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TEXTE

La vie po li tique se struc ture de plus en plus au tour de stig mates qui
sont au tant d’ana thèmes des ti nés à jeter l’op probre sur le camp ad‐ 
verse. On peut pen ser à cet égard au terme de « Fran ça frique » (Al le‐ 
no, 2020), aux for mules telles qu’«  is la mo gau chiste  » ou «  is la mo‐ 
phobe ». C’est le cas aussi du mot « ja co bin » qui ap pa raît comme un
stig mate as si mi lant la cible à un rin gard, un ana chro nique. Et ce d’au‐ 
tant plus que, comme le re lève Mona Ozouf, « le ja co bi nisme est plus
sou vent nommé, sup po sé, pos tu lé, adulé ou conju ré que dé fi ni  »
(Ozouf, 1981, p. 29). En creux, le « gi ron din » ren voie, lui, à la mo der‐ 
ni té. Le pre mier est gé né ra le ment dé fi ni comme un cen tra li sa teur
voire re- centralisateur quand le se cond ren voie à un dé fen seur de la
dé cen tra li sa tion. Le pro blème de ces for mules ré duc trices est qu’elles
rendent dif fi cile tout débat de fond. L’ana lyse des ré flexions de Phi‐ 
lippe Sé guin, ja co bin re ven di qué (Teys sier, 2017, p. 146), nous ap pa raît
à cet égard comme un moyen in té res sant d’in ter ro ger cer taines idées
re çues ou ca ri ca tures du débat pu blic re la tives à l’or ga ni sa tion de
l’ac tion pu blique ter ri to riale et la dé cen tra li sa tion. Une ré flexion qui
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nous ap pa raît op por tune au mo ment où le pré sident de la Ré pu blique
Em ma nuel Ma cron confie à l’an cien mi nistre Éric Woerth une mis sion
re la tive à la dé cen tra li sa tion vi sant à cla ri fier et à sim pli fier son or ga‐ 
ni sa tion. La lettre d’Em ma nuel Ma cron, qui de mande no tam ment
d’étu dier l’hy po thèse de la sup pres sion d’une strate, re lance le débat
sur la dé cen tra li sa tion et n’a d’ailleurs pas man qué de sus ci ter des ré‐ 
ac tions, no tam ment celle, très vive, des conseils dé par te men taux qui
se sont sen tis visés par cet ob jec tif (Cla vier, 2023). L’ana lyse des ré‐ 
flexions d’un homme po li tique des an nées 1980-1990 sur le sujet met
en pers pec tive la dis cus sion ac tuelle sur la dé cen tra li sa tion en per‐ 
met tant, no tam ment, de me su rer l’évo lu tion des termes du débat.

Par ses choix idéo lo giques af fir més, son par cours po li tique riche, son
ap proche in tel lec tuelle de la po li tique (Al le no, Bru ne teau, 2021), Phi‐ 
lippe Sé guin consti tue en effet un objet d’étude sti mu lant pour l’his‐ 
toire et la science po li tiques. Phi lippe Sé guin ap par tient à ces rares
hommes po li tiques qui sont as so ciés à un cor pus idéo lo gique pré cis,
à l’ins tar de fi gures comme Mi chel Ro card (Ber gou gnoux, 2020) ou
Jean- Pierre Che vè ne ment (Bou lat, Meltz, 2021), si bien qu’il peut ap‐ 
pa raître comme une sorte d’idéal- type tou jours ap pré ciable pour ser‐ 
vir d’éta lon. Ré pu té pour ses convic tions gaul listes et son ré pu bli ca‐ 
nisme in tran si geant, Phi lippe Sé guin est d’au tant plus iden ti fié à un
cor pus d’idées po li tiques pré cises qu’il a été l’un des rares hommes
po li tiques à dé mis sion ner ou à mar quer ses désac cords sur des su jets
de fond comme l’Eu rope. L’homme consti tue aussi un objet de re‐ 
cherche in té res sant du fait de l’in ten si té de sa car rière po li tique : dé‐ 
pu té de  1978 à  2002, mi nistre des Af faires so ciales de  1986 à  1988,
pré sident de l’As sem blée na tio nale de 1993 à 1997, chef d’un parti po li‐ 
tique de pre mier plan, le RPR (Ras sem ble ment pour la Ré pu blique),
mais aussi pre mier pré sident de la Cour des comptes de 2004 à 2010.
Ces fonc tions, no tam ment sa pré si dence re mar quée de l’As sem blée
na tio nale (Mon tis, 2021 1), en font un ob ser va teur et un pra ti cien aver‐ 
ti de nos ins ti tu tions. Cela est d’au tant plus vrai s’agis sant du sujet qui
nous in té resse qu’il a été éga le ment élu local. Élu maire d’Épi nal
en 1983, cinq ans après être de ve nu dé pu té, il a pro fon dé ment mar‐ 
qué sa ville qu’il a quit tée en  1997, consi dé rant qu’il ne pou vait pas
être à la fois maire –  un élu de vant être au- dessus des par tis selon
lui – et chef du prin ci pal parti d’op po si tion. Il n’a en re vanche ja mais
été conseiller gé né ral, se re fu sant à cu mu ler au- delà de ses man dats
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de dé pu té et de maire. Il a été briè ve ment conseiller ré gio nal en tant
que membre de droit avant que les membres de cette as sem blée lo‐ 
cale ne soient élus au suf frage uni ver sel. C’est un man dat qu’il a peu
in ves ti, se conten tant d’y dé fendre les in té rêts de sa com mune. Ce
par cours a né ces sai re ment in fluen cé ses ré flexions sur la dé cen tra li‐ 
sa tion, de même que ses convic tions idéo lo giques. Son « iden ti té ré‐ 
pu bli caine » (Bru ne teau, 2009) pro non cée ex plique son at ta che ment
fort à l’État. Chan tal Mo relle a mon tré la di vi sion his to rique des gaul‐ 
listes « entre ja co bi nisme et ré gio na lisme » (Mo relle, 2015). Si Phi lippe
Sé guin éprouve une mé fiance cer taine à l’égard de l’ins ti tu tion ré gio‐ 
nale, sa pen sée ne se ré sume pas pour au tant à cette di cho to mie.

