 I 
Autres religions ..•..•.••....•••• 9 42 40 5 3 51 48 1 
Sans religion •••••••••••••••••••• 26 44 15 1 7 76 23 1 

Pratique rellgleuse 

Cathollqu. pratlqulnt reguller ••• Z 16 69 2 8 20 79 1 
Cathollqu. pratlquant occaslon •• 1 3 23 58 3 11 28 7Z 
Cathollque non pratlquant •••••••• 10 33 40 1 12 46 53 

Class.mont sur l'ax. gauche/drolte 

Extreme gauche .•••••••••••••••••• 40 48 2 3 95 5 
Gauche •• ••••••••••.•••••••••••••. 13 H- 2 3 94 5 1 
Centre ......•.............•. ; ..... 1 ZS SS 4 9 31 68 I 
ero; te ..........................• 2 88 3 6 3 97 
Extr~m. droit •••.•••••••••••••••• 1 62 3 33 2 98 

Source: SOFRES, L'etat de l'opinion, p.IIS. 
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Tableau 3.8. Les priorites essentielles de l'electorat 1986. 

Question: au moment de voter, quels sont les deux problemes qUi ont le plus 

compte pour vous ? 

£nsem-
bl. 

Vote lUX elections legis!attves 

des Liste L ~:ate llste llste Lute liste 
elec- PC PS teolo- RPR divers Front 
teurs HRG . gtste UOF dn:ltte n~~~o. 

Le ch~mlge ••••••••••••••••••••••••.•.•.••• 46 59 40 47 50 « 35 

l'lnsecurltd .............................. 24 13 10 14 31 22 50 

Les ltbertds ....•......................... 21 13 26 25 22 26 11 

Les lneqalttes soclales ••.••••.••••.•.••.. 17 30 25 18 8 9 10 

L·,l11:11tgratlon .••••.•.•..•.•••..••••.•.•... 17 1 8 14 16 14 60 

le utntten des acc;uts sochux ........ o ••• 15 23 32 6 4 9 Z 

L"yolutlon de 'Iotre pouYotr d',chat . ..... 13 14 10 15 11 16 7 

le rOle de la France dans la ~nda •.•.•••. 13 4 11 16 11 11 11 

les rlsques de cri se pol1ttc;ue .••••.•.•... · 1 4 10 8 1 9 3 

La denationalisation des groupes indus-
trlels et d'!s banques ..................... 5 4 3 3 1 5 4 

Sa.ns reponse •..•..•••.•.••.•..•.. 6 8 • 9 6 1 5 

'(1 ) ~ ~ ~ • ~ .. 
a~J Le tot~~.des pourcent"ges .st superieur a 100. IdS personnes intarrogees "yant pu aonner 

eux reponses. 
Sondage Isololr·SOFRES du 16 mars 1986. realise ~our TrI, EUROPE 1 et l'EY.?RESS. 

Source: SOFRES, L 'etat de I'opinion, p.lll. 
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Tableau 3.9 Electorat 1986: vote d'adhesion ou vote de rejet? 

Question: en votant aux elections legislatives, avez-vous voulu manifester votre 

adhesion a la Iiste que vous avez choisie ou votre refus des autres Iistes? 

Ensem-
Vote lUX electtons legislative, 

ble" 
des liste list! liste Liste Lts!a l.ista 

e'ee- PC PS ecolo- RPR divers Front 
teuTS HRG giste UOF droite ndto-

,,1 

Vatr! adhesion ~ la ltste Que YOUS avez 
chotste •••••••.••••...•••••••.•.•••••••..• 51 51 6Z Z8 60 50 43 

Vetre retus des autres 1 tstes ............. Z9 Z6 Z5 54 ZI 35 44 

Sans opinion ..................... 14 11 13 18 13 15 13 

100 " 100 " 100 ~ 100 " 100 " 100 " 100 " 

Question: en votant aujourd'hui, avez-vous voulu exprimer votre soutien ou votre 

mecontentement a I'egard de F. Mitterrand? 

Vote lUX .'ecttcns legislatives Ensem-I ______________ _ 
ble 
des ,'ec

teuTS 

Liste Liste 
PC PS 

MRG 

Vatre soutten 1 Frln~O'$ H1tterrand ......•. Z5 19 1Z 

Vatre mecontentcment 1 "eglrd de 
Franl701S Hitterrlnd ..•....•................ 33 Z5 

Je n'at pas tenu compte de mon 
opinion sur Fran~ols Hltterrand ....... 34 45 Zl 

Sans reponse ......... , .... ........... 8 11 6 

lCO ~ 100 to 100 " 

Liste Liste 
ecolo- RPR 
giste UQF 

9 

16 53 

65 38 

10 8 

100 ~ 100 ~ 

Uste Ust. 
divers Front 
droite !I.tto-

n>l 

5 

39 54 

48 38 

8 1 

lCO ~ 100 ~ 

Sondage Isoloir-SOFRES du 16 Mars 1986. realise pour Trl. EUROPE 1 et L'EXPRESS. 

Source: SOFRES, ['etat de I'opinion, p.112. 
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Mayer l 

Entre 1984 et 1986, le phenomene Le Pen a change de nature et il n'y 
a pas "un" mais "des" electorats du Front national, sociologiquernent, 
ideologiquement et politiquement contrastes,,2 

Dans la partie de la population non touchee directement par la crise economique, 

la gauche resiste bien, la participation electorale se maintient, la majorite des voix FN 

proviennent de la droite. Dans les milieux populaires touches par la crise, la gauche 

recule fortement, une partie de son electorat traditionnel s'abstient mais une fraction 

passe sur le vote FN3 C'est d'ailleurs dans ce type de population que le FN a le plus 

nettement progresse depuis les elections europeennes de 1984, compensant ainsi ses 

pertes au profit de I'UDF-RPR dans les categories les plus favorisees, donnant ainsi 

une fausse image de sa stabilite. L'electorat FN prouve etre constant dans ses 

effectifs mais changeant dans sa nature. 

Le Front national, grace au scrutin proportionnel qui a relance I'elan donne par le 

premier succes national des elections europeennes, accede au statut de parti 

parlementaire. II lui faut prouver qu'il n'est pas seulement le mouvement de 

protestation ephemere que fut le poujadisme. II doit se projeter comme un parti qui 

depasse les Iimites de "single-issue movement"4, consolider la legitimite que lui 

donnent ses succes e1ectoraux, son accession au Par1ement et la reconnaissance par 

ses autres partenaires politiques, faire connaftre et accepter son projet de 

reconstruction de la societe franyaise. 

L'Assemblee nationale fournit a Jean-Marie Le Pen la tribune ideale 011 il peut 

donner libre-cours a ses talents d'orateur, comme it I'avait deja fait en 1956 aux 

depens de Pierre Mendes-France, et etablir definitivement la legitimite du FN en en 

faisant un partenaire politique au statut egal a celui des grands partis. Les deputes 

FN, dont beaucoup sont de nouveaux-venus dans la carriere parlementaire, sauront

its seconder leur leader et s'acquitter de leur tache? I1leur faut maintenir la cohesion 

dune coalition formee hativement et presenter I'image d'un groupe parlementaire uni 

Ipour plus de precisions sur la periode 1984-1986, se rapporter a I'erude de Nonna 
Mayer, "De Passy a Barbes: deux visages du vote Le Pen a Paris", Revuefranfaise 
de science politique, decembre 1987, pp. 891-905. Consulter egalement du meme 
auteur "Le vote FN de Passy a Barbes (1984-1988)", Le Front national a decouvert, 
sous la direction de Nonna Mayer et Pascal Perrineau, pp. 249-267. 
2Mayer, "Deux visages du vote Le Pen a Paris", Revue franfaise de science 
politique, p. 902. 
3Pierre Martin, "Le rapport des forces droite-gauche en 1986", Revue jranfaise de 
science politique, octobre 1986, p. 603. 
4Subatra Mitra, "The National Front in France, a single issue movement? ", West 
European Politics, avri11988, pp. 47-64. 
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alors qu'ils viennent d'horizons si differents, faire passer les themes essentiels de leur 

programme dans I'opinion publique en depassant l'image de defenseur de la securite 

et pourfendeur de l'immigration. Le Front national doit passer du statut de parti 

protestataire a celui de promoteur d'une politique positive qui transformera la societe 

fran .. aise. 

Le FN dispose de peu de temps. Les elections presidentielles se profilent deja 

derriere les legislatives, et avec elles le risque de dissolution du Parlement. Le retour 

au scrutin majoritaire etant certain, le Front national dispose de bien peu de temps 

pour asseoir definitivement sa legitimite politique. Un accord avec la droite liberale 

pourrait aider a confirrner cette legitimite. Jean-Marie Le Pen avait donne de 

nombreuses preuves de son desir de collaborer avec la droite traditionnelle. n avait 

ete entendu par une minorite substantielle RPR-UDF, mais une minorite seulement. 

La VIIIe Legislature se profile deja comme etant la seule ouverte au FN puisque 

Jacques Chirac promet, en cas de succes, le retour au scrutin majoritaire qui 

l'eliminerait de nouveau du Parlement. Le changement de loi electoral menace 

egalement la fragile coalition de 35 deputes venus d'horizons politiques tres 

differents et dont le seul lien, pour certains d'entre eux, semble etre I'ambition 

personnelle. La tache d'acquerir statut de parti politique et complete lc~gitimite est 

lourde. Les deputes FN sauront-ils s'en acquitter? 



III 

• 

DEUXIEME PARTIE 

A L'ASSEMBLEE NATIONALE 

LE FRONT NATIONAL SE VEUT "L'AIGUILWN DE LA MAJORITE" 
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CHAPITREIV 

LE FRONT NATIONAL ENTEND MARQUER 

SA PRESENCE AUX PREMIERS JOURS DE LA VIIle LEGISLATURE 

Le Front national etait parvenu a sortir de la marginalite ou s'etait si longtemps 

morfondue l'extreme droite. Son entree au Parlement lui donnait lieu de penser qu'il 

allait enfin peser sur la politique fran~aise. La presence d'un groupe parlementaire 

FN a I'Assemblee nationale, pour aussi heteroclite qu'il soit, devrait lui permettre de 

projeter dans l'opinion publique l'image de respectabilite et de competence politique 

professionnelle qui lui faisait defaut. Le president du groupe parlementaire FN, qui 

devait maintenir par son autorite la fusion d'un ensemble de deputes aussi disparates, 

arreta la strategie parlementaire FN en accord avec son etat-major. Deux objectifs 

essentiels prevalurent: demontrer la qualite des deputes FN et maintenir la pression 

sur le gouvernement pour qu'il meniit une politique de droite radicale. Il ne fal\ait pas 

renouveler les erreurs du poujadisme et s'enliser dans une opposition systematique. 

Le socialisme etait toujours l'ennemi a abattre mais la position FN etait plus nuancee 

en ce qui concemait son soutien, ou son opposition, a la nouvelle majorite de droite 

traditionnelle. Le groupe FN soutiendrait la legislature gouvemementale en matiere 

de reforrnes economiques et sociales mais s'opposerait a tout retour au scrutin 

majoritaire. 

Le groupe FN disposait de deux atouts majeurs. D'une part, il avait pour lui 

l'avantage d'etre une force politique nouvelle dont on ne connaissait pas les 

reactions. D'autre part, il arrivait au Parlement a l'ere nouvelle de la cohabitation, 

jamais encore testee sous la Ye Republique. L'exercice du pouvoir executif par la 

dyarchie president de gauche - premier ministre de droite mettait fin au fait 

majoritaire. Le Parlement pouvait voir ses pouvoirs renforces par une desunion 
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possible du president et du premier ministre. Conservant son role de soutien au 

gouvemement, il devenait essentiel au premier ministre qui devait s'appuyer sur une 

majorite parlementaire forte pour faire obstacle a un president aux pouvoirs limites, 

certes, mais bien reels. La Constitution, qui les definit cJairement pour I'essentiel, 

reste ambigiie sur certains points et conserve des zones d'ombre dans les 

delimitations precises du pouvoir presidentiel et des prerogatives du premier 

ministre. Jacques Chirac ne pouvait s'appuyer que sur une majorite bien faible pour 

faire adopter par le Parlement la legislature gouvemementale. Cette majorite serait

elle suffisante pour faire echec a l'opposition de gauche, presidentielle et 

parlementaire, unie? Le FN pouvait ainsi se voir accorder une importance superieure 

a celle que lui pretait son effectif numerique et jouer un role d'arbitre entre majorite 

et opposition, apportant au gouvemement Chirac un soutien inconditionnel et le 

mettant ainsi en position de force pour faire voter sa legislation ou, au contraire, se 

liguant avec la gauche contre lui et le mettant ainsi dans l'impossibilite de n\a\iser ses 

promesses electorales. 

Des le premier jour de la VIIle Legislature, lors de la ceremonie d'ouverture 

traditionnelle du Pariement, le FN entendit prouver qu'il ne resterait pas inerte au 

sein de I'Assemblee nationale et que ses deputes avaient la tenue et le 

professionnalisme souhaites. L'ardeur proceduriere dont faisaient preuve les deputes 

FN (rappels au reglement, nombreuses interventions qui temoignaient d'une 

competence certaine en matiere de legislation) alerterent plus d'un parlementaire de 

la majorite. Les deputes de la droite traditionnelle allaient-ils etre contraints a 
modifier leur comportement habituel? Le groupe FN pourrait-il rendre leur existence 

plus difficile en leur imposant une observation stricte du reglement de I'Assemblee: 

scrutins publics systematiques, respect permanent du quorum, presence en 

commission rendue indispensable par l'etroitesse de la majorite? Pourrait-il meme 

influer le cours de la politique gouvemementale par sa presence au Parlement et 

jouer ainsi le role majeur qu'il ambitionnait de tenir dans la vie politique franyaise? 

Fallait-il considerer serieusement ses offres d'ouverture et de soutien a la majorite? 

encourager la strategie d'une alliance possible entre FN et droite liberale 

traditionnelle, ou au contraire preferer l'option de le repousser dans un statut 

d'opposition de droile qui pourrait alors s'unir a I'opposition de gauche pour conlrer 

les initiatives gouvemementales? 

Le groupe FN affirma sa position des le premier acte parlementaire de la VTIle 

Legislature. L'engagement de responsabilite du gouvemement prise par Jacques 

Chirac sur sa declaration de politique generale a l'ouverture de la session d'avril 1986 

permit au president du groupe parlementaire FN d'affirmer son independance et de 

justifier son fefus de soutien a la politique gouvememenlale. La pratique de 
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I'exercice parlementaire serait-elle en accord avec les declarations d'intention FN? 

Seule une analyse systematique de tous les actes parlementaires FN dans le domaine 

de I'initiative de la loi (propositions de loi et propositions de resolution), du contrOle 

de I'action legislative gouvernementale (amendements aux projets de loi, rapports de 

commission, interventions en seance, questions au gouvemement) et du vote de la loi 

permet de dresser le constat de I'action parlementaire FN. 
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4.1 Le groupe parlementaire FN 

Fort de ses trente-cinq deputes, le Front national peut former un groupe 

parlementaire, sous la denomination groupe Front national (Rassemblement 

National), et b6neficier des avantages accordes aux groupes parlementaires par le 

Reglement de I'Assemblee nationale qui arrete les modalites de constitution du 

groupe, trente membres en 19861 

Formes par la reunion de deputes professant les memes opinions, les groupes 

parlementaires sont les organes de travail fondamentaux de I'Assemblee nationale. 

Au nombre de cinq it la VlIIe Legislature, ils representent fidelement les grands 

courants politiques de la nation et disposent au Palais-Bourbon d'un pouvoir de 

nomination. Les presidents de groupe designent leurs candidats au Bureau de 

l'Assemblee nationale (article 10 alinea 3 du reglement). Les places dans I'hemicycle 

sont attribuees au groupe et non aux deputes individuellement (article 22). Les 

groupes disposent dans les commissions d'un nombre de sieges proportionnel it leur 

importance numerique (article 37), les affectations relevant du pouvoir de 

proposition du president de groupe (article 25). Les memes dispositions s'appliquent 

aux commissions speciales (article 34). En seance publique, les presidents de groupe 

pesent sur la procedure. lis peuvent, par exemple, demander la constitution d'une 

commission speciale ou s'y opposer (articles 31 et 32), exiger une suspension de 

seance (article 58, alinea 3) ou la verification du quorum (article 61), s'opposer it un 

vote sans debat demande par le ~ouvemement (article 104 alinea 3). Les temps de 

parole sont globalement repartis entre les differents groupes (article 49) et les 

presidents designent ensuite leurs orateurs. 

a) Composition du groupe FN 

Les 35 deputes qui forment le groupe FN ne sont pas exactemenl les 35 

personnalites qui ont ete ellues le 16 mars 1986. La loi sur le cumul des mandats 

interdisant l'exercice de plus de deux mandats ou fonctions importantes par elu2, 

quelques elus FN ont prefere ceder leur place au suivanl de lisle, comme Olivier 

I Le nombre des deputes requis pour former un groupe parlementaire sera reduit it 
vingt apres les elections legislatives de 1988 pour assurer la survie du groupe 
communiste. 
2Le processus de reduction du cumul des mandats ne sera mis en oeuvre qu'a partir 
de janvier 1987. Les deputes seront mis au pied du mur en 1988. De nombreux 
deputes sont concemes par ce texte. Pres d'un parlementaire sur deux detient un 
mandat de maire, plus d'une centaine sont conseillers generaux et plusieurs siegent 
aussi au Parlement europeen. Au sein des formations politiques traditionnelles, on a 
choisi de ne pas faire preuve d'un zele premature. 
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d'Ormesson qui demissionne de son mandat de depute it l'Assemblee nationale en 

faveur de Jean-Pierre Schenardi pour rester depute europeen, poursuivre son action 

au profit des Chretiens au Liban et "rester fidele it ses engagements it ses 

compatriotes d'A1gerie" l Par contre, Jean-Marie Le Pen abandonne le conseil 

regional de l'I1e-de-France pour conserver la presidence du groupe parlementaire des 

droites europeennes et celle du groupe parlementaire FN it I'Assemblee nationale. 

Jean-Pierre Stirbois et Dominique Chaboche quittent le Parlement europeen pour 

conserver leurs mandats de depute et de conseiller general. Le FN nlpartit les 

mandats sur tous les secteurs de la vie politique, nationale et europeenne. Le role 

parlementaire n'est pas I'unique objectif du FN. Un echec electoral comme celui de 

Jean-Yves le Gallou aux Legislatives est bien accepte en ce sens qu'il permet it celui

ci de jouer un role important au conseil regional d'I1e-de-France. Le FN entend 

maintenir son action politique it tous les niveaux, sans se limiter it la seule action 

parlementaire, pour aussi importante qu'elle soit. 

Le groupe FN, le 2 avril 1986, comprend 35 deputes: Pascal Arrighi, Fran~ois 

Bachelot, Christian Baeckeroot, Jacques Bompard, Yvon Briant, Pierre Ceyrac, 

Dominique Chaboche, Charles de Chambrun, Bruno Chauviere, Pierre Oescaves, 

Gabriel Domenech, Edouard Frederic-Dupont, Gerard Freulet, Bruno Gollnisch, 

Guy Herlory, Roger Holeindre, Jean-Fran~ois Jalkh, Guy Le Jaouen, Jean-Marie Le 

Pen, Jean-Claude Martinez, Bruno Megret, Ronald Perdomo, Jacques Peyrat, A1bert 

Peyron, Yannick Piat, Fran~ois Porteu de la Morandiere, Jean-Pierre Reveau, Michel 

de Rostolan, Jean Roussel, Jean-Pierre Schenardi, Pierre Sergent, Pierre Sirgue, 

Robert Spieler, Jean-Pierre Stirbois, Georges-Paul Wagner2 

Le groupe FN est heteroclite. II regroupe quinze deputes des "veterans d'avant 

1984", sept deputes des promotions 1984-1985 (recrutement des europeennes et 

cantonales) qui ne seront plus que six apres la demission de Bruno Chauviere le 7 

mai 1986, et douze "nouveaux" de la promotion 1986 du Rassemblement national 

(onze apres le depart d'Yvon Briant le 9 juillet 1986. Michel de Rostolan et Guy Le 

Jaouen quitteront le groupe FN en 1987 apres I'Affaire du "point de detail"). Les 

nouveaux arrivants possedent tous le caractere de respectabilite, serieux et 

competence qui jusqu'ici faisait defaut it I'image du FN. Transfuges du RPR 

(Fran~ois Bachelot, Bruno Megret), du CNPI (Yvon Briant, Michel de Rostolan, 

Edouard Frederic-Dupont qui fut auparavant RPR), du MRP (Charles de Chambrun, 

Gabriel Domenech) siegent it I'Assemblee aux cotes de quinze compagnons de la 

traversee du desert et de huit frontistes convaincus qui maintiennent une fidelite it 

'Cite par Sophie Huet, "Cumul des mandats, redistribution des cartes", Le Figaro, 
25 mars 1986. 
2Recueil des SCrutillS, Assemblee nationale, annee 1986, tome I, p. XIV. 
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toute epreuve a la Iigne partisane originelle 1 II y a equilibre numerique entre quinze 

anciens et douze nouveaux. Le meme equilibre peut -il exister au niveau des idees? 

L'etiquette de "nouveau" n'est en rien associee a celle de modere, comme en 

temoignent les comportements "durs" de Jean-Claude Martinez, Bruno Gollnisch, 

Fran~ois Bachelot a la tribune de l'Assemblee nationale. 

II est interessant de comparer I'origine sociale et professionnelle des deputes FN a 

celle des deputes de la droite traditionnelle. Les pourcentages (tableau 4.1) calcules a 

partir des donnees de I'Assemblee nationale sur la repartition des deputes par groupe 

et profession, concentres sur un echantillon representatif par categorie, montrent une 

grande parente entre les deputes de la droite c1assique et ceux de la droite extrem~. 

L'electorat FN, qui recrute plus en 1986 panni les milieux populaires, a choisi des 

deputes tres proches de ceux designes par les electeurs de la droite moderee. Vingt 

et un deputes FN ont une experience politique certaine, dix-neuf ayant deja exerce 

les fonctions de deputes et deux ayant appartenu a un gouvemement. 

Les figures marquantes du groupe FN refletent les differentes vagues d'adhesion et 

les diverses tendances a I'interieur du groupe. Les veterans representent le noyau 

stable. Aux cotes de Jean-Marie Le Pen, Ronald Perdomo (45 ans, secretaire 

departemental FN dans les Bouches-du-Rhone) est un militant des annees de 

groupuscule extreme droite, remarie en 1969 a une jeune femme guadeloupeenne. 

Roger Holeindre et Christian Baeckeroot representent le cheminement politique des 

anciens du FN qui ont forme certains des elements de la nouvelle vague, comme le 

reconnait Jean-Pierre Stirbois qui souligne cette filiation: 

Roger Holeindre, Christian Baeckeroot et Jean-Pierre Sergent sont 
trois hommes qui ont marque de maniere detenninante mon eveil ala 
politique. IIs ont connu tous trois la detresse, la prison ou I'exil pour 
avoir defendu notre drapeau. IIs sont aujourd'hui deputes dans le 
groupe du Front national, preside par Jean-Marie Le Pen, lui-meme 
ancien secretaire-general et animateur des comites Tixier
Vignancour. Jean-Pierre Reveau, responsable du comite de Paris, et 
moi-meme siegeons a leurs cotes. Qui I'eilt cru ? Mars 1986 nous a 
reuni avec nos souvenirs grands et petits mais aussi, et surtout, la 
volonte farouche d'honorer la memoire de ceux qui ne sont plus liI 
pour voir et participer ala naissance de la France2 

ISe referer al'article de Guy Birenbaum et Bastien Fran~ois, "Unite et diversite des 
dirigeants frontistes", Le Front national a decouvert, pp. 83-106, et I'ouvrage de 
Guy Birenbaum, Le Front national en politique, pp. 344-350. 
2 Jean-Pierre Stirbois, L'avenir nous appartient, p. 51. 
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Tableau 4.1 Repartition en pourcentages des deputes de la droite traditionnelle et 

du FN par groupe parlementaire et profession, VIIle Ugislature, mars 1986. 

Professions RPR UDF FN 

Patrons et travailleurs 42,55 44,2% 60% 

independants: 

avocats: 5% 5,3% 17% 

Salaries du secteur prive: 18% 19% 22% 

cadres superieurs du 7,7% 12,2% 11,4% 

secteur prive 

Salaries du secteur 39% 36% 17% 

public et parapublic 

enseignement superieur 5% 4,5% 8,5% 

Source: etabli it partir des donnees du Bulletin de l'Assemb!ee nationale-statistiques 

1986, Secretariat general de I'Assemblee nationale, p. 53. 



119 

La figure dominante des "nouveaux" est Pascal Arrighi, 64 ans, de son propre aveu 

corse d'abord, franf,:ais toujours, rnarseillais aujourd'hui. Agrtige de droit public, 

resistant, commandeur de la Legion d'honneur, conseiller d'Etat en retraite, depute 

gaulliste d'Ajaccio en 1958, il rejoint a Alger le general Salan en cette meme annee 

1958. 11 fait ensuite partie des comites Tixier-Vignancour ou il rencontre Jean-Marie 

Le Pen. Premier president de l'Universite de Corte de 1975 a 1981, il est vice

president de I'Assemblee corse de 1984 et est elu sous l'etiquette RPR. Aupres de lui 

Pierre Sergent, 59 ans, resistant, saint-cyrien, chef militaire de I'OAS rnetropole, 

condamne a mort en 1962 et 1964, amnistie en 1968, ecrivain (quatorze livres 

pub lies, dont deux a plus de cent mille exemplaires); Gabriel Domenech, 68 ans, 

journaliste a Minute et National-Hebdo, depute MRP des Basses-Alpes de 1958 a 
1962. 

La jeune generation regroupe Bruno Gollnisch, 35 ans, professeur de japonais et 

de droit international, Bruno Chauviere, 43 ans, maitre de conference en psychologie 

a l'Universite de Lille, venu du RPR, rival de Pierre Mauroy depuis 1978, conseiller 

general depuis 1983, Bruno Megret, 36 ans, polytechnicien, RPR jusqu'en 1981, 

president des Comites d'Action Republicaine depuis 1982, Jean-Claude Martinez, 40 

ans, agrege de droit public et de sciences politiques, professeur de droit fiscal a Paris 

II et Montpellier, que son cheminement politique a conduit de la gauche vers la 

droite extreme et qui a converti Jean-Marie Le Pen a son projet de demantellement 

de l'impot sur le revenu des personnes physiques 1; le docteur Fran~ois Bachelot, 45 

ans, radiotberapeute et cancerologue, transfuge du RPR2, et jusqu'en novembre 

1985 delegue general des chambres des professions liberales; Pierre Ceyrac, 42 ans, 

cadre de direction dans le Nord; Charles de Chambrun, 58 ans, adrninistrateur de 

societes, ancien MRP, de 1962 a 1966 secretaire d'Etat du troisieme cabinet 

Pompidou, ancien depute apparente RPR; Michel de Rostolan, 43 ans, directeur de 

societe, ancien d'Occident, ancien CNIP. 

Edouard Frederic-Dupont est une entite. 85 ans, avocat (docteur en droit, Ecole 

libre des sciences politiques), il est conseiller municipal de Paris. "Depute des 

concierges" depuis 1936, il a appartenu au CNIP, puis au RPR, puis au FN, en 

conservant toujours des relations privilegiees avec Jacques Chirac qu'il soutiendra 

inconditionnellement dans tous les votes importants, en depit des consignes donnees 

a l'interieur du groupe FN. 

lLes propositions de Jean-Claude Martinez concernant la reforme fiscale sont 
expo sees dans Une lettre ouverte aux eontribuables, Editions A1bin Michel, Paris, 
1985. 
2Franf,:ois Bachelot est l'auteur de Ne dites pas a ma mere que je suis au Front 
national, elle me eroit au RPR .... Editions Albatros, Paris, 1986. 
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Tous ces elements disparates se reunissent autour de la personnalite de leur 

president dont ils reconnaissent les qualites mythiques de tribun et de chef Quelques 

annees apres la dissolution du groupe parlementaire FN, I'un de ses meilleurs legistes 

et le plus actif dans I'elaboration de la loi, reconnait le role decisif joue par Jean

Marie Le Pen: " Le groupe parlementaire FN, c'est Jean-Marie Le Pen. Ses qualites 

d'homme politique et de leader sont indiscutables" 1 

b) Strategie du groupe FN 

L'etat-major du Front national avait soigneusement mis au point la strategie qu'il 

estimait etre la meilleure pour acquerir l'image de respectabiJite, de legalite et de 

legitimite qui lui faisait defaut. Les declarations publiques de son president s'etaient 

faites rares mais le travail en groupe s'etait accentue. Les trente-cinq nouveaux 

deputes s'etaient reunis, le 19 mars 1986, a la Maison de la Chimie aux cotes des 

responsables federaux et avaient etabli que la carte a jouer etait definitivement celle 

de la respectabilite, qui maintiendrait le soutien grandissant de l'electorat. Jean-Marie 

Le Pen I'expliquait en ces termes: 

La France sera surprise. On lui annonce Billy le Kid, et c'est Zorro 
qui va arriver. Les cameras de la teh~vision qui nous ont ignores ou 
presentes sous des aspects inquietants, lorsqu'elles retransmettront 
tous les debats, vont devoir n~veler qui sont reellement les 
representants du Front national. On attend des baroudeurs. On va 
voir un groupe responsable qui n'a rien a voir avec une bande 
d'exaltes2 

Jean-Marie Le Pen sait que ses deputes et lui incarnent pour une partie de I'opinion 

le fascisme et le racisme. Il n'ignore pas qu'on les imagine sur les bancs . de 

l'Assemblee nationale vociferants et mena~ants. N'ont-ils pas ete sumommes les 

loubards de l'extreme droite? Il faut done que, des la premiere seance a I'Assemblee, 

le FN presente une image totalement differente de sa reputation. Les nouveaux elus 

re~oivent une formation acceleree. Dans un local proche du Palais-Royal, le FN a 

amenage un studio de television dans lequel les deputes, les uns apres les autres, 

s'exercent a s'exprimer devant les cameras, absorbant les regles indispensables de 

l'audiovisuel et apprenant, pour certains, a maitriser un temperament colereux. La 

discipline de groupe est tout aussi importante. Un reglement interieur, collectivement 

approuve, impose l'unite de pensee et reaffirme la necessite du respect de la legalite. 

lEntretien avec Jean-Claude Martinez, 22juillet 1991, permanence du Front national 
de Montpellier, 13 rue Durand, Montpellier. 
2Propos de Jean-Marie Le Pen rapportes par Jean Noli, "Assemblee, le Front 
national vajouer la respectabilite", Le Point, no 706, 31 mars 1986, p. 53. 
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La strategie immediate du groupe FN est arretee le lundi 7 avril par son president, 

Jean-Marie Le Pen, les quatre vice-presidents, Jean-Pierre Stirbois, Dominique 

Chaboche, Bruno Megret, Yvon Briant, et le secretaire, Jean-Yves le Gallou. II n'est 

pas question de renouveler les erreurs du poujadisme de 1956 et de s'enliser dans une 

opposition systematique, mais bien de proposer des idees constructives. Conscients 

de representer "l'emergence d'une force politique nouvelle issue de problemes 

concrets (immigration, denatalite, bureaucratie, insecurite) qui compte pour le 

moment trois millions d'electeurs", ils veulent "faire progresser leurs idees pour qu'un 

jour, avec l'appui d'une majorite de Franryais, ils puissent atteindre le pouvoir dans le 

cadre des institutions" 1 Le socialisme est toujours l'ennemi irreductible. Le groupe 

reaffirme son hostilite a toute forme de cohabitation avec le president de la 

Republique, mais sa position est moins categorique a l'egard de la droite 

traditionnelle et du soutien ou de l'opposition a la nouvelle majorite. De nouveau, 

Jean-Marie Le Pen affirme: 

Nous ne soutiendrons aucun des gouvemements tant que le president 
de la Republique sera en place et nous sommes opposes a toute 
politique de collaboration ouverte et feutree avec quelque forme de 
social-democratie que ce soit.2 

L'objectif primordial du groupe est d'aiguillonner le gouvemement vers une 

politique de droite radicale en exerryant pleinement son role parlementaire. La 

position a adopter vis-a-vis de la majorite de droite traditionnelle dependra de 

I'attitude du gouvemement, comme I'explique Le Pen: 

La balle est dans le camp de Chirac. Si celui-ci fait du scrutin 
majoritaire l'un des themes majeurs de son discours de politique 
generale, que l'on ne compte pas sur nous. En revanche, s'il met 
l'accent sur les reformes economiques et sociales, pourquoi ne 
l'aiderions-nous pas?3 

Le president du groupe FN insiste sur les deux objectifs primordiaux pour 

cette premiere session parlementaire: prouver la qualite de ses deputes et 

aiguillonner le gouvemement vers une politique de droite radicale. Interroge 

sur le role qu'il compte jouer a l'Assemblee nationale, il repond: 

1 Propos de Jean-Marie Le Pen rapportes par Jean Noli, Le Point, 31 mars 1986. 
2Propos de Jean-Marie Le Pen rapportes par Joseph Masse-Scaron, "Le Pen durcit 
le ton", Le Figaro, 20 mars 1986. 
3propos rapportes par Joseph Masse-Scaron, "Les deputes Front national a la 
recherche d'une strategie", Le Figaro, 8 avril 1986. 



122 

Nous a1lons d'abord etonner. Etonner par la qualite de nos deputes: le 
pays va pouvoir se rendre compte que nous ne sommes ni affreux, ni 
sales, ni mechants, comme on a voulu le lui faire croire. [ ... ] Nous 
aIlons ensuite jouer le role d'aiguillon pour rappeler a la majorite les 
engagements electoraux qu'elle serait tentee d'oublier, notamment en 
matiere d'insecurite, de reforme fiscale ou de politique farniliale. 
Nous deposerons trois propositions de loi des cette session: le 
retablissement de la peine de mort, la reforme du code de la 
nationaIite, I'instauration d'une incompatibilite entre mandat politique 
et fonction publique1. 

Un theme majeur est degage, la defense du Parlement, que president du groupe 

comme deputes exploiteront abondarnment dans leurs interventions a la tribune de 

I'Assemblee nationale. Une democratie plus vivante doit passer par un nouvel 

equilibre entre executif et legislatif Le groupe FN se posera en defenseur de 

I'institution parlementaire car il y a une disproportion excessive entre le pouvoir 

executif et le pouvoir legislatif due a I'accroissement des pouvoirs respectifs du 

president de la Republique et du premier ministre, mais aussi en raison de 

I'augmentation inquietante de la bureaucratie. Le FN qui refuse I'hegemonie du 

pouvoir executif sur le pouvoir legislatif propose "une redistribution des forces et le 

retour a une democratie plus vivante"2 par le recours plus frequent au nlferendum, 

en particulier le referendum d'initiative populaire, (sans se soucier, semblerait-il, de 

l'iIIogisme de semblable mesure dans le contexte de la defense du Parlement), et par 

un controle parlementaire accru sur I'action gouvemementale comme sur 

I'administration: 

En ce qui concerne le recours a la procedure des ordonnances, nous 
pensons que le declin du Parlement, depuis trente ans, a donne des 
pouvoirs exorbitants a I'administration. 11 faut defendre I'institution 
parlementaire contre cette evolution. Ce principe pose, on peut 
I'admettre, des exceptions, a condition qu'elles soient rares et 
justifiees par la necessite d'eviter de longs debats, par exemple pour 
un train de mesures economiques urgentes. En revanche, utiliser la 
procedure des ordonnances pour forcer la main au Parlement dans 
une matiere comme celle du droit electoral est un abus. Le Parlement 
est la pour discuter et voter la loi, c'est la regIe. II est anormal que la 

IPropos de Iean-Marie le Pen recueillis par Michel de Jaeghere, "La main des 
intouchables", Valeurs Actuelles, 31 mars 1986, pp. 18-19. 
2Propos de Jean-Marie Le Pen rapportes par Sophie Huet, "Le Pen, redonner son 
role au Parlement", Le Figaro, 18 avril 1986. 
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connivence de Messieurs Chirac et Mitterrand permette d'eviter le 
debat devant les elus de la nation I . 

L'entree du FN au Parlement coincidait avec une nouveUe etape de la Ve 

Republique, la cohabitation, encore jamais experimentee. La charte constitutionneUe 

de la Ve Republique avait initialement donne it ce regime un caractere hybride, it la 

fois parlementaire et presidentiel, sans qu'il filt ouvertement I'un ou I'autre. Le 

referendum de 1962 avait fait pencher la balance du pouvoir du cote presidentiel, 

desequilibre encore accentue par le fait majoritaire. Bien que la Constitution de 1958 

eiit etabli une dyarchie it la tete de l'Etat, repartissant les responsabilites entre un 

president de la Republique, elu, et un premier ministre, nomme par le president, la 

pratique politique avait jusqu'a1ors fait coincider les resuItats des elections 

legislatives et des elections pnisidentielles, donnant au president une majorite 

parlementaire du meme bord politique conduite par un premier ministre dont il 

escomptait le soutien. Le fait majoritaire asseyait la stabilite du regime mais 

affaiblissait les pouvoirs du Parlement dont beaucoup denon"aient la faiblesse. On 

I'accusait de n'etre qU'une chambre d'enregistrement, donnant double legitirnite au 

president et it son premier ministre. 

Les elections legislatives de 1986 mirent fin it ce systeme en opposant une majorite 

parlementaire de droite conduite par un premier ministre de droite it un chef d'Etat 

de gauche. Fran"ois Mitterrand respecta la Constitution et, des le lendemain des 

elections, annon"a dans une declaration televisee qu'apres avoir constate I'existence 

d'une nouveUe majorite politique, iI choisissait le premier ministre dans les rangs de 

celle-ci. Le mardi 18 mars, il convoqua Jacques Chirac et, au cours dun long 

entretien de plus de deux heures, les deux hommes mirent au point la composition 

d'un gouvernement acceptable aux deux parties. Le 20 mars, Jacques Chirac fut 

nomme it Matignon et la cohabitation commen"a effectivement le samedi 22 mars 

avec le premier conseil des ministres preside par Fran"ois Mitterrand, reduit it son 

role d'arbitre et aux seules responsabilites que lui donnaient la Constitution. La 

cohabitation ne pouvait pas etre cogestion puisque les protagonistes de 1986 

defendaient des positions opposees2 II fallait donc que leurs domaines reciproques 

fussent bien delimites. La Constitution de 1958 redevenait le fiI d'Ariane de cette 

situation nouvelle. Jacques Chirac comme Fran"ois Mitterrand s'engageaient it suivre 

Ipropos de Jean-Marie Le Pen rapportes par Michel de Jaeghere, Valeurs Actuelles, 
31 mars 1986. 
2La cohabitation 1993 (Edouard Balladur-Fran"ois Mitterrand) se deroulera dans 
des circonstances differentes. Instruits par I'experience, president et premier ministre 
font preuve d'une volonte beaucoup plus affirmee d'eviter les heurts et les conflits 
potentiels. 
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4.1 Le groupe parlementaire FN 

Fort de ses trente-cinq deputes, le Front national peut former un groupe 

parlementaire, sous la denomination groupe Front national (Rassemblement 

National), et beneficier des avantages accordes aux groupes parlementaires par le 

Reglement de I'Assemblee nationale qui arrete les modalites de constitution du 

groupe, trente membres en 19861 

Formes par la reunion de deputes professant les memes opinions, les groupes 

parlementaires sont les organes de travail fondamentaux de I'Assemblee nationale. 