L’idée de cet ar ticle est d’ana ly ser le débat au tour de la dé cen tra li sa‐ 
tion à tra vers le prisme des cultures po li tiques qui sont, pour re‐ 
prendre Serge Ber stein, «  l’en semble des re pré sen ta tions por teuses
de normes et de va leurs qui consti tuent l’iden ti té des grandes fa‐ 
milles po li tiques bien au- delà de la no tion ré duc trice de parti ou de
force po li tique » (Ber stein, 2003, p.  13-14). Chaque culture po li tique,
nous rap pelle l’his to rien, sé crète sa vi sion idéale de la so cié té et « dé‐ 
ter mine l’ac tion po li tique concrète à la lu mière des re pré sen ta tions
qu’elle pro pose » (ibid., p. 18). Il est ainsi sti mu lant de mettre en pers‐ 
pec tive les ré flexions et po si tions de Phi lippe Sé guin, gaul liste à la
culture po li tique ja co bine, à celles de res pon sables po li tiques so cia‐ 
listes, à la culture po li tique gi ron dine. Nous avons à cet égard choi si
prin ci pa le ment des res pon sables po li tiques so cia listes bre tons qui
ont sou vent été en pointe dans le débat po li tique fran çais dans les re‐ 
ven di ca tions dé cen tra li sa trices 2. Cette ana lyse com pa ra tive vise à in‐ 
ter ro ger la per ti nence des stig mates et de la di cho to mie ja co bins/gi‐ 
ron dins. Un sujet d’ac tua li té à l’heure où le livre de Ben ja min Morel
en ten dant dé non cer le sé pa ra tisme que se raient les ré gio na lismes
(Morel, 2023) sus cite la contro verse.
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Laurent Ja la bert re le vait un cer tain re trait des his to riens po li tiques
par rap port à l’étude de la dé cen tra li sa tion (Ja la bert, 2015, p. 355). Cet
ar ticle en tend contri buer par tiel le ment à com bler cette la cune. Il
s’agit éga le ment d’ap pré hen der le phé no mène de la dé cen tra li sa tion à
tra vers le prisme des idées po li tiques. On op pose ainsi sou vent sur la
dé cen tra li sa tion la pre mière à la deuxième gauche (Ber gou gnoux,
2020, p.  59), la droite d’ins pi ra tion li bé rale ou or léa niste à celle de
tra di tion gaullo- bonapartiste (Ré mond, 1992). Il s’agit ici de mettre en
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pers pec tive ces op po si tions a prio ri. Un exer cice qui n’est pas in in té‐ 
res sant à l’heure où le pré sident de la Ré pu blique an nonce une pro‐ 
chaine ré forme en ma tière de dé cen tra li sa tion.

Par ailleurs, l’étude des idées de Phi lippe Sé guin, no tam ment ses mé‐ 
moires, dé voile une vi sion pré cise de nos ins ti tu tions et une ré flexion
ap pro fon die sur notre dé mo cra tie. S’agis sant de la dé cen tra li sa tion,
Phi lippe Sé guin for mule une cri tique ar gu men tée, da van tage concen‐ 
trée sur ses mo da li tés que sur son prin cipe (1), ex prime son at ta che‐ 
ment au couple État- commune (2) et lie toute am bi tion dé cen tra li sa‐ 
trice avec une né ces saire ré forme de l’État dé con cen tré (3).

5

1. Une cri tique de la dé cen tra li sa ‐
tion
Phi lippe Sé guin, dans ses ré flexions, émet quelques ré serves sur le
pro ces sus dé cen tra li sa teur, no tam ment par rap port au prin cipe
d’éga li té (1.1). Elles ne s’ap pa rentent pas pour au tant à une re mise en
cause de la dé cen tra li sa tion mais s’ajoutent à une cri tique in ci sive de
la ma nière dont elle a été ap pli quée de puis 1981 (1.2).

6

1.1. Une cri tique au nom du prin cipe
d’éga li té
Phi lippe Sé guin, qui culti vait «  un vieux fonds de sen ti ments ja co‐ 
bins  » (Teys sier, 2017, p.  145), ma ni fes tait une cer taine ré serve à
l’égard du pro ces sus dé cen tra li sa teur. Une at ti tude qui s’ex pri ma,
tout d’abord, par une op po si tion tous azi muts lors des dé bats re la tifs
aux lois De ferre à l’As sem blée na tio nale. Si cette vive op po si tion peut
s’ex pli quer par la né ces si té pour les élus de droite de l’époque d’en ga‐ 
ger une «  gué rilla par le men taire contre l’exé cu tif  » (Ber nard, 2016,
p. 7), elle s’at ta chait éga le ment à des ar gu ments de fond qu’il dé taille‐ 
ra plus tard à tra vers plu sieurs textes. Fon ciè re ment ré pu bli cain (Al‐ 
le no, 2021), l’an cien député- maire d’Épi nal ac cor dait en effet une im‐ 
por tance fon da men tale aux prin cipes de la de vise ré pu bli caine. C’est
ainsi au nom du prin cipe d’éga li té qu’il ex pri mait ses ré ti cences prin‐ 
ci pales. Un ar gu ment avan cé par cer tains ju ristes qu’il a dé ve lop pé
sur le plan po li tique mais aussi en tant que pre mier pré sident de la
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Cour des comptes. Il est in té res sant de noter, d’ailleurs, la conti nui té
des ar gu ments re la tifs à la dé cen tra li sa tion entre l’homme po li tique
et le ma gis trat Sé guin.

Phi lippe Sé guin ne s’op pose pas au prin cipe même de la dé cen tra li sa‐ 
tion. Il en at tri bue d’ailleurs la pa ter ni té in tel lec tuelle au gé né ral de
Gaulle lors du ré fé ren dum de 1969 da van tage qu’à Gas ton De ferre,
bien qu’elle fût dé cli née par lui et la ma jo ri té so cia liste de l’époque
(Sé guin, 1994, p.  122). Il ex prime da van tage des cri tiques et des in‐ 
quié tudes. Dans son dis cours in tro dui sant la pré sen ta tion du rap port
de la Cour des comptes sur la dé cen tra li sa tion en 2009, Phi lippe Sé‐ 
guin pose clai re ment cet enjeu de res pect du prin cipe d’éga li té dans
le cadre de la dé cen tra li sa tion car, dit- il, « il n’y a pas de lien a prio ri
entre l’in ten si té des be soins et les ca pa ci tés fi nan cières des col lec ti‐ 
vi tés res pon sables ». Et d’ajou ter que le « prin cipe d’éga li té, tel qu’il
ré sulte de notre pacte ré pu bli cain, im plique un pro ces sus de re con‐ 
nais sance des be soins so ciaux qui per mette de dé fi nir des mo da li tés
de ré ponse suf fi sam ment ho mo gène sur le ter ri toire de la Ré pu‐ 
blique » (Sé guin, 2009). La so lu tion est donc pour lui le prin cipe d’une
pé réqua tion et, ajoute- t-il, «  l’es prit de notre pacte ré pu bli cain vou‐ 
drait en France que cette pé réqua tion soit or ga ni sée au ni veau na tio‐ 
nal par le jeu d’une mo du la tion si gni fi ca tive des do ta tions » (ibid.). Si
de tels dis po si tifs existent en droit fran çais, Phi lippe Sé guin ex plique
néan moins qu’ils sont in égaux, le bloc dé par te men tal et ré gio nal bé‐ 
né fi ciant d’une part moindre alors même qu’ils ont connu des trans‐ 
ferts de com pé tences im por tants, no tam ment en 2003. C’est pour lui
quelque chose de pro blé ma tique, sin gu liè re ment pour les conseils
dé par te men taux, dans la me sure où « le do maine so cial […] de mande
[…] un trai te ment égal sur le ter ri toire na tio nal » avec pour ré sul tat
que «  ce sont sou vent les dé par te ments les plus pauvres, ceux qui
dis posent des re cettes fis cales les moins dy na miques, qui doivent en
même temps faire face aux charges les plus im por tantes  » (ibid.).
Ainsi, selon le ma gis trat Sé guin, «  l’État pour rait à tout le moins
mieux in cor po rer le prin cipe de pé réqua tion dans les dis po si tifs de
com pen sa tion des trans ferts de charges et mieux iso ler le coût des
com pen sa tions par rap port aux dé penses dis cré tion naires en ga gées
par les col lec ti vi tés  ». D’après lui, cette pé réqua tion im par faite a
contri bué à « ac cen tuer les in éga li tés entre les ter ri toires » (ibid.).
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Ce qui gêne Phi lippe Sé guin dans la dé cen tra li sa tion, c’est le risque
qu’elle peut faire peser sur la so li da ri té ter ri to riale. Comme il l’écri vait
avec Charles Pas qua en 1993, « la dé cen tra li sa tion s’est ac com pa gnée
d’une mul ti pli ca tion des aides at tri buées aux en tre prises, source de
ri va li tés entre col lec ti vi tés  » (Pas qua, Sé guin, 1993, p.  229). Une
concur rence qui me nace selon lui l’in té rêt gé né ral. Dans ses mé‐ 
moires, Phi lippe Sé guin ex plique ainsi  : « Au jourd’hui en core, quand
j’en tends par ler de nou velles étapes à ac com plir dans la dé cen tra li sa‐ 
tion, je pense d’abord à la so li da ri té qui risque d’être mise à mal. Car
les ca pa ci tés d’égoïsme des col lec ti vi tés sont in soup çon nables » (Sé‐ 
guin, 2003, p. 271). Pour illus trer son pro pos, il prend l’exemple de la
re struc tu ra tion de la fi lière pa pier dans l’est de la France avec deux
pro jets concur rents d’en tre prises. L’un qui en ten dait créer 350 em‐ 
plois dans les Vosges et 200 en Al sace. Et l’autre seule ment 270 en Al‐ 
sace. Les res pon sables de col lec ti vi tés al sa ciennes (pour cer tains des
mi li tants de la dé cen tra li sa tion pré cise Sé guin) dé fen daient ar dem‐ 
ment la deuxième so lu tion, plus avan ta geuse pour l’Al sace, mais
beau coup moins du point de vue de l’in té rêt gé né ral. Phi lippe Sé guin
conclut ainsi : « Cette concep tion de la dé cen tra li sa tion, je la vomis »
(ibid., p.  272). C’est le «  scé na rio  » qu’il re dou tait déjà avec Charles
Pas qua en 1993 «  celui d’une France à plu sieurs vi tesses, des ter ri‐ 
toires aux chances in égales, des col lec ti vi tés lo cales aux po li tiques
concur rentes, voire conflic tuelles » (Pas qua, Sé guin, 1993, p. 19).