Au nombre de cinq a la VIIIe Legislature, ils representent fidelement les grands 

courants politiques de la nation et disposent au Palais-Bourbon d'un pouvoir de 

nomination. Les presidents de groupe designent leurs candidats au Bureau de 

I'Assemblee nationale (article 10 a1inea 3 du reglement). Les places dans I'hemicycle 

sont attribuees au groupe et non aux deputes individuellement (article 22). Les 

groupes disposent dans les commissions d'un nombre de sieges proportionnel a leur 

importance numerique (article 37), les affectations relevant du pouvoir de 

proposition du president de groupe (article 25). Les memes dispositions s'appliquent 

aux commissions speciales (article 34). En seance publique, les presidents de groupe 

pesent sur la procedure. lis peuvent, par exemple, demander la constitution d'une 

commission speciale ou s'y opposer (articles 31 et 32), exiger une suspension de 

seance (article 58, a1inea 3) ou la verification du quorum (article 61), s'opposer a un 

vote sans debat demande par le gouvemement (article 104 a1inea 3). Les temps de 

parole sont globalement n&partis entre les diiferents groupes (article 49) et 1es 

presidents designent ensuite leurs orateurs. 

a) Composition du groupe FN 

Les 35 deputes qui forment le groupe FN ne sont pas exactement les 35 

personnalites qui ont ete elues le 16 mars 1986. La loi sur le cumul des mandats 

interdisant I'exercice de plus de deux mandats ou fonctions importantes par elu2, 

quelques elus FN ont prefere ceder leur place au suivant de liste, comme Olivier 

1 Le nombre des deputes requis pour former un groupe parlementaire sera reduit a 
vingt apres les elections legislatives de 1988 pour assurer la sorvie du groupe 
communiste. 
2Le processus de reduction du cumul des mandats ne sera rnis en oeuvre qu'a partir 
de janvier 1987. Les deputes seront mis au pied du mur en 1988. De nombreux 
deputes sont concemes par ce texte. Pres d'un parlementaire sur deux detient un 
mandat de maire, plus d'une centaine sont conseillers generaux et plusieurs siegent 
aussi au Parlement europeen. Au sein des formations politiques traditionnelles, on a 
choisi de ne pas faire preuve d'un zele premature. 
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un code de bonne conduite constitutionnelle biiti sur le principe "la Constitution, rien 

que la Constitution, toute la Constitution" I 

La cohabitation faisait de Jacques Chirac le detenteur du pouvoir. Le president ne 

pouvait que brider les entreprises gouvemementales dans le cadre de ses 

prerogatives constitutionnelles, notamment la ou un consensus s'averait necessaire, 

politique etrangere et defense. Cependant, des zones d'ombre pouvaient donner a 

Franyois Mitterrand un certain controle sur le gouvemement. Vne ambiguite existe 

sur l'article 13 alinea I qui stipule que "le president signe les ordonnances et les 

decrets deIiberes en conseil des ministres". Peut-il refuser de signer si ces derniers 

sont contraires a ses options politiques ou doit -illes accepter? Il ne peut pas refuser 

de promulguer les lois votees par le Parlement. En revanche, la Constitution est 

muette sur les decrets et ordonnances. Par c~ntre, le chef de l'Etat peut opposer son 

veto a la convocation du Parlement decidee en session extraordinaire, convocation 

decidee par le premier ministre mais qui necessite un decret signe par le president. Il 

peut egalement s'opposer a la nomination des principaux fonctionnaires decidee en 

conseil des ministres, qui releve des ministres par delegation du chef de l'Etat. Le 

president peut donc exercer un pouvoir d'interpretation de la Constitution dans tous 

les domaines ou le Conseil constitutionnel n'est pas competent. 

Le Parlement devrait sortir renforce de ce changement d'equilibre politique. 

Conservant son role de soutien au gouvemement, il devient essentiel au premier 

ministre qui doit disposer d'une majorite parlementaire constante et suffisante pour 

appliquer le programme politique sur lequel il a ete eIu. Le groupe FN avait peut

etre une chance de jouer un role parlementaire determinant. La coalition RPR-UDF 

pouvait s'averer insuffisante numeriquement. Le groupe RPR comptait ISO deputes, 

plus 8 apparentes RPR, le groupe UDF 114, plus 16 apparentes UDF, soit une 

majorite de 288 sur 577, ou 49,9%. L'opposition de gauche comptait 198 socialistes, 

plus 13 apparentes socialistes, et 32 communistes, plus 3 apparentes cornrnunistes, 

soit 246 deputes sur 577, ou 42,6%. le groupe FN comptait 35 deputes, soit 6,1%, 

tout comme le groupe communiste (tableau 4.2). Le FN pouvait ainsi jouer un role 

determinant dans le vote de la loi si la majorite ne parvenait pas a maintenir son 

unite. Les votes FN additionnes a ceux de l'opposition de gauche pourraient-ils 

mettre en echec une majorite desunie? Le groupe ne pouvait deposer it lui tout seul 

une motion de censure puisqu'il fallait cinquante signatures mais des formes 

d'alliance ou de guerilla etaient possibles. Il avait pour lui l'atout d'etre une force 

nouvelle dont on ne connaissait pas les reactions et qu'il fallait tester. Pourrait-il 

IMessage au Parlement du president de la Republique, lu par le president de 
l'Assemblee nationale, Jacques Chaban-Delmas, mardi 8 avril 1986, Bulletin de 
l'Assemblee nationale, no 6, 16 avril 1986, pp. 4-6. 
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jouer le rOle d'arbitre, it meme d'influencer le sort du gouvemement et de sa 

politique. 

La declaration politique du groupe FN, remise traditionnellement a la presidence 

de I'Assemblee nationale le 2 avril 1986, conformement al'article 19 du reglement de 

l'Assemblee nationale, reaffirmait, en un resume quelque peu desordonne, les grands 

principes qu'il entendait defendre a I'Assemblee: son attachement it la preference 

nationale, son refus de toute forme de socialisme, sa fideIite ala Iiberte d'expression, 

sa volonte de defendre la securite (retour ala peine de mort), I'economie liberale et 

le Parlement1 La pratique parlementaire verifierait-elle les declarations d'intention 

du groupe FN ? Dans I'immediat, il entendait marquer sa presence au Palais-Bourbon 

et influer tout d'abord sur la mise en place des instances de I'Assemblee nationale. 

iDeclaration du groupe parlementaire FN, Bulletin de l'Assemb/ee nationale, no 1, 9 
avril 1986, pp. 31-32. 
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Tableau 4.2 Effectifs des groupes parlementaires de la Vllle Legislature 

2 avril 1986. 

Groupe RPR 

158 

App. RPR 

8 

RPR 150 

UDF 
\\4 

App.SOCIAUSTES 
13 

Groupe UDF 

130 

App. UDF 

16 

Groupe SOCIAUSTE 

211 

SOCIALlSTES 

198 

NON INSCRITS 10 

Groupe FRONT NATIONALIR.:-i.13 S 

App. COM}{UNISTES 

3 

COMMUNISTES 
32 Groupe COM}{UNISTE 

35 

Source: Bulletin de l'Assemb!ee nationale, statistiques 1986, numero special, mars 

1987. 
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4.2 Mise en place des instances de la vme Legislature: le groupe FN entend 

imposer sa presence 

577 deputes, dont 281 "nouveaux", prirent place, le mercredi 2 avril 1986, dans 

l'hemicycle bonde de l'Assemblee nationale pour assister a la ceremonie d'ouverture 

du Parlement 1 La constitution du bureau d'age (compose du doyen et des six plus 

jeunes deputes), l'a1location du doyen d'age, l'election du president de l'Assemblee a 
bulletin secret et du bureau de l'Assemblee, la repartition des deputes dans les six 

commissions s'effectuent generalement sans incident. Le FN rompit avec cette 

tradition et transforma la toute premiere seance de la VIIIe Legislature en evenement 

mediatique et politique afin de concentrer I'attention de l'opinion publique sur son 

entree au Parlement. La session debuta calmement. Les deputes, places par ordre 

a1phabetique comme toujours pour la premiere seance, ecouterent le discours 

prononce par Edouard Frederic-Dupont, depute FN et doyen de l'AssembIee, en 

I'absence de Marcel Dassault, trop fatigue pour presider la seance. Les incidents 

commencerent avec l'eIection du president de l'Assemblee. 

a) Election du president de l'Assemblee nationale 

L'election de Jacques Chaban-Delmas semblait, a premiere vue, assuree. Candidat 

de la majorite apres le retrait (a contre-coeur) de Valery Giscard d'Estaing, il etait 

considere parti gagnant des le premier tour. Le gouvemement avait imagine un 

scenario simple et juridiquement sur, croyait-il, pour eviter que les vingt-sept voix 

des ministres et des secretaires d'Etat ne fussent neutralisees lors du vote. Les vingt

sept ministres deputes avaient immediatement demissionne de leur mandat 

parlementaire. Les circonscriptions n'existant plus depuis l'instauration de la 

proportionnelle (Ioi du 10 juillet 1985), des legislatives partielles n'etaient plus 

possibles. Les candidats venant sur une liste immediatement apres le premier 

candidat elu sont appeles a remplacer les deputes elus sur cette liste dont le siege 

deviendrait vacant, quelle qu'en soit la cause. Les vingt-sept membres du 

gouvemement, en abandonnant leur mandat parlementaire, donnent a leurs suivants 

de liste la possibilite de sieger a leur place, et donc de voter dans le meme sens 

qu'eux. L'election du president de l'Assemblee aurait donc du se derouler vite et sans 

surprise. Ce ne fut pas le cas. 

IL'Assemblee nationale tient de plein droit deux sessions ordinaires par an. La 
premiere s'ouvre le 2 octobre et dure 80 jours. La seconde s'ouvre le 2 avril et ne 
peut exceder 90 jours. Elle peut, en outre, etre reunie en session extraordinaire sur 
un ordre du jour determine, soit a la demande du premier ministre, soit a celle de la 
majorite des deputes, par decret du president de la Republique. 
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Le compte-rendu des debats parlementaires du Journal officiel et la presse des 3,4 

et 5 avril permettent de recreer le premier incident de seance qui eclata une demi

heure seulement apres I'ouverture de la VIIIe Legislature. 

Monsieur le president, rappel au reglement [ ... ] II ne doit y avoir dans 
cette salle que les cinq cent soixante dix-sept deputes elus le 17 
mars .. .Ies rempla~ants des vingt -sept parlementaires entres le 20 mars 
au gouvernement doivent etre expulses avant I'election du president 
de I'Assemblee l 

s'ecrie une voix inconnue. 

Une autre voix que I'on reconnai't comme celle du communiste Ducolone tonne: 

Taisez-vous, Martinez ! il n'y a pas de discussion! je suis un ancien 
deporte!2 

Des pupitres claquent. La voix du premier intervenant rep rend: 

Detournement de loi ... 

Dans la tribune on s'affole: 

Quoi ? Que dit-il ? Qui est-ce ? Martinez ? qui r,:a ? un socialiste ? 
non, un type du Front national!3 

La seance est suspendue. En moins d'une minute, les tribunes et I'hemicycle se 

vident. La salle des Quatre-Colonnes se remplit. Environne de projecteurs et de 

micros, Jean-Marie Le Pen improvise une conference de presse: 

L'essentiel est de prendre date. QU'elle soit de godillots ou de 
chausses rouges, cette assemblee a toujours vecue couchee devant 
I'executif L'U.D.F. et le R.P.R. pretendent avoir la majorite. lis n'ont 
qu'une petite minorite qui ne suffit pas pour imposer sa loi4 

Pourquoi, pour une entree en scene aussi fracassante, a-t-il pousse en avant un 

inconnu, Jean-Claude Martinez ? 

Parce que c'est un remarquable professeur de droit. Moi, je me 
reserve pour une autre grande occasion S. 

ILe FigaroMagazine, 5 avri11986, pp. 98-99. 
2lbid. 
3Ibid. 
4Ibid. 
5Ibid. 
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La sonnerie retentit. Vite, on remonte en seance. Edouard Frederic-Dupont lit les 

resultats du premier tour: 271 voix pour Chaban-Delmas a10rs qu'il lui en faudrait 

274. L'election du president se deroulant a bulletin secret a la tribune, aucune analyse 

du vote n'est presentee, qui permettrait de recenser I'attitude des deputes. 11 y a eu 

561 votants sur 577, une quinzaine d'absents done. Les 561 votes se rilpartissent 

ainsi: 

• blancs ou nuls: 14 

• Jacques Chaban-Delmas: 271 

• Andre Labarrere (PS): 207 

• Yann Piat (FN): 36 

• Guy Ducolone (PC): 33 

11 a ainsi manque 21 voix au maire de Bordeaux, dans un groupe RPR-UDF qui 

compte 298 deputes, pour atteindre la majorite (292 au total). 11 en a manque 4 a 
Andre Labarrere, sur un total de 211, et 2 a Guy Ducolone, sur les 35 deputes 

communistes. Quant a Yann Piat, elle obtient 36 suffrages a10rs que 32 deputes FN 

seuls avaient pris part au vote. Les bulletins blancs viendraient-ils de la majorite 

RPR-UDF comme les quatre voix imprevues du FN? possible mais inverifiable, 

puisque le scrutin se fait a bulletin secret. 

Nouvelle suspension de seance. Nouvelle conference de presse pour Jean-Mane Le 

Pen. Attroupement autour de Jean-Claude Martinez qui s'amuse enormement: 

Moi ! un va-t-en-guerre ! faurais dii y aller bien plus fort! I 

proteste-t-il. 

Jacques Chaban-Delmas est elu au second tour par 282 voix sur 562 votants et 

554 suffrages exprimes, gagnant 11 voix tandis que les bulletins blancs diminuent de 

5, que le FN perd 2 voix et le PS 2. 

Le FN a atteint un premier objectif 

On attendait des cranes rases ou des ex-poujadistes aux idees 
bornees. On a vu des professionnels, des universitaires competents 
qui comprenaient et utilisaient les mecanismes parlementaires ausi 
bien, si ce n'est mieux, que les politiciens reconnus. Ce fut un des 
grands jours de la VlIIe Legislature.2 

commente, cinq ans plus tard, Jean-Claude Martinez, depute FN de I'Herault et 

principal acteur de I'incident. Le groupe FN etait bien decide a profiter au maximum 

IIbid. 
2Entretien avec Jean-Claude Martinez a la permanence Front national de 
Montpellier, 13 rue Durand, Montpellier, 22 juillet 1991. 
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de la tribune qui lui etait offerte. Jean-Claude Martinez et les juristes du Front 

national, Bruno Gollnisch, Pascal Arrighi, Jean-Yves Le Gallou et Me Biaggi, 

s'etaient irnmediatement et habilement saisis du premier Iitige qui se presentait et que 

le gouvemement croyait avoir esquive: la demission des ministres au profit de leurs 

suivants de Iiste. L'analyse des legistes du Front national avait ete plus retorse que 

ceUe du gouvemement. La Constitution de 1958 instaure une incompatibilite entre le 

mandat de depute et les fonctions de membres du gouvemement. La loi organique 

qui fixe les modalites d'application de cette regie dispose qu'eUe prend effet "a 

expiration du delai d'un mois a compter de la nomination du depute comrne membre 

du gouvemement". Pendant ce delai, le depute membre du gouvemement ne peut 

prendre part a aucun scrutin. L'incompatibilite ne prend pas effet si le gouvemement 

est demissionnaire avant expiration du dit delai" (article LO 153). Le meme texte 

precise: " les mesures necessaires pour reinplacer un membre du gouvemement dans 

son mandat de depute sont prises dans le mois qui suit le delai prevu a I'article LO 

153" (article LO 177). 11 ressort de l'ensemble de ces dispositions que les ministres 

demissionnaires de leur mandat parlementaire ne peuvent etre remplaces dans le mois 

qui suit leur nomination au gouvemement. Au-dela meme de ce delai, souligne Jean

Claude Martinez, la demission est interdite a tout parlementaire dont I'election fait 

I'objet d'une contestation. L'article 6 du reglement de l'Assemblee prevoit en effet 

qu'un depute ne peut en ce cas se demettre de son mandat qu'apres la notification de 

la decision rendue par le Conseil constitutionnel, juge du contentieux electoral en 

matiere legislative. Or, si le ler avril, les recours qui avaient ete formes contre 

l'election de Jacques Chirac, Pierre Mehaignerie et Alain Madelin avaient ete rejetes, 

les requetes concemant Alain Carignon (Isere), Didier Bariani et Robert Pandraud 

(Seine-Saint-Denis), Lucette Michaud-Chevry (Guadeloupe) n'ont pas encore ete 

examinees. Charles Pasqua a neanmoins adresse, le jour-meme de l'ouverture de la 

session parlementaire une recension des deputes de laqueUe avaient disparu les noms 

des ministres et ou figuraient, a cote des elus du 16 mars, les vingt-sept remplayants 

des membres du gouvemement, leurs suivants sur les Iistes des elections legislatives. 

C'est un coup d'etat sur le modele du 18 Brumaire! I 

proteste Jean-Marie Le Pen alors que Jean-Claude Martinez explique: 

II n'appartient pas au gouvemement de determiner lui-meme la 
composition de l'Assemblee. On a viole I'article 16 de la Declaration 

ILe FigaroMagazine, 5 avri11986, p. 99. 
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des droits de l'homme, selon lequel toute societe qui n'a pas de 
separation des pouvoirs n'a pas de constitution l . 

et Pascal Arrighi de rencherir: 

Mon compatriote, un tantinet bonapartiste, le ministre de l'Interieur, a 
change la Iiste des deputes elus. Un tel acte est sans precedent dans 
l'histoire de la Republique. Le fait de vouloir assurer une majorite aux 
seuls membres du RPR-UDF ne saurait justifier une telle 
monstruosite juridique2. 

Controverse gratuite? Assaut de pointillisme juridique? En fait, manoeuvre des 

plus habiles pour demontrer la fragilite de la nouvelle majorite, reprise aussitot par 

l'opposition de gauche. Pierre Joxe conteste lui-aussi la validite de I'election de J. 

Chaban-Delmas: 

Nous n'avons pas voulu perturber le scrutin mais iI y a eu violation du 
droit qui augure mal de la fa,.on dont certains membres du 
gouvernement con,.oivent le droit et la necessite du respect du droit3. 

En fait, rien ne permet de faire appliquer les textes auxquels le FN se n'\fere. Le 

Conseil constitutionnel n'est pas competent pour sanctionner une election irreguliere 

a la presidence de l'Assemblee. L'acte administratif par lequel Charles Pasqua a 

integre a I'Assemblee les vingt-sept rempla,.ants des ministres paralt fort devoir etre 

considere comme un aete de nature politique concernant les rapports de l'executif et 

du legislatif A ce titre, selon la jurisprudence, iI echappe au controle du juge 

administratif Cependant, toutes les lois qui pourraient etre adoptees par l'Assemblee 

avant le 20 avril, un mois apres la nomination des ministres, ou avec le concours de 

deputes rempla,.ant des membres du gouvernement dont l'election resterait 

contestee, seront susceptibles d'etre deferees, sur ce point, au Conseil 

constitutionnel. 

La vigueur de la contestation engagee par le FN a prouve, des le premier jour, qu'il 

n'entendait pas rester inerte au sein du Parlement. Plus d'un depute du RPR ou de 

l'UDF s'alarment desornIais d'une ardeur proceduriere qui pourrait les contraindre a 
des scrutins publics systematiques, a un respect permanent du quorum, a une 

presence en commission rendue indispensable par l'etroitesse de la majorite. 

Le groupe FN maintint la meme pression sur I'election du bureau et la repartition 

des deputes dans les six commissions. Le bureau et les commissions sont les 

libido 
2lbid. 
3lbid. 

, 
\ 
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principaux organes de I'Assemblee. Avec les groupes politiques, ils font partie 

integrante de son organisation et concourent a son fonctionnement. Le bureau est 

compose du president de I'Assemblee nationale elu pour toute la duree de la 

legislature, des vice-presidents, des questeurs et des secretaires elus chaque annee au 

debut de la session d'avril. 

b) Election du bureau de l'Assemblee nation ale 

L'election du bureau fut, elle aussi, laborieuse et rendue plus difficile par la 

presence du Front national. Le regIement de I'Assemblee prevoit que I'election des 

membres du bureau a lieu "en s'effor~ant de reproduire au sein du bureau la 

configuration politique de I'Assemblee" (article 10 alinea 2). Un systeme complexe 

de points permet d'equilibrer au mieux les postes a pourvoir en fonction des forces 

en presence. Tout depend en definitive de I'election du president. La presidence, 

selon le principe des poupees russes, enferme le bureau de I'AssembIee qui, a son 

tour, enferme les presidences des commissions. La composition se faisant 

traditionnellement sur un accord entre les differents groupes politiques, la presence 

du Front national compliquait les debats. Les groupes socialistes et communistes 

refuserent toute possibilite de liste commune avec le FN. Andre Lajoinie, president 

du groupe communiste, annon~a qu' 

il refuserait tout consensus permettant de cautionner I'accession du 
Front national a des postes de responsabilite1. 

Pierre Joxe lui emboita le pas et affirrna que son groupe 

refuserait la procedure de la Iiste commune. La droite prendra ses 
responsabilites. Nous ne voulons pas avoir a discuter ni a presenter 
de Iiste commune avec le Front national2 

Le bureau est elu par scrutin de liste, avec trois votes, un pour les six vice

presidents, un pour les trois questeurs, un pour les douze secretaires. Les 

candidatures pour les postes de questeurs n'etant pas superieures au nombre de 

postes a pourvoir, il n'y eut pas lieu de voter. Par c~ntre, trois tours de scrutin furent 

necessaires pour les six vice-presidents. Huit candidats etaient en lice: un RPR, deux 

UDF, trois PS, un PC, un FN. Pascal Arrighi recueillit au premier tour cinquante-

lPropos rapportes par Sophie Huet, "L'election du bureau de I'Assemblee nationale", 
Le Figaro, 5-6 avril 1986. 
2Ibid. 
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quatre voix, soit vingt de plus que les elus du FN. De nouveau, on se perd en 

conjonctures sur I'origine de ces voix. 

Plus on nous connait, plus on nous aime l 

raille Jean-Marie Le Pen. 

Serait-ce plutot les effets d'une fronde des elus meridionaux qui deplorent 

I'anatheme jete sur le Front national par les etats-majors parisiens? Pascal Arrighi se 

maintient au second tour avec quarante-six voix, continuant it jouir d'un renfort hors 

du FN. Finalement trois socialistes, deux UDF et un RPR sont eIus. 

Un accord fut conclu pour la designation des secretaires. Le FN obtint seulement 

deux postes de secr6taire sur douze. Yvon Briant et Bruno Gollnisch aideraient it 

assurer le controle des scrutins et it certifier I'exactitude des proces-verbaux de 

seance. Ces deux secretaires se maintiendront tout au long de la VIIIe Legislature2. 

c) Designation des commissions pennanentes 

Restaient it repartir les cinq cent soixante dix sept deputes dans 1es SIX 

commissions permanentes, rouages essentiels de I'Assemblee qui remplissent les 

fonctions incombant au pouvoir legislatif: s'informer pour faire la loi et controler 

I'executif. Le nombre des membres de chaque commission est determine de fa~on 

que chaque depute appartienne it I'une d'entre elles. La repartition est faite par 

accord amiable entre les presidents de groupe, chacun disposant d'un quota de sieges 

proportionnel it son importance dans I'Assemblee. De nouveau, la presence FN 

posait probleme. La majorite de droite aurait voulu conserver la main-mise sur 

chaque commission; pour ce faire, en raison de sa tres faible majorite, il lui aurait 

fallu accepter un accord avec le FN. Elle s'y refusa et les deputes RPR et UDF 

accepterent d'etre minoritaires it la commission de la production et des echanges. J. 

Chirac avait cependant reussi it placer des hommes surs aux postes strategiques des 

Finances (Michel d'Omano), des Affaires etrangeres (Jean Lecanuet), des Affaires 

sociales (Jacques Barrot) et de la Production et des Echanges (Jacques Dominati). 

Le FN repartit ses deputes dans chaque commission. 

• Commission des affaires culturelles, familiales, sociales: Fran~ois Bachelot, 

Pierre Ceyrac, Gabriel Domenech, Guy Herlory, Jean-Fran~ois Jalkh, A1bert 

Peyron, Yannick Piat, Robert Spieler. 

• Commission des affaires etrangeres: Charles de Chambrun, Edouard Frederic

Dupont, Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen, Michel de Rostolan. 

llbid. 
2Rappelons que Yvon Brianl quittera le groupe FN le 9 juillet 1986. 
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• Commission de la defense nationale et des forces arrnees: Yvon Briant, Roger 

Holeindre, Jacques Peyrat, Jean-Pierre Reveau, Pierre Sergent. 

• Commission des finances, de l'economie generale et du plan: Pascal Arrighi, 

Christian Baeckeroot, Pierre Descaves, Jean-Claude Martinez, Bruno Megret. 

• Commission des lois constitutionnelles, de la legislation et de l'administration 

generale de la Republique: Ronald Perdomo, Pierre Sirgue, Jean-Pierre Stirbois, 

Georges-Paui Wagner. 

• Commission de la production et des echanges: Jacques Bompard, Dominique 

Chaboche, Bruno Chauviere, Gerard Freulet, Guy Le Jaouen, Jean Roussel, 

Jean-Pierre Schenardi1 

Les instances de I'Assemblee nationale etaient en place. Le groupe FN devait 

prouver son identite, affirmer son independance et s'acquitter de ses fonctions de 

legislateur. 

IBulletin de I'Assemblee nationale, no 1,9 avril 1986, pp. 37-40. 
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4.3 Le premier aete parlementaire de la VIIIe Legislature (vote de 

eonfianee sur la declaration de politique generale du gouvernement faite par 

Jaeques Chirae): le Front national affirme son independanee et se situe dans 

I'opposition 

Le metier d'un depute est d'abord de faire la loi, ensuite de controler I'action du 

gouvernement. Le domaine de la loi, enumere par I'article 34 de la Constitution, 

comprend essentieIlement les Iibertes publiques, la determination des crimes et delits, 

I'impot, le budget, les principes fondarnentaux de la defense nationale, de 

I'administration des coIlectivites locales, de I'enseignement, du regime de la 

propriete, du droit du travail et de la Securite sociale. L'Assemblee a egalement 

competence en matiere de traites internationaux et de revision de la Constitution. 

n nous faut examiner le role joue par le groupe FN dans la procedure legislative 

pendant la VIIIe Legislature: initiative de la loi (propositions de loi et propositions 

de resolution), exarnen en commissioni, examen en seance publique, votes; tout 

comme le controle exerce sur le gouvernement par les deputes FN: interventions et 

questions posees en seance publique (questions orales, questions au gouvernement, 

questions it un ministre), questions ecrites, discussion et vote du budget, debat sur le 

programme ou sur une decIaration de politique du gouvernement, motion de 

censure. 

Le premier acte parlementaire de la VIlIe Legislature, le vote de confiance 

demande par Jacques Chirac sur la decIaration de politique generale du 

gouvernement pour s'assurer de la solidite de sa majorite, conduisit le groupe FN it 

se demarquer officiellement de la droite majoritaire et it faire ses preuves comme 

parti parlementaire d'opposition de droite. 

a) Vote de confiance sur la declaration de politique generale du gouvernement 

Jacques Chirac prit immediatement I'offensive. Cette precipitation repondait it son 

caractere mais elle etait due egalement aux circonstances de I'instant. Le premier 

ministre disposait de tres peu de temps pour tenir les promesses faites pendant la 

campagne electorale, les elections presidentieIles etant dans deux ans. I1 avait 

annonce qu'il allait utiliser pleinement I'initiative parlementaire afin d'accelerer et 

contracter au maximum le debat parlementaire2 L'article 38 de la Constitution 

iLes compte-rendus des travaux en commission sont volumineux et abondent en 
details superflus. J'ai volontairement concentre mon analyse sur les rapports de 
commission qui concernaient les points que je voulais etudier plus specialement. 
2DecIaration de Jacques Chirac it l'Hotel de Ville, jeudi 20 mars, Le Figaro, 24 mars 
1986. 
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donne au gouvemement le pouvoir de demander au Parlement I'autorisation de 

prendre par ordonnances, pendant un delai limite, des mesures qui sont nonnalement 

du domaine de la loi. Le Parlement deli~gue ainsi ses pouvoirs legislatifs au 

gouvemement ala demande precise de celui-ci, par le biais d'une loi d'habilitation qui 

donne au gouvemement autorisation de Iegiferer par ordonnances sur un projet de 

loi particulier, en I'occurrence les mesures economiques et sociales relatives au 

redressement de I'economie (participation des travaiIleurs et denationalisations) et au 

retablissement du scrutin majoritaire. 

Avant meme d'avoir commence, la cohabitation se heurtait a son premier obstacle 

car cette politique a1lait al'encontre de celle qui avait ete suivie par le president de la 

Republique depuis 1981. Franyois Mitterrand avait deja fait savoir qu'i1 ne signerait 

des ordonnances qu'en nombre limite et portant sur des sujets precis afin de respecter 

les regles du Parlement et a la condition qu'elles soient un progres par rapport aux 

acquis. A I'issue du Conseil des ministres, il avait prononce une deuxieme mise en 

garde par I'intermediaire d'un porte-parole de I'Elysee: 

Le president ne signerait pas d'ordonnances portant sur le principe et 

les modalites de la privatisation d'entreprises nationalisees avant 

1981, qui transgresseraient des regles d'evaluation admises lors du 

passage du secteur prive au secteur public et qui entraineraient des 

mesures contraires ala democratisation du secteur publicI 

II lui etait pourtant difficile d'ignorer que, de 1981 a 1986, les gouvemements 

socialistes avaient fait un tres large usage de I'article 382 Les lois d'habilitation sont 

soumises au contr61e du Conseil constitutionnel. Si ce dernier en accepte la 

constitutionnalite, le president peut-il refuser de signer les ordonnances ainsi 

validees? Jusqu'a present, la situation ne s'etait jarnais posee mais, comme etabli 

precedemment, I'article 13 est arnbigu. Certains juristes affirment que le president 

peut parfaitement opposer son veto; d'autres pensent que le president est moralement 

oblige de signer puisque, son parti ayant perdu les elections, la legitimite repose 

maintenant avec la nouvelle majorite. Une troisieme position, celle de Michel Debre, 

refuse d'en faire un debat constitutionnel: 

lCommunique rapporte dans Le Figaro, 10 avril 1986. 
2Cinq lois d'habilitation avaient ete votees sous la gestion socialiste: deux sur des 
mesures sociales, une sur des mesures financieres, deux sur le statut de la NouveIle
Caledonie; soit I'adoption de 39 ordonnances, 19 dans le domaine social, 16 sur la 
Nouvelle-Caledonie, 4 en matiere financiere. 
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C'est une question politique et non pas juridique. Si le chef de l'Etat 

refuse de signer les ordonnances, iI y a conflit. Le gouvemement doit 

a10rs de nouveau poser la question de confiance a I'Assemblee 

nationale. Si celle-ci vote la confiance, le president doit se soumettre 

ou se demettre l 

La phraseologie employee par le president Mitterrand etait sybilline et sa portee 

restait f10ue mais c'etait un avertissement du chef de I'Etat, la premiere manifestation 

d'une politique d'endiguernent a laquelle Jacques Chirac opposa la resistance passive 

et choisit de poursuivre son but en minimisant toute opposition presidentielle. Mais 

pour cela, iI lui fallait le soutien du Parlement, donc le soutien inconditionnel de sa 

majorite dans sa totalite. Et c'est la, au point de divergence, d'hostilite declaree entre 

president et premier ministre, que le Parlement pouvait reprendre son role et que le 

groupe parlernentaire Front national avait sa chance; il pouvait faire pencher 

I'equilibre d'un cote ou de I'autre en cas d'indecision ou de division de la majorite 

supportant le gouvemement. 

Le premier acte de Jacques Chirac fut de s'assurer de la solidite de sa majorite et 

de poser au Parlement la question de confiance pour mener a bien la politique du 

gouvemement. L'article 49, alinea I, de la Constitution stipule que "le premier 

ministre, apres deliberation du Conseil des ministres, engage devant I'Assemblee 

nationale la responsabilite du gouvemement sur son programme OU eventuellement 

sur une declaration de politique generale". 11 s'agit en fait de verrouiller sa majorite. 

Le premier ministre rencontra les deux groupes parlementaires RPR-UDF pendant 

une petite heure avant I'ouverture officielle de la seance fixee a 16 heures afin de leur 

expliquer sa position. n monta ensuite a la tribune pour faire sa declaration de 

politique generale et engager la responsabilite du nouveau gouvemernent. 

Apres avoir expose le calendrier de mise en oeuvre de la politique 

gouvemementale, le premier ministre annon~a pour la session en cours plusieurs 

projets de loi: 

• les deux premiers etaient des projets de lois d'habilitation. L'un devait habiliter le 

gouvemement a legiferer par ordonnances en vue de conduire le redressement 

economique et social et comportait trois series de mesures destinees a liberaliser 

la marche de I'economie, favoriser I'emploi des jeunes et permettre la 

privatisation d'un certain nombre d'entreprises. Le deuxieme projet de loi 

d'habilitation portait sur le r6tablissement du scrutin majoritaire. 

lCharles Debbasch, "La vertu faussement outrageee", Le Figaro, ler avril 1986. 
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• un projet de loi rectificative permettait de compIeter les dotations budgetaires 

insuffisantes, de traduire en termes budgetaires le plan d'urgence pour l'emploi 

des jeunes, degageait un train d'economies de dix milliards de francs, amor~ait 

une remise en ordre de la fiscalite de l'epargne et definissait une amnistie 

douaniere et fiscale. 

• un certain nombre de projets avaient pour but de rendre aux entreprises une plus 

grande liberte de gestion de leurs effectifs en s'attaquant aux effets pervers de 

l'autorisation administrative de licenciement, en attenuant ceux produits par le 

franchissement de certains seuils, en permettant une decentralisation plus 

poussee de la negociation collective. 

• un projet de loi de programme intervenait en vue du redressement economique 

et social des D.O.M. ainsi que des textes sur les T.O.M., notamment la Nouvelle

Caledonie. 

• un projet relatif au developpement de I'investissement immobilier et it I'accession 

it la propriete etait egalernent prtivu. 

D'ici l'ete, plusieurs projets devaient etre proposes, sur le theme "promouvoir une 

societe de liberte": 

• un projet de loi sur la communication; mise en place d'une commission nationale 

de la communication et des libertes, clarification des financements de 

l'audiovisuel, privatisation d'une partie de l'actuel service de l'audiovisuel. 

• un projet de loi abrogeant la loi du 23 octobre 1984 sur la presse et la 

rernpla~ant par des dispositions qui garantissent veritablement la transparence et 

le pluralisme. 

• une serie de textes destines it renforcer la securite des personnes et des biens: 

peine incompressible de trente ans en substitution it la peine de mort, 

renforcement de la repression d'association de malfaiteurs, revision du regime de 

recidive, extension des controles d'identite et mise en place de documents 

d'identite infalsifiables, et en meme temps amenagement de l'organisation et des 

missions de la police nationale. Le gouvemement devait egalement prendre les 

mesures propres it relever le defi du terrorisme et a preserver I'identite de la 

communaute nationale. 

Le ton du discours n'etait pas sans rappeler les accents nationalistes des 

declarations du Front national et ses themes de predilection: defense de la famille et 

de l'education, denonciation de l'insecurite, de l'immigration, du c1imat de decadence: 

... .les forces materielles de la France ne sont pas les seules atteintes. 

Ses forces morales le sont egalement. La montee de la delinquance et 
) 

de l'insecurite est en train de degrader cette qualite de la vie que tant 
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d'etrangers enviaient a notre pays et de creer une veritable angoisse 

dans le coeur d'un nombre croissant de nos concitoyens. Quant au 

terrorisme, ses plus recentes manifestations jettent un trouble de 

nature quasiment existencielle dans toutes les democraties 

occidentales; la ndtre n'est pas, helas, epargnee. Plus profondement 

encore, la France s'interroge sur son avenir en tant que nation, unie 

dans I'amour de la meme culture et dans la volonte de vivre ensemble. 

D'un cOte, I'accroissement ininterrompu de la population etrangere 

sur son sol, malgre I'arret officiel mais non controle de I'immigration, 

de I'autre cOte, I'hiver demographique qui engourdit notre dynarnisme 

et ne nous perrnet meme plus de renouveler nos generations ... 1 

Insistant sur la necessite de meriter la confiance, au-dela meme du Parlement, de 

chacun des FranQais, Jacques Chirac engagea a10rs la responsabilite de son 

gouvemement sur sa declaration de politique generale. 

La procedure de I'engagement de responsabilite du gouvemement sur son 

programme est a distinguer de celle de I'engagement de responsabilite sur un texte. 

Celle-ci, prevue par l'a1inea 3 de I'article 49, perrnet au gouvemement de faire passer 

un projet de loi sans discussion detaillee en passant outre aux reticences eventuelles 

de sa majorite. Le texte est a10rs adopte si aucune motion de censure n'est votee. 

L'engagement de responsabilite du gouvemement sur son programme a un autre 

objet. II s'agit de demontrer al'opinion publique que le nouveau gouvemement tire sa 

legitimite de la nouvelle assemblee sortie des umes, et surtout de sceller d'emblee le 

lien qui unit le gouvemement a la nouvelle majorite. La majorite parlementaire etait 

faible et il etait de notoriete publique que certains de ses membres n'avaient pour 

Jacques Chirac qu'une sympathie mitigee. Le scrutin etant a la tribune, les votes 

n'etaient pas secrets. Jacques Chirac amena ainsi ses deputes a se prononcer 

c1airement en debut de legislature en faveur de la politique qu'entendait conduire le 

gouvemement. La procedure de scrutin publique devait mettre le premier ministre a 

I'abri de toute mauvaise surprise. Qui prendrait la responsabilite, au sein de la 

majorite, de provoquer pUbliquement la chute du gouvemement? L'attitude it adopter 

vis a vis du Front national etait un des problemes qui risquaient d'accentuer les failles 

deja profondes. Les votes pour la designation des differentes instances de la nouvelle 

assemblee avaient montre que le Front national choisissait ses arnis a I'interieur des 

deux partis indistinctement, admettant ouvertement que "il est plus facile de voter 

pour ceux qui ne nous manifestent pas d'ostracisme" et soulignant a plaisir que 

1J.0. - A.N. [C.R.], premiere seance du 9 avril 1986, declaration du gouvemement 
et debats sur cette declaration, p. 87. 
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"I'UDF a une attitude plus comprehensive que le RPR,,1 Ces memes votes avaient 

egalement prouve que certains membres de la droite classique ne comprenaient pas 

que le Front national rut exciu de toute responsabilite. Etait-ce simplement 

reconnaissance-renvoi d'ascenseur apres les elections aux presidences de certains 

conseils regionaux acquises grace a une alliance avec Le Pen? ou la manifestation 

d'une volonte d'elargir la majorite vers sa droite extreme? 

Cette orientation a1lait dans le sens que desiraient le Front national et son 

president: legitimisation dans les institutions officielles, et par voie de consequence 

dans I'opinion publique. 