9

L’État, dès lors, de meure in con tour nable à ses yeux, car il « per met
l’ar bi trage entre les égoïsmes, entre les in té rêts par ti cu liers, comme
entre les concur rences et les sur en chères  » (Pas qua, Sé guin, 1993,
p. 12). Il s’ins crit à cet égard dans le sillage de la doc trine ré pu bli caine
de l’État comme l’ex prime l’his to rien Claude Ni co let  : «  L’État n’est
qu’un ins tru ment au ser vice de fins qui le dé passent, mais cet ins tru‐ 
ment peut être doté d’une au to ri té consi dé rable pour peu que la jus‐ 
tice ou la so li da ri té l’exigent » (Ni co let, 1994, p. 458). Au to ri té de l’État
que Phi lippe Sé guin en tend d’ailleurs ren for cer dans le cadre d’une
ré forme ins ti tu tion nelle de l’ac tion pu blique lo cale car, nous le re ver‐ 
rons, il lie étroi te ment la dé cen tra li sa tion et la dé con cen tra tion et,
selon lui, on ne peut pas pen ser l’une sans l’autre. Ce qu’ex pli quait
d’ailleurs en  2012 une per son na li té so cia liste comme Ma ri lyse Le‐ 
bran chu, alors mi nistre de la Fonc tion pu blique (Kada, 2022, p. 35).
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Phi lippe Sé guin pose fi na le ment la ques tion de la bonne ar ti cu la tion
ins ti tu tion nelle pour que la dé cen tra li sa tion ré ponde aux exi gences
du prin cipe d’éga li té et amé liore la dé mo cra tie en rap pro chant les ci‐ 
toyens de la dé ci sion :

11

« Si la dé cen tra li sa tion a pour effet de mul ti plier la ca pa ci té d’ac tion
de notre dé mo cra tie, de lui ap por ter une nou velle éner gie, alors ce
sera une belle et grande en tre prise. En core faudrait- il, au préa lable,
avoir tiré les le çons des vingt an nées écou lées, et es quis sé un bilan
un peu hon nête. En core faudrait- il avoir dé fi ni, tou jours au préa lable,
les pre miers élé ments d’une or ga ni sa tion co hé rente du ter ri toire –
 quid du rôle res pec tif de la com mune, du dé par te ment, de la ré ‐
gion ? Car s’il ne s’agit que de jux ta po ser les pro vinces, de faire dis ‐
pa raître toute so li da ri té entre les Fran çais et entre les ré gions, de la ‐
mi ner l’éga li té des chances, de rendre im pos sible tout pro jet col lec ‐
tif, bref, de trans for mer la grande aven ture de la Na tion fran çaise en
un congrès per ma nent de conseillers gé né raux ou de conseillers ré ‐
gio naux, se ré par tis sant pré bendes et clien tèles, et se dis tri buant les
restes d’un pou voir dé funt… alors, le grand pro jet de la dé cen tra li sa ‐
tion sera voué à l’échec et ne fera qu’exa cer ber les fer ments de la di ‐
vi sion qui me nacent notre so cié té de puis des an nées, qui se ma ni ‐
festent un peu plus vi ve ment à chaque élec tion. » (Sé guin, 2003,
p. 272)

Cet ex trait montre bien que Phi lippe Sé guin fus tige l’ap pli ca tion et
non le prin cipe de la dé cen tra li sa tion en dépit de son ja co bi nisme re‐ 
ven di qué (Teys sier, 2017, p. 146).

12

1.2. Une cri tique in ci sive de l’ap pli ca tion
de la dé cen tra li sa tion
Phi lippe Sé guin est par ti cu liè re ment cri tique de la façon dont la dé‐ 
cen tra li sa tion a été ap pli quée en France. Le pre mier élé ment qui
l’agace est la ma nière dont le débat est posé dans la dis cus sion pu‐ 
blique. On y re trouve, selon lui, le ma ni chéisme qui ca rac té ri sa le
débat sur le trai té de Maas tricht avec une ten dance à «  es ca mo ter
tout vrai débat en “rin gar di sant” par avance ceux qui se ris que raient à
poser quelques ques tions simples et can dides » sans ou blier « le pro‐ 
cé dé in can ta toire, consis tant à prô ner les ver tus mêmes du pro ces sus
à coups de tau to lo gies pseudo- modernisantes  » (Sé guin, 2003,
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p. 272). Une di cho to mie qui en re coupe une autre : ja co bin ver sus gi‐ 
ron din.

Phi lippe Sé guin cri tique aussi « l’émer gence de nou velles féo da li tés »
(Pas qua, Sé guin, 1993, p. 19) dès lors que la dé cen tra li sa tion a contri‐ 
bué à ce « que cer taines col lec ti vi tés lo cales ap pa raissent comme de
vé ri tables prin ci pau tés au to nomes, gé rant leurs af faires sans se sou‐ 
cier des in té rêts de la Na tion » (ibid., p. 37).