Le debat sur la declaration de politique generale du gouvemement, prononcee par 

Jacques Chirac et suivie du vote de confiance, foumit a Jean-Marie Le Pen la plate

forme ideale pour exposer officiellement a la nation la strategie du Front national. 

b) Interventions FN 

La prestation de Jean-Marie Le Pen, intervenant a la tribune sur la question de 

confiance posee par Jacques Chirac, fut largement rapportee par les commentateurs 

politiques qui soulignaient ses dons d'orateur et I'aisance d'un discours fait sans note 

et sous une forme brillante. Se presentant comme le porte-parole des deputes du 

Front national et, a travers eux, des deux million sept cent mille voix qui se sont 

portees sur eux, it revendiquait le statut de "depute a part entiere" pour lui et ses 

compagnons: 

Avant de m'adresser au premier ministre, je m'adresserai a mes 

co\1egues, de quelque couleur politique qu'ils soient [ ... ] Acceptent-ils 

de considerer que, conformement aux lois de la Republique et aux 

traditions de la democratie, nous sommes dans cette Assemblee des 

deputes a part entiere? Nos electeurs et nous-memes peuvent-ils etre 

consideres dans le pays comme des Fran~ais a part entiere?2 

Le president du groupe FN faisait ensuite etat des calomnies dont son parti aurait 

fait I'objet pendant la campagne electorale. 11 denon~ait la campagne de denigrement 

dont il estimait avoir ete victime pendant la campagne electorale et la pauvre image 

que donnait la presse du Rassemblement National: 

Nous avons de I'avis meme de Monsieur Fabius pose de bonnes 

questions. Ce serait deja un grand service que nous aurions rendu au 

100ivier Pognon, "La majorite appelee a se compter", Le Figaro, 9 avril 1986. 
2J.O.-A.N. [CR.], premiere seance du 9 avri11986, p. 104. 
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pays, mais eussions-nous pose de mauvaises questions, cela aurait ele 

notre droit I 

L'essentiel de son intervention etait a10rs consacre a la defense du Parlement: 

Le Parlement dans lequel nous nous trouvons fClUniS aujourd'hui n'a 

pas cesse tout au long de la Ve Republique de se voir depouiller de 

ses prerogatives, dans le desir que I'on avait de ne plus voir se 

reproduire les errements de la IVe Republique, I'instabilile 

ministerielle, qui n'etait d'ailleurs pas seulement due a la 

proportionnelle, comme on tente de nous le faire croire, mais bien 

souvent a la conjonction de voix politiques parfaitement 

contradictoires [ ... ] La fonction du Parlement, c'est aussi, et peut-ctre 

surtout, de permettre la publicite du debat politique, lequel, de toule 

evidence, a interet a se passer ici plutot que dans la rue. Qu'est-ce 

qu'un Parlement sinon, passez-moi I'image, une chambre de 

decompression des tensions politiques, economiques et sociales, un 

endroit privilegie oll I'on parle, oll I'on discute et oll les affi"ontemenls 

ont lieu de faeon pacifique et reglementee, plutot que de faeon 

anarchique et violente a I'exterieur? N'est-ce pas la une definition 

parfaitement democratique du rOle du Parlement? Enfin, une de ses 

fonctions essentielles, qui remonte 11 ses origines mais qu'on semble 

malheureusement avoir oublie dans la praxis des trente dernieres 

annees, est de consentir I'impot. Or, progressivement, notre 

Parlement s'est laisse deposseder de cette prerogative puisque les 

depenses sociales du secteur public lui echappent totalement et qu'il 

ne peut, en outre, exercer son droit d'acceptation ou de refus que sur 

dix pour cent du budget national, quatre-vingt-dix pour cent des 

depenses publiques etant automatiquement reconduites par le 

systeme regrettable des services votes. 11 convient donc de rendre au 

Parlement dans le cadre constitutionnel qui est celui de la Ve 

Republique, les prerogatives qu'il a, malheureusement, sous I'empire 

du fait majoritaire, consenti a abdiquer. 11 y a lieu, mesdames el 

messieurs les parlementaires, d'entreprendre la reconquete des 

1 "Le phenomene Le Pen procede de vraies questions auxquelles I'extreme droite 
apporte de fausses reponses". Propos de Laurent Fabius, a10rs premier rninistre a 
Antenne 2, 5 septembre 1984. 
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pouvoirs du Parlernent, dans I'interet meme du fonctionnernent des 

pouvoirs publics et de la nation toute entiere. 

Venait ensuite une critique du scrutin majoritaire: 

Le scrutin proportionnel est accable de tous les maux. Vous me direz 

que je plaide pour mon saint. Bien sUr. Mais je plaide surtout pour le 

droit de trois millions d'electeurs d'etre represente au Parlement [ ... ] 

n me semble qu'il y a une confusion de philosophie politique 

essentielle qui conduit a ne voir dans le systeme de scrutin qu'un 

moyen de creer une majorite pour soutenir le gouvemement. Mais le 

Parlernent a d'autres fonctions que celle-hl, surtout dans une 

constitution oll la responsabilite de nommer le gouvemement a ete 

tres precisement confiee au President de la Republique. n n'y a rien 

de contradictoire a vouloir, comme le Front national, a la fois un 

executif fort et un Parlement disposant de droits reels, possedant la 

capacite de legiferer, la possibilite de controler I'executif et 

I'administration. Le scrutin proportionnel, en assurant la 

representation des formations minoritaires permet la publicite du 

debat politique qui a interet a se derouler ici plutot que dans la rue. 11 

convient donc de rendre au Parlement dans le cadre institutiormel de 

la Ve Republique les prerogatives qu'il a consenties 11 abdiquer ... 

11 ajouta qu'il croyait a 

la superiorite d'un systeme politique qui permette a tous les courants 

politiques d'etre representes equitablement. 

11 etait donc defavorable a la procedure des ordonnances pour le retour au scrutin 

majoritaire: 

Nous n'avons pas d'opposition de principe sur les ordonnances. Nous 

pensons que les ordonnances se justifient dans le cas d'extreme 

urgence et il peut etre d'extreme urgence de prendre des mesures 

pour redresser I'economie. 

En revanche, ce n'etait pas le cas pour le changement de mode de scrutin que le 

gouvemement qui disposait d'une majorite 11 I'Assemblt\e devrait "Iaisser organiser 

par I'Assemblee elle-meme". 

Jean-Marie Le Pen faisait ensuite observer que le resultat des elections montrait 

que le president de la Republique ne recevait plus I'appui que de trois Franyais sur 
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dix mais aussi que les fonnations de la nouveUe majorite n'avaient eu que les voix de 

quatre Fran,.ais sur dix. En reaJ.ite, il s'etait bien degage une majorite mais c'etait une 

majorite anti-marxiste it laqueUe appartenait le Front national. Le gouvernement 

devait donc s'appuyer sur une majorite dans laquelle seraient inclus les deputes du 

Front national et prendre en compte les preoccupations essentieUes du Front 

national: 

Si important, si grand que soit le probleme du chomage, est-ce que 

c'est le principal? En tout cas est-ce que c'est I'exclusif? II nous parait 

it nous qu'il y a des sujets encore plus graves que ('economie: 

('immigration, la denatalite qui en d'ailleurs les premices, I'insecurite 

grandissante, la degradation de la famille. 

N'y-avait-il pas, d'ailleurs, similarite entre quelques uns des themes du Front 

national et certains points souleves par le premier ministre: 

I'ai cru d'abord en fennant les yeux entendre un des orateurs du Front 

national, au moins pour une partie de votre discours. 

Presse de conclure par le president Jacques Chaban-Delmas, Le Pen terminait ainsi 

son intervention: 

Monsieur le Premier Ministre, j'ai parle sans me referer it un papier 

parce que la confiance, cela ne s'ecrit pas, cela se ressent. Monsieur 

le Premier Ministre, je n'ai pas confiance l ·. 

Jean-Marie Le Pen, dans sa premiere intervention parlementaire, reaffinnait ses 

options politiques, celles-lit memes qu'il avait expo sees dans son programme Pour la 

France et qu'il avait soutenues tout au long de la carnpagne des legislatives. 

Jean-Pierre Stirbois intervint it la seance suivante dans le cadre des explications de 

vote. II reprit I'argumentation de son president et reaffirrna que le gouvemement ne 

pouvait avoir la confiance du groupe FN. II mit en question la volonte du premier 

ministre de rompre avec le socialisme, Jacques Chirac "preferant cohabiter avec 

Fran~ois Mitterrand plutot qu'avec Jean-Marie Le Pen,,2 et il exposa ensuite les 

objectifs primordiaux du Front national: 

IJ.O.-A.N. [C.R.], premiere seance du 9 avri11986, pp. 104-107. 
2J.O.-A.N. [C.R.], no 9, deuxieme seance, mercredi 9 avri11986, p. 166. 
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Le gouvemement a une faible majorite. Mais a qui la faute? trublions, 

nou5 ne sommes pas et nous ne serons pas. Aiguillons, nous serons la 

pour empecher toute derive a gauche de votre gouvemement. Nous 

ne voterons pas, aujourd'hui ni demain., conditionnes par un esprit de 

chapelle mais nous voterons toujours dans l'interet de la France et des 

Franyais d'abord [ ... ] Il y a plusieurs mesures prioritaires a prendre: le 

renforcement de la securite, passant par le retablissement de la peine 

de mort, l'aJlegement des impots, l'inversion du courant de 

l'emigration ... 

et il souligna de nouveau l'etroitesse de la majorite gouvemementaJe: 

Votre majorite est courte, Monsieur Chirac, vous le savez. Je la 

quaJifierai de "majorite bikini" a cause de son etroitesse et j'ajouterai 

de sa precarite. Vous n'etes pas surs de vos allies [ ... ], de vos troupes 

dont sans doute une bonne trentaine ne seraient pas lit aujourd'hui 

sans le mode de scrutin actuel. 

Il s'eleva ensuite contre le retour au scrutin majoritaire: 

Votre projet de loi d'habilitation pour modifier par ordonnance le 

mode de scrutin est un projet sce\erat, it propos duquel vous devez 

savoir si votre gouvemement a l'intention de recourir pour son vote a 

l'artic1e 49, aJinea 3. Reconnaissez c1airement que vous avez 

l'intention de supprimer la legitime et democratique representation 

des aspirations de pres de trois milJions d'electeurs! 

et il termina: 

Nous avions affirme notre position contre une cohabitation 

impossible. Nous n'etions d'ailleurs pas les seuls. On ne peut pas 

cohabiter avec le sociaJisme lorsqu'on a la volonte de rompre avec 

lui. Nous ne nous tromperons jamais d'adversaires [ ... ] Pour nous, la 

question de confiance ne se pose pas. la confiance se merite. Pour 

l'heure, vous ne la meritez pas I . 

IJ.O.-A.N. [C.R.], no 9, deuxieme seance, mercredi 9 avri11986, pp. 166-167. 
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c) Analyse du scrutin 

Le scrutin sur le vote de confiance prit place dans la nuit du 9 avril apres une 

seance houleuse, la tempete regnant cette fois sur les bancs socialistes et 

communistes. Les deputes ne siegeaient plus dans I'ordre a1phabetique comme aux 

premiers jours de la Legislature mais aux places qui leur etaient maintenant 

assignees. Le groupe FN prit place it I'extreme droite de I'Mmicycle et en haut, "it la 

montagne", formant un coude afin de ne pas gener le deambulatoire au pied du 

perchoir. Le partage du camembert fut delicat; iI necessita plus de deux heures de 

negociations entre les cinq presidents de groupe et les trois questeurs. Le RPR 

cotoyait sur sa droite le FN mais comme il ne voulait pas etre seul it sieger aux cotes 

de Jean-Marie Le Pen et ses amis, I'UDF avait egalement rejoint les bancs FN it la 

montagne (tableau 4.3). 

Les resultats du scrutin sur le vote de confiance furent proclames it quatre 

heures trente du matin: 

Nombre de votants: 577 Exprimes: 577 
Majorite absolue: 289 
Resultats: Pour 292 Contre 285 

L'Assemblee approuvait la declaration de politique generale du Gouvemement. 

Votes des groupes: 
• Groupe FN (35 deputes): Pour: 1 (E. Frederic-Dupont). Contre: 34 
• Groupe Socialiste (212 deputes): Contre: 212 
• Groupe Communiste (35 deputes): Contre: 35 
• Groupe RPR (155 deputes): Pour: 155 
• Groupe UDF (131 deputes): Pour: 131 
• Non-inscrits 9 deputes: Pour: 5 Contre: 4 

Jacques Chirac obtint la confiance de I'Assemblee par une tres courte majorite, 292 

voix contre 285 mais cette majorite existait. Elle excedait de trois sieges la majorite 

absolue de 289. Cette marge etroite reposait sur le soutien de cinq non-inscrits de 

droite et de Edouard Frederic-Dupont, FN, de I'avis-meme de Jean-Marie Le Pen, 

une exception. Adjoint it I'Hotel de Ville aux cotes de Jacques Chirac, depute depuis 

1936, il avait vu se creer, puis disparaitre de nombreux groupes politiques. A quatre

vingt -quatre ans, son attitude etait des plus philosophique. "Le depute des 

concierges" savait durer; il votera toujours en faveur de Jacques Chirac, quel que 

soit le vote, pendant toute la VIIIe Legislature mais il restera depute du groupe FN. 

Jacques Chirac avait donc pu obtenir la majorite des voix sans I'apport du Front 

national mais il ne pourra jamais considerer sa majorite comme definitivement 

acquise. Le ralliement de Raymond Barre etait ambigu. L'ancien premier ministre 

n'avait pas voulu ,entraver I'experience qui debutait: 
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J'ai decide d'emettre un vote positif a l'occasion du scrutin portant sur 
l'engagement de responsabilite en raison de la majorite parlementaire 
a laquelle j'appartiens 1 

Mais il prenait soin de souligner que ce vote ne "saurait etre tenu pour 

l'approbation de cette experience,,2 : 

Dans le cas d'une majorite divisee, qui ne soutiendrait pas dans son ensemble le 

gouvemement, Jacques Chirac pourrait voir son action entravee par le Front national 

rejoignant l'opposition de gauche. La presence du Front national a I'Assemblee et sa 

participation aux divers scrutins pouvaient s'averer plus lourdes de consequences que 

Jacques Chirac ne les avait soup~onnees. 

1 "Le vote de confiance de I'Assemblee nationale", Le Figaro, 11 avril 1986. 
~d . 
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Tableau 4.3 Les groupes parlementaires de la VIIIe Legislature dans I'hemicycle. 

PRESIDENT 

Source: Le Figaro, 10 avril 1986. 
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CHAPITRE V 

LE FRONT NATIONAL PRIVILEGIE L'ACTION PARLEMENTAIRE 

Seconde session ordinaire de 1985-1986 (2 avriJ-30 juin), troisieme session 

extraordinaire de 1985-1986 (ler juiIlet-12 aout) 

L'objectif primordial du groupe FN est de s'integrer p1einement a la vie politique 

institutionnelle et de jouer a fond son role parlementaire. Un rappel rapide de la 

procedure legislative aidera a mieux apprecier I'action des deputes FN. 

Le debat sur la discussion des projets de loi commence par I'audition du 

gouvemement en la personne du ministre competent et par la presentation du 

rapport de la commission saisie au fond. S'ouvre ensuite la discussion generale dans 

laquelle interviennent les orateurs qui se sont prealablement inscrits. L'adoption de 

certaines motions de procedure (exception d'irrecevabilite, question prealable) peut 

entrainer le rejet du texte avant meme le passage a la discussion generale. Par 

ailleurs, I'adoption d'une motion de renvoi en commission, apres la discussion 

generale, a pour effet d'ajoumer le debat. Apres la c10ture de la discussion generale, 

I'Assemblee examine le texte article par article. Le president de seance met en 

discussion et aux voix, sur chaque article, les amendements proposes. Lorsque les 

differents articles ont ete ainsi successivement examines et adoptes, le president met 

aux voix I'ensemble du projet. Pour etre definitivement adopte par le Parlement, le 

texte en discussion doit etre vote dans les memes terrnes par les deux Assemblees. Si 

le Senat modifie le texte que lui a transmis I'Assemblee, celle-ci examine it nouveau 

les articles du texte qui ont ete modifies. Le meme mecanisme, mais inverse, joue 

lorsque le premier exarnen du texte a lieu devant le Senat. Ces lectures successives 

se poursuivent jusqu'a I'adoption d'un texte identique par les deux chambres. Dans le 
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cas de tentatives d'obstruction, le gouvernement peut interrompre la navette en 

provoquant la constitution d'une commission mixte paritaire composee de sept 

deputes et de sept senateurs. Cette commission a pour objet d'elaborer un texte de 

conciliation sur les dispositions restant en discussion entre les deux assemblees. La 

constitution d'une telle commission peut etre demandee des que deux lectures se sont 

deroulees dans chaque assemblee ou apres une lecture seulement si le gouvernement 

a declare l'urgence. 

Les votes s'effectuent normalement a main levee et, en cas de doute, par assis et 

leve. A la demande d'un president de groupe, de la commission saisie au fond, du 

gouvernement ou sur decision de president de seance, on recourt au scrutin public 

ordinaire. Dans ce cas, le vote a lieu par procede electronique. Les motions de 

censure et les engagements de responsabilite du gouvernement demandent un scrutin 

public a la tribune par appel nominal et depot d'un bulletin dans l'urne. Le 

gouvernement peut, s'il le desire, demander un vote bloque, c'est-a-dire demander 

que l'Assemblee se prononce par un seul vote sur l'ensemble du projet de loi ou sur 

une partie du texte. Le moyen de pression important dont dispose le gouvernement 

est d'engager sa responsabilite, par la voix de son premier ministre, devant 

l'Assemblee sur le vote d'un texte (article 49 alinea 3 de la Constitution). Dans ce 

cas, le texte est considere comme adopte sans avoir ete vote sauf si une motion de 

censure, qui doit etre deposee dans les vingt-quatre heures, est adoptee. Les deputes 

qui n'ont pas vote cette motion sont consideres avoir accepte implicitement le texte 

sur lequelle gouvernement a engage sa responsabilite. 

Aux premiers jours de la VIIIe Legislature, le FN entendait privilegier l'action 

parlementaire et ses deputes voulaient jouer pleinement leur role dans l'Assemblee 

legislative, tant dans le domaine de l'initiative de la loi en deposant immediatement 

six propositions de loi et deux propositions de resolution, que dans le controle du 

gouvernement, en proposant des arnendements sur les projets de loi, en intervenant 

dans le debat parlementaire, en donnant des explications de vote et posant des 

questions au gouvernement, mais aussi en utilisant pleinement les armes donnees par 

le reglement de l'Assemblee nationale (motions de procedure: exception 

d'irrecevabilite, question prealable, renvoi en commission, demande du quorum) pour 

retarder l'adoption d'un texte qu'il ne pouvait opposer seu!. Le groupe FN pouvait 

ainsi entraver l'action du gouvernement en prolongeant la discussion et empechant 

un vote precipite du projet de loi. 11 ne pouvait deposer a lui seul une motion de 

censure et il ne pouvait que s'associer a une motion de censure proposee par 

l'opposition de gauche, ou bien sur, refuser de s'y associer. Les deputes FN n'avaient 

pas l'intention, comme l'avait rappele Jean-Pierre Stirbois, d'etre des "trublions" au 

sein de l'Assemblee nationale et de se cantonner dans une opposition systematique et 
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negative. Us ambitionnaient d'''empecher toute derive a gauche" du gouvemement et 

d'etre"l'aiguillon de la majorite" I. 

Cette prise de position impliquait I'adoption d'une attitude souple envers la 

majorite de droite. La conduite du groupe FN varia en fonction des projets de loi 

deposes par le gouvemement. 

Les six premieres semaines d'activite parlementaire a I'Assemblee nationale fluent 

consacrees a deux projets de loi seulement, la discussion et le vote du projet de loi 

(dit d'habilitation) autorisant le gouvemement a prendre diverses mesures d'ordre 

economique et social, et le projet de loi relatif a I'election des deputes sur lequel le 

gouvemement engagea sa responsabilite, reduisant ainsi le debat parlementaire aux 

seuls explications de vote sur la motion de censure deposee par le PS. L'analyse du 

comportement du groupe FN pendant ces quelques semaines permet de porter un 

premier jugement sur sa competence parlementaire. 

L'analyse de I'activite parlementaire du groupe FN au cours de la seconde session 

ordinaire et de la troisieme session extraordinaire (23 mai-II aout 1986), revele que 

le groupe FN, en depit de ses efforts pour elargir son champ d'action, concentra son 

activite parlementaire sur les deux themes qui lui avaient assure son soutien electoral 

et sur lesquels il avait bati son mouvement: securite et immigration. Sa 

preoccupation majeure etait pourtant de s'affirmer comme une troisieme force sur la 

voie du liberalisme, la seule capable de rompre definitivement avec I'experience 

socialiste commencee en 1981 puisque la majorite s'averait impuissante a 
promouvoir la liberalisation de I'economie, le renforcement de la securite et le 

renversement de I'immigration. 

L'activite parlementaire du groupe FN fut utilise par I'appareil du mouvement a des 

fins publicitaires, dans le but de promouvoir dans I'opinion publique I'image du parti 

comme la seule voie possible vers le type de societe liberale que desiraient les 

Franlj)ais, selon le FN. Ce faisant, le mouvement vit certains de ses themes essentiels, 

comme I'identite nationale et la preference donnee aux Franyais, se banaliser dans 

I'opinion publique, quittant ainsi les cercles etroits du club de I'Horloge ou des 

milieux de droite radicale. Cette banalisation des idees politiques FN, qui continuait 

le phenomime de legitimisation du mouvement, s'avera etre un des gains les plus 

importants de la participation parlementaire FN. 

1 Jean-Pierre Stirbois, explication de vote sur le vote de confiance au gouvemement, 
mercredi 9 avri11986, J.O.-A.N.[C.R.], no 9, deuxieme seance, pp. 166-167. 
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5.1 Un premier bilan apres six semaines d'activite parlementaire (2 avril-22 

mai 1986) 

Le choix de ces six semaines (2 avri1-20 mail n'est pas arbitraire car elles 

representent une phase bien distincte dans la chronique de la VIIIe Legislature et du 

groupeFN. 

Cette periode cOincide, tout d'abord, avec une premiere etape dans l'histoire du 

groupe parlementaire FN. Pendant ces six semaines, il n'y a pas encore confirmation 

definitive du retour au scrutin majoritaire, qui signifie la fin de toute carriere 

parlementaire pour le groupe FN ala prochaine legislature. Le groupe parlementaire 

FN r~oit son bapteme du feu et peut, au cours de ce court laps de temps, consolider 

sa cn!dibilite en tant que parti politique ou, au contraire, la detruire. Ces quelques 

semaines constituent, par ailleurs, une phase bien distincte de la cohabitation. Apres 

une breve periode d'observation scrupuleuse de la Constitution, "la Constitution, rien 

que la Constitution, toute la Constitution" I, respectee et par le premier ministre et 

par le president de la Republique, l'etat de grace se terminait et les relations 

President-Premier ministre devenaient de plus en plus tendues. Les premieres 

escarmouches commencerent avec les mesures legislatives initiales prises par le 

gouvernement afin de mettre en oeuvre son programme electoral dans les plus brefs 

delais. "Les travaux parlementaires demarrent sur des chapeaux de roue"2 se felicitait 

Alain Peyrefitte. 

En ces six semaines de vie parlementaire, le FN atteignit le premier objectif que lui 

fixait son president: integrer ses representants a la vie politique institutionnelle. Les 

deputes FN avaient de nombreux arnis parmi les groupes RPR-UDF. Pascal Arrighi, 

ancien conseiller d'Etat, Charles de Chambrun, ancien ministre du general de Gaulle, 

Franvois Porteu de la Morandiere, ancien president de l'Union nationale des anciens 

combattants d'Afrique du Nord, avaient des liens anciens avec la droite 

traditionnelle. Gabriel Domenech, qui fut pendant des annees de sa tribune du 

Meridional la voix de la droite marseillaise, tutoyait nombre de deputes de son 

departement. Les elections des presidents des conseils regionaux avaient noue des 

liens suppIementaires, notamment entre Pierre Sergent et Jacques Blanc, RPR. 

Airnables et souriants, les deputes FN savaient tres vite mettre it profit leurs 

relations. Ces amities etaient-elles sinceres ou seulement prevision des alliances qu'il 

faudrait passer pour le second tour de l'election presidentieUe? EUes etaient 

IFranvois Mitterrand, Message au Parlement, Bulletin de l'Assemb/ee nationale, no 
2, 16 avril 1986, p. 4. 
2 Alain Peyrefitte, "Cinquante jours de Chirac, urgence", editorial, Le Figaro, 12 mai 
1986. 
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significatives des relations compliquees qui existaient entre le FN et la majorite, que 

cette derniere le vouhlt ou non. 

Le deuxieme objectif, qui etait de jouer le role d"'aiguillon de la majorite", s'avera 

plus difficile iI atteindre. Les deputes FN participerent pleinement au processus de 

l'e1aboration de la loi et utiliserent largement les moyens parlementaires mis iI leur 

disposition: propositions de loi et propositions de resolution, interventions iI la 

tribune de I'Assemblee nationale, amendements aux projets gouvemementaux, 

questions orales au gouvemement, ne manquant jamais les questions d'actualite du 

mercredi et les dix minutes de temps de parole qui leur etaient imparties I La seance 

du mercredi, televisee en direct, est la seance la plus frequentee et la plus animee, 

caisse de resonnance des tensions et des polemiques de I'actualite immediate. 

Le groupe FN voulait concentrer son action initialement sur quelques themes qui 

representaient la mise en application d'une large partie de son programme politique: 

liberalisation de I'economie avec etablissement de la liberte des prix et fin du 

monopole syndical, instauration du capitalisme populaire avec distribution aux 

families francaises de 70% des actions des societes nationalisees, droit au travail "en 

priorite reserve aux demandeurs d'emploi francais" dans le cadre de la lutte contre le 

chomage, modification du systeme d'assurances sociales aboutissant iI une assurance 

libre, reforme fiscale et reequilibrage de la place de I'Etat dans la nation, 

developpement de la securite avec retablissement de la peine de mort pour "Ies 

terroristes qui n'hesitent pas iI donner la mort" et modification du droit de nationalite. 

Le domaine de l'e1aboration de la loi permit au groupe FN de traduire quelques 

points essentiels de son programme politique en propositions de loi. 

a) Initiative de la loi 

L'initiative de la loi reI eve essentiellement du gouvemement (projets de loi), mais 

elle appartient egalement au Senat et iI I'Assemblee nationale sous forme de 

propositions de loi. Jean-Marie Le Pen, dans la premiere conference de presse qu'il 

avait donnee en tant que depute de Paris et president du groupe FN, avait reaffirme 

son rOle de defenseur de I'institution parlementaire. Soulignant la disproportion 

excessive qui existait entre le pouvoir executif et le pouvoir legislatif, aggravee par 

I'augmentation inquietante du poids de la bureaucratie, il avait deplore le fait que les 

propositions de loi, d'origine parlementaire, fussent si peu souvent 6tudiees puisque 

la grande majorite des textes venant en discussion au Parlement etaient d'origine 

gouvemementale. Le president du FN rappellait que 

1 Les temps de parole impartis etaient respectivement de 35 minutes pour le PS, 25 
minutes pour le RPR et I'UOF, 10 minutes pour le PC. 
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le premier ministre 1. Chirac s'est engage it ameliorer les rapports 
entre le gouvemement et le Parlement. Nous avons I'intention de 
remplir it fond notre role legislatif I. 

Six propositions de loi fiuent immediatement deposees entre le 21 avril et le 28 

mai 1986. Preparees it I'avance par I'equipe des legistes FN, dirigee par Jean-Yves Le 

Gallou, elles temoignent des intentions du groupe FN: refleter les preoccupations de 

I'electorat Le Pen en portant it I'Assemblee les problemes qui I'inquietent (nationalite 

fran"aise, retour it la peine de mort, securite), traduire egalement les feflexions 

individuelles et les activites personnelles de certains deputes du Front National 

(rapatries d'A1gerie), et mettre en application les points de son programme politique 

qu'il estimait essentiels, comme la reforme de la fiscalite et I'instauration d'une 

incompatibilite entre mandat politique et fonction publique. Aucune de ces 

propositions de loi emanant du groupe FN ne fut jamais soumise it discussion ou 

vote. 

La premiere proposition de loi du groupe FN fut enregistree it la Presidence de 

I'Assemblee nationale le 21 avril 1986 sous le numero 81, annexee au proces-verbal 

de la seance du 23 avril. Elle etait presentee par les 35 deputes FN, et elle demandait 

le retablissement de la peine de mort. Le texte en etait bref: trois pages pOUf I'expose 

des motifs, une page pour la proposition de loi. Les raisons: 

Aucune peine, depuis sa suppression il y a cinq ans, n'est venue 
remplacer la peine capitale· car aucune autre ne peut lui etre 
valablement substituee [ ... ] La peine de surete de trente ans de 
reclusion, preferable au vide legislatif actuel, n'est pourtant ni 
suffisante ni concluante [ ... ] I'execution apporte au condarnne son 
rachat et lui rend sa dignite .. 2 

Le texte de la proposition de loi comportait cinq articles, dont les plus importants: 

Article premier: la peine de mort est retablie. 

Article 2: les dispositions du code penal et du code de procedure 
penale modifiees ... ou abrogees ... sont retablies dans leur redaction 
anterieure. 

ISophie Huet, "Le Pen, redonner son role au Parlement", Le Figaro, 12 mai 1986. 
2Proposition de loi no 81, Assemb!ee nationale, p. 31. 
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Article 5: la presente loi est applicable aux territoires d'outre-mer 
ainsi qu'aux collectivites territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et
Miqueloni . 

La deuxieme proposition de loi, enregistree a la Presidence de I'Assemblee 

nationale le 21 avril, annexee au proces-verbal de la seance du 23 avril, demandait la 

modification du code de la nationalite franyaise. Elle etait presentee par I'ensemble 

des 35 deputes FN, et reiletait, en un texte tres bref, un des themes majeurs du Front 

National: 

Sujet tabou il y a encore quelques annees, I'immigration est 
aujourd'hui au coeur du debat politique grace au Front National. 
Chaque jour plus nombreux, nos compatriotes s'inquietent des 
menaces qui pesent sur I'identite franyaise et I'independance nationale 
[ ... ] Notre nationalite ne doit plus etre accordee a des etrangers qui 
n'en ont pas fait la demande [ ... ] La nation franyaise doit 
imperativement avoir son mot a dire en matiere d'acces a la 
nationalite [ ... ] La nationalite franyaise est un honneur qui ne doit pas 
seulement etre recherche mais merite [ ... ] Les deputes du groupe 
Front national proposent la mise en place de dispositions juridiques 
articuIees autour de trois axes: 

1. la suppression de I'accession automatique a la nationalite franyaise, 
ce qui amene a revenir sur les dispositions actuelles attribuant la 
nationalite franyaise tant a dix-huit ans, aux enfants nes en France de 
parents etrangers nes a I'etranger que, a la naissance, aux enfants OIls 
en France de parents etrangers qui y sont eux-memes nes. 

2. une redefinition plus stricte des regles relatives a I'acquisition de la 
nationalite franyaise, ce qui suppose d'une part la suppression de la 
declaration acquisitive de nationalite, d'autre part le renforcement du 
pouvoir discretionnaire du gouvemement. La voie normale d'acces a 
la nationalite franyaise est la naturalisation qui seule permet le double 
choix de la France par I'etranger et aussi de I'etranger par la France. 

3. la modification des conditions requises pour la naturalisation, a 
savoir une severite accrue pour les dispenses de stage et une 
appreciation plus complete de I'assimilation a la communaute 
franyaise2. 

iproposition de loi no 81, Assemb!ee nationale, p. 6. 
2proposition de loi no 82, Assemblee nationale, pp. 2-5. 
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La troisieme proposition de loi, enregistree a la Presidence de I'Assemblee 

nationale le 23 avril sous le numero 83 et annexee au proces-verbal de la seance du 

23 avril, soulignait les consequences de l'incompatibilite instituee entre un mandat de 

parlementaire et l'exercice de fonctions publiques non electives. Signee par les 35 

deputes FN, elle denon~ait 

la representation excessive de la fonction publique au sein du 
Parlement, [ ... ] il appartient de choisir entre la fonction publique et 
les plus hautes representations parlementairesl 

et elle demandait 

une plus grande equite entre les candidats, la revalorisation du rOle 
du Parlement, un renouvellement de la classe politique2. 

Une proposition de resolution, enregistree ala presidence de I'Assemblee nationale 

le 13 mai, en annexe au proces verbal de la seance du 13 mai, demandait un court 

addendum al'article 91, alinea 4 du Reglement de I'Assemblee nationale: 

Ont la faculte d'intervenir avant le vote les representants des groupes 
auxquels n'appartiennent ni l'auteur de la question prealable, ni les 
orateurs d'opinion contraire: leur intervention ne peut exceder cinq 
minutes3 

Elle etait presentee par Jean-Marie Le Pen, Pascal Arrighi et les membres du 

groupe FN, et tout comme les propositions de loi presentees par le FN, ne fut jamais 

soumise a discussion. 

La quatrieme proposition de loi etait presentee par Jean-Claude Martinez en un 

texle volumineux demandant "a porter arnnistie fiscale et douaniere et a edicter les 

premieres mesures d'urgence pour retablir la justice et la liberte dans les procedures 

fiscales et douanieres"4 Enregistree sous le numero 140 a la presidence le 7 mai et 

annexee au proces-verbal de la seance du 15 mai, eUe examinait en cent quatre pages 

et sous six titres les dispositions relatives au recouvrement de l'imp6t, les 

dispositions relatives au contr61e de l'imp6t, les dispositions relatives au contentieux 

de l'imp6t, les dispositions relatives au controle douanier, les dispositions relatives a 

l'arnnistie fiscale et douaniere, les dispositions d'ordre financier, en un long expose de 

droit fiscal. La proposition de loi demandait l'allegement de la fiscalite et l'arnnistie 

IProposition de loi no 83, Assemb!ee nationale, pp. 2-3. 
2Ibid., p. 3. 
3Proposition de resolution no 107, Assemb!ee nationale, pp. 3-7. 
4Proposition de loi no 140, Assemb!ee nationale, p. 1. 
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des peines fiscales et douanieres, premiers pas vers l'abrogation de l'impot reclamee 

par Jean-Claude Martinez qui avait converti Jean-Marie Le Pen a ses vues. 

La France fiscale est malade. De ses impots. Au poids excessif De 
son administration. Aux pratiques abusives. [ ... ] L'impot n'est plus 
seulement ecrasant [ ... ], il constitue le rouage essentiel d'une 
politique collectiviste, le moyen le plus efficace pour instaurer un 
egalitarisme forcene, l'arme absolue des tenants de la lutte des classes 
[ ... ] L'oppression fiscale nous conduit ineluctablement au 
totalitarisme [ ... ] Le pouvoir financier et le pouvoir fiscal sont 
confisques par une cOterie de hauts fonctionnaires qui mettent en 
place les mecarusmes d'une fiscalite de plus en plus contraignante [ ... ] 
11 faut mettre un terme a l'insecurite fiscale, aux agressions de 
fonctionnaires irresponsables et aussi sur ce qu'il faut bien appeler un 
racisme fiscal car ces multiples controles vexatoires [ ... ] s'abattent 
presque uniquement sur des categories socio-professionnelles bien 
detenninees: industriels, agriculteurs, commer~ants, artisans, 
membres des professions Iiberales, sources de richesses et createurs 
d'emplois, assujettis a des obligations administratives, comptables et 

fiscales de plus en plus contraignantes [ ... ] 11 ne suffit pas de creer les 
conditions d'un apaisement fiscal en accordant une prescription 
anticipee par une large amnistie fiscale et douaniere, objet de l'article 
18 de cette proposition [ ... ], il est encore plus necessaire de modifier 
ou de supprimer des dispositions nefastes qui ont ete soutirees au 
Parlement par des nurustres trop attentifs aux exigences 
bureaucratiques des hauts fonctionnaires des administrations fiscales 
et douanieres [ ... ], il faut refondre tout le systeme des preuves, bannir 
du code general des impots et du code des douanes toutes les 
dispositions qui imposent au citoyen la charge d'une preuve negative 
et font ainsi ressurgir un arbitraire que l'on croyait a jamais disparu. 11 
faut reconsiderer le regime des sanctions, rendre responsables les 
fonctionnaires des administrations fiscales et douanieres, realiser 
aussi une profonde reforme de la jurisdiction fiscale et douaniere ... i 

Suivait un long expose detaille et precis des mesures a apporter: desserrer l'etau 

des mesures de recouvrement, supprimer le principe de I'exigibilite immediate des 

impositions, supprimer la responsabilite solidaire du proprietaire de fonds de 

commerce. En ce qui conceme le controle de l'impot, il faut exclure la delation qui 

s'est imposee peu a peu comme un veritable systeme d'information et de preuve, 

rendre plus effectifs le principe des droits de la defense. Le contentieux de l'impot 

doit retablir l'egalite des droits entre l'administration et le contribuable devant les 

juges de l'impot. 

iProposition de loi no 140, pp. 6-7. 
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Fran<;:ois Porteu de la Morandiere prt\senta la cinquieme proposition de loi FN, 

enregistree le 13 mai sous le numero 142 et annexee au proces-verbal de la seance 

du IS mai, qui "tend iI accorder le benefice de la campagne double aux anciens 

combattants en Afrique du Nord, fonctionnaires et assimiles" I. Texte bref: 

Les services accomplis en A1gerie, Tunisie et Maroc entre le I er 
janvier 1952 et le 2 juillet 1962, ouvrent droit au benefice de la 
campagne double et des majorations d'anciennete dans les memes 
conditions que pour les conflits armes anterieurs (1914-1918, 1939-
1945, Coree et Indochine)2 . 

Pierre Sirgue presenta la sixieme proposition de loi no 173, enregistree le 28 mai et 

annexee au proces-verbal de la seance du 5 juin, qui reprend I'un des themes 

essentiels soutenus par le FN: "la poursuite, I'instruction et le jugememt des 

infractions de nature iI porter atteinte iI la surete de I'Etat ou mettant gravement en 

peril la sante de la Nation,,3 II soulignait le fait que la suppression de la cour de 

surete de I'Etat le 4 aout 1981 avait laisse un vide qu'aucune jurisdiction existante ne 

pouvait combler. II fallait la remplacer par la Cour Criminelle Centraie, destinee 

egalement iI rep rimer le terrorisme et le grand banditisme, la production et la 

distribution des stupefiants. Iuridiction specialisee, la cour criminelle centrale serait 

aussi une juri diction de droit commun. Les juges professionnels qui la composeront 

seront exclusivement nommes sur proposition du Conseil superieur de la 

Magistrature, et ses regles de fonctionnement se refereront pour I'essentiel aux 

dispositions du code de procedure penale. Iuridiction de droit commun aussi, par les 

garanties substantielles offertes aux inculpes, aux accuses et aux parties civiles. 

Suivait un expose de dix-sept pages en 54 articles et 6 chapitres fixant les 

competences de la cour criminelle centrale, son organisation, sa procedure, 

poursuites et instruction, mise en accusation, jugement. 

La proposition de resolution no 303, enregistree le 30 jUillet, demandait la 

creation d'une commission d'enquete sur les conditions de fonctionnement et de 

gestion du ministere de la Cooperation. 

Ces six propositions de loi et deux propositions de resolution (consulter I'annexe 1 

pour une nomenclature complete des propositions de loi et propositions de 

resolution FN) temoignent de la determination du groupe FN et de ses efforts pour 

participer iI I'initiative legislative, sans illusion, toutefois, sur ses chances de succes. 