14

Le conseil ré gio nal consti tue la cible ré cur rente de ses cri tiques. Elle
est d’abord la col lec ti vi té la plus éloi gnée des ci toyens (ibid., p.  65-
66). Elle est éga le ment à ses yeux l’in car na tion de la tech no cra tie.
Une iden ti té tech no cra tique qui s’ex plique, selon lui, par les condi‐ 
tions d’émer gence de cette ins ti tu tion :

15

« Trois ans s’étaient écou lés entre l’oc troi à la ré gion de ses nou veaux
pou voirs et la pre mière élec tion de ses conseillers. Cette trop longue
pé riode tran si toire ex plique que de tous nos ni veaux d’ad mi nis tra ‐
tion, c’est cer tai ne ment celui où la tech no cra tie pèse du plus grand
poids. L’ad mi nis tra tion ré gio nale a été re cru tée, s’est mise en place,
s’est or ga ni sée trois an nées du rant sans le contre poids d’élus qui
fussent à la fois lé gi times, spé cia li sés et ac tifs. » (Sé guin, 2003,
p. 262-263)

Ac croître les com pé tences de la ré gion «  ag gra ve ra les risques qui
me nacent l’unité de la Na tion » pour Phi lippe Sé guin (Pas qua, Sé guin,
2003, p. 65). Une po si tion qui tranche na tu rel le ment avec celles des
so cia listes bre tons (Bou geard, 2014, p.  59), mais aussi avec celles de
res pon sables de sa fa mille po li tique (Hae gel, 2001). Le dan ger, au- 
delà, pour cet ad ver saire ré so lu du trai té de Maas tricht, c’est «  l’Eu‐ 
rope des ré gions » (Pas qua, Sé guin, 1993, p. 65), concept qui a vo ca‐ 
tion, à ses yeux, à vider l’État de sa sub stance. Mais l’État est en réa li‐ 
té res pon sable selon lui de cette ré sur gence des féo da li tés et de l’éti‐ 
re ment du tissu na tio nal fa vo ri sé par la conjonc tion des phé no mènes
ré gio naux et eu ro péen dans la me sure où il « s’est ré vé lé in ca pable de
re dé fi nir une po li tique d’amé na ge ment et d’équi li brage du ter ri toire »
(ibid., p. 12). Pour lui, l’État a même « dé mis sion né, pu re ment et sim‐ 
ple ment » (ibid.). Re naud Ep stein dres se ra plus tard un constat si mi‐ 
laire en re con nais sant que « la mul ti pli ca tion des centres d’ini tia tives
dans les ter ri toires a pro fon dé ment dé sta bi li sé l’État, qui a perdu la
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main sur la dé fi ni tion des buts col lec tifs et le pi lo tage de la mise en
œuvre des ac tions dé fi nies pour les at teindre » (Ep stein, 2013, p. 20),
même si lui es time que « les grandes ga gnantes du mou ve ment de re‐ 
dis tri bu tion de l’au to ri té po li tique amor cé par les lois de dé cen tra li‐ 
sa tion » ont été les com munes ur baines.

L’autre cri tique de Phi lippe Sé guin re la tive à la dé cen tra li sa tion porte
sur son ef fi ca ci té. La dé cen tra li sa tion n’a pas conduit à une ra tio na li‐ 
sa tion de l’usage de l’ar gent pu blic d’une part, ni à une ra tio na li sa tion
de la dis tri bu tion des com pé tences d’autre part. Sur le pre mier point,
le pre mier pré sident de la Cour des comptes ex plique ainsi qu’une
hausse des dé penses pu bliques était iné luc table mais que son am‐ 
pleur ne se jus ti fie pas né ces sai re ment :
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« Il faut bien re con naître que la dé cen tra li sa tion en gendre fa ta le ‐
ment, struc tu rel le ment, un coût sup plé men taire : très lé gi ti me ment,
un élu local vou dra en effet que soit rendu un meilleur ser vice à ses
ad mi nis trés et re mettre à ni veau s’il le faut les équi pe ments qui lui
sont trans fé rés. La proxi mi té c’est donc une in ci ta tion à dé pen ser
plus, même si cette dé pense sup plé men taire a une contre par tie : les
ci toyens bé né fi cient d’un ser vice plus éten du ou de meilleure qua li té.
Cela n’em pêche pas de re con naître que la dé cen tra li sa tion a éga le ‐
ment gé né ré des coûts qui n’ont pas de réelles contre par ties pour les
ci toyens. La dé cen tra li sa tion a en effet dé mul ti plié les ni veaux de dé ‐
ci sion, les struc tures ad mi nis tra tives et les dou blons. C’est le fa meux
mille- feuille ad mi nis tra tif. On dé nombre au jourd’hui plus de
36 000 com munes, 100 dé par te ments, 26 ré gions et 16 000 struc ‐
tures in ter com mu nales. Cir cons tance ag gra vante : l’État n’a pas su
adap ter en consé quence ses propres ser vices dé con cen trés, comme
en té moigne le bilan en ma tière d’ef fec tifs 3. » (Sé guin, 2009)

L’échec est ob ser vable aussi, nous dit le ma gis trat Sé guin, sur le
deuxième point via un « en che vê tre ment des com pé tences [qui] en‐ 
traîne au jourd’hui, au mieux, nombre de pro cé dures de concer ta tion
et de fi nan ce ments croi sés, alour dis sant le tra vail ad mi nis tra tif, en‐ 
traî nant sou vent de longs dé lais et, au pire, des phé no mènes de com‐ 
pé ti tion et des dou blons » (ibid.). Il re joint ainsi l’homme po li tique Sé‐ 
guin ex pli quant avec Charles Pas qua que la prio ri té «  est d’en finir
avec l’en che vê tre ment des com pé tences et de pré ci ser quelle est la
vo ca tion de cha cun  » (Pas qua, Sé guin, 1993, p.  59). Cet en che vê tre ‐
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ment des com pé tences est ce qui nour rit la concur rence entre les
col lec ti vi tés qui :

« se ré vèle donc rui neuse et me na çante pour le fonc tion ne ment de
notre dé mo cra tie, à tel point qu’elle pour rait un jour me na cer la co ‐
hé sion de la Na tion. Car la concur rence n’est plus alors ému la tion
créa trice mais un jeu de mis ti gri des truc teur, où cha cun s’ef force
d’ac qué rir au dé tri ment d’au trui. Et c’est à qui met tra en place les
avan tages les plus al lé chants pour les en tre prises. C’est à qui re fu se ra
avec le plus d’éner gie les équi pe ments et les lo ge ments so ciaux […].
Cette lo gique est tout bon ne ment sui ci daire » (Sé guin, 1994, p. 129).

Si Phi lippe Sé guin est in quiet de la re mise en cause de l’au to ri té de
l’État, il ex plique aussi que la ma nière dont il a conduit la dé cen tra li‐ 
sa tion n’a pas per mis aux col lec ti vi tés d’agir dans les meilleures
condi tions. C’est le cas, en un sens, comme nous ve nons de l’évo quer
avec la clause gé né rale de com pé tences in duite pour chaque col lec ti‐ 
vi té mais aussi un trans fert de charges dys fonc tion nel. Ainsi
explique- t-il que «  les modes de com pen sa tion par l’État des trans‐ 
ferts de com pé tences ont été très fluc tuants et le plus sou vent jugés
in suf fi sants par les col lec ti vi tés ter ri to riales » (Sé guin, 2009). Si bien
que :
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« ces der nières ont eu le sen ti ment de perdre la maî trise de leur
équi libre fi nan cier, confron tées qu’elles étaient au trans fert de
charges par ti cu liè re ment dy na miques et à la part crois sante dans
leurs res sources des do ta tions de l’État sur les quelles elles n’avaient
au cune maî trise. Constat vé ri fié, no tam ment, s’agis sant du fi nan ce ‐
ment de la dé cen tra li sa tion en ma tière so ciale » (Sé guin, 2009).

En ar gu men tant de la sorte, Phi lippe Sé guin n’est pas éloi gné d’autres
femmes et hommes issus d’autres fa milles po li tiques et pro fes sant un
gi ron disme af fir mé. C’est le cas, par exemple, de Claude Bar to lone et
de Clau dy Le bre ton qui, lors qu’ils pré si daient les conseils gé né raux
de Seine- Saint-Denis et des Côtes d’Armor, sou le vèrent même une
ques tion prio ri taire de consti tu tion na li té sur les trans ferts de charge
qu’ils ju geaient in suf fi sants s’agis sant du RMI, du RSA, de l’APA et la
PCH 4 et, par- là, in cons ti tu tion nels (Men guy, 2011).
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Cri tique des mo da li tés de la mise en place de la dé cen tra li sa tion, Phi‐ 
lippe Sé guin était néan moins at ta ché au couple État- commune, à
l’image de beau coup d’élus lo caux qui ex priment leur at ta che ment au
bi nôme préfet- maire.

21

2. Un at ta che ment au couple État- 
commune
Si le plai doyer de Phi lippe Sé guin en fa veur de la fonc tion de maire
n’ap pa raît pas comme d’une grande ori gi na li té parmi les dis cours des
hommes po li tiques, plus sin gu lier est as su ré ment son at ta che ment au
fait que le maire soit agent de l’État (2.1). Il s’ac com pagne d’une vi sion
sub stan tia liste de la dé mo cra tie qui ap pré hende la com mune comme
le cadre na tu rel de celle- ci (2.2).
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2.1. Le maire, che ville ou vrière de la Ré ‐
pu blique

Phi lippe Sé guin est par ti cu liè re ment at ta ché à la fi gure du maire.
Celui- ci oc cupe un rôle fon da men tal au sein de l’édi fice ré pu bli cain
pour lui. Il dé crit une fonc tion sa cer do tale, mé lange de proxi mi té
avec les ci toyens et d’in car na tion de la Ré pu blique au près d’eux, qui la
rend unique au sein de l’uni vers ins ti tu tion nel fran çais 5.
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« Le soir, en ren trant chez soi, on peut n’être plus conseiller ré gio nal
ou conseiller gé né ral. On peut n’être plus conseiller mu ni ci pal ou ad ‐
joint. […] Mais voilà, être maire, c’est com plè te ment dif fé rent. On ne
peut l’être à mi- temps […]. C’est un état que l’on vit vingt- quatre
heures sur vingt- quatre, une pré oc cu pa tion constante. Une an goisse
per ma nente. Le maire est res pon sable de tout. Re de vable de tout et
tou jours de vant chaque ad mi nis tré. » (Sé guin, 2003, p. 248)

Ce qui compte aussi aux yeux de Phi lippe Sé guin, c’est que le maire
est à la fois « chef d’une col lec ti vi té ter ri to riale qui a vo ca tion à s’ad‐ 
mi nis trer li bre ment », mais « éga le ment l’agent de l’État et son re pré‐ 
sen tant dans la com mune  » (ibid., p.  267). Il consti tue ainsi le lien
entre le local et le na tio nal, in car nant par fai te ment l’in té rêt gé né ral et
donc la Ré pu blique. Car, ajoute Phi lippe Sé guin, «  le maire n’est pas
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un féo dal. Il est même l’an ti féo dal par ex cel lence » (ibid., p. 268). Phi‐ 
lippe Sé guin dé fen dra ainsi une conti nui té entre le man dat com mu nal
et le man dat na tio nal jus ti fiant à ses yeux le cumul et ce qu’on ap pe‐ 
lait le député- maire 6.

« Le cumul est un gage d’ef fi ca ci té dans un sys tème où com pé tences
et fi nan ce ment conti nuent à s’en che vê trer. Et puis, il faut bien le
dire, cer tains man dats se com plètent, se nour rissent ré ci pro que ‐
ment. Je ne sais pas si j’ai ap por té au débat sur le chô mage et l’ex clu ‐
sion une contri bu tion vrai ment dé ci sive ; ce dont je suis sûr, en re ‐
vanche, c’est que je n’au rais ni pu ni su crier l’an goisse qu’ils me cau ‐
saient, je n’au rais ja mais dé tec té, comme je crois l’avoir fait, leurs res ‐
sorts, leurs im pli ca tions, leurs dan gers, si je n’avais eu à mettre les
mains dans le cam bouis, si je n’avais fini par com prendre bien des
choses à force de tâ ton ne ments, d’échecs, de frus tra tions. Être maire
est, à cet égard, une in com pa rable école, celle qui m’a le plus ap pris.
L’échange entre les man dats n’est évi dem ment pas à sens unique. Un
député- maire, cela va sans dire, ouvre plus de portes à Paris qu’un
maire dé pour vu de man dat na tio nal, ne serait- ce que parce qu’il ap ‐
prend vite où se trouvent les portes à for cer. Je consi dé rais comme
lé gi time le contrat im pli cite qui avait été passé : com pen ser une pré ‐
sence phy sique, par dé fi ni tion in ter mit tente donc in suf fi sante, par la
re cherche de tout pro fit qui pou vait ga ran tir mon éven tuelle in ‐
fluence. » (Sé guin, 2003, p. 264)

La fonc tion de maire est pour Phi lippe Sé guin « un poste [qu’il es ti‐ 
mait] es sen tiel à la Ré pu blique, et même consub stan tiel avec elle  »
car « la po li tique peut enfin être un ser vice pu blic et ne plus s’éga rer
dans les méandres de la po li ti caille rie… » (ibid., p. 267). Sa pré sence
est d’au tant plus fon da men tale pour l’an cien maire d’Épi nal que, le
monde se com plexi fiant, sa fonc tion d’in ter face entre les ci toyens et
un monde ins ti tu tion nel pro fon dé ment tech no cra ti sé ap pa raît
comme une sorte de sou pape de sé cu ri té. Il écrit ainsi que les ci‐ 
toyens consi dèrent «  le maire comme un ul time re cours, le der nier
in ter lo cu teur pos sible », jusqu’à « le trans for mer à la fois en point de
re père, en bouée de sau ve tage et en bouc émis saire. C’est dire qu’il
de vait, à la fois, por ter tous les mal heurs de ses conci toyens, en ré‐ 
pondre aux yeux de tous, et trou ver des so lu tions, peu im porte qu’il
en dé tînt les clés ou qu’il ne pût qu’in ter cé der » (ibid., p. 269).
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2.2. La com mune, lieu pri vi lé gié des li ‐
ber tés lo cales
Pour Phi lippe Sé guin la com mune est fon da men tale dans l’édi fice ins‐ 
ti tu tion nel fran çais parce qu’elle «  est, après la Na tion, le cadre
d’exer cice le plus na tu rel de la dé mo cra tie  » (Pas qua, Sé guin, 1993,
p. 57). Il ajou te ra plus tard dans ses mé moires :
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« L’État et la com mune consti tuent bien en semble l’ar ma ture de
notre Ré pu blique, de même qu’ils sont le champ pri vi lé gié de la dé ‐
mo cra tie. Je l’ai consta té sou vent : il existe une opi nion pu blique
com mu nale, une opi nion pu blique na tio nale. Il n’en existe pas
ailleurs. » (Sé guin, 2003, p. 266)