Ces propositions de loi ne furent jamais discutees ill'Assemblee, ce qui ne surprit 

IProposition de loi no 142, AssemM!e nationale, p. 1. 
2Ibid., p. 2. 
3Proposition de loi no 142, Assemblee nationale, p. I. 
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pas leurs protagonistes, mats elles perrnirent au FN de faire montre de 

professionalisme parlementaire et de faire figurer son programme dans les textes 

officiels parlementaires, contribuant au processus de legitimation du mouvement. 

b) Controle parlementaire 

Si I'initiative de la loi appartient de fait au gouvemement qui fixe I'ordre du jour de 

I'Assemblee et qui, a ce moment, ne pouvait se permettre aucun retard dans la mise 

en oeuvre de son programme, le controle parlementaire releve de droit de 

I'opposition. Les groupes socialiste et communiste, des I'ouverture de la session 

parlementaire, avaient vigoureusement fait opposition a I'initiative legislative du 

gouvernement, multipliant les motions de procedure (exception d'irrecevabilite, 

question prealable, renvoi en commission) pour retarder la procedure legislative, 

suivies de multiples amendements, sous-amendements, demandes de respect du 

nlglement, de respect du quorum, de scrutin public, interventions a la tribune et dans 

I'hemicycle. 

Le groupe FN s'etait fixe une strategie plus souple. II refusait d'etre une opposition 

"qui, a force d'etre presentee comme systematique, en perdrait toute cn:dibilite [ ... ] 

et serait sterile" I. II se voulait I'aiguillon de la majorite, soutenant les projets qui 

allaient dans le sens du programme FN, radicalisant les mesures trop prudentes, mais 

il se voyait aussi opposition de droite, combattant le gouvemement sur les aspects de 

sa politique qui ne se demarqueraient pas d'une politique de gauche. Le groupe FN 

etait donc bien decide a exercer son pouvoir de controle parlementaire en faisant 

usage de tous les moyens mis a sa disposition, comme le faisait I'opposition de 

gauche: motions de procedure, amendements, interventions a I'Assemblee, questions 

au gouvernement, votes. 

L'ordre du jour de I'Assemblee, fixe par le conseil des ministres, puis le Bureau de 

I'Assemblee, ne comprenait, le \3 avril 1986, que deux textes d'ici la fin du mois mais 

c'etaient deux morceaux de choix: les deux projets de loi autorisant le gouvemement 

a court-circuiter le Parlement en h:giferant par ordonnances sur les denationaIisations 

et sur le retour au scrutin majoritaire. 

Le premier projet de loi, dit d'habilitation, "autorisant le gouvemement a recourir 

aux ordonnances prevues par I'article 38 de la Constitution pour, d'une part prendre 

diverses mesures d'ordre economique et social, notatnment en faveur du 

developpement de I'emploi, et tout particulierement de celui des jeunes, d'autre part 

operer certains transferts d'entreprises publiques au secteur prive", aurait dil 

IYvon Briant, intervention a la premiere seance du 15 mai 1986, lO.-AN.[C.R.], 
no 23, vendredi 16 mai 1986, pp. 934-935. 
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beneficier du soutien inconditionnel du groupe FN puisqu'il allait dans le sens du 

programme politique defendu par ses deputes. Le premier volet du projet demandait 

la liberalisation des prix avec l'abrogation de I'autorisation administrative. Le 

deuxieme visait a developper l'emploi et la participation des empl()yes dans 

l'entreprise, avec I'exoneration des charges sociales pour favoriser le recrutement des 

jeunes de 16 a 25 ans, l'encouragement au travail temporaire et a temps partiel, une 

participation accrue des salaries aux conseils d'administration. Le troisieme secteur 

concernait les denationalisations de toutes les banques et entreprises nationalisees en 

1982 ainsi que celles de la societe Havas, les Petroles d'Aquitaine, les banques 

nationalisees a la Liberation (BNP, Societe Generale, Credit Lyonnais), les grandes 

compagnies d'assurances nationalisees en 1946 (UAP, AGF, GAN). Le personnel 

aurait la possibilite d'acquerir une partie du capital. Toutes ces mesures a1laient dans 

le sens du programme politique FN. 

Le deuxieme projet de loi, relatif a I'election des deputes, etait, par contre, certain 

de rencontrer une opposition farouche de la part du groupe FN puisqu'il demandait 

le retour au scrutin majoritaire, exilant definitivement le FN du Parlement. 

Le gouvernement Chirac etait presse de mettre son programme legislatif a 
execution, le premier ministre ayant a maintes reprises redit son intention de "faire 

usage de I'article 49-3 pour imposer ses projets de loi a I'Assemblee des qu'il aurait la 

conviction qu'on serait passe de la discussion constructive a l'()bstruction 

destructive" 1 La decision de court-circuiter le Parlement et de le cantonner dans un 

role de charnbre d'emegistrement etait difficile a prendre et Jacques Chirac 

tergiversa, conscient qu'il etait "conforme a l'esprit de nos institutions et au respect 

de la democratie de laisser se derouler normalement le debat de la loi sur les 

ordonnances au risque d'avoir perdu quinze jours,,2 L'opposition parlementaire 

prolongeait le debat, indefiniment, semblait-il, a la majorite RPR qui faisait pression 

sur son premier ministre pour qu'il engagedt la responsabilite de son gouvernement 

sur le premier projet de loi sur diverses mesures economiques et sociales, ce qu'il fit 

dans la nuit du mardi 13 mai au cours d'une seance des plus hoilleuses. Quant au 

second projet de loi sur I'election des deputes, le debat parlementaire n'exista pas 

puisque le projet fut immediatement I'objet dun second engagement de la 

responsabilite gouvernementale et qu'il fut vote en une nuit. 

Ipropos de Jacques Chirac, "J'assume la realite du pouvoir", rapportes par Le 
Figaro, 26 avril 1986. 
2Propos de Jacques Chirac rapportes par Henri Marque, "Les deux coups de 
Chirac", ValeursActuelles, 19 mai 1986. 
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L'analyse detaillee des interventions des deputes FN, des questions au 

gouvemement, des amendements deposes par le groupe FN, et enfin les votes sur les 

divers amendements et articles du projet de loi, puis sur les deux motions de censure 

qui c10turerent ces six semaines, permet d'evaluer I'action parlementaire du groupe 

FN. Alors que le gouvernement s'enlisait, le FN passa a I'attaque. Son action fut 

contestee violemment par la majorite, et questionnee, ou exploitee, selon les points 

de vue, par certains deputes FN. Bruno Chauviere justifia son depart du groupe FN 

par son rejet de I'opposition systematique menee c~ntre la politique 

gouvemementale. Le groupe FN exer~a-t-i1 un controle efficace du gouvemement, 

I'eperonnant dans la direction qu'il entendait lui voir prendre, ou fit -il obstruction 

parlementaire? 

[i] Interventions 

II est interessant de lire le temoignage donne par Yvon Briant dans son 

intervention a la premiere seance du 15 mai 1986 (se rapporter a I'annexe 2, 

controle de la loi, pour la nomenclature des interventions FN pendant la vnIe 

Ugislature). Encore membre du groupe FN, Briant dressait un bilan, vu du cote FN, 

des premieres semaines de I'activite parlementaire FN. Se felicitant du processus 

constant de legitimation du mouvement FN, 

notre presence, notre travail et le caractere constructif de nos 
propositions en seance ont conduit progressivement nombre de nos 
collegues des autres groupes a reconsiderer I'ostracisme que I'on nous 
temoignait jusqu'alors 1 , 

il temoignait de la volonte FN de soutenir un projet de loi gouvememental "qui va 

dans le sens de nos propres options,,2, c'est a dire liberalisation de I'economie et 

reduction du role de l'Etat, Iiberte de gestion des entreprises, assouplissement de la 

reglementation du travail pour fuvoriser I'emploi, engagement de denationaliser et 

dereglementer. II refusait absolument toute comparaison avec I'opposition 

"systematique, donc sterile,,3 des deputes "du parti communiste et du parti socialiste 

qui ont mene dans cet hemicycle une bataille d'amendements dont le seul but etait de 

conduire le gouvemement a utiliser I'article 49-3 [ ... ] Les interventions de notre 

groupe n'ont jamais ete dilatoires. Plus que le gouvemement lui-meme, nous sommes 

convaincus de I'urgence des reformes. L'opposition de gauche a presente 541 

amendements, dont la plupart n'etaient que des artifices de procedure destines a 

1 J.O.-A.N.[CR], no 23, vendredi 16 mai, pp. 934-935. 
2Ibid. 
3Ibid. 
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gagner du temps [ ... ] Nous n'avons pas mele nos voix a celles de la gauche. Nous 

n'avons jamais vote pour un seul des 541 amendements socialo-cornmunistes. Nous 

n'avons jamais vote c~ntre l'un que\conque des 59 amendements gouvernementaux 

[ ... ], nous n'avons pas non plus vote contre les amendements presentes par le groupe 

UDF [ ... ], nous avons ete constructifs. Nos 21 amendements proposaient des 

reformes essentielles" I. Il s'agit donc bien, selon Briant, d'aigui\lonner le 

gouvernement vers une politique plus radicale, les points de litige etant le capitalisme 

populaire avec 70% des actions des societes nationales cedees aux families franf,:aises 

en fonction du nombre d'enfants, la preference nationale et europeenne en matiere 

d'embauche et de licenciement, la suppression du monopole de l'ANPE. Le statut 

d'opposition de droite que revendiquait le groupe FN, "bien plus qu'une force de 

contestation ou de reaction, agit comme une conscience politique" qui defendait 

souvent "en seance des projets qui figuraient en bonne place dans la plate-forme 

electorale" de la majorite2. 

Au cours de leurs interventions des six premieres semaines de vie parlementaire, 

les deputes FN s'etaient en effet efforces d'accentuer le processus de legitimation du 

mouvement, voulant temoigner de leur qualite professionnelle (Ies meilleurs 

parlementaires FN viennent des rangs des legistes). Leur but etait egalement d'utiliser 

la tribune par1ementaire pour faire connaitre la doctrine politique FN, de temoigner 

des liens etroits entre ces themes FN et ceux de la majorite, s'efforf,:ant de radicaliser 

la politique gouvernementale en attaquant celle-ci sur la timidite de son approche et 

la "frilosite" des mesures prises et en rejetant sur la majorite la responsabilite 

d'obstruction parlementaire. 

Sur les trente-deux interventions que j'ai repertoriees et analysees pour ces six 

premieres semaines, certaines abordant dans le meme temps de parole plusieurs 

sujets, huit des themes defendus sont de nature reglementaire (rappels au reglement), 

cinq denoncent l'absenteisme chronique des deputes, cinq portent des critiques 

acerbes sur la politique gouvernementale, cinq autres s'indignent de la violation de la 

Constitution par l'abus de l'article 49-3, une prend la defense du Parlement, une 

souligne la necessite d'un accord entre le FN et la majorite. Ces interventions sont 

done essentiellement negatives, critiquant le gouvernement. Par c~ntre, quatorze 

prestations defendent les aspects de la doctrine politique FN: une sur la liberalisation 

de l'economie, huit sur le capitalisme populaire et l'actionariat des employes, deux 

concernent la lutte contre le chomage et demandent la suppression du monopole de 

l'ANPE, deux reclament l'abolition des contraintes administratives, une souligne la 

IlO.-AN.[C.R.], no 23, vendredi 16 mai, p. 935. 
2Ibid. 
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crise du syndicalisme, cinq reclament la priorite d'emploi aux Franr;:ais, une porte sur 

l'immigration, une sur la politique fami1iale, une sur la politique universitaire. 

Il s'agit donc bien d'aiguillonner le gouvemement vers une radicalisation de sa 

politique en reclamant l'adoption de mesures que le FN juge essentielles: 

renforcement de la securite, allegement de I'impot, inversion du courant 

d'immigration, le tout sublime par la defense du Parlement et un rappel energique a 
l'observation de la Constitution, du regiement de l'Assembl6e nationale, de la 

correcte procedure parlementaire. 

Dominant l'ensemble de ces problemes, et revenant plus ou moins ouvertement a 
chaque intervention, la preoccupation essentielle du groupe FN etait le retour au 

scrutin majoritaire qu'il fallait combattre a tout prix. Orateur apres orateur 

souleverent le probleme de l'abolition de la proportionnelle des l'ouverture du 

Parlement. "Une reforme aussi importante doit etre presentee a l'Assemblee, 

discutee, amendee, et nous le souhaitons, rejetee selon les procedures habituelles" I 

La defense du Parlement et le respect des regles democratiques sont les arguments 

employes le plus souvent pour soutenir la position FN par ses meilleurs orateurs. 

Jean-Claude Martinez affirmait: 

Je voudrais que nous reagissions a ces violations repetees de textes, a 
ce que un "cohabitioniste" tres celebre appelait "le coup d'Etat 
permanent" [ ... ] Mon rappel au reglement se fonde sur l'article 47 de 
celui-ci, relatif a I'ordre du jour. L'adoption par notre assemblee d'une 
loi d'habilitation permettant au gouvemement de legiferer par 
ordonnances n'equivaut pas tout a fait a donner un blanc-seing au 
Gouvemement. Aux termes de l'article 38 de notre constitution, ce 
vote doit etre suivi du depot et, je l'espere, de la discussion par notre 
assemblee d'un projet de loi de ratification [ ... ] Le projet de loi de 
ratification doit etre discute par notre assemblee dans la semaine qui 
suivra son depot2 

Ces observations d'ordre reglementaire permettaient egalement d'expliquer les 

motifs de la conduite du groupe FN, en particulier sa politique de vote en informant 

les citoyens franr;:ais du sens qu'ont dans cette assemblee les votes du 
groupe des nationaux. Le scrutin majoritaire partageait cette 
assembl6e en deux groupes inegaux, la majorite et l'opposition, et 
selon les moments de droite ou de gauche. Le scrutin proportionnel a 
introduit une mutation importante: il y a desormais dans cette 

lIntervention de Jean-Pierre Stirbois, J.O.-A.N.[C.R.], no 11, mercredi 23 avril 
1986, pp. 166-168. 
2Intervention de Jean-Claude Martinez, J.O.-A.N.[C.R.], no 11, mercredi 23 avril 
1986, p. 199, pp. 235-236. 
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assemblee une opposition de gauche, socialiste et communiste, et une 
opposition de droite. Mais les mecanismes parlementaires et 
reglementaires nous obligent a meler nos bulletins, ce qui peut creer, 
dans l'esprit d'un certain nombre d'electeurs, une equivoque. C'est 
ainsi qu'hier l'exception d'irrecevabilite et la question prealable ont ete 
votees a la fois par les groupes communiste, socialiste et Front 
national. Celui-ci n'a pas pu s'en expliquer parce que le nlglemenl ne 
permet l'intervention que d'un orateur pour et d'un orateur contre. n 
est evident que si nous pouvons avoir sur certaines questions de 
principe des motivations communes a tous les deputes, sur le fond, 
sur la politique, nos raisons sont gefltlralement contradictoires. n 
fallait que ce filt dit puisque le mode d'expression dans noIre 
assemblee lirnite la possibilite de longues explications pour un groupe 
comme le notre, qui ne compte que trente-cinq deputes 1 

Les interventions des deputes FN fiuent re~ues avec interet, et par les deputes et 

par l'opinion publique, en raison de leur teneur mais surtout de leur ton. Jean-Marie 

Le Pen avait deja fait preuve de ses qualites d'orateur. Jean-Claude Martinez, par 

contre, etait un nouveau-venu de la politique. Meche de cheveux en bataille, le 

regard vif derriere des lunettes d'ecaille, le professeur de droit fiscal de Paris IT se 

delectait en attaquant, avec une gouaille toute meridionale, le couplage de l'article 

49-3 et de la procedure des ordonnances, "Tchernobyl constitutionnel,,2, evoquant 

"les hommes du paleolithique qui suivent M.Krazucki, les baba-cools post soixante

huitards de M. Maire, et les papy Mougeot cacochymes, enuresiques et impuissants 

de M. Bergeron,,3, ou accusant M. Chirac "d'etre un pasteur qui a peur que ses 

brebis soient tentees par le pre vert de la proportionnelle Oil le bonheur court si 

vite,,4 Loin de protester, deputes de la majorite comme de l'opposition savourent les 

debordements imprevisibles de l'eloquence meridionale. Jacques Chaban-Delmas le 

tance en termes mesures: 

Vous avez depasse votre temps de parole mais je tolere ce 
depassement parce que vous avez beaucoup de talent et que 
I'Assemblee est tres attentive a ce que vous dites mais n'en abusez 
pas!s 

1 J.O.-A.N.[C.R.], no 12, mercredi 23 avril 1986, pp. 269-271. 
2Intervention de Jean-Claude Martinez, J.O.-A.N.[C.R.], no 23,15 mai 1986, Ire 
seance, p. 928. 
3Ibid., p. 929. 
4Ibid., p. 930. 
5Ibid., p. 931. 
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et Jacques Chirac de souligner "I'intervention brillante ... de M. Martinez ... bien qu'il ne 

s'agit pas ... de nous donner une leyon de droit constitutionnel, meme avec humour et 

talent ... I 

[ii] Questions au Gouvernement 

Les questions au gouvernement prennent le relais des interventions. Elles sont de 

trois sortes: questions ecrites, questions orales sans debat, questions orales avec 

debat. Les questions ecrites posees par les deputes aux ministres ont pour but soit 

d'obtenir des ministeres des reponses sur des sujets particuliers, soit de faire preciser 

au gouvernement tel ou tel point de sa politique. Les questions orales sans debat ne 

donnent lieu qu'a une reponse du ministre competent suivie eventuellement d'une 

intervention de I'auteur de la question et d'une replique du ministre, contrairement a 

la procedure des questions orales avec debat, inutilisee depuis 1978. Les questions 

qui nous interessent essentiellement sont les questions d'actualite de la seance du 

mercredi, caisse de resonnance des tensions et des polemiques. Retransmises en 

direct sur FR3, elles ont lieu les deux premieres heures du mercredi apres-rnidi. Les 

orateurs de chaque groupe se succedent par serie de une a trois questions jusqu'a 

epuisement du temps qui leur est imparti, compte-tenu de I'effectif du groupe. Ce 

temps comprend a la fois questions des deputes et reponses du gouvernement. Le 

groupe FN dispose de dix minutes, tout comme le groupe PC a10rs que le groupe PS 

se voit imparti trente-cinq minutes, le groupe RPR et le groupe UDF vingt-cinq 

minutes respectivement. 

Les questions du Front national refletent en priorite les questions d'actualite, mais 

elles se font aussi I'echo des interventions FN en seance et reprennent ses themes 

essentiels: securite, famille et education, priorite d'emploi pour les Franyais, defense 

et protection en cas de catastrophes nucleaires. Sur les onze questions posees par le 

groupe FN (se rapporter a la nomenclature des questions au gouvernement, annexe 

3), sept, par le biais d'un probhlme d'actualite, traduisent les preoccupations 

primordiales du FN: securite, education et famille, preference nationale et priorite 

aux Franyais dans la politique de I'emploi et de la famille, defense de la nation et du 

territoire franyais. 

C'est ainsi qu'a la seance du mercredi 16 avril, Pierre Sergent interrogea Jean

Bernard Raymond, ministre des Affaires Etrangeres, sur le refus du gouvernement de 

laisser les bombardiers de I'US Air Force survoler le territoire national fran~ais dans 

le cadre de I'intervention americaine en Lybie2. Le 30 avril, Jean-Pierre Stirbois 

I J.D.-A.N.[C.R.], no 23, IS mai 1986, Ire seance. 
2 J.D.-A.N.[C.R.], no 10, 16 avri11986. 
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s'adressa it Charles Pasqua, ministre de I'Interieur, soulignant la necessite pour le 

gouvemement de mettre en oeuvre des moyens substantiels propres a proteger 

efficacement la population contre les risques de catastrophes nucleaires 1 Le 14 mai, 

Jean-Marie Le Pen reprit le theme de la defense nationale et interrogea A1ain 

Madelin sur les intentions du gouvemement pour pallier la carence totale des moyens 

de defense civile en cas d'accidents nucleaires civils ou d'attaques nucleaires, 

chimiques ou biologiques2 

Sur le theme de la securite lie it la preference nationale et it la defense de la famille, 

Roger Holeindre questionna A1bin Chalandon, ministre de la Justice, sur la liberation 

pour bonne conduite de Frederic Oriach, militant d'Action Directe, et sur les 

intentions du gouvemement de proceder it une reforrne du Code Penal afin que les 

peines prononcees par les tribunaux deviennent reellement executoiresJ Jean

Fran,.:ois Jalkh, le 23 avril, demanda it Philippe Seguin, ministre des Affaires sociales 

et de l'Emploi, la position du gouvemement sur un arret du tribunal administratif de 

Paris ayant annule une decision de la ville de Paris qui excluait certains ressortissants 

etrangers du benefice de 1'a1location parentale d'education servie aux families 

nombreuses4 Bruno Megret, le 7 mai, interrogea Philippe Seguin sur le refus 

gouvememental d'accorder aux citoyens fran,.:ais la priorite en matiere d'emploi et 

d'a1locations familiales5 tandis que Jean-Pierre Schenardi, le 21 mai, interrogea 

Claude Malhuret, secretaire d'Etat aupres du premier ministre, charge des droits de 

l'homme, sur les conditions d'octroi d'une subvention it l'association SOS-Racisme6 

La liberalisation de l'economie est evoquee par la question de Bruno Chauviere, le 

30 avril, qui demanda it A1ain Madelin, ministre des P. et T. et du Tourisme, des 

precisions sur le processus de privatisation de la siderurgie que le gouvernement 

comptait engager en vue de sauvegarder des unites de production comme Trith

Saint-Leger7 

Les trois questions restantes sont essentiellement d'actualite: Jean-Claude 

Martinez, le 23 avril, interrogea Rene Monory, ministre de I'Education nationale, sur 

les contradictions des declarations ministerielles sur la politique universitaire, 

notamment celles sur l'abrogation prochaine de la loi Savary8 Robert Spieler 

interrogea Fran'Vois Leotard, ministre de la Culture et de la Communication, sur 

I J.O.-A.N.[C.R.], no 17,30 avril1986. 
2 J.O.-A.N.[C.R.], no 22, 14 mai 1986. 
3 J.O.-A.N.[C.R.], no 10, 16 avril 1986. 
4 J.O.-A.N.[C.R.], no 12,23 avril 1986. 
5 J.O.-A.N.[C.R.], no 20, 7 mai 1986. 
6 J.O.-A.N.[C.R.], no 26, 21 mai 1986. 
7 J.O.-A.N.[C.R.], no 14,25 avril 1986. 
8 J.O.-A.N.[C.R.], no 12,23 avril 1986. 
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l'autorisation d'achevement des 260 colonnes de Buren dans la cour d'honneur du 

Palais-Royal1. Jacques Peyrat s'adressa it Philippe de Villiers, secretaire d'Etat aupres 

du ministre de la culture et de la communication, critiquant le contenu de diverses 

emissions de television, et souhaitant le changement de certains personnels2. 

[iii] Amendements 

Dans l'elaboration de la loi, les amendements constituent le contrOle parlementaire 

le plus direct et permettent une modification immediate des projets de loi en 

discussion. Le premier projet de loi, projet de loi d'habilitation sur les mesures 

d'ordre economique et social, trainait en longueur en raison de l'opposition de 

gauche et des atermoiements du gouvernement. Parrni les centaines d'amendements 

deposes par les groupes socialiste et communiste, cinquante-neuf amendements 

furent enregistres et votes en scrutin public. Le Front national ne presenta au scrutin 

public que six amendements3, qui ne contrecarraient pas la politique 

gouvernementale mais s'effor~aient de la radicaliser sur les points de doctrine qui 

etaient essentiels au FN: 

• amendement no 14 de Bruno Megret it l'article 2, demandant la priorite en 

matiere d'emploi aux citoyens fran~ais et aux ressortissants de la C.E.E. Scrutin 

no 11 du 25 avril. 

• amendement no 18 de Franyois Bachelot it l'article 2, demandant la suppression 

du monopole de I'A.N.P.E. en matiere de formation, de recherche et d'offre 

d'emploi. Scrutin no 22 du 28 avril. 

• amendement no 17 rectifie de Franyois Bachelot it l'article 2, demandant la 

suppression de l'autorisation administrative prealable au licenciement. Scrutin no 

27 du 29 avril. 

• amendement no 20 de Franyois Bachelot it l'article 2, demandant la modification 

des criteres de representativite des syndicats au sein de l'entreprise lors des 

elections professionnelles, en fait mettre fin au mono pole syndical et permettre la 

liberte de candidature de tous les salaries aux elections dans l'entreprise. Scrutin 

no 28 du 29 avril. 

• sous-amendement no 594 corrige de Bruno Megret, demandant l'inclusion dans 

le champ de la privatisation de Renault, Sacilor et U sinor. Scrutin no 48 du 5 

mai. 

1 J.O.-A.N.[C.R.], no 20, 7 mai 1986. 
2 J.O.-A.N.[C.R.], no 26, 21 mai 1986. 
3 Consulter l'annexe 3 pour la nomenclature des amendements FN soumis au scrutin 
public. 
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• sous-amendement no 607 de Yvon Briant, demandant la suppression de la 

disposition permettant au gouvemement de determiner les prix d'offre des 

entreprises denationalisees. Scrutin no 63 du 13 mai. 

Le faible nombre des amendements FN proposes sur un projet de loi aussI 

important que celui des denationalisations peut difficilement etre qualifie 

d'obstruction. Par contre, ces six amendements demanderent une radicalisation de la 

politique economique menee par le gouvemement, rappellant le liberalisme 

outrancier thatcheriste: reduction du role des syndicats et de l'appareil etatique en 

matiere d'emploi, eIargissement de la privatisation aux entreprises nationalisees 

considerees comme monuments nationaux, donc inattaquables, telles Renault et 

Usinor, elimination de toute ingerence possible de I'Etat dans la determination des 

prix d'offre. L'un des themes essentiels du FN, la preference nationale et la priorite 

d'einploi aux Franyais, etait aussi utilise. 

Ces amendements ne furent pas adoptes. En fait, ils se heurterent a l'opposition 

jointe de la majorite RPR-UDF et de l'opposition de gauche PS-PC, denoncee 

vigoureusement par le FN qui multiplia les denonciations "des mesures repoussees 

par un vote conjoint" 1. 

• L'amendement sur la priorite en matiere d'emploi aux Franyais fut repousse par 
523 voix contre 46: 

contre: 145 RPR, 125 UDF, 209 PS, 35 PC 
pour: 35 FN 

• L'amendement sur la suppression du monopole de I'ANPE en matiere d'emploi 
fut repousse par 523 voix c~ntre 14: 

contre: 155 RPR, 113 UDF, 211 PS, 35 PC 
pour: 14 FN alors que 21 FN sont non-votants. 

• L'amendement sur la suppression de l'autorisation administrative fut repousse 
par 540 voix contre 11: 

contre: 155 RPR, 128 UDF, 212 PS, 35 PC 
pour: 1I FN alors que I FN vote contre et 23 FN sont non-votants. 

• L'amendement sur les syndicats fut repousse par 535 voix contre 9: 
contre: 152 RPR, 129 UDF, 212 PS, 33 PC 
pour: 9 FN, alors que 26 FN sont non-votants. 

• L'amendement sur l'extension des nationalisations a Renault, Usinor et Sacilor fut 
repousse par 529 voix c~ntre 25: 

contre: 148 RPR, 130 UDF, 207 PS, 35 PC 
pour: 20 FN, alors que 1 FN s'abstient et 14 sont non-votants. 

• L'amendement sur la suppression de la possibilite pour le gouvemement de 
determiner les prix d'offre des entreprises fut repousse par 330 voix contre 29: 

contre: 155RPR, 131 UDF,35PS(mais 176socialisteset35 
communistes s'abstinrent}. 

pour: 29 FN, et 5 non-votants FN. 

1 Jean-Pierre Stirbois, Tonnerre de Dreux. L'avenir nous appartient, p. 136. 
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c) Vote de la loi 

Le releve exhaustif des votes du 2 avril au 22 mai 1986 (consulter I'annexe 4) 

temoigne de I'independance de vote du groupe FN qui ne vota que deux fois c~ntre 

le gouvernement aux cOtes de I'opposition PS-PC. II montre egalement le 

changement qui affecta le comportement de vote du groupe FN au cours des six 

premieres semaines d'activite parlementaire. 

La premiere periode, qui couvre les dix-neuf premiers scrutins, est marquee par la 

presence constante des deputes FN a I'Assemblee nationale et une parfaite discipline 

de vote. Enthousiasme de neophytes? Assiduite due a la conviction qu'une action 

parlementaire concertee peut influer sur les orientations prises par le gouvernement 

et faire basculer une faible majorite? Desir de se faire reconnaitre par I'opinion 

publique comme des parlementaires professionnels exeryant leur mandat avec 

serieux? Tous ces facteurs jouerent. 

A I'exception du scrutin no 2, accroc du a I'inexperience des deputes FN (sept des 

leurs etaient absents lors du scrutin mais firent savoir ulterieurement qu'ils avaient eu 

I'intention de voter pour), tous les scrutins temoignent d'une parfaite cohesion a 
I'interieur du groupe (se rapporter a I'annexe 4 pour le compte-rendu detaiUe des 

votes FN des scrutins 1 a 71). 

Le premier scrutin sur le vote de confiance a Jacques Chirac et son gouvernement 

voulait temoigner de la cohesion du groupe FN. Tous ses deputes, a l'exception de 

Edouard F red eric-Dupont, refuserent de voter la confiance au gouvemement et se 

rangerent ainsi dans I'opposition, par 34 voix contre 35. Seul, Edouard Frederic

Dupont, en raison de liens anciens, et tres etroits, avec Jacques Chirac, vota pour le 

gouvernement. Son attitude de soutien au premier ministre resta constante pendant 

toute la VIIIe Legislature, queUes que furent les circonstances. La premiere tranche 

de scrutins, qui s'etalerent sur deux jours seulement, du 24 au 25 avril, confirme la 

discipline de vote du groupe FN et justifie les declarations faites par son president 

sur I'independance de I'opposition FN. Les 35 deputes FN voterent unanimement 

avec la majorite RPR-UDF c~ntre les amendements communistes, ou s'abstinrent 

volontairement unanimement. Leur premier amendement sur la preference nationale 

est accueiJIi avec la meme unanimite et discipline de vote, 35 votes pour. 

II est interessant de noter que les demandes de scrutin public exigees par le groupe 

FN sont concentrees sur la periode immediate. Sur les onze demandes de scrutin 

public faites par le FN entre le 9 avril et le 20 mai, dix sont prononcees entre le 25 et 

le 29 avril. Au cours de cette meme periode, le groupe socialiste fait huit demandes 

de scrutin public, le groupe communiste vingt, auxqueUes il faut ajouter cinq 

demandes couplees socialistes-communistes; le gouvernement en fait quatre, plus 
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une couplee avec le groupe socialiste sur I'ensemble de I'article 2 du projet de loi 

d'habilitation. Jean-Pierre Stirbois se felicite d'une telle ardeur: 

Nous sommes, pour la plupart d'entre nous, des novices de la vie 
parlementaire. Nous nous mettons it la tache avec I'ardeur des 
neophytes. Nous etonnons par notre dynamisme, notre presence, 
notre volonte et notre competence. Tout le monde le reconnait1. 

Les amendements communistes soumis it scrutin public auraient-ils ete de nature it 

faire contre eux I'unanimite des votes FN? 

lis portent tous sur des points essentiellement techniques et specialises: 

• scrutin 5 sur la suppression de l'artic1e 1, habilitation it modifier par ordonnances 

la legislation economique, notamment it abroger le contrOle des prix et it definir 

un nouveau droit de la concurrence. 

• scrutin 6 sur l'exc1usion des dispositions relatives it I'Office national 

interprofessionnel des cereales. 

• scrutin 7 sur l'exc1usion de la loi du 10 aout 1981 relative au prix du livre. 

• scrutin 8 sur les droits et obligations des locataires et bailleurs. 

• scrutin 10 sur la suppression de l'habilitation it prendre par ordonnances les 

mesures necessaires au deve10ppement de I'emploi, notamment des jeunes. 

• scrutin 12 sur la fixation it 35 heures par semaine de la duree du travail dans le 

secteur prive. 

• Scrutin 13 sur I'obligation pour le gouvemement de negocier avec les partenaires 

sociaux les mesures en faveur des jeunes. 

• Scrutin 14 sur la limitation aux seuls jeunes rencontrant de reelles difficultes 

d'insertion du benefice des mesures. 

• Scrutin 15 sur les dispositions favorisant I'embauche des jeunes qui ne peuvent 

deroger au SMIC. 

• scrutin 16 sur la definition des formations professionnelles en a1temance par 

reference aux dispsitions actuelles du code du travail. 

• scrutin 17 sur la modification du mode de calcul des cotisations patronales de 

securite sociale. 

• scrutin 18 sur la fixation au 1 er mai 86 de la date d'effet des mesures 

d'exoneration des charges sociales prevues en faveur de I'emploi des jeunes. 

Les votes FN se dispersent it partir du scrutin 20 sur un amendement communiste 

demandant la mise en oeuvre d'une reforme de la taxe d'apprentissage, a10rs que la 

nature de I'amendement n'est pas differente des amendements communistes 

precedents. lis se repartissent ainsi: 

I Ibid., p. 136. 
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• 2 contre: Francois Bachelot et Roger Holeindre 

• 7 abstentions volontaires: Yvon Briant, Guy Herlory, lean-Marie Le Pen, 

Francois Porteu de la Morandiere, Michel de de Rostolan, Roger Spieler et 

Georges-Paul Wagner 

• 26 non-votants. 

La proportion des non-votants est importante, et difficile it justifier apres les 

professions d'assiduite des deputes FN: lassitude apres de longues seances 

parlementaires, seance de nuit tardive ou premiere prise de conscience que cette 

assiduite forcenee n'apporte pas de resultats instantanes et que l'unanimite de vote 

n'est essentielle que pour les debats d'importance majeure? Tous ces facteurs jouent. 

A partir du scrutin 20, aucun des scrutins (20 it 69) concernant le projet de loi 

d'habilitation sur les mesures economiques et sociales ne recueillit I'unanimite des 

votes du groupe FN. Les amendements, pour I'essentiel communistes, portent encore 

sur des points techniques tres precis, comme la taxe d'apprentissage, la procedure de 

licenciement, qui ne soulevent pas un vif interc!lt. Pourtant, les amendements FN sur 

I'autorisation prealable de licenciement et la modification du pouvoir de 

representativite des syndicats ne mobiliserent pas davantage les deputes nationaux. 

Les debats sur les nationalisations commencerent avec la discussion de l'articJe 4 le 

5 mai. IIs n'apporterent pas une plus grande participation FN. Un examen attentif des 

votes FN montre une stabilite dans le nombre de deputes presents it chaque scrutin, il 

oscille entre 9 et 18 selon les seances (I'importance des debats ne semble pas etre pris 

en compte). Les deputes siegent it tour de role. On remarque, cependant, que 

certains noms reviennent regulierement: Yvon Briant, Pierre Descaves, Guy Herlory, 

Roger Holeindre, Francois Porteu de la Morandiere, Michel de Rostolan, Jean-Pierre 

Schtlnardi, Pierre Sergent, Roger Spieler, Jean-Pierre Stirbois, Georges-Paul 

Wagner, mais un roulement intervient a chaque seance. A partir du scrutin 21, tous 

les votes des deputes presents FN qui oscillent de 9 a 29 pour les derniers 

amendements sur les nationalisations, sont en faveur du gouvemement contre les 

amendements socialistes et communistes. Les protestations que le FN sera 

"I'aiguillon qui cherchera, autant que faire se peut, it eviter la derive a gauche du 

gouvemement liberal" I se justifieraient-elles par les amendements FN? Le 

comportement de vote du groupe FN quant it ses propres amendements permet de 

douter de la veracite de ces affirmations. L'amendement Megret qui reclame un 

elargissement des denationalisations it RenauIt, SaciJor et Usinor, n'est defendu que 

par 20 deputes FN, Guy Herlory s'abstient volontairement et 14 deputes du groupe 

ne votent pas. Le FN, officiellement, reclame a grands cris plus d'assiduite mais il ne 

I Ibid., pp. 135-136. 
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cherche pas a la maintenir dans ses propres rangs. Seuls, les scrutins importants qui 

mobilisent I'attention publique et ont une influence directe la ramenent. Au scrutin 

public a la tribune sur la motion de censure dq,osee par Pierre Joxe et 125 de ses 

collegues, en application de I'article 49-3 de la Constitution par lequel Jacques 

Chirac avait engage la responsabilite de son gouvemement afin d'en finir avec la 

discussion interminable du projet d'habilitation economique et social, les 34 deputes 

FN (Bruno Chauviere avait quitte le groupe le 7 mai parce que, disait-il, il 

desapprouvait la strategie FN, hostile au gouvemement) ne votent pas la censure 

mais quittent immCdiatement et au grand complet l'hemicycle afin d'eviter que cette 

absence de vote ne soit interprCtee comme un soutien. Un vote personnel est 

necessaire pour les motions de censure. 

Les scrutins 70 (demande de suspension de seance presentee par le depute 

communiste Guy Ducolone), et 71 (scrutin public a la tribune sur la motion de 

censure deposee par Pierre Joxe et 86 de ses collegues en application de I'article 49-

3 par lequel 1. Chirac avait engage la responsabilite du gouvemement sur le projet de 

loi relatif a I'election des deputes, projet qui menace directement I'existence du 

groupe parlementaire FN) recueillent I'unanirnite des suffrages FN qui votent la 

motion de censure contre le gouvemement aux cOtes de I'opposition de gauche. Le 

groupe FN module bien son comportement de vote selon la nature du projet de loi 

debattu. Son opposition varie selon les circonstances, mais est toujours guidee par 

I'ideologie FN ou ses interets. 

Le FN, estimant que le bilan de ces premieres semaines d'activite parlementaire 

etait plus que po sitU: les utilisa comme outil publicitaire pour promouvoir le 

developpement du mouvement a I'echelon national et local, dans les autres 

consultations politiques. Apres sa premiere intervention au Parlement, expliquant la 

position FN sur le vote de confiance, Jean-Marie Le Pen s'etait tres peu exprime 

publiquement, concentrant I'attention de la presse sur les interventions 

parlementaires de ses deputes. Le 12 mai, il rompit son silence et il accorda un 

entretien au Figaro Magazine, avant d'etre I'invite de I'emission Face au Public sur 

France Inter et Questions a Domicile sur IF\, Un tir groupe mediatique ou il reprit 

les themes que ses deputes avaient developpe a I'Assemblee: aversion pour la 

cohabitation, denonciation de I'immobilisme du gouvemement et du pacte tacite 

Mitterrand-Chirac: 

Je doute de I'efficacite de la denationalisation. Elle pouvait etre un 
evenement considerable si I'on avait distribue au peuple au moins 
70% des actions des societes nationalisees. Les actions distribuees au 
peuple n'auraient plus ete reconsfiscables. Le capitalisme modeme est 
un capitalisme populaire qui repose sur un tres grand nombre 
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d'actionnaires, apportant aux affaires les capitaux propres dont eUes 
ont besoin par le canal du marche, c'est-a-dire de la Bourse l . 

I1 s'elevait contre I'attitude de la droite traditionnelle qui votait avec les socialistes 

et les communistes contre les amendements FN, ecartant deliberement le groupe FN 

de la majorite de rupture avec le socialisme. Jacques Chirac se privait ainsi de 

I'element majoritaire dont il avait besoin. 11 etait contraint de faire toutes sortes de 

concessions a Fran~ois Mitterrand, "mettant de I'eau socialiste dans son vin liberal; 

mais I'etat de grace prendra fin a l'automne,,2 

L'ensemble de I'appareil FN suivit son chef et ses deputes. Le Conseil national se 

reunit le samedi 10 mai a Paris avant de participer le dimanche 11 mai au traditionnel 

defile de Jearme d'Arc et decida de lancer un depliant de quatre pages, tire a plus de 

deux millions d'exemplaires, pour denoncer I'attitude hostile de la majorite de droite 

qui repoussait tous les amendements FN et s'unissait avec la gauche contre lui, alors 

que le FN n'avait vote que deux fois avec les groupes socialiste et communiste. I1 

s'agissait d'alerter, et de prendre a temoin, I'opinion publique; mais aussi d'expliquer 

la defection de Bruno Chauviere3 qui suscitait pas mal de remous. La raison donnee 

par ce dernier etait qu'il ne pouvait accepter que le FN votat dans certains cas de la 

meme maniere que le PS et le PC. La reponse de Jean-Marie Le Pen ne se fit pas 

attendre: 

Ce n'est jamais sur des questions de fond, contrairement au R.P.R. et 
a I'U.O.F. que nous avons pris des positions similaires a celles de la 
gauche. M. Chauviere avait probablement premedite son geste avant 
son election. I1 s'agit donc d'une escroquerie detiberee. Nous 
demandons a M. Chauviere de demissionner de ses mandats4 

La reaction aux arguments du depute du nord se voulait deliberement violente afin 

de ne pas laisser s'installer un doute dans I'opinion publique sur I'attitude des deputes 

FN qui entendaient conserver une pleine independance politique. I1 y avait trois 

oppositions, deux a gauche, une a droite, de par la faute du gouvemement qui les 

isolait. Les votes FN se determineraient en fonction des projets en presence. Le 

retour au scrutin majoritaire etait commente sans emoi: 

1 Intervention de Jean-Marie Le Pen, emission radiophonique Face au Public, France 
Inter, 12 mai 1986. 
2 Ibid. 
3 Le depart de Bruno Chauviere est rapporte au Journal Officiel-Lois et /Jecrets, no 
107,8 mai 1986, p. 6129. 
4 Sophie Huet, "Le Front national plus que jamais dans I'opposition", Le Figaro, 12 
mai 1986. 
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Nous avons une representation au Parlement europeen dans les 
assemblees regionales. Nous aurons en 1989 une representation dans 
les municipalites. Notre force reside dans le pays, dans la confiance 
que nous accordent plusieurs millions de Fran~ais. Le scrutin 
majoritaire est injuste mais nous I'acceptons [ ... ] L'Assemblee n'a 
qu'une raison d'etre: fournir un pouvoir de soutien au gouvernement. 
En fait, I'Assemblee doit representer proportionnellement les desirs 
des Fran~ais. Le systeme majoritaire a deux inconvenients essentiels. 
Le depute est preoccupe de ses elections et il devient le porteur d'eau 
de ses electeurs d'une part, et d'autre part, un tel systeme permet a de 
petites minorites de creer la majorite des grands partis. Le veritable 
fondement de la democratie est le respect du droit des minorites 1. 

1 Interview de Jean-Marie Le Pen, emission radiophonique Face au Public, France
Inter, 12 mai 1986. 
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5.2 Le Front national se veut une troisieme force et concentre son action sur 

deux themes, seeurite et immigration (23 mai-ll aout) 

Le groupe FN maintint sa strategie de radicalisation de l'action du gouvernement 

tout au long de la premiere session parlementaire, comme l'expliquait Jean-Claude 

Martinez dans une intervention lors de la discussion sur le projet de loi de finances 

rectificative pour 1986: 

Le plus important, ce n'est pas tellement ce qui se trouve dans votre 

projet, c'est ce qui ne s'y trouve pas et qui devrait s'y trouver. 

Autrement dit je ne vous reproche pas le "dit": mes amis et moi

meme vous reprochons le "non-dit" 1. 

Le "dit" gouvernemental aurait pu figurer dans un manifeste FN. Les projets de loi 

gouvernementaux attaquaient sur deux fronts. D'une part, ils entendaient promouvoir 

une societe de Iiberte en renfor~ant les garanties constitutionnelles des Iibertes 

fondamentales. II fallait assurer la securite et lutter c~ntre la criminaIite, la 

delinquance, le terrorisme en instaurant des controles d'identite. II s'agissait 

egalement d'affennir l'identite nationale en reprimant l'immigration clandestine, en 

favorisant l'aide au retour, en reformant le code de la nationalite, en controlant 

etroitement les conditions d'entree et de sejour des etrangers en France. Les DOM

TOM devaient etre maintenus dans l'unite de la Republique. En deuxieme lieu, la 

legislation gouvernementale s'effor~ait de favoriser la croissance economique et le 

progres social en Iiberalisant l'economie et diminuant le role de l'Etat au niveau des 

collectivites locales; ce faisant, aidant a la creation d'emplois. Apres avoir rendu a 
l'initiative privee les entreprises du secteur concurrentiel et denationalise un certain 

nombre de banques et d'assurances, il s'agissait de freiner les depenses publiques et 

alleger l'impot sur le revenu (collectif budgetaire pour 1986), ainsi que redonner 

valeur a la responsabilite individuelle pour les pensions, retraites, financement de la 

couverture sociale. La communication audiovisuelle devait etre liberee et la chaine 

tdevisee TFl privatisee. 

Le Front national aurait pu revendiquer ce programme comme le sien, en le 

completant et en le radicalisant dans les domaines de securite et d'immigration, 

evidemment, mais aussi dans la liberalisation de l'economie, la responsabilisation de 

I'individu dans sa conduite de la vie courante, I'accession a la propriete des logements 

sociaux, le financement personnel des retraites et pensions. II exer~a sur le 

1 Intervention de Jean-Claude Martinez, JO.-A.N.[C.R.], no 28, 3e seance du 23 
mai 1986. 
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gouvemement, tout au long de cette premiere session parlementaire, une surenchere 

liberale qui ne cessa jamais, et qui s'ajoutait it la double pression it laquelle etait 

soumise Jacques Chirac, durcissement de la cohabitation et opposition socialo

communiste. La presence du groupe FN au Parlement accentuait encore les divisions 

de la majorite. 

Presse par l'echeance electorale presidentielle et harcele par sa majorite, le premier 

ministre presenta au vote parlementaire les projets de loi les plus urgents de sa 

plate-forme electorale: suppression de l'autorisation administrative de licenciement, 

lutte contre le terrorisme et les atteintes it la siirete de I'Etat, application des peines, 

lutte contre la criminalite et la delinquance, statut de la Nouvelle-Caledonie, 

conditions d'entree et de sejour des etrangers en France, accession it la propriete des 

logements sociaux, financement des retraites et pensions (se referer it l'annexe 2, 

contr6le de la loi). L'ordre du jour etait donc charge. Le calendrier que s'etait fixe le 

gouvemement ne laissait guere de temps aux discussions prolongees. L'opposition de 

gauche se faisait pressante, usant et abusant des incidents de procedure, de rappels 

au reglement, d'avalanches d'amendements deposes par centaines, de suspensions de 

seance. Pour eviter l'enlisement, le gouvemement fut conduit it multiplier les recours 

it l'article 49-3 qui tendait it devenir un moyen de droit commun pour faire adopter 

les textes legislatifs gouvemementaux. La premiere session parlementaire de la VIIIe 

Legislature ne permit l'adoption que de neuf lois, dont quatre votees avec procedure 

d'exception. A la contrainte imposee par l'opposition de gauche s'ajoutait la pression 

presidentielle. Fran~ois Mitterrand prenait son temps pour signer le decret de 

convocation du Parlement en session extraordinaire au terme des articles 29 et 30 de 

la Constitution. Le 14 juillet 1986, le president de la Republique annon~ait son refus 

de signer l'ordonnance sur la privatisation, ajoutant qu'il ne bloquerait pas pour 

aut ant la procedure puisqu'il existait une autre voie, la voie parlementaire. 11 cultivait 

ainsi son image de defenseur des droits du Parlement, alors que le gouvemement 

donnait l'impression de legiferer it coup d'engagements de responsabilite, suivis par 

les inevitables motions de censure, discutees it la chaine devant un hemicycle 

traditionnellement vide. 

Les deputes FN s'efforcerent de tirer le meilleur parti de la position difficile du 

gouvemement. Protestant energiquement de leur volonte de ne pas exercer une 

opposition systematique, ils encouragerent tous les projets de loi qui "allaient dans le 

bon sens", s'obligeant it redefinir it chaque fois leur position. Le groupe adopta une 

strategie de coup par coup, s'effor~ant de radicaliser la position gouvernernentale, et 

ce faisant, reussit it sortir de son isolement en se conciliant les deputes RPR les plus 

extremistes qui trouvaient que Jacques Chirac n'allait ni assez vite, ni assez loin. Les 

deputes FN poursuivirent leurs efforts dans l'initiative de la loi. lis presenterent cinq 
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propositions de loi, dont l'une voulait satisfaire leur clientele electorale 

(indemnisation des rapatries des territoires d'Outre-Mer) tandis que les quatre autres 

concemaient I'application du programme FN. Deux relevaient de la liberalisation de 

I'economie, les deux autres traitaient de la preference nationale et de I'immigration. 

Les parlementaires FN accentuerent egalement leur controle sur la legislation 

gouvernementale debattue au Parlement, multipliant interventions, amendements, 

questions. lls deciderent de I'orientation de leurs votes selon la legislation proposee, 

tout en se plaignant, en cas de vote contre le gouvernement, de ne pouvoir 

I'expliquer dans I'hemicycle et le differencier d'un vote commun avec I'opposition de 

gauche. Jean-Marie Le Pen deposa en ce sens la proposition de resolution no 107 

qui nklamait la faculte d'intervenir avant le vote pour les representants des groupes 

auxquels n'appartiennent ni I'auteur de I'exception d'irrecevabilite, ni I'auteur de la 

question prealable, ni les orateurs d'opinion contraire, car leur intervention ne peut 

exceder cinq minutes I . 

Je centrerai mon analyse sur les projets de loi qui ilIustrent deux aspects precis de 

I'action parlementaire du groupe FN2 L'un conceme la volonte du Front national de 

se distinguer des partis parlementaires traditionnels de droite comme de gauche et de 

s'affirmer comme une troisieme force sur la voie du Iiberalisme, tout en developpant, 

au cours des debats parlementaires, un style propre et faisant preuve d'une maitrise 

affirmee de la procedure parlementaire. L'autre aspect est la fat,)on dont le groupe 

utilisa le Parlement pour faire connaitre le programme FN et le faire passer dans la 

legislation debattue. Quatre projets de loi deposes par le gouvernement concernent 

deux points essentiels du programme FN, securite et immigration, a10rs qu'un autre 

projet de loi va dans le sens de la liberalisation de I'econornie. Une activite 

parlementaire bien menee suppose interaction de I'initiative de la loi et du controle du 

gouvernement. Mon analyse, a ce stade de I'activite parlementaire du groupe FN, 

regroupera les differents volets de son action parlementaire (propositions de loi, 

interventions et amendements, questions, votes) et les evaluera conjointement par 

rapport aux problemes de liberalisation de I'economie en premier lieu, de securite et 

d'immigration ensuite. 

a) Le Front national se veut une troisieme force sur la voie de la liberalisation 

de I'economie et developpe un style parlementaire qui lui est propre 

Le debat parlementaire sur les projets de loi visant a etablir une plus grande 

liberalisation de I'economie (projet de loi de finances rectificatives pour 1986 et 

I Proposition de resolution no 107, Assemblee nafionale, pp. 1-2. 
2 Se reporter a I'annexe 2 pour un inventaire complet des projets de loi debattus au 
cours de la session de printemps 1986. 
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projet de loi relatif a la suppression de I'autorisation administrative) est un bon 

exemple du style particulier developpe par les deputes FN. Leurs interventions, 

questions et amendements sont autant de tactiques adoptees devant les difficultes de 

parcours rencontrees par le gouvemement et les ripostes opposees par ce demier 

pour hater la procedure legislative: engagement de responsabilite (article 49-3), 

apres autorisation du Conseil des ministres, et procedure du vote bloque (article 44) 

sur chaque article pour contraindre la majorite a ne pas s'ecarter du projet de loi 

debattu en s'egarant sur chaque amendement. 

[i) Le projet de loi de finances rectificatives pour 1986, ou la demonstration du style 

parlementaire FN 

Le collectif budgetaire est une loi classique, contrairement aux deux lois 

d'habilitation precedentes. Un seul imperatif existe: qu'elle soit votee dans les 

quarante jours qui suivent le depot sur le Bureau de l'Assembltie nationale, 

conformement a l'article 47 de la Constitution applicable a toutes les lois de finances. 

Le collectif budgetaire ayant ete enregistre le 18 avril, la discussion devait s'arreter le 

mercredi 28 mai a minuit. 

Les seances a I'Assemblee furent hoUleuses, surtout celles du mercredi. 

L'opposition de gauche multiplia les amendements (15 a 20 amendements par 

article), la majorite ne soutint pas le gouvemement aussi effectivement qu'il le 

desirait, et ses rebelles chercherent l'appui des deputes FN, comme dans 

l'amendement presente conjointement par Yann Piat, Jean-Claude Martinez et 

Bemard Claude-Savy, RPR, qui avait pour objet de supprimer les credits de 200 

millions de francs destines au remboursement de I'interruption volontaire de 

grossesse, invoquant le droit moral des citoyens a s'opposer a I'IGV, qui n'avait pas 

ete soumis au scrutin public. 

Le groupe FN deposa six amendements qui allaient dans le sens d'un allegement de 

l'impot et une reduction des depenses publiques. Pierre Descaves etait responsable 

des trois premiers amendements de nature technique (abrogation des dispositions 

relatives a l'imposition forfaitaire annuelle des societes, suppression de la taxe sur 

certains frais generaux, reduction de coilt de l'incorporation au capital des reserves 

constituees a compter du 31 mai 1986). Bruno Megret demandait l'assimilation, au 

regard de l'impot sur le revenu, des contribuables vivant en etat de concubinage 

notoire aux contribuables maries. Jean-Claude Martinez deposait un cinquieme 

amendement sur le remplacement de la deduction forfaitaire des frais professionnels 

accordes aux parlementaires par une deduction calcultie sur les frais reels. Pascal 

Arrighi demandait la suppression des credits affectes a la troisieme voie de I'ENA. 
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Plus caracteristiques du style FN que la procedure norma1e des arnendements, les 

interventions, questions, rappels au regiement des deputes FN entraverent I'action 

gouvemementale. Le projet de loi, pour rester conforme au regiement, devait etre 

vote avant la fin de la seance du soir du mercredi 28 mai, ouverte a 21 heures 30. 

L'opposition multiplia les interruptions pour que la majorite sortit des delais 

constitutionnels; elle deposa egalement vingt-deux rappels au regiement et neuf 

demandes de suspension de seance, dont I'une de six heures. Le groupe FN se joignit 

a10rs a I'opposition de gauche dans les manoeuvres procedurieres. Bruno Gollnisch 

et Pascal Arrighi reclamerent a maintes reprises "quelques heures de repos". Jean

Claude Martinez, au cours de la seconde seance de nuit du 28 mai, mit les rieurs de 

son cote en defendant la solution burlesque d'arreter les pendules pour maintenir la 

legitimite du texte. 

Nous sommes dans une impasse, chacun restant sur ses positions. Je 

vous propose donc une solution de compromis. A I'evidence, les 

raisons de ce bloquage sont dues a I'article 47 de la constitution en 

vertu de laquelle I'Assemblee dispose d'un delai de quarante jours 

pour se prononcer, faute de quoi le texte est renvoye au Senat. Le 

texte ayant ete depose le 18 avril, tout le monde peut constater que le 

delai expire le 28 mai. 11 ne faut donc pas interrompre la seance, 

sinon le delai de quarante jours sera passe, mais s'inspirer d'une 

pratique qui remonte a la IIIe Republique [ ... ] Je vous propose une 

solution de bon sens: nous arretons la pendule au 28 mai, juste 

pendant quatre ou cinq heures. Nous revenons ce matin a neufheures 

et nous sommes toujours le 28 mai ... 

Le president: 

Monsieur Martinez, je n'aime pas beaucoup les compromis et je n'ai 

pas d'echelle qui me permette d'arreter la pendule l 

Le Front national quitta I'hemicycle vers six heures pour ne pas etre complice d'un 

debat qu'il jugeait anticonstitutionnel puisqu'il avait depasse les delais impartis. Apres 

plus de quarante heures de debats, et a I'issue d'une nuit blanche marquee par une 

veritable guerre de procedure orchestree par la gauche et le Front national, Jacques 

Chirac, accompagne d'Edouard Balladur, se rendit le jeudi 29 mai a sept heures 

quarante du matin au Palais-Bourbon pour engager la responsabilite de son 

1 Intervention de Jean-Claude Martinez, JO.-A.N.[C.R.], 3e seance du 28 mai 
1986,no 28, p. 1144. 
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gouvemement. Bien evidemment suivit une motion de censure deposee par Pierre 

Joxe, que le FN ne vota pas car "eUe est sans objet, les delais etant forc1os" 1 Le FN 

n'etait pas oppose aux mesures prises par le gouvemement, it les jugeait 

insuffisantes, comme l'expliqua Bruno Gollnisch au cours des explications de vote. n 
rejeta toute accusation d'obstruction qui aurait pu etre formulee contre son groupe et 

estima qu'it y avait eu, au contraire, obstruction du gouvemement contre les 

amendernents FN qui allaient dans le sens des engagements pris par le premier 

ministre, notamment l'alhlgement de l'impot. Le groupe FN ne voterait pas la 

censure pour ne pas faire echec a des mesures timides et parce que ce vote !!tait sans 

objet puisque le delai constitutionnel de quarante jours !!tait ecoule et que le texte 

devait etre transmis au Senat 2 

Les questions au gouvemement du groupe FN, comme ses interventions a 
I'Assemblee, cherchaient a pousser le gouvemement plus loin qu'il ne voulait aller. 

Les questions des deputes FN amenerent, dans certains cas, quelques deputes 

radicaux de la majorite a partager les vues du FN et a ne pas soutenir le 

gouvemement comme celui-ci l'aurait desirer: questions de Yann Piat a Daniel 

Seguin sur la necessite de favoriser grace aux allocations familiales la natalite parrni 

les Franl,)ais; de Charles de Chambrun a Alain Santini rendant hommage aux harkis et 

demandant ce que recouvrait exactement la formule "Franl,)ais musulmans" en faveur 

desquels le gouvemement prendrait prochainement des mesures; de Jacques 

Bompard a Charles Pasqua demandant au gouvemememt de controler I'immigration 

clandestine en r!!tablissant les visas; de Guy Herlory a Alain Madelin sur la situation 

presente de la siderurgie lorraine, notarnment sur la necessite de soutenir le plan 

Unimetal3 

[ii] Le projet de loi relatif a la suppression de l'autorisation administrative de 

licenciernent (29 mai - II juin) renforl,)a la position du groupe parlementaire FN 

comme troisieme voie du liberalisme. Ce qui nous interesse ici est la volonte du 

groupe FN de reaffirmer son role d'opposition de droite. 

Le projet visait a supprimer l'autorisation administrative de licenciement 

economique qui, aux yeux du gouvemement, substituait l'appreciation de 

l'administration a celle du chef d'entreprise sur la situation de I'entreprise et etait de 

maniere a decourager l'embauche. Franl,)ois Bachelot proposa immediatement huit 

amendements, de nature tres technique, qui allaient tous vers une application encore 

1 Recueil des scrutins, AssembJee nationale, tome 2, pp.20-21. 
2 Recueil des scrutins, AssembJee nationale, annee 1986, tome 1, p.277. 
3 Pour la liste complete des questions au gouvemement du groupe FN, se rapporter 
a l'annexe 3. 
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plus energique du principe de liberte dans l'entreprise. n etait deja a I'origine de deux 

propositions de loi (no 237 et no 324) qui demandait une liberalisation de la 

medecine et une modification du code de la securite sociale pour venir en aide aux 

professions liberales. 

L'opposition socialo-communiste d6posait de son cote une centaine 

d'amendements dont 65 furent enregistres. Le groupe FN se rangea aux cOtes du 

gouvemement. Bien qu'il d6plorat sa frilosite sur certains points, il ne s'associa pas a 

la motion de censure deposee par Pierre Joxe. Le gouvemement, une fois de plus, 

eut recours au vote bloque (article 44-2). Le groupe FN, par la voix de Fran~ois 

Bachelot, indiqua qu'il tenait a montrer que sa vocation etait de respecter de fa~on 

formelle la dignite des salaries en leur evitant le chOmage. n ne voterait pas la 

censure car il ne s'opposerait pas a une loi d'interet national, bien que la suppression 

de l'autorisation administrative de licenciement ne rut qu'un bien faible moyen de 

combattre le chomage. 11 entendait se demarquer tant de la tendance socialo

communiste, sterile pour les salaries, que de la tendance gouvemementale qui se 

contentait de demi-mesures qui n'avaient rien a voir avec un liberalisme constructif et 

veritable. Le FN serait alors la troisieme voie, celle d'un liberalisme qui, fort de ses 

appuis populaires et nationaux, etait seul en mesure de relancer l'emploi. 11 ne 

dissociait pas le combat pour l'emploi de celui pour la renaissance de la France l 

La meme attitude prevalut pour la proposition de loi portant reforrne du regime 

juridique de la presse (10-18 juin). Le groupe FN se rangea aux cotes du 

gouvemement mais sans enthousiasme car il jugeait le texte insuffisant. Il aurait dil 

etre une loi multimedia, defendant la liberte de l'embauche, de la production, de la 

distribution, et il ne resolvait en rien le probleme de I'infiltration des interets 

etrangers. Le groupe FN vota pourtant le texte. 

Les deputes FN utilisaient l'hemicycie du Palais-Bourbon pour exprimer leurs 

desaccords propres avec la politique gouvemementale, tout en se reservant la liberte 

de varier leurs votes en fonction des questions soulevees. lis s'en servirent aussi a 

leurs fins propres. 

1 Intervention de Fran~ois Bachelot, J.O.-A.N.[C.R], no 34, vendredi 30 mai 1986, 
pp. 1521-1531. 
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b) Seeurite et immigration: la tribune parlementaire sert de caisse de 

resonnance au programme FN 

[i] Les Lois Chalandon. 

Le Garde des Sceaux Albin Chalandon presentait quatre projets de 10i (24 juin-3 

juillet) sur le renforcement de la securite des citoyens, afin de redonner aux Fran"ais 

confiance en leur justice, et qui devaient etre completes par un texte sur les 

etrangers. Les lois Chalandon permirent au FN de defendre ses engagements sur la 

securite en menant une surenchere opiniiitre sur les propositions gouvernementales. 

Le premier texte visait la detinquance quotidienne, elargissant les contrOles 

d'identite, mesure demandee it maintes reprises par le FN. n prevoyait ensuite 

I'acceleration de la justice penale par comparution immediate. Les deux autres textes 

demandaient I'aggravation de la peine criminelle, la centralisation des affaires de 

terrorisme, les perquisitions sans I'assentiment de la personne concemee, le maintien 

de la peine prononcee sans remise de peine (une peine de trente ans serait instituee 

et la Chambre d'Accusation ne pourrait pas la reduire avant que le detenu n'eilt 

accompli au moins vingt ans de peine). Le Front national approuvait la ligne suivie 

par le gouvernement mais voulait aIIer plus loin: un amendement de Georges-Paul 

Wagner demandait I'extension de deux it cinq ans de la duree minimum de 

I'interdiction de sejour, trois amendements de Pierre Sirgue reclarnaient un 

durcissement des peines, un amendement de Jean-Pierre Schenardi demandait le 

durcissement du regime de silrete en meme temps que sa simplification. 

Au cours de la discussion sur I'extension de la peine de reclusion criminelle 

encourue lorsque les coups et blessures ont entraine la mort sans intention de la 

donner, Georges-Paul Wagner evoqua le retablissement de la peine de mort, estimant 

que la suppression de la peine capitale avait entraine une inadequation de I'echelle 

des peines pour certains crimes odieux, terrorisme et drogue en particulier. Selon lui, 

la peine de silrete de trente ans n'etait pas suffisante et puisque le protocole admettait 

la peine de mort en cas de guerre ou de danger imminent de guerre, la situation etait 

semblable en cas de terrorisme. 

De nombreux deputes de droite etaient prets it rouvrir le debat, menes par Pierre 

Messmer et Roland Nungesser, RPR, qui avaient fait distribuer une proposition de 

loi demandant le retablissement de la peine de mort dans certains cas d'exception a la 

loi du 9 octobre 1981 qui avait aboli la peine de mort, tels que rapt d'enfant, prise 

d'otage, sevices ou tortures ayant entraine la mort de la victime, recidives de crime 

de sang, meurtre d'un policier ou d'un gendarme. 

Jean-Pierre Schenardi proposa un amendement tendant it inserer les articles 

additionnels: 
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La peine de mort est retablie. Les dispositions du code penal et du 

code de procedure penwe portant abolition de la peine de mort sont 

retablis dans leur redaction anterieure a ladite loi [ ... ] La production, 

la transformation et le transport de stupefiants constitue un crime 

passible de la peine de mort 1 

Albin Chalandon s'opposait a toute discussion sur le sujet: 

C'est un sujet grave pour la societe et donc un sujet grave pour le 

Parlement. Je considere qu'il n'est pas decent de l'aborder comme une 

incidente, presque a la sauvette, a l'occasion d'un debat sur des textes 

genera';lx et qui sont, malgre leur importance, mineurs par rapport a 
celui de la mort2 

Et Jean-Pierre Stirbois de conclure: 

Le gouvernement a-t-il la volonte de lutter contre le terrorisrne? le 

desir, ill'a; le courage, j'en doute car il se refuse a prendre les seules 

mesures reellement efficaces: le retablissement de la peine de mort et 

la creation d'une jurisdiction de droit commun, mais unique, 

centralisee et specialisee [ ... ] Le Front national ne saurait approuver 

sans reserve un projet de loi qui n'est que la pate caricature des 

promesses faites par un futur Premier ministre3. 

[ii] L'immigration 

Le projet de loi relatif aux conditions d'entree et de sejour des etrangers en France 

(10-16 juillet) fut l'objet d'un maximum de controle et d'intervention de la part du 

groupe FN. La finalite de ce projet de loi etait de donner au gouvernement les 

moyens de lutter contre l'immigration clandestine et d'expulser les etrangers qui 

enfreignaient gravement les lois. Il cherchait a eviter les fraudes et les detournements 

de procedure permettant l'etablissement irregulier de personnes etrangeres et 

etablissant un meilleur controle des frontieres, une attribution de la carte de sejour 

plus difficile, des expulsions plus nombreuses et plus faciles. Le statut des refugies ne 

1 Recueil des scrutins, Assemb!ee nationale, annee 1986, tome 2, scrutins no 228, p. 
20. 
2 Henri Paillard, "Assemblee nationale, debat ecarte sur la peine de mort", Le 
Figaro, 3 juillet 1986. 
3 J.O.-A.N.[C.R.], no 49, p. 2483. 
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faisait pas partie du projet de loi, les dispositions les concernant restant a l'etude, 

comme le Code de la nationalite. 

Les debats du Palais-Bourbon furent passionnes, exacerbes encore par les 

evenements exterieurs: attentat de la rue de Mogador contre la brigade de repression 

du banditisme qui amena Charles Pasqua a demander une suspension de seance en 

milieu d'apnls-midi, fraudes electorales. Le texte du projet defendu par Charles 

Pasqua se voulait "6quiJibre, prenant en compte les exigences du controle de 

l'immigration mais aussi celles du respect des droits de l'homme et de l'integration 

dans notre societe des etrangers qui souhaitent s'etablir durablement en France" 1 

Les questions de fond qui dominaient le debat soulevaient des reactions tres vives: 

la presence en France d'une importante communaute etrangere est-elle une chance 

ou une menace pour la France? Faut-il tout faire pour la reduire ? Faut-ill'accepter 

sans condition? Ou bien faut-il s'efforcer de l'assimiler ? 

Les prises de position etaient evidentes. Georgina Dufoix, Fran~oise Gaspard, Guy 

Ducolone estimaient que contrOle signifie racisme. S'inquieter pour l'identite 

nationale de la presence d'une importante communaute etrangere, c'est faire preuve 

d'une attitude frileuse devant l'avenir, la France de demain devant etre le resultat du 

brassage actuel. Les interventions FN a1laient evidemment dans le sens oppose. Le 

groupe fit appel a ses meilleurs orateurs: Arrighi, Stirbois, Schenardi, Holeindre, 

Megret, Jalkh, Martinez, Bachelot, Rostolan, et surtout Le Pen qui domina les 

debats de la deuxieme seance du 9 juillet: 

J'avertis M. le ministre et l'Assemblee que dans ce debat sur 

l'immigration que nous tenons pour un debat essentiel, nous 

utiliserons toutes les possibilites du debat parlementaire pour 

contraindre le Gouvemement a entrer dans une discussion qu'il a a 
peine esquissee [ ... ] Il faut aborder le probhlme et l'aborder 

completement [ ... ] et dut la barbe de notre ministre des relations avec 

le Parlement en trembler d'indignation, nous utiliserons jusqu'au bout 

nos droits de parlementaires [ ... ] Reconnaissez au moins que si vous 

vous felicitez d'avoir aujourd'hui le courage de regarder en face cette 

realite inquietante qu'est l'immigration dans notre pays et certaines de 

ses consequences, chOmage, delinquance, criminalite, terrorisme 

aggrave, c'est sans doute parce que ce debat a ete ouvert, non depuis 

quelques mois, mais depuis quelques armees par les citoyens les plus 

lucides de ce pays, c'est a dire ceux qui se reclament du Front 

1 . 
J.O.-AN.[C.R.], no 57, p.2980. 
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national [ ... ] Combien y-a-t-il d'immigres en France? quatre milIions? 

cinq? six? je dis qu'li un million pres, les autorites sont incapables d'en 

fixer le chime [ ... ] La finalite de la politique, c'est I'interet national, le 

present et plus encore I'avenir des Fran~ais et de la France [ ... ] 

mortelIement menaces par le developpement continu de I'inunigration 

etrangere que j'estime qu'un debat clair doit avoir lieu devant le pays 

de fa~on que chacun prenne ses responsabilites [ ... ] On continue de 

voir le flux continuel des immigres venus chercher en France ce que 

leur pays natal est incapable de leur donner [ ... ] Une autre raison de 

la situation actuelIe tient au laxisme des gouvernements qui ont 

favorise I'immigration de manoeuvres etrangers dans les industries 

perimees [ ... ] L'immigration d'aujourd'hui n'est pas seulement 

europeenne ou africaine, elle est planetaire [ ... ] Je ne crois pas dans 

I'efficacite des mesures que vous nous proposez car elIes sont 

subalternes et non principales. ElIes ignorent un principe qui est la 

base de toutes les nations du monde, la preference nationale. I\ faut 

etablir une politique nationale soucieuse d'abord et avant tout de 

I'avenir des Fran~ais, ce qui n'est pas incompatible avec le respect de 

la dignite des etrangers admis li resider sur notre sol. Nous ne 

sommes ni racistes ni xenophobes. Nous entendons seulement qu'il y 

ait dans ce pays, tout naturelIement, une hierarchie, parce qu'il s'agit 

de la France et que la France est le pays des Fran~ais [ ... ] Le voeu 

d'une majorite de Fran~ais, c'est d'inverser le courant de I'immigration 

[ ... ] retour au pays des travailleurs etrangers sans emploi mais aussi 

de ceux qui se trouvent chez nous sans ressources, qui n'ont aucune 

raison d'etre li la charge du peuple fran~ais. Organisez un 

referendum! II faut etablir un regime social differencie entre etrangers 

et Fran~ais. II faut enfin biitir une politique demographique et 

familiale de salut public [ ... ] II faut egalement organiser une grande 

politique de cooperation et de progres avec les pays du tiers-rnonde 

[ ... ] Votre texte est hors de proportion avec la gravite des problemes 

qui se posent. II ne traite que tres imparfaitement des aspects 

policiers, il ignore le poids des etrangers dans le chOmage et dans les 

charges sociales [ ... } Vous negligez I'importance des elements 

etrangers dans la delinquance et la criminalite ... 1 

1 J.O.-A.N.[C.R.], no 58, pp. 3061-3065. 
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Differents orateurs FN reprirent des arguments semblables, avec une moindre 

eloquence. Jean-Pierre Stirbois franchit un pas dans I'escalade: 

n faut aussi avoir le courage de le dire, le probh~me de I'immigration 

est aussi en partie celui de 11slam [ ... ] n y a aujourd'hui en France 

plus de maghrebins qu'il n'y en avait en A1gerie en 1930 [ ... ] C'est 

moins une immigration qu'un transport des peuples [ ... ] Vous savez 

qu'il existe un lien entre I'immigration et le chomage [ ... ] n faut 

reduire I'immigration pour moderniser nos moyens de production et 

creer de nouveaux emplois [ ... ], vous savez qu'il existe un lien entre 

I'immigration et I'insecurite [ ... ] Les immigres de la deuxieme 

generation sont les responsables du climat d'insecurite qui regne dans 

certaines grandes villes [ ... ] L'immigration est une charge ecrasante 

pour notre balance des paiements [ ... ] Elle represente aussi un peril 

pour l'Education nationale. Les etrangers sont source de baisse de 

niveau, de retard dans les etudes et de violence [ ... ] L'immigration 

aggrave la cri se du logement [ ... ] Votre projet, monsieur Pasqua, 

satisfait le parti socialiste et le parti communiste car il est vide. 11 ne 

modifie en rien tout ce qui a ete mis en place par la gauche depuis 

1981 [ ... ] Pour les communistes, en accueiIIant un proletariat 

etranger, en important la misere, on conserve a la lutte des classes 

son actualite [ ... ] Votre projet de loi n'est que poudre aux yeux. Nous 

ne vous laisserons pas tromper le peuple franr;ais, nous I'inforrnerons. 

11 y a un abime entre I'opinion des Franr;ais et la position des partis 

traditionnels. De nombreux deputes savent au fond d'eux-memes que 

nous avons raison. lis doivent se taire ou voter contre leur conviction 

[ ... ] Auriez-vous peur de la volonte populaire pour refuser toute idee 

de referendum sur un sujet oil notre avenir et celui de nos enfants 

sont aussi gravement engages? I 

Les amendements FN reprirent les arguments des diverses interventions. Un 

amendement de Roger Holeindre demandait la necessite d'un visa pour tous les 

etrangers a I'exception des ressortissants de la CEE. Un autre amendement de Bruno 

Gollnisch demandait la suppression de la possibilite pour I'autorite consulaire de 

demander un sursis a I'execution de la decision du refus d'entn!e. Douze 

amendements proposes par Jean-Marie Le Pen demandaient la m!cessite d'un 

certificat medical, la suppression des regroupements farniliaux, la vaIidite de trois ans 

I J.O.-A.N.[C.R.], no 58, pp.3092-3096. 
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pour la carte de sejour, la reconduite it la frontiere pour manque de ressources 

propres, du refus de justification d'identite, la suppression des exceptions faites en 

faveur des mineurs de dix-huit ans, le retablissement de I'autorisation administrative, 

I'abrogation des dispositions relatives it I'acquisition de la nationalite fran~se dans 

I'attente d'une refonte du code de la nationalite. 

Le debat se poursuivit lentement, ne mobilisant guere plus de vingt it trente 

deputes. Apres plus de huit heures de discussion, I'article I relatif aux conditions 

d'entree sur le sol fran.yais fut adopte. Le 11 juillet vit la discussion de l'artic1e 2 sur 

la delivrance de la carte de resident. L'article 3, qui prevoyait que I'etranger titulaire 

d'une carte de sejour ayant quitte le territoire pendant plus de douze mois consecutifs 

serait considere comme nouvel immigrant, fit I'objet de longues discussions. L'article 

4 portait sur les sanctions applicables aux c1andestins, jugees insignifiantes par le FN. 

L'article 5, qui traitait de la reconduite it la frontiere, souleva maintes objections de la 

part de Jean-Marie Le Pen. Les articles suivants traiterent de I'expulsion, de nouveau 

I'objet de multiples amendements. 

L'action du groupe FN en Assemblee allait plus loin et plus profond que sa 

proposition de loi no 230, enregistree le 19 juin et annexee au proces-verbal du 26 

juin" "relative it I'expulsion des etrangers en infraction avec la loi". Le texte, assez 

succinct, estimait qu'il existait un lien etroit entre criminalite et irnrnigration, et 

demandait le retablissement de I'expulsion administrative pour tout irnrnigre en etat 

d'infraction avec la loi: 

Selon les demieres statistiques de police judiciaire, les etrangers 

commettent proportionnellement plus de crimes et delits que les 

Fran.yais: les delinquants nationaux representent 14,76 pour mille de 

la population, les etrangers 31,26 pour mille de la leur [ ... ] La 

presente proposition de loi a pour principal objet de retablir 

I'expulsion administrative it I'egard des etrangers qui se trouvent en 

etat d'infraction grave avec la loi et elargit les cas d'expulsion I 

Le debat parlementaire obligeait les deputes FN it davantage de precision dans 

leurs suggestions, tout en leur donnant un champ d'action plus ample. 

Le 16 juillet, le projet fut presente en premiere lecture. Jean-Marie Le Pen, dans le 

cadre des explications de vote, exposa la position du groupe FN it ce projet: une 

abstention hostile. Il expliquait que la politique gouvemementale de I'immigration 

1 Proposition de loi no 230, enregistree le 30 juin 1986 et annexee au proces-verbal 
de seance du 26 juin 1986, relative it I'expulsion des etrangers en infraction de la loi, 
AssembJee nationa/e, p. I. 
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avait ete une faute economique, sociale et politique contre la nation. L'essentiel des 

reponses fournies dans le debat parlementaire avait montre, selon le FN, une identite 

de philosophie entre I'opposition de gauche et la majorite gouvemementale, ceUe 

d'une philosophie humanitaire, mondialiste, bruyarnment anti-raciste et reellement 

"antinationale". n s'inquietait de I'attitude des communautes non-fran.,:aises dans un 

eventuel conflit et voyait dans les dispositions sociales actuelles I'essentiel facteur de 

I'immigration. n regrettait qu'une place decente n'ait pas ete faite aux compatriotes 

qui venaient de I'outre-mer et jugeait necessaire une refonne du code de la 

nationaJite. n estimait que ce texte ne permettrait pas d'amorcer une politique 

permettant de sauver le pays de la submersion qui le mena.,:ait aujourd'hui et qui, 

demain, le tuerait. Le groupe FN refusait de s'associer a la politique 

gouvemementale1. 

Le groupe FN s'abstint a I'unanimite mais le projet fut neanmoins adopte. 