C’est l’une des rai sons, selon lui, pour les quelles les man dats de dé pu‐ 
té et de maire se com plètent si bien. Phi lippe Sé guin cultive, on le
voit, une vi sion sub stan tia liste de la dé mo cra tie. Dans son cé lèbre
dis cours contre le trai té de Maas tricht pro non cé à l’As sem blée na tio‐ 
nale le 5 mai 1992, il ex plique ainsi que la dé mo cra tie a be soin, pour
vivre, qu’existe un sen ti ment d’ap par te nance à la com mu nau té suf fi‐ 
sam ment fort pour que la mi no ri té ac cepte la loi de la ma jo ri té. Sen ti‐ 
ment qui n’existe qu’au ni veau de la Na tion (Al le no, 2021, p. 72).
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Par ailleurs, ce contemp teur des féo da li tés voit dans l’his toire du fait
com mu nal un fac teur sta bi li sant pour l’in té rêt gé né ral et pour la Na‐ 
tion. Ainsi explique- t-il dans ses mé moires que :
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« La réa li té com mu nale s’est d’ailleurs d’abord consti tuée, par la force
des choses, contre les ad ver saires d’un pou voir cen tral. L’al liance de
fait qui s’était ainsi réa li sée a pu pa raître un temps me na cée par la
ten ta tion des bour geois de for mer col lec ti ve ment un anti- pouvoir à
l’image des sei gneurs d’antan. L’État a donné un coup d’arrêt dé ci sif,
aux len de mains de la Ré vo lu tion, à ces dan ge reuses vel léi tés, et a
can ton né le maire dans un rôle de re lais de ses propres di rec tives.
Puis, les choses ont re pris un cours plus nor mal. Et la li ber té lo cale a
pu s’épa nouir tout en pré ser vant, tout en confir mant les liens or ga ‐
niques qui exis taient entre maire et pou voir cen tral. » (Sé guin, 2003,
p. 268)
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En outre, Phi lippe Sé guin re lève que la com mune est l’éche lon po li‐ 
tique pour le quel les Fran çais ma ni festent l’at ta che ment le plus fort
(ibid.). Ce qui conforte l’an cien pré sident de l’As sem blée na tio nale
dans le sen ti ment qu’il est né ces saire qu’elle de meure la cel lule de
base de la dé mo cra tie en France. À la di cho to mie des re pré sen ta tions
«  qui in citent à pen ser la com mune tan tôt comme un éche lon pre‐ 
mier et es sen tiel de la so cia li té ré pu bli caine, tan tôt au contraire
comme un éche lon fran çais coû teux » (Le Bart, 2012, p. 263), Phi lippe
Sé guin s’ins crit in dé nia ble ment dans la pre mière. Ce qui ne veut pas
dire pour au tant qu’il faille selon lui sup pri mer les col lec ti vi tés in ter‐ 
mé diaires que sont les conseils ré gio naux et dé par te men taux. Par
ailleurs, s’agis sant des in ter com mu na li tés, il les consi dé rait aussi
comme des ou tils utiles au ser vice des com munes, à l’image d’un
Jean- Pierre Che vè ne ment (Che vè ne ment, 2019, p.  421), mais sans
doute sans aller jusqu’à la concep tion d’un Da niel De la veau qui y voit
l’ave nir du fait com mu nal. Le quel d’ailleurs es time que la dé cen tra li‐ 
sa tion doit s’opé rer au tour des ré gions et des in ter com mu na li tés (Le
Tal lec, 2019, p. 124).
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3. Ré or ga ni ser l’ac tion pu blique
ter ri to riale
Phi lippe Sé guin, s’il a cri ti qué la ma nière dont s’est ac com plie la dé‐ 
cen tra li sa tion, a éga le ment for mu lé des pro po si tions pour l’amé lio rer,
à com men cer par une cla ri fi ca tion des com pé tences des col lec ti vi tés
(3.1). Et pour cela, l’an cien pré sident de l’As sem blée na tio nale ne dis‐ 
so cie pas la dé cen tra li sa tion de la dé con cen tra tion (3.2). L’État
conserve un rôle fon da men tal dans l’ac tion pu blique lo cale car, pour
lui, comme pour les ré pu bli cains de la III  Ré pu blique, «  l’État n’était
[…] ni le gar dien “neutre” des règles du jeu, puis qu’il de vait trans‐ 
mettre au corps so cial l’im pul sion vo lon taire et ac tive de la vo lon té
gé né rale, ni le chien de garde d’une classe, puis qu’il n’était que l’ex‐ 
pres sion de la Na tion, c’est- à-dire de la vo lon té gé né rale » (Ni co let,
1994, p. 455-456). Dans le droit fil de sa culture gaul liste, Phi lippe Sé‐ 
guin es time même qu’il est né ces saire d’avoir un État fort (Ber stein,
2003, p. 172).
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3.1. Cla ri fier les com pé tences des col ‐
lec ti vi tés
Phi lippe Sé guin mi lite pour une cla ri fi ca tion des com pé tences de
cha cune des col lec ti vi tés. La fin de la clause de com pé tence gé né rale
doit per mettre d’évi ter la concur rence entre col lec ti vi tés et d’op ti mi‐ 
ser l’ef fi ca ci té de l’ac tion pu blique. Il lui ap pa raît ainsi né ces saire de
ren for cer les com pé tences des dé par te ments en ma tière so ciale (Pas‐ 
qua, Sé guin, 1993, p. 198) et de ré ser ver l’ac tion éco no mique, les aides
aux en tre prises, aux ré gions (ibid., p.  229-230). Celles- ci ne doivent
pas voir leurs com pé tences ren for cées selon lui, au risque de mettre
en péril l’unité na tio nale. Néan moins, elles sont des ti nées à «  se
concen trer sur l’amé na ge ment et les équi pe ments lourds pour les‐ 
quels [elles doivent] dé sor mais être l’in ter lo cu teur pri vi lé gié de
l’État » (ibid., 1993, p. 66). L’an cien maire d’Épi nal cri tique ceux qui ap‐ 
pellent à re dé fi nir le dé cou page des ré gions et sup pri mer les dé par‐ 
te ments : « En étant ob sé dés par la no tion de taille, ils ignorent celle
d’éco no mie d’échelle. En vou lant cal quer notre or ga ni sa tion ter ri to‐ 
riale sur celle d’autres pays, ils ou blient notre his toire » (ibid., p. 57).
En outre, pour lui, s’agis sant de la taille de nos ré gions, le pro blème
ne vient pas de la su per fi cie mais de la den si té de po pu la tion, plus
faible chez nous que chez nos voi sins. Il est en outre pour lui sans in‐ 
té rêt de :
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« sa voir si tel ou tel no table local pèse po li ti que ment aussi lourd que
le chef de tel ou tel exé cu tif ré gio nal al le mand. […] Il faut pri vi lé gier
les fonc tions des col lec ti vi tés plu tôt que la no tion de ter ri toire, se
pré oc cu per d’abord de ce qui doit être fait à chaque ni veau plu tôt
que de res ter at ta ché à la no tion d’om ni po tence dans un es pace
donné, aban don ner l’idée qu’il doit y avoir à tous les ni veaux des ad ‐
mi nis tra tions de même na ture, ces ser d’af fir mer que chaque col lec ti ‐
vi té doit avoir une com pé tence gé né rale pour toutes les af faires de
son res sort géo gra phique. […] La prio ri té c’est d’en finir avec l’en che ‐
vê tre ment des com pé tences et de pré ci ser quelle est la vo ca tion de
cha cun » pour « re mettre de l’ordre dans la dé cen tra li sa tion » (ibid.,
p. 59).