1 Explication de vote donnee par Jean-Marie Le Pen, 16 juillet 1986, 2e seance, 
Recueil des scrutins 1986, tome 2, Assemblee nationale, p. 203. 
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5.3 Bilan d'une premiere session pariemeotaire pour le groupe FN 

Le groupe FN avait atteint son premier objectif s'integrer pleinement it la vie 

politique institutionnelle. 11 avait participe sans reserve au jeu parlementaire et il 

pouvait deja dresser un bilan satisfaisant de son activite a I'Assemblee nationale tant 

dans I'elaboration de la loi que dans le controle de I'action legislative 

gouvemementale. 11 pouvait egalement mettre a son acquis la diffusion de ses idees 

politiques. 

Le premier acte parlementaire du groupe FN, avant meme I'ouverture du 

Parlement, avait ete de porter a I'initiative legislative les points essentiels de sa 

doctrine. Treize propositions de loi et deux propositions de resolution, redigees par 

les legistes FN, institutionalisaient, du fait de leur publication dans des documents 

parlementaires officiels, les themes du retour a la peine de mort, de la modification 

du code de la nationalite, de la preference nationale en matiere d'emploi, de 

I'expulsion des etrangers en infraction avec la loi. 

Le controle de la legislation gouvernementale s'etait revele plus difficile mais le 

groupe FN pouvait neanmoins se feliciter de sa premiere experience parlementaire. 

Ses deputes s'etaient comportes dans le debat parlementaire comme des 

professionnels qui connaissaient leur metier et entendaient I'exercer le plus 

efficacement possible. Pendant les toutes premieres semaines de la session 

parlementaire, ils s'etaient fait remarquer par leur assiduite en seance et par la qualite 

de certaines de leurs interventions. L'image du parti FN avait change. 11 mait 

maintenant un parti politique qui ne se laissait pas oublier et qui se revelait 

dangereux pour I'unite de la droite traditionnelle. Les de~us RPR etaient tentes par 

certaines des mesures radicales preconisees par les deputes FN en matiere de farnille, 

securite et immigration. Le groupe FN ne pouvait, certes pas, pretendre opposer la 

legislation gouvemementale qu'il desapprouvait. 11 ne pouvait pas decider du resultat 

des votes puisque le gouvernement disposait d'une majorite, faible certes, mais elle 

existait. 11 pouvait, par contre, renforcer cette majorite gouvernementale en votant 

avec elle, ou lui rendre la tache difficile en s'aIliant a I'opposition de gauche. La 

position officielle du FN etait que ses deputes voteraient suivant leurs convictions en 

fonction des projets de loi debattus. 11 s'y tint. Au cours de cette premiere session 

parlementaire, it soutint un grand nombre des projets de loi gouvemementaux, tout 

en deplorant qu'ils n'aillent pas assez loin. Trois fois seulement, il vota contre le 

gouvernement: refus de la confiance a Jacques Chirac, vote approuvant la motion de 

censure sur le retour au scrutin majoritaire, vote contre la loi sur le financement des 

pensions et des retraites qui impliquait une augmentation de I'impot sur le revenu de 

0,4%. 11 s'abstint deux fois: sur la loi sur le logement et la loi sur les conditions 
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d'entree et de sejour des etrangers en France, jugees insuffisantes. En revanche, il 

vota douze grands projets gouvemementaux ainsi que la plupart des arnendements 

deposes par la majorite, sans voter une seule fois un arnendement depose par la 

gauche: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

loi sur I'autorisation administrative de licenciement 

loi sur la presse 

loi sur I'audiovisuel 

loi sur la Nouvelle-Caledonie 

loi sur les privatisations 

collectif budgetaire 

loi d'habilitation economique 

loi sur le droit du travail en Polynesie Fran!taise 

loi sur la lutte contre le terrorisme 

loi sur la lutte contre la delinquance et la criminalite 

loi sur les contr61es d'identite 

loi sur les revisions d'execution des peines. 

Officiellement, la majorite affirmait avoir resiste it la pression du groupe FN vers 

une radicalisation plus pousseee de son programme. Elle rejetta regulierement les 

arnendements proposes par le FN, s'unissant it la gauche pour voter contre le FN: 

• surles lois securitaires: retablissement de la peine de mort, creation d'une Cour 

criminelle centrale pour juger les crimes de terrorisme, peine de mort pour les 

traficants de drogue, extension des contr61es d'identite dans tous les lieux 

publics, etablissement de severes peines d'emprisonnement pour tous ceux qui 

refusent de decliner leur identite ou donnent une fausse identite, demande 

d'adjonction d'un nouvel a1inea it la loi du 29 juillet 1981 visant it punir I'apologie 

de terrorisme. 

• sur la loi sur les conditions d'entree et de sejour des etrangers en France: 

retablissement du visa d'entree en France pour tous les etrangers saufles 

ressortissants de la CEE, etablissement pour tous les etrangers desireux de venir 

en France d'une attestation d'assurance couvrant I'ensemble des depenses de 

sante auxquelles ils peuvent etre exposes durant leur sejour, mise en place de 

regles strictes de contr61es pour les erudiants qui poursuivent des etudes en 

France, arret de I'aide sociale aux ~rangers en situation irreguliere, arret 

immediat de I'attribution de logement HLM aux immigres qui ne sont pas en 

regie avec les autorites fran!taises, arret de I'inscription dans les ecoles de jeunes 

immigres en situation irreguliere. 

• sur la loi sur les retraites et les pensions: creation de la fiche de paie-verite pour 

permettre aux salaries de se rendre compte de la masse enorme d'argent verse par 
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les employeurs aux differents organismes sociaux en general et a la Serurite 

sociale en particulier. 

• sur la loi d'habilitation economique et sociale: suppression du monopole de 

I'Agence Nationale pour l'Emploi en matiere d'embauche, priorite d'emploi pour 

les Fran~ais et les ressortissants de la CEE, fin du monopole syndical clans 

l'entreprise, amnistie generale fiscale et douaniere, denationalisation de Renauit, 

Sacilor et Usinor, creation effective du capitalisme populaire par la remise aux 

citoyens fran~ais d'une partie des actions des societes privatisees. 

• sur la loi sur le logement: priorite d'attribution dans l'achat d'un appartement 

HLM aux Fran~ais et aux ressortissants de la CEE, suppression d'une disposition 

de la loi Quilliot qui accorde la jouissance d'un appartement loue au concubin 

notoire d'un locataire decede, interdiction aux locataires d'un appartement d'y 

exercer des activites politiques et sociales. 

• sur la loi sur la Nouvelle-Caledonie: adjonction des mots suivants: "la Nouvelle

Caledonie fait partie integrante et inalienable du territoire de la Republique 

fran~aise, une et indivisible", suppression de l'impot sur le revenu des personnes 

physiques qui serait compense par une augmentation des taux de la taxe generale 

a l'importation. 

• sur le projet de loi de finances rectificative pour 1986: suppression des credits 

destines au financement de l'interruption volontaire de grossesse et figurant sur 

une Iigne budgetaire du chapitre 46.22 du Ministere de la Sante et de la 

Solidarite nationale. 

Une seule exception: l'amendement Porteu de la Morandiere (Les donations 

accompIies en faveur des musees municipaux beneficient des memes exonerations 

fiscales que celles dont beneficient les donations pour les musees nationaux. Pour 

compenser la perte subie par le budget de l'Etat, la TV A applicable a la production et 

commercialisation des publications et films pomographiques est augmentee) fut vote 

par la majorite peu avant que la session ne s'achevat. 

La politique officielle de la majorite etait donc de contrecarrer inlassablement toute 

action FN, afin d'etabIir dans l'opinion publique que le gouvemement refusait tout 

accord ou politique commune avec le FN. n lui arriva, dans la pratique, de reprendre 

par la suite a son compte certaines mesures qui lui convenaient, comme 

I'amendement demandant que les detoumements de navires figurent au titre des 

crimes de terrorisme, ou l'amendement par l'adjonction d'un nouvel alinea a la loi du 

29 juillet 1981 visant a punir l'apologie du terrorisme, repousse par Jacques Toubon 

et repris quelques heures plus tard par le gouvemement. Ces cas sont difficiles a 
quantifier, en raison des avalanches d'amendements, 4387 deposes, et ayant ete 

adroitement amenes. En cas d'amendement joint, comme la suppression de credits de 

3 
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remboursement de l'interruption volontaire de grossesse (Yann Piat, Michel Debre, 

le Docteur Savy), le gouvemement demandait un vote bloque, empechant un vote 

joint majorite-FN. II s'agissait de montrer un front uni. 

La realite etait differente. L'aiIe radicale de la majorite, tentee par les theses FN qui 

rencontraient une audience populaire accrue, partageait les reserves exprimees par 

Jean-Marie le Pen et ses deputes quant aux succes parlementaires du gouvemement. 

Jacques Chirac estimait le bilan plus que positif six votes de confiance, seize projets 

de loi et deux propositions de loi adoptes. II oubliait de mentionner qu'il avait dii 

engager la responsabilite du gouvemement six fois pour faire passer les projets de loi 

qu'il estimait essentiels, transformant le Parlement en chambre d'enregistrement selon 

le jugement de Maurice Duverger1, mais il se felicitait d'avoir etabli une rupture 

definitive avec l'experience de gauche lancee en 1981, essentiellement dans deux 

domaines, la liberalisation de I'economie, avec l'etablissement d'un systeme 

economique de liberte et de responsabilite, et le renforcement de la securite publique. 

Tout ceci etait bien insuffisant, estimait le groupe FN: 

Manifestement ceux qui attendaient une rupture avec le socialisme 
sont de~us [ ... ] La tres courte majorite UDF-RPR a oblige le 
gouvemement a jouer le jeu de la cohabitation et a le jouer en 
position de faiblesse. Aujourd'hui, Jacques Chirac joue carrement la 
collaboration avec Fran~ois Mitterrand. II a renonce a la rupture avec 
le socialisme. II continue a bien des egards la politique de la gauche. 
Derriere la deroute de la majorite actuelle se profile le retour des 
socialistes. C'est d'ailleurs pour ~a que, malgre l'ostracisme qu'i1 subit, 
le FN a vote l'immense majorite des lois proposees par le 
gouvemement, aussi insuffisantes fussent-elles, car elles vont 
souvent, quand meme, un peu dans le bon sens, ou du moins vont
elles moins vite dans le mauvais sens qu'avant 2. 

Les deputes FN dressaient, eux aussi, un bilan satisfaisant de leur premiere session 

parlementaire. Le mouvement FN avait certainement beneficie de sa presence au 

Parlement: legitimisation en bonne voie, diffusion de plus en plus large des idees 

politiques FN qui penetrent des milieux politiques qui leur etaient jusque la hostiles, 

sympathies de plus en plus evidentes dans l'ru1e radicale de la majorite. Le groupe FN 

avait su utiliser la tribune parlementaire pour faire connaitre son programme 

politique et le faire passer dans l'opinion publique par le biais de la presse ecrite et 

des medias. Les interventions du groupe FN etaient remarquees et attendues en 

1 Maurice Duverger, La cohabitation des Franr;ais, Presses Universitaires de 
France, Paris, 1987. 
2 Jean-Marie Le Pen, "Pour une vraie politique de droite", National-Hebdo, no 112, 
11 septembre 1986. 
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raison des talents d'orateur de ses meilleurs deputes, de leurs connaissances 

techniques des problemes debattus, de la gouail1e et I'ironie de certains d'entre eux. 

De larges extraits en etaient publies dans la presse quotidienne. Les themes FN de 

I'identite nationale, la preference nationale, le retour des immigres a leur pays 

d'origine, la preference farniliale, la lutte contre la decadence, sortaient des cercles du 

Club de IHorloge et entraient dans la vie politique francaise. La banalisation de ses 

idees politiques est, a mon avis, la grande victoire du groupe FN a I'Assemblee 

nationale. 

A ce sentiment de satisfaction s'ajoutait une prise de conscience desabusee du role 

reel du Parlement, comme I'avouait Jean-Pierre Stirbois: 

Au bout de quelques mois de travail parlementaire, I'experience que 
je commence a avoir m'oblige a m'interroger sur les pouvoirs reels du 
Parlement. L'utilisation des ordonnances, ajoutee a la procedure du 
49-3, empeche toute discussion, toute possibilite d'amendement du 
projet presente 1. 

Les deputes FN deploraient que le Parlement ne disposat pas de moyens suffisants 

pour remplir sa mission legislative et controler I'administration. L'absenteisme, qu'ils 

avaient si aprement denonce auparavant et qui leur avait fourni I'occasion de 

demander de mUltiples rappels au reglement en seance parlementaire, etait subi 

maintenant comme un mal ineluctable. Avec I'ardeur des neophytes, les deputes FN 

s'etaient jures d'etre presents a toutes les seances ou ils desiraient emettre un vote. la 

n:alite de I'ordre du jour, surcharge, les amena a toumer les c1es, comme ceux qu'ils 

vilipendaient: 

Si, excepte le mercredi apres-midi, les deputes sont muets, les rares 
elus presents les autres jours de la semaine ne sont pas manchots ... 
C'est a tour de bras qu'i1s actionnent les clefs du vote electronique de 
leurs collegues absents. Au Palais-Bourbon, voter est un art difficile, 
voir perilleux qui exige une bonne condition physique. 11 faut savoir 
courir dans les travees [ ... ] Dans certains cas, les deputes de tel 
groupe votent comme un seul homme 2. 

Le groupe FN avait reussi son entree au Parlement. 11 lui devint evident que 

I'efficacite de son action parlementaire devait etre soutenue par une presence efficace 

du mouvement sur le terrain. 11 se devait d'elargir son audience dans I'hemicycle du 

Palais-Bourbon et de se faire entendre de la majorite parlementaire, de regarder au-

1 Jean-Pierre Stirbois, Tonnerre de Dreux, I'avenir nous appartiellt, pp. 136-137. 
2 Ibid., pp. 137-138. 
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dell! du Parlement oil il ne pouvait asseoir son autorite I! lui seul, et se toumer de 

nouveau vers son electorat. Jean-Marie Le Pen expliquait la position FN: 

Notre strategie n'a de sens que si nous sommes enfin entendus par la 
majorite parlementaire dont beaucoup de membres pensent tout bas 
ce que nous sommes les seuls I! penser tout haut. Pour cela, il faut 
que nous soyons en position de parler et de nous faire entendre. n 
faut que chaque consultation electorale confirme de maniere ec1atante 
que le porteur le plus liable et le plus dynamique de I'espoir exprime 
le 16 mars est le Front national. Chaque siege gagne par le FN est 
une garantie nouvelle de rupture avec le socialisme1. 

Etat-major et troupes FN partageaient la conviction qu'i1 leur fallait accroitre le 

nombre de leurs representants pour pouvoir jouer le role d'arbitre qu'i1s 

ambitionnaient, mais qu'ils ne pouvaient pas jouer au Parlement. 11 etait temps de 

donner une nouvelle impulsion au mouvement et de se toumer vers son electorat. 

I Jean-Marie Le Pen, "Pour une vraie politique de droite", National-Hebdo, no 112, 
11 septembre 1986. 
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CHAPITRE VI 

LE FRONT NATIONAL MAINTIENT SON ACTIVITE PARLEMENTAIRE 

MAIS SE TOURNE AUSSI VERS SON ELECTORAT 

Premiere session ordinaire de 1986-1987 (2 octobre - 20 decembre) 

Instruit par son experience parlementaire de quelques quatre mois, le FN decida 

de modifier sa strategie parlementaire. II avait atteint ses objectifs immediats: 

integrer completement les representants FN a la vie institutionnelle politique et 

diffuser les themes FN. 

En raison de notre presence vigilante, il est desormais possible 
d'evoquer des sujets tels que la priorite d'emploi pour les Fran~ais I 

soulignait Jean-Yves Le Gallou. En revanche, le FN savait que cette integration 

parlementaire elait une victoire sans lendemain. Le retour au scrutin majoritaire 

annon~ait la mort du groupe parlementaire. Les deputes FN avaient, par ailleurs, une 

vision plus realiste des limites du pouvoir parlementaire ainsi que de celles de leur 

propre action au sein de I'Assemblee nationale. II devint alors evident au president du 

FN qu'il leur fallait se tourner vers leurs electeurs et renforcer les bases locales du 

mouvement, en commen~ant par les elections municipales: 

Nous avons perdu la batailIe de la proportionnelle mais nous n'avons 
pas perdu la guerre des elections. Nous avons une representation au 
Parlement europeen et dans les assemblees regionales. Nous aurons, 
en 1989, une representation dans les municipalites. Notre force reside 

Ipropos de Jean-Yves Le Gallou rapportes par Martin Peltier, "Les deputes de Le 
Pen secouent I'Assemblee", Minute, 8 aoilt 1986. 
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dans le pays, dans la confiance que nous font un certain nombre de 
Fran"ais l 

Jean-Marie Le Pen et son mat-major estimerent que l'avenir du Front national etait 

dans l'elargissement du recrutement a la base: "On peut faire taire les deputes mais 

pas les electeurs du FN qui deviendront demain quatre, puis cinq, puis six millions"2 

Toutefois, il n'etait pas question d'ignorer la tribune parlementaire. n s'agissait de 

mettre au point une strategie renouvelee afin de maintenir I'action parlementaire et de 

l'utiliser pour soutenir les campagnes electorales que le FN avait decide d'exploiter. 

L'objectif mait d'utiliser au maximum la tribune donnee par I'AssembJee nationale 

pour promouvoir les theses FN dans I'opinion publique et etayer le travail de 

renforcement des bases locales. 11 fallait aussi exploiter les difficultes rencontrees par 

le gouvemement Chirac. Le premier ministre se heurtait non seulement a un 

durcissement de la cohabitation et a la politique adroite du president Mitterrand qui 

exploitait son role d'arbitre et de defenseur de la nation fran"aise, mais encore au 

mecontentement de I'opinion publique qui se traduisait par des protestations 

estudiantines, reprises par des troubles sociaux qui trouvaient leur expression dans 

des manifestations de rue. 

Le groupe FN maintint donc sa strategie de radicalisation de la politique 

gouvemementale. Apres une interruption de quelques six semaines (du 1I aoilt au 2 

. octobre), le Parlement se reunit de nouveau pour la premiere session ordinaire de 

1986-1987. Traditionnellement consacree a la discussion budgetaire, la session 

d'autornne axee sur la loi de finances 1987 devait rapidement concretiser les 

orientations de la politique de Jacques Chirac. L'ordre du jour etait charge: projet de 

loi relatif au Conseil Superieur des Fran"ais de I'mranger, projet de loi relatif a 
I'organisation economique en agriculture, loi de finances 1987, projets de loi sur la 

famille, sur le code de la nationalite, sur I'enseignement, sur I'epargne, sur la question 

hospitaliere, sur la suppression de l'autorisation administrative de licenciement, sur 

l'investissement locatif et l'acces a la propriete des logements sociaux, sur les fusions 

et les scissions de societes, sur le developpement des DOM, sur la privatisation des 

prisons et la fonction publique territoriale. L'armexe 2 dresse la liste des projets et 

propositions de loi soumis au debat parlementaire et au vote de I'Assemblee 

nationale pendant cette deuxieme session, ainsi que les divers amendements proposes 

par le groupe FN. Le programme gouvememental necessitait la convocation d'une 

Ipropos de Jean-Marie Le Pen rapportes par Joseph Masse-Scaron, "Front national, 
l'integration reussie", Le Figaro, 13 aoilt 1986. 
2propos de Jean-Marie le Pen rapportes par Joseph Masse-Scaron, "Front national, 
la carte des elus locaux", Le Figaro, 19 juin 1986. 



196 

session extraordinaire s'il devait etre mene a bonne fin. L'agitation estudiantine et les 

affi"ontements sociaux contraignirent Jacques Chirac a oublier la session 

extraordinaire et a arreter la session d'autornne a la c\oture normale du 20 decembre. 

11 elait difficile au groupe FN d'opposer vigoureusement le programme 

gouvernemental car il allait dans le sens des options FN. La strategie parlementaire 

elait toujours d'aiguillonner le gouvernement vers une radicalisation de son 

programme, mais la marge de manoeuvre dont disposaient les parlementaires 

pendant la session d'autornne elait encore plus faible qu'a la session de printemps. 

Lors du debat budgetaire, leurs votes ne peuvent modifier que I % des recettes et des 

depenses. Le groupe FN avait pris conscience des limitations du controle qu'il 

pouvait exercer directement sur l'action legislative du gouvernement. 11 n'avait plus a 

prouver le professionalisme et le serieux de ses deputes mais il decida d'exploiter au 

maximum la tribune de l'Assemblee nationale pour exposer publiquement ses 

desaccords avec la politique gouvernementale, denoncer ses erreurs et ses 

insuffisances et recruter ainsi les mecontents et les de~us de la droite traditionnelle. Il 

fallait, toutefois, consolider la reputation parlementaire deja acquise. Les deputes FN 

se devaient de poursuivre leur metier de legiste: continuer d'innover dans le domaine 

de l'initiative legislative et controler la legislation gouvernementale. L'accent elait 

mis, cependant, sur la communication. 11 s'agissait surtout de faire conmutre au grand 

public la competence des elus FN. La tribune de l'Assemblee nationale aiderait a 

soutenir le travail de base mene sur le terrain. 

Apres avoir cerne le changement de strategie FN, j'analyserai l'apport des deputes 

a l'initiative legislative (propositions de loi), les interventions dans le debat 

parlementaire et les questions au gouvernement qui cherchaient a cibler les themes 

essentiels FN et les vulgariser dans l'opinion publique. Je ne suivrai pas une 

progression chronologique mais je m'arreterai sur les interventions et les questions, 

ainsi que les actes parlementaires, comme l'election du president de la commission 

des affaires elrangeres, qui ont le plus individualise et consolide l'action FN dans 

l'opinion publique au cours de cette deuxieme session d'autornne. L'etude des votes 

FN au cours de cette session d'autornne ainsi que le bilan de la premiere annee 

passee par le groupe FN au Parlement completeront mon analyse. 
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6.1 Fort de son experience parlementaire, le groupe FN renouveUe sa stratfgie 

et repart a la conquete de son electorat 

a) Les remous au sein du groupe parlementaire FN 

n fallait repartir a la conquete de I'electorat. Deux echeances electorales se 

presentaient dans I'immediat, les senatoriales de septembre et I'election legislative 

partielle de Toulouse. "Nous serons presents a toutes les elections, insistait Jean

Pierre Stirbois, a commencer par les senatoriales en septembre, la ou on ne nous 

attend pas l n n'y avait aucune chance d'un senateur FN, mais les elections 

senatoriales etaient un excellent tremplin car elles pouvaient donner au FN I'occasion 

de jouer un role d'arbitre dans certains departements. Jean-Marie Le Pen annon .. a le 

8 juillet dans une conference de presse que le FN presenterait des candidats partout, 

soit sur des Iistes d'union, soit sur des listes du Rassemblement national. Repartir a la 

conquete de I'electorat elait une tache ardue2, rendue encore plus difficile par les 

dissensions au sein du Front national. n fallait amorcer une campagne nationale en 

direction des elus, maires et grands electeurs. Jean-Marie Le Pen n'ecartait aucune 

eventualite et elait meme pret a renouveler des accords ponctuels avec le Centre , 
National des Independants, en depit de la demission d'Yvon Briant (secretaire 

general du CN!, depute FN) de la vice-presidence du groupe parlementaire FN. 

Cette demission suivait le depart de Bruno Chauviere quelques semaines plus tot. 

Yvon Briant avait donne une conference de presse dans les locaux du CN!, justifiant 

sa demission par sa volonte d'affirmer une sensibilite conservatrice et Iiberale: 

Je prends un peu le large de maniere a pouvoir expriroer, le cas 
echeant, c1airement mes reticences. N'appartenant plus a I'organe 
decisionnel du groupe, je serai vraisemblablement plus libre pour 
m'exprimer3. 

Ces reticences s'etaient, disait-il, exprimees des le premier jour, lors du vote de 

confiance intervenu au terme de la declaration de politique generale de Jacques 

Chirac le 2 avril 1986. Yvon Briant affirmait alors qu'il elait favorable a I'abstention, 

selon la ligne de conduite observee par le CN!, mais il avait a10rs vote selon les 

lpropos de Jean-Pierre Stirbois rapportes par Joseph Masse-Scaron, "Front national, 
la carte des elus locaux", Le Figaro, 19 juin 1986. 
2Jean-Pierre Stirbois rapportait plus tard: "Notre activite legislative nous oblige a 
delaisser quelque peu I'appareil du FN. Du mois d'avril a la fin de I'armee 1986, nous 
avons un peu de mal a relancer les activites de notre mouvement". Tonnerre de 
Dreux, I'avenir nous appartient, p. 136. 
3Propos d'Yvon Briant rapportes par Joseph Masse-Scaron, "Front national: Le Pen 
apaise les remous", Le Figaro, ler juillet 1986. 
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consignes donnees par Jean-Marie le Pen. n souhaitait coup er court aux critiques des 

membres du CNI qui le soup,.onnaient de tirer leur parti vers le FN. Oflicieusement, 

il existait une autre raison, apparemment moins politique mais en fait beaucoup plus 

plausible, l'antagonisme qui opposait Yvon Briant et Jean-Pierre Stirbois. Yvon 

Briant s'etait w proposer le poste de rapporteur pour avis it la commission de la 

defense par le president de la commission, Franfi)ois Fillon. Jean-Pierre Stirbois avait 

estime, en l'absence de Jean-Marie Le Pen au cours d'une reunion de groupe, que 

cette charge devait etre confiee it un membre du FN. Yvon Briant avait refuse de se 

plier it la volonte de Jean-Pierre Stirbois qui voulait s'imposer comrne numero deux 

du groupe parlementaire FN, et donner la preponderance aux veterans FN aux 

detriment des recentes recrues socio-professionnels. Les deputes FN s'efforcerent de 

minimiser les remous, comme en temoigne l'explication donnee par Michel de 

Rostolan: 

Le fait qu'Yvon Briant ait decide, pour convenances personnelles, de 
se retirer de la vice-presidence du groupe ne saurait ni constituer un 
evenement majeur susceptible de meriter l'attention de la presse, ni 
signifier une quelconque reserve des deputes CNI ou anciens CN! it 
l'egard du groupe parlementaire FNI. 

Yvon Briant s'en remit it l'arbitrage de Jean-Marie Le Pen, lui remettant une lettre 

qui expliquait sa position, "contrairement it ce qui a ete dit ou ecrit, je n'ai 

absolument pas l'intention de quitter le groupe; je ne suis pas un Bruno Chauviere2". 

Jean-Marie Le Pen prononfi)a l'exclusion d'Yvon Briant du groupe parlementaire FN, 

tout en s'affirmant confiant en l'avenir du groupe, en depit des remous qui l'agitaient: 

Je n'ai aucun souci quant it l'avenir du groupe. Ces quelques remous 
supposent de petites mises au point qui se feront sans difficultes et 
cela malgre les tempetes d'encre qui se sont dechainees [ ... ] Je suis 
d'un grand optirnisme pour ce qui touche it mon groupe 
parlementaire; il n'y a aucune menace d'eclatement. Ceux qui 
critiquent les methodes de fonctionnement du groupe auraient dfi se 
poser la question avant de signer les engagements qu'ils ont pris pour 
etre candidats. Je ne desavoue personne. Le groupe parlementaire, s'il 
y a it trancher, aura it connaitre de ces problemes qui sont de 
discipline interieure et qui sont sans aucune importance. Je ne sonde 
pas les coeurs ni les reins. Je ne peux pas vous dire s'il y a des etats 
d'lime. Ce que je vois, c'est que la discipline des groupes est 
respectee. Quand elle ne l'est pas, elle est sanctionneeJ 

I Propos de Michel de Rostolan, ibid. 
2Propos d'Yvon Briant, ibid. 
3Propos de Jean-Marie Le Pen, ibid. 
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b) Definition d'une strategie renouve1ee 

Un plan d'action, depassant le seul cadre parlementaire, fut finalise aux journees 

parlementaires du Front national, tenues a Toulouse les 16, 17 et 18 septembre. Les 

trente-trois deputes et les delegues FN definirent une strategie qui voulait lier une 

active participation parlementaire a un plan de campagne destine a mieux faire 

conna1tre I'action legislative de leur mouvement. Le retour au scrutin majoritaire 

mena~ait I'existence du groupe parlementaire FN, mais Jean-Marie Le Pen n'y 

attachait, en public, qu'une importance relative: 

Un groupe parlementaire a I'Assemblee nationale, c'est 
incontestablement une tribune dans I'opinion et un moyen de peser 
sur la vie publique. Toutes les formations politiques aspirent a avoir 
la plus grande representation possible, meme si le Parlement est 
depouille de la plupart de ses pouvoirs. Je suis bien sur partisan du 
systeme de la representation proportionnelle qui refiete reellement 
I'opinion du pays [ ... ] Neanmoins je ne suis pas preoccupe par une loi 
qui n'est pas encore promulguee et qui ne le sera peut-etre pas. Je 
suis plus preoccupe de la degradation de la situation fran~aise a tous 
les niveaux: emploi, immigration, image de la France dans le rnonde 
que par les risques encourus par le groupe parlementaire du Front 

. aI i natIon .... 

11 se pla~ait dans une perspective plus large qui depassait le cadre du Parlement: 

A la rentree parlementaire du 2 octobre, nous serons tres presents 
lors de I'examen du budget 1987. Nous avons d'autres rendez-vous: 
I'election de Haute-Garonne, les elections senatoriales du 28 
septembre. Nous ne serons presents que dans quelques departements 
comme le VaI-de-Marne ou le Bas-Rhin. Pour de telles elections, il 
nous faut une base municipale que nous n'obtiendrons qu'en 1989 [ ... ] 
L'interet de I'opinion va se fixer vers le grand tournant que sont les 
elections presidentielles de 1988. Nous ne sommes qu'a dix-huit mois 
de cette echeance qui necessite une mobilisation meticuleuse et la 
mise en place d'organismes specifiques qui depassent largement les 
clivages partisans. Ma candidature a un aspect personnel qui n'est pas 
en relation directe avec le mouvement, comme il est de tradition sous 
la Ve Republique, a partir du moment ou I'on souhaite rassembler une 
majorite de Fran~ais2 

Par dela I'echeance legislative, c'etait deja bien la campagne presidentielle qui se 

profilait. Jean-Pierre Stirbois le dit sans ambage: 

ipropos de Jean-Marie Le Pen recueillis par Joseph Masse-Scaron, "Le Pen en pre
campagne pour la presidentielle", Le Figaro, 9 septembre 1986. 
2Ibid. 
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Si nous obtenons un siege a l'election legislative de Toulouse, cela 
montrera que le Front national a le vent en poupe et peut rassembler 
les premiers d~us de la cohabitation. Une telle victoire nous 
positionnerait pour l'election presidentielle I. 

Le support ideologique de cette strategie renouvelee fut pense par les Comites 

d'Action Republicaines (CAR), presides par Bruno Megret, et qui, selon ce demier, 

regroupaient environ dix mille personnes. Jean-Yves Le Gallou s'efforyait de 

demontrer aux trois cent participants d'un colloque consacre a l'avenir de la droite 

que "la droite de conviction" existait, a preuve les campagnes electorales, les 

comportements electoraux et parlementaires. Au-dela des etudes sociologiques qui 

montraient le retour vers les valeurs traditionnelles de liberte et d'enracinement, les 

themes identitaires defendus par tous les partis, de droite comme de gauche, 

expliquaient le soutien apporte au gouvemement dans sa lutte pour la securite et la 

limitation de l'immigration. La droite avait un avenir, a condition qu'elle restat une 

droite de conviction, porteuse de I'esprit de renouveau. Cette droite de conviction 

n'avait pas de veritable expression politique, d'ou le decalage constate par Jean-Yves 

Le Gallou et Bruno Megret entre le pays profond et le pays superficiel, entre le 

peuple et ses maitres. Une autre maniere de reprendre la distinction classique 

maurassienne entre pays legal et pays reel. 

L'oligarchie dominante se trouve tiraillee entre deux dependances: 
satisfaire les citoyens qui vous ont elus ou plaire aux medias qui vous 
ont fait connai'tre. Le FN est le seul moyen politique invente par les 
electeurs pour se liberer de la tutelle des oligarchies dominantes et 
rassembler tous ceux qui partagent des convictions qui ne sont pas 
prises en compte par les partis institutionnels. Et Jean-Marie Le Pen 
est le mieux place pour se porter candidat mais il doit mener une 
campagne dans une strategie d'ouverture et de rassemblement2 

Les grandes lignes de la doctrine FN restaient inchangees, comme le proc1amaient 

Jean-Marie Le Pen et ses collaborateurs, qui s'affirmaient fideles a leurs ideaux: 

Les maladies de la France n'ont pas change. Par consequent, les 
therapeutiques restent identiques. Je n'appartiens pas aux gens qui 
refont des programmes au gre des elections. I1 n'y a pas une politique 
de l'immigration, une politique de la securite. I1 y a une politique 
globale de restauration de l'autorite, de la paix civile, de la securite et 

Ipropos de Jean-Pierre Stirbois rapportes par Sophie Huet, "Joumees parlementaires 
du Front national", Le Figaro, 16 septembre 1986. 
2Propos de Jean-Yves Le Gallou recueillis par Joseph Masse-Scaron, "Des clubs 
dans le sillage du Front national", Le Figaro, 23 juin 1986. 
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de l'activite economique. Je crois a la necessite d'evoluer vers le 
systeme presidentiel. La situation dans laquelle nous nous trouvons 
aujourd'hui est un immobilisme negocie; la cohabitation me fait 
penser au depart des courses de vitesse sur piste. Le probleme est de 
faire du sur-place en guettant le moment ou l'adversaire va partir [ ... ] 
La cohabitation, c'est l'immobilisme organise l 

Les maux denonces restaient l'insecurite, l'immigration, la permanence des 

realisations socialistes que le gouvemement laissait intouchees, mais ils etaient places 

dans un contexte plus large de restauration de l'ordre et de l'autorite, de lutte c~ntre 

le declin de la France et la decadence de la societe, de defense de l'identite nationale. 

Seul un rassemblement de toute la droite, sous la direction de Jean-Marie Le Pen et 

dans une optique d'ouverture, pouvait permettre l'arrivee au pouvoir de la "droite de 

conviction" . 

c) Le climat d'insecurite et I'agitation sociale se font porteurs des themes FN 

L'actualite, une fois de plus, fut porteuse des themes FN. Une vague de terrorisme 

balaya la France. Les Fractions Arrnees Revolutionnaires Libanaises reclaroaient la 

liberation de Georges Ibrahim Abdullah, incarcere a Lyon. En deux semaines, du 4 

au 17 septembre, six bombes exploserent a Paris, faisant huit morts et cent soixante

dix blesses. Jacques Chirac mit immediatement en place un plan de lutte anti

terroriste (surveillance des frontieres par l'armee, retablissement des visas d'entree, 

renforcement des pouvoirs de la police, surveillance accrue des milieux extremistes, 

expulsion systematique des suspects-terroristes, mise en application immediate des 

mesures legislatives, votees en juillet, qui venaient d'etre promulguees) que 

soutenaient Parti Communiste et Parti Socialiste. Seul, le FN ne se joignit pas au 

consensus. 11 justifiait la durete des attaques qu'il portait contre l'inefficacite du 

gouvemement par le refus de celui-ci d'appliquer les mesures proposees par le FN: 

Ces mesures sont subaltemes et mediocres et il ne faut pas en 
attendre de resultats importants dans la lutte contre l'immigration. Par 
c~ntre, un ensemble de mesures proposees par le FN a I'Assemblee 
nationale et repoussees pourraient utilement me adoptees. 
Aujourd'hui, on est bien oblige de convenir que c'est le Front national 
qui avait raison. Les mesures que nous proposons s~nt, certes, 
difficiles a prendre mais nous estimons qu'elles sont efficaces2 

Ipropos de Jean-Marie le Pen recueillis par Joseph Masse-Scaron, "Le Pen en pre
campagne presidentielle", Le Figaro, 9 septembre 1986. 
2Propos de Jean-Marie Le Pen cites par Jacques F1eury, "Un consensus pour une 
riposte sans faiblesse", Le Figaro, 7 septembre 1986. 
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Nous avons les plus vives inquietudes a l'egard du terrorisme 
etranger dans notre pays. Or, en la matiere, il n'existe aucune fonnule 
magi que. Il y a dix ans que nous reclamons la peine de mort pour les 
terroristes. Il serait d'aiJleurs vain de croire que cette flambee 
terroriste a un caractere fugace. n s'agit d'une strategie tres 6tudiee1 . 

Et Jean-Pierre Stirbois, une fois de plus, de pousser d'un cran les explications: 

Il y a une main derriere tous ces attentats terroristes: c'est la main du 
KGB, c'est la main de Moscou [ ... ] Pour lutter efficacement contre le 
terrorisme, il serait indispensable de retablir la procedure du visa, la 
peine de mort pour tous les terroristes et expulser de France tous les 
faux diplomates, notamment ceux de l'Union Sovietique1 . 

Ce clirnat d'insecurite facilitait l'accueil des theses FN dans l'opinion pUblique. Le 

debat public sur la peine de mort pour les terroristes fut relance. Michel Debre 

rappellait 

que la peine de mort etait inscrite dans nos codes et quoique son 
application ait ete des plus moderes, elle avait un caractere dissuasif. 
Il nous faut la retablir au nom de la liberte qui a le droit de se 
defendre contre ses assassins sur leur propre terrain3. 

Le Reverend Pere Bruckberger affirmait que "dans les pays ou les terroristes sont 

executes, il n'y a pas d'action terroriste pour obtenir leur liberation ,,4 . 

Jean-Marie Le Pen, a la fin des Joumees Parlementaires FN, proposait a ses trente

trois deputes de reclamer la convocation du Parlement en session extraordinaire pour 

connaitre les projets du gouvemement. One manifestation contre le terrorisme et 

pour la securite publique fut organisee place de l'Opera le 22 septembre et reunit 

mille cinq cent a deux mille personnes selon la police, dix mille selon Jean-Marie Le 

Pen qui defila au milieu de ses trois filles et de ses trente-deux deputes ceints, 

comme lui, de leurs echarpes tricolores. 

Ces efforts mediatiques s'avererent vains. Le Front national avait beaucoup mise 

sur les legislatives partielles de Toulouse et esperait en un trente-quatrieme depute. 

Elles furent un echec. La liste FN obtint 6,92% des voix, une baisse sur les 7,98% de 

mars 1986 alors que la liste de la majorite passait de 43,11% a 45,93% et que le PS 

restait stationnaire. 

Ipropos de Jean-Marie Le Pen rapportes par Veziane de Vezins, "De gauche a 
droite, l'unanimite", Le Figaro, 19 septembre 1986. 
2"Jean-Pierre Stirbois, la main du K.G.B.", Le Figaro, 15 septembre 1986. 
3"Peine de mort, nouveau debat", Le Figaro, 17 septembre 1986. 
4lbid. 
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Le durcissement de la cohabitation, par contre, en affaiblissant le gouvemement 

Chirac, renfor~t la position FN. Le duel Mitterrand-Chirac connut un nouveau 

rebondissement. Le 2 octobre, ouverture de la session parlementaire d'autornne, le 

president declara qu'il ne signerait pas les deux ordonnances preparees par Charles 

Pasqua et Bemard Pons sur le decoupage electoral, arguant de son role de defenseur 

du droit du peuple fran-rais et du droit du Parlement. Jacques Chirac riposta 

immediatement en soumettant au Conseil des ministres "un projet de loi portant 

delimitation des circonscriptions electorales pour les elections legislatives qui sera 

examine dans les meilleurs delais par le Parlement "I. 

Une situation identique se presenta en fin de session parlementaire au sujet des 

ordonnances sur l'amenagement du temps du travail. Fran-rois Mitterrand voulait 

bien signer les ordonnances sur I'ANPE et l'emploi des jeunes mais il refusait 

d'enteriner l'ordonnance sur l'amenagement du temps du travail. La procedure 

devenait familiere: refus de signature, ordonnance transforrnee en projet de loi, 

autorisation donnee par le conseil des ministres de recourir a l'article 49-3, le debat 

revient devant le Parlement, par la v9ie acceleree. L'Assemblee se voyait ainsi 

contrainte de jouer le role de conciliateur dans le duel Mitterrand-Chirac et r~ut une 

attention inhabituelle de la part du public et des medias. Situation ideale pour Jean

Marie Le Pen et ses deputes qui utiliserent le Palais-Bourbon comme caisse de 

resonnance, menant de pair activite parlementaire et campagne electorale, I'une 

renfor-rant I'autre. 

Ipatrice Desaubliaux, "Decoupage electoral: le non de Mitterrand", Le Figaro, 3 
octobre 1986. 
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6.2 Le Front national maintient son activite pariementaire 

a) Initiative de la loi 

Le groupe FN maintint sa strategie d'institutionaliser dans des textes officiels les 

points essentiels de sa doctrine. Bien qu'il se fit peu d'illusions sur les chances de ses 

propositions de loi, il persevera dans sa participation a I'initiative parlementaire,et 

I'accentua meme: seize propositions de loi furent presentees par les deputes FN, 

contre onze a la session de printemps, qui ne furent jamais portees au debat 

parlementaire. Elles etaient centrees sur trois themes, essentiellement des problemes 

de societe: securite, education, famille. 

[i] Securite. 

Les quatre propositions de loi FN demandaient des mesures accrues en matiere de 

securite. 

Dominique Chaboche deposa la proposition de loi no 391, enregistree le 70ctobre 

et annexee au proces-verbal de la seance du 9 octobre. Ce texte d'une page 

demandait I'amelioration de la surete de I'Etat et voulait permettre aux policiers de 

faire usage de leurs armes. 

Jean-Pierre Stirbois presenta trois propositions. La premiere, sous le no 392, etait 

relative a la defense civile et demandait, en treize articles, un renforcement du 

systeme existant, juge grossierement insuffisant. La proposition no 456, enregistree 

le 5 novembre et annexee au proces-verbal de la seance du 13 novembre, tendait a 
completer la loi du 3 septembre 1986 relative aux controles et aux verifications 

d'identite, ajoutant les mots "en toutes circonstances". La proposition no 457, 

enregistree le 5 novembre et annexee au proces-verbal de la seance du 13 novembre, 

demandait I'autorisation de I'execution d'office d'un arrete d'expulsion ou de 

reconduite a la frontiere d'un etranger, malgre I'opposition de celui-ci, article unique 

d'une page: 

Le refus oppose par un etranger de se soumettre a l'execution d'un 
arret pronon~ant son expulsion ou sa reconduite a la frontiere, ne 
saurait faire obstacle a l'execution d'office de cet arrete I. 

[ii] La famille 

Michel de Rostolan etait le porte-parole FN sur les questions touchant a la famille. 

Il deposa sept propositions de loi qui prenaient toutes la defense de la farnille, 

IProposition de loi no 457, AssembJee nationaie, 5 novembre 1986, p. 3. 
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s'attaquant d'abord a I'avortement, puis demandant des mesures speciales en faveur 

des families nombreuses. 

La proposition no 455, enregistnle le 31 octobre et annexee a la seance du 13 

novembre, demandait, en un texte court (deux articles en deux pages), la suppression 

de toute possibilite de remboursement des frais aiferents a une cessation volontaire 

de grossesse a caractere non therapeutique. Le no 602, enregistre le 18 decembre, 

demandait le remplacement de I'expression " interruption volontaire de grossesse" 

par le mot "cessation" de grossesse. Le no 603, enregistre le 18 decembre et annexe 

au proces-verbsal de la seance du 19 decembre, tendait a definir les limites de la 

cessation volontaire de grossesse, en un texte tres court: 

En aucun cas la cessation volontaire de grossesse ne doit constituer 
un moyen de regulation des naissances I. 

Le no 605, enregistre le 18 decembre et annexe au proces-verbal de la seance du 

19 decembre, tendait a definir les personnes pouvant pratiquer une cessation 

volontaire de grossesse, rempla~ant les termes "un medecin" par "un docteur en 

medecine"2 Une proposition complementaire, relative a l'adoption prenatale, fut 

retiree par son auteur avant publication. Le no 606, enregistre le 18 decembre et 

annexe au proces-verbal du 19 decembre, etait relatif a la dignite de la femme et 

precisait que 

les representations de la femme, comme du reste celle de I'homrne, ne 
peuvent en reproduire une image degradante, portant atteinte a sa 
dignite. route infraction est passible d'une amende de 500F a 
30.000F3 

Le no 518, enregistre le 27 novembre et annexe ala seance du 4 decembre, tendait 

a instaurer un revenu matemel au profit des meres de famille nombreuse, afin d'aider 

a inverser le mouvement demographique en baisse dangereuse en permettant a la 

mere de famille de renoncer a toute occupation professionnelle pour avoir un 

troisieme enfant Le no 466, enregistre le 5 novembre, tendait a autoriser les 

contribuables a deduire de leur revenu irnposable les depenses occasionnees par 

I'emploi du personnel occupe a des taches familiales ou menageres, mesure 

comphlmentaire de la proposition precedente. 

Iproposition de loi no 603, AssembJee nationale, 18 decembre 1986, p. 2. 
2Proposition de loi no 606, AssembJee nationale, 18 decembre 1986, p. 2. 
3Proposition de loi no 606, AssembJee nationale, 18 decembre 1986, p. 3. 
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[iii] Diverses mesures sociales. 

Les autres propositions couvraient un event ail assez large, de I'education it la 

protection des electeurs FN, en passant par la sante. 

• education: Bruno Gollnisch presenta une proposition de loi d'orientation sur 

I'universite, enregistree le 6 dt\cembre et annexee au proces-verbal de la seance 

du 18 dt\cembre mais elle fut renvoyt\e it la commission des affaires culturelles et 

le document ne fut pas publie. 

• sante: Jacques Bompard demanda, avec la proposition no 521 enregistrt\e le 3 

decembre et annexee au proces-verbal de la seance du 4 dt\cembre, une 

modification des articles 373,375 et 376 du code de la sante publique relatifit 

I'exercice illegal de I'art dentaire, visant les mecaniciens dentaires. 

• rapatries d'A1gerie et anciens combattants: Pierre Sergent demanda de nouveau, 

le 29 septembre, par la proposition de loi no 386, la reparation des prejudices 

moraux et materiels subis par les personnes de citoyennete fran~aise, engagt\es 

personnellement dans le drame des evenements d'A1gerie. Guy HerIory, le 5 

novembre, deposa une proposition de loi, no 465, annexee au proces-verbal de la 

seance du 13 novembre, qui demandait la garantie du droit au travail des retraites 

militaires. 

La quaIite de ces propositions de loi n'egalait pas celles des textes presentes it la 

session precedente. Comme eux, elles ne furent jamais portees au debat 

parlementaire. Elles temoignaient, toutefois, de la volonte du FN de participer it 

I'initiative legislative. Par contre, le rapport de commission presente par Jean-Claude 

Martinez sur I'Education nationale porta le FN au centre du debat parlementaire. 

b) Le rapport Martinez sur l'Education nationale. 

La commission des finances, presidee par Michel d'Ornano, avait charge Jean

Claude Martinez de rediger un rapport sur. l'Education nationale, enseignement 

secondaire uniquement, pour le Budget 1987. Le texte de 96 pages dressait le bilan 

de la faillite de I'Education nationale, dans un document officiel du Parlement et dans 

le style haut en couleur qui avait fait en quelques mois la reputation de Jean-Claude 

Martinez au Palais-Bourbon. Presente le 7 octobre it la commission des finances, il 

avait soul eve, avant d'etre porte it discussion devant le Parlement, des protestations 

veht\mentes: 

J 
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Le rapport est scandaleux par ce qu'il contient d'attaques contre des 
fonctionnaires dont la caracteristique principale est de ne pas pouvoir 
repliquer l 

s'indignait Pierre Joxe. Michel d'Omano precisait que "le rapport, fait sous la seule 

responsabilite de M. Martinez, n'engageait en rien la commission,,2 

Le ton du rapport est donne par I'introduction axee sur les moyens et I'efficacite de 

I'Education nationale: 

un budget de 168,204 milliards de francs, soit 3,2% du P.I.B., 16% 
du montant du budget de I'Etat, 78,9% du produit de I'impot sur le 
revenu ou 99,4% du budget de la defense nationale [ ... ] Les resultats 
sont-its en proportion? La reponse est dans les livres temoignages 
d'enseignants desabuses ou revoltes, dans les echecs scolaires et dans 
le nombre impressionnant d'illettres, 20% en sixieme [ ... ] Autant dire 
que les moyens importants ont conduit it des resultats modestes3. 

Le rapport examine ensuite les rubriques suivantes, en multipliant les 

commentaires acerbes et sarcastiques: 

• budget de fonctionnement, credits essentiellement verrouilles. 

• gestion des dysfonctionnements, credits partiellement gaspilles. 

• amorce de redressement, credits positivement reorientes. 

• examen en commission. 

Les grandes lignes de ce rapport, simplifiees car il est complexe, s'articulent ainsi: 

• Le coilt prohibitif de l'Education nationale. Son budget est de 168, 204 milliards, 

soit 16% du budget de I'Etat, dix-sept fois le budget des affaires etrangeres, deux 

fois le budget total de I'Irlande. L'ensemble des depenses depassent dans le pays 

305 milliards de francs, dont 84% pris en charge par les administrations 

publiques et 16% par les menages et les entreprises. L'Education nationale, c'est 

en 1988 1.031.587 emplois, dont 658.600 enseignants. 12.793.500 eleves, dont 

2,7 millions dans le prive et 1.063.147 dont les parents sont de nationalite 

etrangere, soit pres de 12% des effectifs dans I'enseignement public du ler degre. 

Le coilt budgetaire de scolarisation des eleves de nationalite exterieure it la 

France est de 9,2 milliards de francs. 

Ipropos de Pierre Joxe rapportes par Michel de Jaegher, "Le tableau noir du 
professeur Martinez", Valeurs Actue/les, 10 novembre 1986. 
2Ibid. 
3Rapport no 395, annexe au proces-verbal de la seance du 9 octobre 1986, p. 84, 
Assembli!e nationaie. 
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• La main-mise des syndicats sur l'Education nationale. Les syndicats ont une 

emprise excessive. En 1988, 1.632 enseignants ont ete mis en detachement 

gratuitement ilia disposition des syndicats, soit plus de 18 milliards de centimes 

verses ilia FEN, la CGT, FO sur l'argent public. Des subventions sont egalement 

versees iI des organismes prives, comme les Francs et Franches Camarades, 

Peuple et Culture. L'empire financier de la FEN evalue iI 10 milliards de francs 

depasserait les fonds propres ilia Banque Paribas. La MRIFN qui gere les 

retraites complementaires des enseignants pese 2,5 milliards de francs lourds. 

• Le tocsin demographique. Les rnatemelles se vident et les colleges se depeuplent. 

De 1977 a 1985, l'enseignement primaire public a perdu 650.000 eleves, tandis 

que les colleges auront perdu, de 1986 a 1990, 250.000 eleves. 

• La cri se des vocations. D'ici la fin de la decennie 1990, la moitie du corps 

enseignant frantyais sera parti ilia retraite. Il faut recruter 290.000 enseignants. 

Or, il y a peu de candidats. 22% des maitres auxiliaires de mathematiques et de 

physique sont recrutes en Algerie, au Maroc, en Tunisie, en Afrique. La France 

va recruter ses professeurs ill'etranger. Le niveau faible des remunerations est 

une des raisons de la crise des vocationa: 5.858 francs mensuels pour un 

instituteur ou 7.564 francs pour un professeur agrege. L'absenteisme est un des 

signes de la crise. le taux moyen d'absenteisme est de 6% pour les enseignats, et 

plus de 8% pour certaines categories de personnels administratifs. 

• Le desastre culture!. 20010 d'ilIettres en 6eme, 12% en 3eme et encore 7% iI 18 

ans. C'est le pourcentage d'ilIettres de la generation de Sedan, avant les lois Ferry 

de 1881 et 1882 sur l'ecole primaire obligatoire et gratuite. 16% de 

redoublement en 5eme, 17,2% en seconde, 19,5% en terminale. Du cours 

elementaire ilia terminale, le pourcentage des redoublements passe de 6,5% iI 

19,5%. Les echecs scolaires coilteraient ill'Etat 90 milliards de francs, soit le 

tiers de l'impot sur le revenu. Les causes de cette situation graves sont multiples. 

Mais les experiences pedagogiques pratiquees sur les eleves sont une cause 

essentielle de l'effondrement scolaire. C'est le cas de la methode de lecture 

globale ou du plan Lichnerowitz de mathematiques dites modemes. L'Institut 

national de recherches pedagogiques, avec ses 282 agents et ses huit milliards de 

francs porte une part ecrasante de responsabilite. Ses 140 chercheurs se livrent, 

par equipes de deux, ilia redaction en deux ans de rapports steriles, comme le 

rapport remis par deux chercheurs apres deux ans de travail pour savoir 

"commentjouer au volley". 

• L'insuffisance des bourses. Les familles depensent en moyenne 1.122 francs pour 

un enfant en 4eme et 1.634 francs pour la rentree d'un enfant en seconde. Les 

1.523.000 boursiers ont des bourses insuffisantes, 645 francs par an pourles 
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collegiens et 1.812 francs pour les Iyceens. 11 y a eu, par rapport a 1985-1986, 

une baisse de 3% pour les colleges, 1,5% pour les Iycees d'enseignement 

professionnel, 6,2% pour les lycees. 

Le rapport avait souleve un tolle de protestations al'interieur de la commission des 

finances lorsqu'il avait ete presente le 7 octobre par Jean-Claude Martinez. Ces 

"vives reserves sur la maniere avec laquelle le rapporteur special avait presente le 

projet de budget" avaient ete mentionnees dans le document officiel de I'Assemblee 

nationalel en termes forts, "stupefait, atterre, deplorant les attaques portees contre 

les associations periscolaires, regrette le ton inutilement polemique du rapporteur 

special .. .',2 Le FN avait atteint le but qu'il s'etait fixe, concentrer I'attention des 

medias sur I'efficacite de son action parlementaire. La presse se fit I'echo du 

"diagnostic d'un desastre, celui de l'ilIettrisme, un mal qui ne cesse de progresser en 

France (parmi le contingent annuel des appeIes, 30.000 soit 7%, sont analphabetes), 

et parmi les multiples causes de ce fleau, la confiscation du budget de I'Education 

nationale par ses propres agents, d'importants credits de I'enseignement vont ainsi 

dans les mutuelles, les cooperatives, les syndicats,,3 Le debat parlementaire sur le 

rapport Martinez et le budget de I'Education nationale, programme pour le 3 

novembre, etait certain d'attirer la meme attention. La seance fut haute en couleur. 

Les debats auraient dil commencer par I'expose immediat du rapporteur mais les 

pnlliminaires se prolongerent. Pierre Joxe demanda une suspension de seance pour 

permettre a la commission des finances de decider si le rapport, "scandaleux car il 

contient un certain nombre d'insultes, de grossieretes,,4, est "effectivement" fait au 

nom de la commission des finances,,5 Le compte-rendu des debats parlementaires du 

4 novembre expose de fao;:on tangible la meilleure arme du FN, l'embarras 

qU'infligeait ala majorite sa presence au Palais-Bourbon. Michel d'Omano justifiait 

sa position dans une reponse embarrassee a Pierre Joxe: 

Le ton que M. Martinez a employe dans son rapport oral devant la 
commission etait deja tres polemique [ ... ] Alerte par la tenue du 
rapport de M. Martinez, je lui ai demande de venir me voir dans mon 
bureau et je I'ai mis devant ses responsabilites [ ... ] Le rapport est 
sous la seule responsabilite de M. Martinez6. 

lIbid., IV, examen en commission, p. 79. 
2Ibid., p. 79. 
3Alain Berger, "Martinez revele les chiffres de I'ecole", Le Figaro-magazille, 15 
novembre 1986, pp. 134-136. 
4J.O.-A.N.[C.R.], no 98, 4 novembre, p. 5695. 
5Ibid., p. 5696. 
6Ibid., p.5697. 
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Robert-Andre Vivien, rapporteur general, essaya une defense maladroite et incita 

l'Assemblee it museler le FN: 

La, en tant que rapporteur general, j'adresse mes excuses au groupe 
socialiste pour certains termes du rapport [ ... ] rai eprouve une 
grande surprise en voyant I'echo donne a cette affaire [ ... ] En I'etat 
actuel des choses, si par malheur en presentant son rapport a la 
tribune, M. Martinez, dont on connait la chaleur qui I'anime, 
s'exprimait ainsi, il serait a votre honneur, Monsieur le president, de 
lui enlever la parole. 

Des maintenant, je souhaite que M. Martinez rende compte des 
travaux de la commission car c'est la le paradoxe. Au-dela de la 
vigueur de ses propos, M. Martinez a demande, et la commission I'a 
suivi sur ce point, de voter les credits de I'enseignement scolairel. 

Rappel au reglement par le groupe communiste. Interruption de seance de dix 

minutes, suivie d'une nouveUe suspension de quinze minutes a la demande de Pierre 

Joxe, qui mit la majorite au pied du mur: 

Pour vous desolidariser du depute Martinez, vous devrez modifier 
vos positions [ ... ] Vous allez devoir faire machine arriere sur 
certaines mesures negatives qui sous-tendent en realite une 
philosophie que vous pretendez combattre, celle de M. Martinez. En 
maintenant vos positions, c'est lui en realite que vous soutiendrez2 

Rene Monory, ministre de I'Education nationale, prit alors la parole: 

Je ne me suis senti en aucune fa~on conceme par le rapport de M. 
Martinez, qui d'ailleurs n'appartient pas beaucoup, et meme pas du 
tout, a la majorite actuelle .. 3 

La parole fut alors donnee a Jean-Claude Martinez qui intervint avec sa gouaille 
habituelle: 

Puisque le Saint-Pere a rehabilite Galilee il y a deux ou trois ans, cela 
me laisse une chance et je suis pleinement rassure4 

Apres avoir justifie la passion des debats par I'importance du probleme considere, 

I'avenir des enfants fran~ais, il reprit les arguments de son rapport: problemes de 

llbid., p. 5698. 
2lbid. 
3lbid., p. 5699. 
4lbid. 
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l'iIlettrisme et de I'echec scolaire, "20% d'iIIettres en sixit:me" I, du "tocsin 

demographique" qui entraine le desert des ecoles", contrainte des effeclifs des 

personnels (probleme des PEGC), abus des depenses et gaspillages, malaise des 

enseignants qui se traduit par I'absenteisme. II s'ajoutent des facteurs internes qu'il 

faut adresser tout de suite et que le gouvernement oublie: syndicalisme, mise en 

disposition des professeurs, mmhodes pooagogiques mod ernes et leurs maitres, 

"trissotins pedago-pathogenes,,2 

Le Front national avait reussi le coup d'eclat mooiatique qu'il recherchait. Les 

themes FN fiuent largement diffuses. Presse de droite comme de gauche, emissions 

radiophoniques et televisees commenterent le rapport Martinez et rapporterent les 

interventions FN (Martinez, Bachelot, Megret) a I'Assemblee nationale. 

Parallelement, la discussion budgmaire sur I'enseignement superieur passa inaper~ue, 

a10rs que I'actualite prouva quelques jours apres que les problemes qu'il posait 

etaient aussi cruciaux et resulteraient en une cri se politique serieuse. 

Les deputes FN utiliserent au maximum la tribune de I'Assemblee nationale. Sans 

se faire d'iIIusions sur I'efficacite du controle direct qu'ils pouvaient exercer sur 

I'action gouvernementale, its poursuivirent leur action parlementaire. Le Palais

Bourbon mait devenu pour eux essentiellement le forum Oil ils exposaient 

pUbliquement leurs desaccords avec la politique gouvernementale. Leurs 

interventions cherchaient surtout a etre reditfusees dans le grand public plutot qu'a 

modifier la loi, et a gener le gouvernement autant que possible en le coin~ant entre 

des surencheres radicales, que soutenaient les extremistes RPR et que reprouvaient 

les moderes, et un compromis impose par les circonstances qui cherchait a eviter les 

crises, compromis qui satisfaisait les centristes mais indignait les ultras, et servait 

ainsi la cause FN. 

Le groupe parlementaire FN maintenait un controle parlementaire aussi efficace 

que possible, centre, pour cette session d'automne, sur les questions de securite, de 

defense de la famille et des valeurs familiales, de protection sociale, le tout sur fond 

de defense du Parlement. 

c) ContrOIe pariementaire 

[i] Interventions 

Jean-Marie Le Pen et Jean-Claude Martinez savaient atteindre I'audience de la 

presse ecrite et radio-televisee. 

Ilbid. 
2Ibid., p. 5700. 
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Jean-Claude Martinez, fidele a la strategie qu'il avait adoptee a la session 

precedente, avait ouvert les debats parlementaires par une attaque sur un rappel au 

reglement des la premiere seance, denon~ant la presence, irreguliere selon lui,de cinq 

rempla~ants, suivants de liste, qui siegeaient a I'Assemblee nationale en raison de 

l'election au Senat le 28 septembre de cinq deputes. n soulignait les irregularites de 

procedure commises puisque ces cinq nouveaux senateurs ne pouvaient ni 

demissionner puisqu'i1s ne faisaient plus partie de I'Assemblee nationale, ni etre 

remplaces puisque leur election pouvait etre contestee jusqu'au 8 octobre devant le 

Conseil constitutionnel, a10rs que dans les cas identiques de MM. Pen et Quilliot la 

procedure avait ere respectee. 

Monsieur le president, c'est tres serieux. Le 2 avril, on a fait sieger ici 
des personnes qui n'auraient pas dO y etre; le 2 octobre, on 
recommence: on persiste dans l'erreurl. 

Et de nouveau Jacques Chaban-Delmas de repondre avec courtoisie 

Monsieur Martinez, soyez certain que je suis, aut ant que vous, 
soucieux de respecter la loi. Vous avez d'ailleurs un talent tel qu'on 
finirait par se demander si nos collegues existent !2 

et de refuter son argument. L'objection ne tenait pas car l'incompatibilite entre les 

deux mandats ne prenait effet qu'a partir du 2 octobre. Les cinq nouveaux senateurs 

avaient eu la possibilite de demissionner et d'envoyer leurs rempla~ants signer a leur 

place, alors que les deux nouveaux senateurs Pen et Quilliot n'avaient pas demande 

leur demission. Le but recherche par le FN avait neanmoins ere atteint: maintenir la 

pression sur la majorite de droite et temoigner de la presence consciencieuse du 

groupe parlementaire FN. 

Jean-Marie Le Pen, a la meme premiere seance du 3 octobre, utilisait ouvertement 

la tribune de I'Assemblee pour une attaque virulente du gouvemement, concentree 

sur la denonciation de la politique suivie par le gouvemement dans sa lutte contre le 

terrorisme. "Les mesures recemment prises par ce gouvemement ne sont pas a meme 

de pourvoir a ce danger, il faut prendre des mesures d'urgence,,3 Seules, les mesures 

demandees par le FN (visas, cour criminelle centrale, retour a la peine de capitale) 

etaient a meme de resoudre le probleme, et comme d'habitude eUes ont ete ignorees, 

meme combattues par le gouvemement. 

IJ.O.-A.N.[C.R.], no 78, vendredi 3 octobre 1986, p. 4322. 
2J.O.-A.N.[C.R.], no 86, p. 4722. 
3lbid. 
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Le debat budgetaire donna a Jean-Marie Le Pen une nouvelle occasion de 

denoncer le mepris dont faisait preuve le gouvemement al'egard du Parlement: 

Le vote du budget est une prerogative du legislatif mais sommes
nous encore un pouvoir legislatif? Sans aucun doute non, puisque le 
Parlement n'a plus, en fait, l'initiative des lois, contraint qu'il est par 
l'ordre du jour prioritaire du gouvemement applique 
systematiquement ainsi que par la multiplication des barrages 
reglementaires. L'usage abusif et repete de l'article 49-3 par le 
gouvemement enge en regie ce qui aurait dll rester une exception 
justifiee. Nous perdons, par la meme, le droit de discussion et meme 
du vote des lois. Cela explique la consideration mediocre du 
Parlement dans le pays. Nous la ressentons de la part de l'oligarchie 
technocratique quand nous sommes amenes a la cotoyer [ ... ] Nous ne 
controlons pas le budget social - 1. 000 milliards - et nous ne 
controlons qu'une infime partie des depenses du budget national dont 
90 a 95 % sont reconduits chaque armee par le systeme des services 
votes... on assiste a un transfert des pouvoirs au detriment des 
pouvoirs institutionnels. Un etat de fait remplace progressivernent 
l'etat de droit [ ... ] Votre gouvemement se borne a gerer la derive l 

Il poursuivait une denonciation acerbe de la politique d'immigration: 

Vous avez fait des impasses impressionnantes. Le probleme de 
l'immigration, tant dans sa dimension politique, economique, sociale 
que budgetaire, est esquive [ ... ] Votre gouvemement subit le 
phenomene comme une fatalite inexorable et, comme M. Stasi, il 
baptise vertu ce que son irnpuissance transforme en obligation 
imposee. Pis, vous vous laissez culpabiliser, ce qui ne serait pas 
excessivement grave si a travers vous, ce n'etait la France qui se 
sentait coupable2. 

Il fallait prendre des mesures d'urgence que le gouvemement avait evitees, tout 

comme il avait esquive le probleme de la protection sociale: 

Vous n'avez pas rompu avec le socialisme, ni dans la forme ni dans le 
fond. Votre budget n'est pas un budget de rupture mais de continuite. 
Les depenses continuent de croitre [ ... ] Vous n'avez pas touche ala 
substance de l'appareil d'etat3 

La politique fiscale etait egalement attaquee, sur le meme principe d'ignorance 

gouvemementale des mesures preconisees par le FN, soit la suppression de l'impot 

sur le revenu etale sur cinq ans et le recours au referendum d'initiative populaire: 

llbid. 
2Ibid., p. 4773. 
3Ibid., p. 4775. 
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Nous voulons, avant qu'il ne soit trop tard, ouvrir devant le pays, 
dans un grand dossier national, le dossier de la fiscalite fran.;:aise, et 
nous voulons forcer votre administration it diminuer les depenses en 
commen.;:ant par diminuer ses recettes 1. 

Les interventions de Jean-Claude Martinez et de Jean-Marie Le Pen, la morosite 

ambiante et les difficultes economiques aidant, depassaient l'enceinte du Palais

Bourbon et trouvaient un echo dans l'opinion publique. 

[ii] Questions au gouvemement. 

Les questions FN se poursuivaient au meme rythme que la session precedente, dix 

minutes chaque mercredi. Elles reprenaient parfois les themes des projets de loi en 

voie de discussion ou des points specifiques au programme FN, en particulier 

l'immigration avec la question de Jean-Pierre Schenardi sur le retablissement des 

visas consulaires pour les ressortissants d'Algerie, celle de Bruno Megret sur la libre 

circulation des travailleurs turcs it l'interieur de la CEE, celIe de Roger Spieler 

demandant que cessent les atteintes it la liberte d'expression cornmises a I'encontre 

des personnes critiquant la politique d'irnmigration du gouvemement. Pour 

l'essentiel, elles refletaient surtout les questions d'actualite. Pierre Descaves 

demandait des eclaircissements sur la greve dans la fonction publique, Pascal Arrighi 

sur la marine marchande, Christian Baeckeroot sur la lutte contre le terrorisme et la 

necessite de rompre les relations diplomatiques avec la Syrie. La liste integrale des 

questions au gouvemement dans l'annexe 3 montre les proportions respectives de ces 

deux types de question. 

Les amendements, par contre, portaient sur les mesures politiques que le FN 

considerait comme essentielles. 

[iii] Amendements. 

Le groupe FN concentra son controle de l'action gouvemementale sur quelques 

themes: suppression ou reduction de l'impot, defense de la famine, politique 

nationale sur les territoires d'outre-mer, privilege des "Fran.;:ais d'abord". Les 

legistes, Pascal Arrighi et Jean-Claude Martinez, furent les plus actifs mais Yann 

Piat, Fran.;:ois Bachelot, Jean-Fran.;:ois Jalkh, Pierre Descaves apporterent aussi leur 

contribution. Je limiterai mon etude aux amendements deposes sur trois projets de 

loi seulement (finances, familIe, diverses mesures d'ordre social) car ils sont 

representatifs, it eux seuls, de l'action jouee par le groupe FN pendant cette session 

d'automne. 

lIbido 



215 

Pascal Arrighi et Jean-Claude Martinez se partagerent la tache de nldiger les 

amendements au projet de loi de finances, qui comprenait deux volets, les recettes et 

les depenses. Les orientations budgetaires traduisaient les priorites du 

gouvemement: baisse des depenses publiques, allegement des impots sur les 

menages et les entreprises (deux millions de foyers supplementaires seraient exoneres 

de I'impot sur le revenu; le taux maximal d'imposition serait ramene de 65,5% it 58%; 

la baisse moyenne de I'impot sur le revenu serait de 3%), mesures en faveur de 

I'emploi, stabilisation du deficit. Ces mesures allaient dans le sens du programme FN 

et il t\tait difficile it ce dernier de les critiquer, si ce n'est sur un seul point: elles 

n'allaient pas assez loin. 

Les amendements Martinez-Arrighi portaient sur les recettes, ou decision de 

I'impot. 

Jean-Claude Martinez proposa un premier amendement, amendement no 63 rectifie 

it I'article 2, qui demandait la suppression de I'impot sur le revenu dans un delai de 

cinq ans, un nouveau bareme de I'impot, la reduction du nombre des taux et le 

rehaussement du plafond des tranches de revenu imposable, la compensation des 

pertes des recettes resultant de la suppression de I'impot sur le revenu par des 

prelevements progressifs, et I'augmentation des impots indirects. II intervint 

longuement it la troisieme seance du 15 octobre pour expliquer les mesures qu'il 

preconisait. II invoqua cinq raisons qui justifiaient la suppression de I'impot sur le 

revenu. Une raison symbolique, "L'impot sur le revenu, c'est I'equivalent de la 

BastiIIe en 1788"1; une raison budgt\taire, il ne representait que 13% des 

prelevements obligatoires alors que la TV A fournissait 42% des recettes bugetaire; 

economiquement, il etait aberrant car il imposait les plus performants; moralement, il 

t\tait mauvais car on imposait le contribuable au moment ou iI agrandissait le 

patrimoine de la societe; sociologiquement, il serait de plus en plus mal supporte 

puisque dans treize ans six millions six cent milIe personnes seules pourraient 

contester le quotient conjugal et le quotient familial. 

Accueilli par le ministre charge du budget comme "onirique mais pas serieux; il est 

bon dans une assemblee d'avoir quelqu'un qui vous donne une part de reve, et c'est, 

je crois, le role que joue M. Martinez,,2, cet amendement fut rejete. Tout comme le 

deuxieme amendement Martinez sur la limitation, aux seuls cas de fraude grave et 

caracterisee, de la possibilite pour les verificateurs de reconstituer le chiffie d'affaires 

et les benefices. 

IJ.O.-A.N.[C.R.], no 86,jeudi 16 octobre 1986, p. 4798. 
2Ibid. 



216 

Pascal Arrighi redigea sept amendements, sur I'amenagement ou la reduction de 

I'impot: 

• amendement no 64 demandant la suppression du plafonnement de la reduction 

d'impot resultant de I'application du quotient familial 

• amendement no 133 demandant I' attribution d'une part de quotient familial par 

enfant a charge 

• amendement no 65 demandant la suppression de la taxe professionnelle 

compensee par un reh~vement equivalent de la TV A 

• sous-amendement no 280 demandant le maintien du caractere deductible des 

indemnites de conge payes 

• amendement no 67 sur I'actualisation a la baisse des baremes de la taxe sur les 

salaires 

• amendement no 147 demandant I'extension aux adherents des centres de gestion 

agrees de I'abattement fiscal de 20% dont beneficient les salaries pour la 

determination de leur revenu imposable 

• amendement no 162 demandant des reduction d'impots auxquels ouvrent droit 

les dons a des societes humanitaires: limitation, pour les entreprises, a 2% du 

chiffie d'affaires de la deduction du montant du benefice imposable et, pour les 

personnes physiques, a 1000 F de la reduction de la cotisation d'impot sur le 

revenu. 

Une deuxieme serie d'amendements FN porta sur le projet de loi relatif a la famille, 

theme cher au Front national. Le groupe FN n'hesita pas a s'unir a I'opposition de 

gauche pour pousser le gouvemement a une radicalisation de son projet. Les 

redacteurs du groupe FN, notarnment Yann Piat, s'allierent a I'opposition de gauche 

pour pousser le gouvemement a une radicalisation de son projet de loi. Inseparable 

des mesures fiscales prevues en faveur de la farniIle par la loi de finances rectificative 

pour 1986 et le projet de loi de finances 1987, il visait a permettre aux meres de 

famille qui le souhaitaient d'interrompre leur activite professionnelle pour se 

consacrer a leurs enfants en creant une nouvelle allocation parentale d'education (de 

2.400 F par mois versee pendant trois ans aux meres d'un troisieme enfant pouvant 

justifier de deux ans d'activite professionnelle dans les dix ans precedant la naissance) 

et favorisant la venue au foyer du troisieme enfant). En meme temps, il aidait les 

meres qui choisissaient de continuer a travailler en creant une allocation pour la 

garde des enfants a domicile. Il simplifiait et clarifiait le systeme de prestations 

familiales. Michelle Barzach, ministre de la Sante et de la Famille, demandait un 

necessaire consensus national apres avoir denonce la dangereuse baisse du taux de 

fecondite tombe au dessous du seuil necessaire au simple renouvellement des 

generations et le recul des families de plus de trois enfants. Le programme, en fait, 
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du Front national. Insuffisant, decreterent les deputes FN. Christian Baeckeroot 

declara que le texte etait tres en retrait des besoins, rappelant que son mouvement 

proposait pour toute mere d'au moins trois enfants qui se consacrait a leur education 

un salaire matemel egal au SMIC. Cette position etait partagee par d'autres deputes, 

de la majorite, comme Florence d'Harcourt, depute UDF Hauts-de-Seine, qui avait 

depose une proposition de loi-cadre pour la femme, I'enfant et la famille, insistant sur 

la necessite de renforcer les valeurs morales. Cette fois-ci, le FN s'a1liait a 
I'opposition de gauche, bien qu'il eut des partisans a droite. Yann Piat se joignit a la 

communiste Jacqueline Hoffinann et a la socialiste Veronique Neiertz pour deposer 

un amendement demandant le maintien de la prime de demenagement versee aux 

beneficiaires de l'aIIocation de logement a caractere familial. Elle demandait ensuite, 

au seul nom du FN, le versement de la prime de demenagement servie aux 

beneficiaires de I'allocation de logement a caractere familial aux seuls enfants fran,<ais 

ou ressortissants de la CEE. Puis, conjointement avec Yvon Briant, elle demandait le 

maintien du principe de remboursement par la CNAF du conge de naissance ou 

d'adoption. Et enfin, avec le PS, elle demandait le maintien des prets aux jeunes 

menages. Ces efforts ne reussirent pas; la politique du gouvemement resta 

inchangee. 

Les amendements suivants, de Fran,<ois Porteu de la Morandiere (limitation du 

benefice des exonerations de cotisations sociales aux embauches de jeunes ayant la 

nationalite fran,<aise), de Jean-Claude Martinez (suppression de I'impot sur le revenu 

dans le departement de la Guadeloupe) tenterent de durcir la politique 

gouvemementale dans les DOM-TOM, sans succes. 

Le groupe FN s'appuyait aussi bien sur la gauche que sur la droite pour concretiser 

en actes Iegislatifs les mesures qu'il preconisait. 

Le projet de loi portant sur diverses mesures d'ordre social, ou projet fourre-tout, 

permit aux deputes FN de defendre divers points de leur programme devant 

I'Assemblee nationale et de le rappeler a I'attention de I'opinion publique. Jean

Fran,<ois Jalkh deposa un amendement demandant I'abrogation des mesures sociales 

favorisant les travailleurs immigres; Fran,<ois Bachelot demanda la limitation du 

benefice de 1'a1location speciale aux ressortissants fran,<ais; Yann Piat, conjointement 

encore avec Muguette Jacquaint, PC, et Jean-Pierre Sueur, PS, demandait la 

suppression de la modulation du forfait joumalier hospitalier; Pierre Descaves, 

toujours conjointement avec Muguette Jacquaint et Jean-Pierre Sueur, demanda le 

maintien de la franchise postale pour la correspondance avec la securite sociale. 

Fran,<ois Bachelot demanda I'adjonction du SIDA a la liste des maladies veneriermes 

du code de la sante publique ainsi que I'abrogation de I'obligation pour les persormes 

atteintes de maladies veneriennes de se faire soigner sous peine de sanctions penales. 
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On pourrait, a premiere vue, penser que ces amendements manquaient de 

consistance, qu'i1s etaient dictes par les decisions gouvernementales, et donc qu'ils 

n'etaient qu'une riposte, au coup-par-coup, aux diverses mesures proposees par le 

gouvernement. Le systeme parlementaire est organise de telle fa,.on qu'il ne serait en 

etre autrement. Le groupe FN ne pouvait pas avoir l'initiative de la loi, il ne pouvait 

qu'opposer le gouvernement, ou le pousser a une radicalisation de son programmeur 

les points precis auxquels le programme FN attachait une importance particuliere. Le 

groupe FN avait choisi cette dernh:re option pour la session d'automne. Il n'avait pas 

hesite a s'allier a l'opposition de gauche, pour la premiere fois depuis le debut de la 

VIIIe Legislature, comme a s'appuyer sur ses defecteurs. 

d) Vote de la loi 

Le Front national modula ses votes en fonction des projets de loi en restant 

toujours fideIe a son programme politique. I1 s'allia avec la gauche comme avec la 

droite, reaffirrnant au gouvernement et a l'opinion publique les priorites qu'il ne renia 

jamais. I1 vota dix fois en faveur des projets de loi du gouvernement, huit fois contre 

lui, et s'abstint sur trois autres projets. 

Un excellent exemple de ce comportement qui, pour certains, temoigne de la 

fidelite du groupe a son propre programme et de sa facilite d'adaptation, et qui, pour 

d'autres, n'est qu'opportunisme tactique, est l'election du president de la commission 

des affaires etrangeres. A la surprise generale, Roland Dumas, PS, fut elu au 

troisieme tour de scrutin, donc a la majorite relative, par 35 voix contre 31 voix pour 

Bernard Stasi. La gauche n'aurait pas dfi l'emporter puisque la commission comptait 

7J membres, dont 31 seulement etaient etiquetes a gauche. La droite totalisait 37 

voix et le FN 5 voix. Cinq deputes etaient absents. Les votes en commission sont 

faits a bulletin secret mais il est hautement probable que le FN participa au succes de 

la gauche, s'opposant a Bernard Stasi dont il ne voulait a aucun prix. A l'issue du 

scrutin, Jean-Marie Le Pen se refusa a devoiler l'attitude des quatre deputes FN 

presents en seance mais il indiqua c1airement que le FN voulait ecarter Stasi, 

"homme de gauche qui prefere les socialistes au Front national" l Les socialistes ne 

firent aucun commentaire sur le soutien que lui apporta le groupe FN, alors que la 

droite, par la voix de Jean-Claude Gaudin, deplorait "ce regrettable incident de 

parcours qui demontre que les socialistes n'ont pas refuse les voix du FN pour faire 

elire leur candidat2 . 

lCommunique publie par Bruno Gollnisch et rapporte par Sophie Huet, "L'election 
surprise de Roland Dumas", Le Figaro, 10 octobre 1986. 
2Ibid. 
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Le groupe FN, fideIe a sa politique, modela son comportement de vote sur la 

nature des projets qui lui etaient pn:sentes. 