Phi lippe Sé guin au rait peu goûté la ré forme en ga gée sous le quin‐ 
quen nat Hol lande fu sion nant plu sieurs ré gions. D’au cuns ont cri ti qué
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alors le ca rac tère ar ti fi ciel de cer taines nou velles ré gions comme
celle du Grand- Est qui ne ré pon dait à au cune lo gique his to rique ou
géo gra phique. Sans doute aurait- il da van tage ap pré cié le fait que la
loi sur la Nou velle or ga ni sa tion ter ri to riale de la Ré pu blique (NOTRe)
n’ac corde plus la clause de com pé tence gé né rale qu’aux com munes,
même si l’on peut pen ser avec Ni co las Kada que « nom breuses sont
les im pré ci sions qui sub sistent à ce jour sur cer taines com pé tences
pré cises qui per sistent à re le ver de ni veaux ter ri to riaux dif fé rents »
(Kada, 2022, p.  38-39). L’an cien mi nistre des Af faires so ciales au rait
aussi pro ba ble ment ap pré cié que le dé par te ment soit ren for cé dans
son rôle de chef de file en ma tière so ciale par la loi NOTRe. Pour lui,
le dé par te ment a ef fec ti ve ment, un « rôle de co hé rence in ter com mu‐ 
nale » et doit « as su rer une réelle so li da ri té entre po pu la tions comme
entre com munes » (ibid., p. 60). Chez Phi lippe Sé guin, com munes et
dé par te ment sont as si mi lés à un « couple pivot de l’or ga ni sa tion ter‐ 
ri to riale  » quand la ré gion est jugée plus éloi gnée de la po pu la tion
mais « plus di rec te ment en charge des pro blèmes d’amé na ge ment »
(Pas qua, Sé guin, 1993, p. 60). Ce ju ge ment s’ex plique chez cet ar dent
ré pu bli cain par le fait que la Ré pu blique est née en France sur un
trip tyque État- département-commune. C’est pour quoi il re fuse toute
sup pres sion d’éche lon mais éga le ment toutes les fu sions for cées de
com munes (ibid., p. 57-58).

Phi lippe Sé guin re fuse toute ca pa ci té lé gis la tive pour les col lec ti vi tés
qui lui pa raît « dan ge reuse » – il di verge en cela d’an ciens élus comme
Clau dy Le bre ton ou Jean- Yves Le Drian. Il ap pa raît tou te fois im por‐ 
tant à ses yeux que les élus lo caux soient as so ciés au pro ces sus lé gis‐ 
la tif et ré gle men taire (Pas qua, Sé guin, 1993, p. 63). Là aussi, Phi lippe
Sé guin reste fi dèle au cor pus doc tri naire ré pu bli cain clas sique, à sa‐ 
voir que la loi est l’ex pres sion de la vo lon té gé né rale et qu’elle ne sau‐ 
rait, par consé quent, être adop tée par d’autres ins ti tu tions que le
Par le ment. Un rous seauisme qui ap pa raît aussi sur la ques tion eu ro‐ 
péenne dans son dis cours contre le trai té de Maas tricht par ailleurs
(Al le no, 2021 ; Ma ni gand, 2021). On peut es ti mer, éga le ment, qu’il au‐ 
rait été quelque peu du bi ta tif, si ce n’est fran che ment hos tile, à l’idée
de dif fé ren cia tion tant elle pa raît contra dic toire avec sa vi sion du
prin cipe d’éga li té. En effet, le prin cipe de dif fé ren cia tion, qui en tend
pro mou voir « une éga li té concrète par le trai te ment dif fé rent de si‐ 
tua tions dif fé rentes  » (Cha vrier, 2020, p.  173) n’ap pa raît pas com pa ‐
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tible avec le ca rac tère uni forme du prin cipe d’éga li té sous- tendu par
les ré flexions de Phi lippe Sé guin.