Le premier projet de loi, relatif au Conseil superieur des Fran.yais de I'etranger, 

reformait le mode d'election institue en 1982; il fut rapidement adopte le 3 octobre. 

Les territoires etrangers furent decoupes en 46 circonscriptions d'importance 

differente selon le nombre de Fran.yais qui y residaient. Le systeme electoral choisi 

etait la representation proportionnelle au plus fort reste. Le projet de loi substitua un 

systeme mixte, scrutin majoritaire a un tour pour les circonscriptions qui elisent 

moins de cinq deputes alors que dans les autres, le scrutin proportionnel etait 

maintenu, mais selon les regles de la plus forte moyenne. Le Front national s'abstint 

en bloc, 33 abstentions volontaires. 

Le Projet sur I'organisation economique en agriculture eveilla peu d'interet. II 

voulait accroitre le role des organisations professionnelles dans la gestion des 

secteurs agricoles et alimentaires, notamment dans le cadre des missions confiees aux 

offices d'intervention , et egalement ameliorer le fonctionnement de ces offices et du 

Conseil Superieur d'Orientation de I'Economie Agricole et A1imentaire. La 

discussion du projet se deroula sans grande passion et le projet fut adopte en deux 

jours. Le Front national vota dans I'ensemble, a part de tres petites exceptions, 

unanimement (33 votes) contre les amendements proposes par I'opposition de 

gauche ou s'abstint. 

Le decoupage electoral eveilla un plus grand interet. Le Parlement, au cours de la 

session de printemps, avait decide de revenir au scrutin majoritaire. La loi avait ete 

promulguee le 11 juillet apres avoir ete deferee au Conseil Constitutionnel qui I'avait 

declaree conforme a la Constitution, soulignant trois principes: 

• le suffrage doit etre egal entre tous les citoyens. 

• la stricte proportionalite demographique n'est pas exigee, laissant au Parlement 

une marge importante de pouvoir discretionnaire. 

• le Conseil Constitutionnel n'exerce sa censure que dans le cas ou le Parlement a 

commis une erreur manifeste d'appreciation. 

Le jeudi 30 septembre, le president Mitterrand refusa de signer I'ordonnance. 

Jacques Chirac reporta immediatement le projet de loi au Parlement et decida 

d'utiliser I'article 49-3 pour empecher le depot et la discussion d'amendements. II 

suivit la procedure normale: 

• le projet de loi fut examine par la commission des lois. 

• le rapporteur de la commission, le vendredi 10 octobre, presenta les conclusions 

de la commission en seance publique et le ministre de I'lnterieur exposa les 

intentions du gouvemement. 
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• le premier ministre engagea la responsabilite du gouvemement. Si aucune motion 

de censure n'etait deposee, le texte etait adopte au terme d'un delai de vingt

quatre heures, Si une motion de censure etait deposee, elle faisait l'objet d'un 

debat, puis d'un vote, 

• le recours au 49-3 empeche le depot et la discussion des amendements, non la 

discussion d'une motion de censure essentiellement consacree au decoupage 

electorale, 

Le vendredi 10 octobre, la machine se mit en marche: rapport de Pascal Clement, 

intervention de Charles Pasqua, engagement de la responsabilite du gouvemement 

par Jacques Chirac, depot d'une motion de censure, discussion et vote de cette 

motion de censure le 13 octobre, 

Le Front national annon~a, par la voix de Bruno Megret, qu'il voterait la motion de 

censure, 11 estimait qu'avec ce projet de loi, le gouvemement portait gravement 

atteinte aux principes de la democratie puisqu'il risquait de priver du droit a la 

representation parlementaire deux families politiques sur cinq, et pres de six millions 

d'eJecteurs, Cette loi provoquerait egalement des comportements anormaux qui 

fausseraient le bon fonctionnement de la democratie et risqueraient de faire le jeu de 

la gauche, Plus grave encore, elle ossifierait le systeme politique et, faute de lui 

permettre de s'adapter, mettrait en peril la democratie, 

Le groupe FN vota en bloc la motion de censure, a l'exception, comme 

d'habitude, d'Edouard Frederic-Dupont. 

Par contre, il vota aux cotes du gouvemement, a l'unanimite, sur le Projet 

completant les lois sur le regime juridique de la presse et de la liberte de 

communication, il chaque scrutin et pour l'ensemble du projet de loi, sans donner 

aucune explication de vote, 

Le projet de loi de finances temoigne d'une parfaite discipline de vote a l'interieur 

du groupe: abstentions en bloc sur le premier article (autorisation de percevoir les 

impots existants) qui allait dans le sens des options FN mais pas assez loin, le FN 

reclamant constamment davantage d'allegements fiscaux; trente trois votes pour le 

gouvemement sur l'article 2 (bareme de l'impot sur le revenu et mesures 

d'accompagnement); trente deux votes pour l'article 3 (allegement de la taxe 

professionnelle), Seul le debat sur l'etemel probhlme des bouilleurs de crus fit 

entorse a cette discipline de vote, Sur vote bloque a la demande du gouvemement 

sur l'article 21 amenageant le regime fiscal des bouilleurs de cru en prevoyant, 

moyennant le paiement prealable de la somme de 1,000 F, le benefice d'une reduction 

de 50% du droit de consommation sur 5 litres d'alcool pur par an jusqu'au 31 

decembre 1996, et il la condition que les appareils de distillation comportent un 

compteur agree par l'administration, 25 deputes FN voterent contre tandis que 8 
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s'abstinrent. Le 17 octobre, I'etat A annexe du projet de loi de finances (equilibre 

general) fut adopte. Le groupe FN s'abstint dans son ensemble. 

Le vote sur les depenses, deuxieme partie de la loi de finances, prit davantage de 

temps. La discussion se poursuivit jusqu'a la mi-novembre au rythme de deux a trois 

budgets par jour; exercice formel qui ne passionnait guere que les personnes 

concemees par I'attribution des credits, comme les ministres, deputes et 

fonctionnaires charges des dossiers. Ce calme etait egalement explicable par la 

disposition qui empeche les parlementaires de proposer une depense sans apporter 

en meme temps la recette correspondante. D'autre part, la faiblesse numerique de la 

majorite interdisait toute operation a I'interieur de chaque camp. 

De nouveau, les votes FN suivirent leur logique propre. Pascal Arrighi, lOTs du 

vote final du budget, expliqua la position du groupe FN. II critiquait la conception 

gouvemementale des pnllevements obligatoires, la diminution des impots etant 

annulee par I'augmentation des charges sociales. II desapprouvait sa maniere de 

conduire les privatisations et ses previsions dans le domaine de la croissance 

economique. Par contre, il approuvait certains fascicules, comme la defense, les 

anciens combattants, les Dom-Tom, la francophonie. Les autres fascicules lui 

paraissaient requerir soit I'abstention, soit le vote hostile. Le budget 87 n'etait pas un 

budget de rupture avec le passe socialiste, c'etait un budget de compromis, pour ne 

pas dire de compromission 1 Les votes du groupe varierent largement: 

• en faveur du gouvemement pour le budget des anciens combattants 

• contre le budget des services du premier ministre 

• contre le budget de la justice 

• pour le budget de I'equipement, du logement, de I'amenagement du territoire et 

des transports 

• abstention sur le budget de I'agriculture 

• pour le budget de la jeunesse et des sports 

• contre le budget des affaires sociales 

• pour le budget de la defense 

• abstention sur les credits evaluatifs (dette publique, dette viagere, frais de justice 

et reparations civiles, remboursements, degrevements, restitutions) 

• contre I'ensemble du projet de loi de finances par 32 voix contre 33, a I'exception 

d'Edouard Frederic-Dupont 

Le projet de loi relatif a la famille representait une volonte d'amelioration, avec un 

effort certain d'a1locations parentales d'education, comme I'admettait le groupe FN 

lExplication de vote de Pascal Arrighi, Recueil des SCrutillS, alllllie 1986, tome Il, p. 
422. 
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par la voix de Jacques Peyrat I, mais il n'a1lait pas assez loin et traduisait les 

insuffisances de fond de la politique familiale. Le FN vota contre. II s'abstint sur le 

projet de loi autorisant la ratification de I'acte unique europeen car la conception 

europeenne de la majorite, expliquait Fran~ois Bachelot2, etait irreaIiste et 

opportuniste. Le FN etait partisan d'une Europe fondee sur trois principes: identite, 

puissance et initiative de la France; il n'avait pas I'intention, comme les communistes, 

d'hypothequer I'avenir de la France qui se ferait surement a travers I'Europe, mais iI 

ne voulait pas cautionner une pseudo-Europe des technocrates. 

Par contre, le groupe vota unanimement pour le projet de loi portant adaptation du 

regime administratif et financier de la ville de Paris, a10rs qu'initialement Jean-Marie 

Le Pen avait depose une exception d'irrecevabilite et soutenu la question prealable 

deposee par Pierre Joxe. Tout comme il vota pour le projet de loi relatif au 

developpement des departements d'Outre-Mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de 

Mayotte. Mais il vota contre la proposition de loi organique visant it retablir a 
soixante-huit ans la limite d'age des magistrats hors hierarchie de la Cour de 

cassation. 

La diversification des votes FN culmina sur le projet de loi portant sur diverses 

mesures d'ordre social. Comme lors de la session de printemps, ce projet elait un 

projet fourre-tout (modulation du forfait hospitalier, Sida et autorisation de publicite 

pour les preservatifs, remboursement automatique de I'interruption volontaire de 

grossesse, pension, regime des medecins ... ), debats qui attisaient les passions, 

notamment celles des deputes FN qui defendaient le refus du remboursement de 

I'avortement par la securite sociale, soutenu par le depot de la proposition de loi 

jointe majorite-FN, insuffisance de la lutte anti-Sida; d'ou de violentes altercations 

entre le FN et le groupe communiste. La seance fut hoUleuse: rappel au reglement de 

Pierre Descaves, invectives d'Edouard Frederic-Dupont a I'egard du communiste 

Ducolone qu'il traita de "provocateur" et de Pierre Scbenardi, "comrnunistes 

assassins! la police fait son devoir! Fascistes rouges! vous etes la honte de la 

France!" L'ensemble du projet de loi fut vote en vote bloque le 6 decembre a 3 

heures du matin. Le groupe FN vota contre aux cotes des socialistes et comrnunistes. 

Par contre, il modifia sa position sur le meme projet de loi qui fut soumis a 
l'Assemblee en deuxieme lecture, en I'occurrence I'amendement Seguin par lequel le 

rninistre des affaires sociales et de I'emploi reussit a contrer les manoeuvres de 

Franfi:ois Mitterrand qui avait refuse, le 17 decembre, de signer I'ordonnance sur 

I'amenagement du temps de travail (modification du paiement des heures 

IIbid., p. 594. 
2Ibid., p. 704. 
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supplementaires, possibilite de travail en continu, notamment le dimanche, pour 

raisons economiques et non plus uniquement techniques, faculte de deroger a 

I'interdiction du travail de nuit des femmes), argumentant que ce projet de loi relevait 

de la competence du Parlement. A trois jours de la fin de la session parlementaire, il 

etait difficile de voir comment le gouvemement pourrait faire transformer son 

ordonnance en projet de loi. La procedure .:tait longue: il fallait obtenir du chef de 

I'Etat qu'il convoquat le Conseil des rninistres en session extraordinaire, saisir les 

unes apres les autres les commissions competentes de I'Assemblee et du Senat, 

donner le temps aux navettes regiementaires entre le Palais-Bourbon et le Palais du 

Luxembourg. Le projet relatif aux mesures sociales etait arrive au terme de sa 

discussion, a la fois a I'Assemblee nationale et au Senat. L'amenagement du travail 

etant une mesure sociale, Jacques Chirac decida alors de soumettre I'ordonnance au 

vote parlementaire sous la forme d'un amendement accroche au projet de loi, appele 

amendement Seguin. 

Le debat sur cet amendement Seguin s'avera difficile. II fut bref, du vendredi 15 

heures au sarnedi 9 heures 30, mais ardu. Philippe Seguin avait deplace le debat du 

cadre parlementaire stricto sensu a celui des rapports entre le president et le 

gouvemement, expliquant que 

M. Mitterrand a use d'une prerogative qu'il estime lui etre confere. Le 
gouvemement, lui, usera d'une prerogative dont il est clair qu'elle lui 
est ouverte. II a la volonte d'assumer les responsabilites dont la 
representation nationale I'a investi I. 

La portee du vote debordait I'adoption d'un texte. Le gouvememement voulait 

montrer qu'il entendait mener la politique que sa majorite voulait lui voir conduire. 

Cette affaire posait, en termes concrets, tout le probleme des rapports entre la 

majorite issue des dernieres legislatives et le president de la Republique qui, tout a la 

fois, inspirait, soutenait ou cautionnait I'opposition parlementaire comme celle de la 

rue ou des syndicats. Le gouvemement voulait terminer la session parlementaire sur 

un message clair a I'adresse du chef de I'Etat: la majorite parlementaire existait, ayant 

resiste aux tensions intemes creees par les troubles recents, et le President devait 

compter avec elle. En fait, cette rnajorite avait ete ressoudee par I'attitude de 

Mitterrand et de la gauche. 

L'ordonnance de dix pages et vingt et un articles fut donc integralement reprise 

sous forme d'amendement, amendement no I, accrochee au projet de loi sur diverses 

mesures economiques et sociales; procedure inconnue jusque la. Le reglement 

Ipropos recueillis par Daniel Carton, "Un entretien avec le president du Front 
nationa", Le Monde, 30 novembre-Ier decembre 1986. 
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permettait au gouvemement et a lui seul d'amender un texte lorsqu'il etait deja passe 

en commission mixte paritaire, en demier stade et avant son adoption par les 

assemblees. Mais n'y avait-i1 pas la detoumement de procedure? Les administrateurs 

de I'Assemblee restaient silencieux, comme l'exigeaient leurs fonctions roais les 

deputes socialistes armonr,;aient deja un recours devant le Conseil constitutionnel, 

bien que celui-ci n'aimat pas s'ingerer dans les affaires du Parlement, comme iI s'en 

etait deja explique sur le sujet du decoupage electoral. Le Front national ne se 

prononr,;a pas sur l'affaire a10rs que socialistes et communistes utiliserent toutes les 

procedures pour bloquer l'examen et le vote de l'amendement Seguin. Exception 

d'irrecevabilite, question prealable fluent traditionnellement soulevees par 

l'opposition de gauche. Le FN vota contre les motions de procedure soulevees par la 

gauche, soutenant le gouvemement. Il vota la recevabilite de l'amendement (32 voix) 

aux cotes du gouvemement, et vota a l'unanimite (33 voix), l'ensemble du projet de 

loi, y compris l'amendement no I, soumis au vote bloque. Le FN ne se joignit pas a 

la guerilla parlementaire menee par l'opposition de gauche: intervention de deux 

heures, verification du quorum (a cinq heures du matin, il n'y avait pas plus de 50 

elus sur les 577 deputes). 

Les projets de loi moins importants temoignent d'un semblable comportement de 

vote. Sur le projet de loi sur les procedures de licenciement-conseil des 

prud'hommes, troisieme etape du processus relatif a la suppression de l'autorisation 

administrative de licenciement, qui instituait des garanties de procedure en faveur 

des salaries licencies et des mesures de reclassement, le groupe FN vota contre 

l'exception d'irrecevabilite et les deux questions prealables posees par Pierre Joxe. Il 

vota pour l'article 2; il se joignit au groupe communiste pour un amendement a 

l'article 3 et vota contre l'article 3. Il vota pour I'ensemble du projet de loi sur les 

procedures de licenciement sur le texte de la commission paritaire. Il vota contre 

l'ensemble du projet de loi relatif au conseil de prud'hommes en raison de l'inversion 

de la charge de la preuve et la creation d'une chambre speciale. Il soutint la politique 

etrangere du gouvemement et vota pour l'article unique du projet de loi autorisant 

l'approbation de la convention entre le gouvemement de la Republique franr,;aise et le 

gouvemement des Republiques sovietiques en vue d'eviter une double imposition des 

impots; pour l'article unique du projet de loi autorisant l'approbation d'une 

convention d'assistance administrative mutuelle en matiere de lutte contre la fraude 

douaniere entre le gouvemement de la Republique franr,;aise et le gouvemement du 

Burkina F aso; accords de cooperation en matiere economique et financiere; 

cooperation en matiere de recherche scientifique et technique. Pour l'article unique 

du projet de loi autorisant l'approbation d'un accord de cooperation culturelle et 
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technique entre le gouvernement de la Republique fran~aise et le gouvernement de la 

Republique de Zimbabwe. 

L'assiduite des deputes FN n'6tait plus aussi exemplaire. Les votes unanimes 

s'expliqueraient ainsi par le recours au vote electronique, si souvent decrie par le FN 

lors de la premiere session de printemps. Les deputes FN se tournaient de plus en 

plus vers leur electorat et donnaient une importance renouvelee a I'action sur le 

terrain. 11 s'agissait donc de se re\ayer sur les bancs de I'Assemblee nationale. La 

presence assidue de tous les deputes FN au Parlement n'avait plus la preference. Les 

priorites FN avaient devie Iegerement et I'action sur le terrain rivalisait, 11 ce moment, 

avec I'activite parlementaire. 
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6.3 Bilan d'une annee de Parlement pour le Front national et mise au point 

d'une nouveUe strategie 

a) Un premier bilan apres une annee au Parlement 

Pour Jean-Marie Le Pen, l'annee 1986 avait ete l'annee de la revanche. Vedette de 

l'actualite guettee et sollicitee par la presse avant les elections legislatives, il revenait 

au Palais-Bourbon apres vingt-cinq ans d'absence. Etait-elle aussi l'annee de 

l'amertume, le president du F.N. etant vite retombe au rang de politicien comrne les 

autres des lors qu'il n'etait plus en mesure de peser sur le cours des evenements, au 

Parlement ou sur le terrain? 

Les elections du 16 mars avaient constitue une belle satisfaction pour le Front 

national. Il ne recueillait pas les 15% de voix et les cinquante deputes qu'il esperait 

mais avec pres de 10% et trente cinq elus, autant que le parti comrnuniste, capable 

de constituer un groupe al'Assemblee nationale, il pouvait pavoiser a juste titre. Son 

courant politique faisait sa rentree dans la vie parlementaire fran~aise. Avec 

l'enthousiasme des neophytes, les nouveaux venus avaient annonce leur volonte de 

defendre les droits du Parlement, de faire avancer les idees de leur programme, 

notamment en matiere de moeurs et d'immigration, de favoriser un retour a une 

democratie plus vivante. 

Le bilan de l'action parlementaire du groupe FN, lorsqu'on le compare a un groupe 

de taille semblable, le groupe PC, comparaison juste en ordre de grandeur mais 

injuste en ce qui conceme l'experience parlementaire, est certainement honorable: 

initiative de la loi: 
propositions de loi 
controle du gauvernement: 

amendements enregistres 

amendements adoptes 

FN PC 

29 

577 

9,3% 

16 

73 

1708 

27,6% 

II 

1,8% 1,3% 

questions au gouvemement 35 421 

L'opposition menee par le groupe FN avait ete moins vive que celle du groupe 

comrnuniste et n'avait pas chercbe a faire obstruction a la legislation 

gouvemementale. mais elle s'etait avenie efficace. lnitialement, le FN aurait prefere 

s'allier ala majorite, plutot que d'etre range d'emblee dans l'opposition. La position 

prise par Jacques Chirac avait mis fin a tout espoir de participation au 

ISource: Travaux legislatifs de I'Assemblee, Bulletin de l'Assemb!ee nationa/e, 
numero special, mars 1987, pp. 61-63. 
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gouvemement. 11 ne lui restait plus qu'a mener sa propre opposition. Ses ambitions 

parlementaires avaient ete vite bridees par la realite quotidienne de la pratique des 

institutions. Les groupes RPR et UDF disposaient d'une faible rnajorite a 

I'Assemblee. Cette tres petite superiorite numerique permettait au gouvemement de 

faire passer ses projets de loi, a coups d'engagements de responsabilite et de votes 

bloques il est vrai, et elle empechait le FN d'exercer le role de groupe de pression 

qu'i1 s'etait assigne, role secretement attendu par la gauche desireuse d'exploiter 

d'eventueIles contradictions au sein de la majorite. 

A la prise de conscience de I'impuissance parlementaire s'ajoutaient la deconvenue 

des departs de Bruno Chauviere et Yvon Briant et la certitude du retour au scrutin 

majoritaire qui signifiait la fin d'une carriere parlementaire pour le groupe FN. 

Les elus du Front national, apres quelques semaines de vie parlementaire, avaient 

rapidement pris conscience des limites de leur action. lis avaient neanmoins 

continuer d'exercer consciencieusement leur metier de depute et de defendre leur 

programme a la tribune de I'Assemblee nationale. Interventions dans le debat 

parlementaire, amendements, questions au gouvemement avaient contribue a diffuser 

la doctrine FN tout en essayant de radicaliser I'action gouvernementale. Leur 

strategie de vote, en fin de session, avait pare du mieux possible les maneuvres de 

droite comme de gauche, variant selon les projets soumis au debat parlementaire 

mais toujours fidele a leurs idees. 

L'hemicycJe du Palais-Bourbon leur fournissait egalement le forum ideal pour 

diffuser leurs idees politiques, rallier a nouveau leur electorat, en bref depasser le 

cadre parlementaire afin de se lancer a la poursuite de nouveaux objectifs electoraux, 

cette fois-ci I'echeance presidentieIle. Leurs interventions au Palais-Bourbon devant 

des coIlegues bIases, leurs maneuvres parlementaires comme ceIle de l'eIection du 

socialiste Roland Dumas a la tete de la commission des Affaires etrangeres grace aux 

voix lepenistes, s'adressaient, par dela I'enceinte du Palais-Bourbon, a I'opinion 

publique. 

A I'issue d'un week-end de reflexion tenu avant les manifestations estudiantines les 

samedi 29 et dimanche 30 novembre (reunion a huis-cJos du conseil national FN et 

convocation a Paris de tous les conseiIIers regionaux) avec, a I'ordre du jour la 

preparation de I'election presidentieIle, Jean-Marie Le Pen, interroge sur les 

consequences du retour au scrutin majoritaire pour le FN, avait repris les arguments 

qu'i1 avait deja presentes au Palais-Bourbon: 

Je regrette infiniment qu'on soit revenu au scrutin majoritaire qui a 
gouveme la decadence du Parlement pendant trente ans. La majorite 
actueIle a pare ce mode de scrutin de toutes sortes de vertus et 
condarnne la representation proportionneIle comme si eIle etait la 
source de tous les maux politiques [ ... ] A la verite, cela nous conduit 
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a nous poser la question: qu'est-ce que le Parlement? c'est une 
chambre de decompression des tensions politiques, economiques, 
sociales naturelles dans un pays. La vie est conflictuelle. Et le 
systeme parlementaire est un systeme civilise qui e1eve les conflits 
dans un systeme pacifie. Or, il est evident qu'un tel systeme n'a de 
sens que s'i1 le represente vrairnent. Vouloir faire de I'AssembIee 
nationale un mecanisme de la stabilite gouvemementale, c'est fuire 
une erreur considerable. Et si on procede par analogie dans le 
jugement avec ce qui s'est passe sous la IV e Republique, on fait une 
deuxieme erreur. C'etait le systeme d'assemblee qui etait critiquable et 
non pas le mode de designation [ ... ] A moins d'admettre que les 
courants politiques et les opinions politiques n'ont pas d'interet, il faut 
bien accepter I'idee que ce sont ceux-ci qui creent non pas la vie 
politicienne mais la vie politique. Quand il y a deux millions sept cent 
mille Fran~ais qui pensent d'une certaine maniere, il est nuisible de les 
priver de representation parce qu'on doit savoir ce que pensent les 
Fran~ais [ ... ] Croire qu'en eliminant le FN de I'Assemblee nationale, 
on va tuer ce parti, c'est se faire des illusions. On court le risque de 
faire descendre la solution de ces problemes dans la rue. Si on 
empeche les gens d'exprimer leurs opinions, on casse le thermometre 
mais on ne fait pas tomber la fievre. Un candidat de droite ne peut 
etre elu sans les voix du FN l 

Le Front national avait indeniablement beneficie de sa presence au Parlement. 

Insidieusement, il consolidait et elargissait son audience a I'echelon national. II 

s'implantait de plus en plus solidement dans "la France profonde", s'affermissant 

particulierement sur I'echiquier politique regional et local. Le FN s'etait etabli en 

position d'arbitre dans cinq conseils regionaux, et ses voix etaient devenues 

indispensables au RPR et a I'UDF pour y constituer une majorite. Les 137 elus FN 

avaient ete associes a la gestion de trois d'entre eux et avaient fait la preuve de leur 

force dans deux autres. En Aquitaine, ils avaient carrement contribue au rejet du 

budget avec le PS et le PC. En I1e-de-France, ils avaient provoque I'ajoumement du 

budget en s'associant a la gauche apres avoir inflige un serieux echec au president de 

la region sur le projet Disneyland de Mame-Ia-Vallee, juge contraire aux interets 

economiques et culturels de la France. L'objectif primordial etait de lutter contre une 

fiscalite oppressante, visant a une stabilite absolue de tous les impots regionaux, 

comme Pascal Arrighi en Corse, ou une hausse Iimitee en Provence-Cote d'Azur. 

La banalisation des idees politiques FN avait ete favorisee par I'activite des clubs 

politiques qui avaient marque une pause apres les elections du 6 mars mais qui 

reprenaient leur activite. Le Nouveau Contrat Social, preside par Edgar Faure, le 

lpropos de Jean-Marie Le Pen recueillis par Daniel Carton, "Un entretien avec le 
president du Front national", Le Monde, 30 novembre-1er decembre 1986. 
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Club de l'Horloge, qui organisait une conference-debat sur le theme "L'emploi et 

I'immigration", les Comites d'Action Republicaines de B. Megret qui tenaient 

coUoques sur l'Ideologie des Oroits de l'Homme, reunissaient personnalites politiques 

de droite et d'extreme droite. La Fondation de la Liberte "au service des 

Entreprenants de liberte", sous la presidence de Rene de la Portaliere et avec la 

collaboration de Louis Pawels, Florin Aftalion et Jeanne Bordeau, apportait son aide 

sur le plan mediatique, juridique et politique. Les frontieres s'estompaient entre les 

partis de droite et le Front national qui s'integrait de plus en plus a la vie politique 

quotidienne de droite. Yvon Briant, ancien FN, etait secretaire-general du Centre 

National des Independants et Paysans, allie traditionnel et force d'appoint du RPR. 

Sous le slogan Nationalisme et Liberalisme, il defendait le meme programme: 

desengagement de l'Etat, reforme du statut de la fonction publique, reduction de la 

pression fiscale, retablissement des communautes natureUes que sont la famille, 

l'entreprise, la commune, la nation. Un eventuel accord avec le FN n'etait pas exclu 

de la politique officielle du CNIP: pas d'ennemi a droite. Philippe Maiaud, president 

du mouvement, affirmait que si le ralliement massif des voix du FN amenait l'election 

du candidat de droite aux presidentielles, un accord etait tout a fait possible, meme 

souhaitable. 

b) Un nouvel enjeu 

Les sondages de decembre 1986 indiquerent un tassement de l'electorat FN au 

moment-meme ou Jean-Marie Le Pen decida de jouer la carte de l'election 

presidentielle, peut-etre pour cette raison. 

Le Conseil national du FN, regroupant les elus et les responsables du mouvement, 

soit quelques trois cent personnes, s'etait reuni a huis-clos, le 30 janvier, pour 

evoquer les perspectives de l'election presidentielle. Il demanda a Jean-Marie Le Pen 

d'annoncer au plus vite sa candidature a la presidence de la Republique. Huit mois 

apres le 16 mars et dix-huit mois avant l'echeance normale des presidentielles, la 

strategie arretee par le FN etait de sortir ses militants de l'attentisme et de s'investir 

dans une campagne de longue haleine. Appelant "ses cadres, ses adherents, ses 

sympathisants a se mobiliser sans attendre pour creer le grand mouvement populaire 

qui fera triompher cette candidature" I, le FN souhaitait etre le premier a se lancer 

ouvertement dans la course a l'Elysee. Son analyse etait qu'il avait tout a perdre a ne 

pas affirmer avec eclat sa difference, a ne pas se demarquer plus nettement de la 

politique de Jacques Chirac, et a ne pas redoubler les critiques vis-a-vis de 

Ipropos de Bruno Megret rapportes par Jean-Philippe Moinet, "Le Front national 
lance Le Pen", Le MOIlde, ler decembre 1986. 
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l'experience cohabitationniste. Jean-Marie Le Pen fustigeait au Grand Forum RMC

FR 3 la direction bicephale du pays, la compromission permanente avec les forces de 

gauche aboutissant it l'immobilisme. Critiquant les demi-mesures et les reculades du 

gouvemement, le FN se preparait it mettre en place "une grande organisation 

d'information des Fran~ais" qui tournerait autour de six grandes preoccupations: 

l'insecurite, le chomage, l'immigration, l'etatisme bureaucratique et fiscal, la 

decadence morale, la menace subversive du communisme. La principale cible n'etait 

pas la gauche mais le gouvernement de Jacques Chirac, avec Raymond Barre pour 

allie objectif Si Jean-Marie Le Pen estimait prematuree la question du desistement 

au second tour des elections, il ne manquait pas de noter que le depute de Lyon ne 

s'etait pas livre it des attaques contre le FN et qu'il devait etre considere avec plus de 

sympathie par les electeurs du FN. 

Interroge sur ses chances de succes, Jean-Marie Le Pen misait sur la deception des 

electeurs de droite: 

De fa~on realiste, on peut penser qu'il y aura au moins it droite quatre 
candidats: M. Chirac, M. Barre, moi-meme et M. Uotard dont M. 
Chirac a interet it pousser la candidature pour gener M. Barre. Qui 
arrivera en tete? impossible de le prevoir pour le moment. Je mise sur 
un grand elan populiste, une prise de conscience du peuple fran~ais 
de la gravite des problemes fondamentaux qui se posent it lui. 
Insecurite, chomage, immigration, etatisme bureaucratique et 
fiscaliste, decadence morale, menace subversive du communisme, six 
grandes preoccupations auxquelles la majorite actuelle n'a repondu 
que par de timides reformes. Les Fran~ais qui en 1981 ont vote pour 
MM. Giscard d'Estaing et Chirac vont eprouver une immense 
deception qui sera l'absence de solution de rechange au socialisme. 
Cela peut et doit les conduire, selon moi, it se rapprocher de nous l 

c) Jean-Marie le Pen construit son image politique 

Jean-Marie Le Pen vit dans les voyages it l'etranger un moyen d'ameliorer son 

image et d'acquerir une stature pn&sidentielle. Un voyage d'information en Asie 

l'amena de Hong-Kong it Manille, puis Tokyo et Seoul. 11 rapprochait son 

cheminement politique de l'experience de Cory Aquino, chef d'Etat des Philippines: 

Je sais, comme j'ai pu le verifier recemment en rendant visite it 
Madame Cory Aquino que la fonction apporte grace d'Etat. J'ai ele le 
collegue de beaucoup d'hommes qui sont devenus ministres, premier 
ministre, chef d'Etat ici ou ailleurs. lis ne m'ont pas paru are des 
hommes qui, sur l'ensemble de leurs qualites, etaient d'une dimension 

1 Propos de Jean-Marie le Pen rapportes par Daniel Carton, "Un entretien avec le 
president du Front national", Le Monde, 30 novembre-ler decembre 1986. 
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supra-humaine. Le politique doit etre un decideur, un pre-voyant au 
sens presque de la voyance, un homme de caractere. Le respect des 
choix auxquels on s'est resolu implique que I'on sache resister a 
beaucoup de pressions et quelquefois a celles de son coeur. En toute 
modestie, je crois que ce qu'un individu peut apporter 11 cette mission, 
je I'ai tout aut ant qu'un autre [ ... ] Je suis d'origine populaire mais j'ai 
eu la chance de recevoir une culture assez vaste et d'avoir une 
experience de la vie qui est assez complete. Je suis persuade que ce 
sont la fonction et la situation qui peuvent creer .I'appoint 
considerable de forces que I'on tire de la confiance du peuplel . 

Ayant presque officiellement annonce sa candidature, le president du FN decida de 

ne plus s'impliquer directement dans la vie quotidienne de son parti. A I'Assemblee 

nationale, il n'interviendra plus que sur des "themes de rassemblement". Cette 

distantiation n'etait d'ailleurs pas sans mecontenter certains de ses lieutenants au sein 

de I'appareil frontiste. Le principal adversaire sur le terrain etait Jaeques Chirac. 

Jean-Marie Le Pen concentra ses attaques sur le premier ministre, qu'il aeeusa d'avoir 

pille ses idees tout en lui reprochant paradoxalement de conduire une sorte de 

socialisme larve. Sans espoir de franchir le cap du premier tour, il comptait 

monnayer ses voix pour le second. Reste 11 savoir s'il pouvait se considerer comme le 

proprietaire des voix emanant d'un electorat aussi heterogene que celui du Front 

national. 

d) Le Front national s'affirme comme partenaire legitime 

Pour la premiere fois depuis I'avenement de la Ve Republique, la France des 

extremes arbitrait une election presidentielle. Du vote des electeurs du Front national 

et de ceux du parti communiste dependait au second tour I'echec ou la victoire du 

candidat de la majorite ou de I'opposition. Ces partis qui ne totalisaient que 20% de 

I'electorat fran~ais devaient d'abord leur existence a la lassitude de I'opinion publique 

devant le systeme en place. Pour la premiere fois aussi, le parti eommuniste etait 

reduit 11 faire jeu egal avec un parti de droite extreme. En 1978, le FN elait dans les 

limbes et le parti communiste comptait 20% de I'electorat. Huit ans plus tard, la 

balance elait equilibree. Il y avait eu transfert d'electeurs, bien evidemment, mais 

dans quel sens? Le corps electoral, dans son ensemble, avait-il glisse 11 droite? Y 

avait-il eu transfert direct des voix communistes sur le FN ? Le Pen etait de eet avis: 

lIbido 

La n!alite politique du Front national est desormais incontoumable. Il 
y a une relation directe entre le dedin du parti communiste et la 
montee du Front national, le passage d'un nombre important 
d'electeurs communistes vers le Front national. Le corps politique 
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g1isse a droite et c'est notre formation qui en beneficie le plus. Le 
parti communiste, de son propre aveu, a renonce a jouer un role 
parlementaire' . 

La realite etait autre. D'apres un sondage IFRES-L'Express de janvier 1987, le 

Front national etait ressenti comme une sorte de lobby arc-boute sur un double 

argument politique: intransigeance a I'egard des inunigres et repression envers les 

delinquants, a10rs que le parti communiste etait vu comme le super-syndicat des 

petites gens. 

Les electeurs FN pla~aient en tete I'ordre et la securite, puis la defense de I'identite 

nationale. IIs etaient sensibles a I'audace verbale de Jean-Marie Le Pen et au 

probleme de I'immigration. De tels electeurs n'etaient pas faciles a manier. IIs 

votaient au premier tour pour rencherir sur les idees qui les touchaient. Les 

strategies de report de voix au second tour n'etaient pas forcement leur affaire. Les 

facteurs qui les decideraient: seraient peut-etre les consignes de vote, mais surtout 

leur culture, leur milieu et leur histoire personnelle. L'electorat de Le Pen etait 

toujours volatile. 30% de ceux qui avaient vote pour lui en 1984 I'avaient delaisse en 

1986. D'autres etaient arrives, parfois des rangs de la gauche et du parti communiste, 

et ils risquaient d'y retoumer au second tour. En polissant son image pour elargir son 

audience, en jouant I'ouverture, Le Pen risquait de decevoir ceux qui preferaient le 

FN parce qu'i1 n'etait pas un parti comme les autres. Le FN etait trop jeune pour 

remettre en question une equipe qui gagnait, estimait Jean-Pierre Stirbois. Derriere 

lui, les "durs" regimbaient quand ils voyaient Le Pen prendre ses distances avec le 

parti, faire quelques concessions a I'Assemblee, s'entourer de personnalites jugees 

trop moderees et suspectees d'etre eventuellement sensibles aux avances du RPR. 

Jean-Marie Le Pen persistait en choisissant pour directeur de campagne Bruno 

Megret qui n'appartenait pas au Front national et dont les electeurs ne desavouaient 

pas I'action publique. Ils etaient plutot satisfaits de son attitude critique envers 

Jacques Chirac mais ils ne savaient pas tres bien s'i1s se pla~aient dans I'opposition ou 

la majorite. Le Pen s'accommodait de cette ambigulte qui pouvait etre payante, 

encore qu'i1 ellt prefere devenir 1'a1lie du RPR et de I'UDF le 16 mars demier. Cette 

meme ambiguite caracterisait les differentes strates politiques en 1987. La France des 

extremes deconcertait. Quand on demandait a un electeur communiste s'il eprouvait 

plus de sympathie pour un ouvrier FN que pour un grand bourgeois de gauche, iI 

choisissait le grand bourgeois. Entre un ouvrier communiste et un grand bourgeois 

de droite, I'electeur FN preferait I'ouvrier. 

'Ibid. 
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Le paysage politique avait evolue. Les quatre grands partis n'etaient plus que trois: 

RPR, UDF, PS, flanques de deux petits, le PC et le FN. Le meme sondage IFRES

L 'Express montrait que les sympathisants des deux extremes n'etaient pas enfermes 

dans leurs convictions et qu'i1s etaient disponibles aux idees de leurs voisins, les 

electeurs du Front national etant plus tolerants a I'egard du PC que ceux du PC 

envers le Front. L'electorat d'extreme droite voyait le FN comme une sorte de 

groupe de pression qui int1uen~ait le gouvemement en matiere de politique 

d'immigration et de securite. Ces deux enjeux electoraux attiraient d'abord les 

electeurs, qui adoptaient ensuite le discours Le Pen. D'apres National-Hebdo, le FN 

etait passe de 500 adherents en 1982 a 75.000 a la fin de 1986. Le tirage des 

publications FN avait progresse dans les memes proportions: 50.000 exemplaires 

pour National-Hebdo, 15.000 pour le quotidien Present. 

Les caracteristiques de I'electorat FN semblaient etre les memes qu'en 1986; 

"semblaient" car il etait difficile de I'analyser en dehors des elections, un des moyens 

essentiels d'analyse etant I'interrogation des electeurs a la sortie des bureaux de vote. 

Les intentions de vote des electeurs FN pour le second tour des pn!sidentielles 

donnent une idee de leurs origines. Un tiers des irreductibles voteraient pour 

Mitterrand ou Rocard; 56% a 59% seraient prets a voter pour Chirac ou Barre a10rs 

que les autres se refugieraient dans I'abstention. 