Sou cieux de pré ser ver l’au to ri té de l’État, Phi lippe Sé guin sou ligne
néan moins ses la cunes dans le pro ces sus de dé cen tra li sa tion. Il rap‐ 
pelle ainsi que l’État, lors qu’il trans fère des com pé tences, doit dé lé‐ 
guer les res sources fi nan cières et les per son nels af fé rents comme le
dis pose l’ar ticle  72-2 de la Consti tu tion 7. Ce qui im plique que ce
trans fert de res sources soit com plet, sa chant que l’État n’a pas tou‐ 
jours com pen sé in té gra le ment ses trans ferts de com pé tences sur le
long terme. Dans le pro lon ge ment, Phi lippe Sé guin af firme que le
« prin cipe « qui paye com mande » est un prin cipe ma jeur » (Pas qua,
Sé guin, 1993, p. 38). Un élé ment qui n’est pas ano din à rap pe ler tant
l’État a dé ve lop pé une ten dance à im po ser des dé penses aux col lec ti‐ 
vi tés au point d’ailleurs que cer tains cri tiquent ce phé no mène au nom
du prin cipe de libre ad mi nis tra tion des col lec ti vi tés ter ri to riales. L’un
des der niers exemples en date, au- delà de l’aug men ta tion du point
d’in dice des fonc tion naires, est la hausse des dé penses su bies par les
dé par te ments dans le cadre de la re va lo ri sa tion des mé tiers de l’ac‐ 
com pa gne ment so cial et médico- social adop tée par des dé crets
les 28 et 29 avril 2022. On voit donc ici que Phi lippe Sé guin, pour tant
ja co bin re ven di qué, conteste des pra tiques de l’État que d’au cuns
qua li fient d’ins pi ra tion re- centralisatrice et ja co bine. En ma tière d’au‐ 
to no mie fi nan cière des col lec ti vi tés, il pro pose avec Charles Pas qua
que l’on ac corde à celles- ci da van tage d’im pôts (et donc de pou voir
de taux) et moins de do ta tions (Pas qua, Sé guin, 1993, p.  85). Il n’est
pas très éloi gné sur ce point de per son na li tés po li tiques gi ron dines.
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Phi lippe Sé guin ex prime éga le ment son at ta che ment à une charte de
l’élu local (ibid., p.  73-74), qui consti tue un ser pent de mer de la vie
po li tique fran çaise. Toutes les for ma tions po li tiques, ou presque, la
ré clame sans qu’au cune ne la mette en place une fois en res pon sa bi li‐ 
té.
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Enfin, ce maire de ville moyenne dé fen dait l’idée d’un ré seau de villes
et de pays afin d’évi ter les sur con cen tra tions ur baines (ibid., p.  93).
Dit au tre ment, il sou hai tait un amé na ge ment du ter ri toire plus équi li‐ 
bré pour li mi ter le phé no mène de mé tro po li sa tion. Une po si tion que
dé fend, par exemple, l’Union dé mo cra tique bre tonne (UDB) [So hier,
2019].
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3.2. Op ti mi ser l’ac tion dé con cen trée de
l’État
Phi lippe Sé guin lie, par ailleurs, étroi te ment la dé cen tra li sa tion à la
ques tion de l’ac tion dé con cen trée de l’État. Dans son dis cours in tro‐ 
dui sant le rap port de la Cour des comptes, il se de mande « si la dé‐ 
cen tra li sa tion n’a pas consti tué une es pèce de sub sti tut à une vé ri‐ 
table ré forme de l’État  ? La dé cen tra li sa tion de cer taines mis sions
n’a- t-elle pas per mis d’évi ter ou de re tar der le mo ment de leur re mise
en ques tion, qu’il s’agisse de la lé gi ti mi té de leur main tien dans la
sphère pu blique ou de l’évo lu tion de leurs mo da li tés d’exer cice  ?  »
(Sé guin, 2009).
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Dans le pro lon ge ment, il re lève «  l’in ca pa ci té de l’État à ac cep ter de
se désen ga ger au tant que né ces saire des dis po si tifs dé cen tra li sés et à
ré or ga ni ser ses propres ser vices dé con cen trés en fonc tion de la nou‐ 
velle donne ins ti tu tion nelle  » (ibid.). La né ces saire cla ri fi ca tion des
com pé tences de cha cun qu’il ap pelle de ses vœux s’ap plique donc au
pre mier chef à l’État. Phi lippe Sé guin af fir mait avec Charles Pas qua
dès les an nées 1990 qu’il fal lait :
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« dis tin guer les ni veaux de res pon sa bi li té et ré af fir mer que tout dé ‐
coule de l’État. À l’État la ga ran tie de l’ordre, du res pect du droit et de
l’éga li té entre ci toyens, sans refus de la dif fé rence – consé quence
né ces saire et po si tive de la dé cen tra li sa tion – mais en re fu sant les
dis pa ri tés ex ces sives et in ac cep tables. À l’État de confier aux col lec ‐
ti vi tés lo cales les fonc tions de ser vice à la po pu la tion, dans un souci
de rap pro che ment entre dé ci sions et ci toyen bien éloi gné du
concept abu sif de sub si dia ri té prévu par le trai té de Maas tricht. […]
Ayant dé lé gué aux col lec ti vi tés les fonc tions de ser vices, l’État in ter ‐
vient si l’éga li té des chances ou si la so li da ri té sont en cause ou si la
col lec ti vi té ne peut agir par in suf fi sance de moyens ou en rai son de
l’im por tance du dos sier » (Pas qua, Sé guin, 1993, p. 37).

L’État doit ainsi être « vé ri ta ble ment re cen tré sur ses tâches es sen‐ 
tielles : la ga ran tie de l’ordre, la hié rar chie des pou voirs et l’uni for mi té
de leur exer cice, la so li da ri té et l’unité na tio nales » ; l’am bi tion étant
de « dé bar ras ser l’État de ce qui en trave son ac tion pour mieux res‐ 
tau rer son au to ri té dans les do maines où son ab sence se fait le plus
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cruel le ment sen tir  » (ibid., p.  35). Loïg Chesnais- Girard, pour tant
fervent ré gio na liste et de gauche, ne dit pas autre chose lors qu’il af‐ 
firme au Point :

« Je veux que l’État as sume clai re ment ses res pon sa bi li tés là où il est
at ten du. Mais il y a bien des dos siers où il n’a pas l’agi li té né ces saire.
Alors qu’il laisse la main aux col lec ti vi tés, la ré gion peut par fai te ment
gérer les mo bi li tés, l’in no va tion et l’agri cul ture de son ter ri toire et
bien d’autres su jets. » (Pérou, 2018)

Un constat lar ge ment par ta gé chez les élus lo caux et même au- delà.
Dres sant un bilan de qua rante an nées de dé cen tra li sa tion, le pro fes‐ 
seur Ni co las Kada note que « les do maines dans les quels l’État n’a […]
plus les moyens fi nan ciers et hu mains d’exer cer ses com pé tences
sont […] nom breux, même s’il en tend pré ser ver son rôle de chef de
file » (Kada, 2022, p. 39) et que « trop at ten tif à de mul tiples en jeux,
l’État se re trouve éloi gné des pré oc cu pa tions lo cales. Trop concen tré
sur les at tentes ter ri to riales, l’État se com pro met et perd de son au‐ 
to ri té » (ibid., p. 45). Pour Phi lippe Sé guin, l’État doit as su rer la so li da‐ 
ri té et la pé réqua tion entre les col lec ti vi tés (Pas qua, Sé guin, 1993,
p. 209), c’est- à-dire être ni plus ni moins le ga rant du prin cipe d’éga li‐ 
té.
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Conclu sion
La mise en pers pec tive des ré flexions de Phi lippe Sé guin sur la dé‐ 
cen tra li sa tion montre qu’en trente ans, les dé bats n’ont pas sen si ble‐ 
ment évo lué. La ques tion du mille- feuille est tou jours pré sente, de
même que celles de l’au to no mie fi nan cière des col lec ti vi tés et de la
ré par ti tion des com pé tences entre elles. On le voit, par ailleurs, l’ana‐ 
lyse de l’ac tion pu blique ter ri to riale de Phi lippe Sé guin, pour tant « ja‐ 
co bin  » re ven di qué, ren con trait sou vent celle de mi li tants «  gi ron‐ 
dins ». Cela n’ef face pas pour au tant des di ver gences réelles de points
de vue sur cette ques tion, mais ce constat prouve que les dif fé rences
sont plus nuan cées que ne le sup pose l’usage stig ma ti sant du vo cable
de «  ja co bin » dans le débat po li tique fran çais. Ce be soin d’at té nuer
l’in ten si té de l’an ta go nisme gi ron dins/ja co bins en France ap pa raît
d’au tant plus né ces saire que des hommes po li tiques au gi ron disme si
mar qué qu’il consti tue une part fon da men tale de leur iden ti té et de
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NOTES

1  Au drey de Mon tis ex plique ainsi que « ses ini tia tives ont été si gni fi ca tives
pour l’As sem blée na tio nale en par ti cu lier mais pour le Par le ment en son en‐ 
tier » (Mon tis, 2021, p. 83).

2  Au point que la chaire «  Ter ri toires et mu ta tions de l’ac tion pu blique  »
(TMAP), di ri gée par Ro main Pas quier, a or ga ni sé un col loque in ti tu lé Existe- 
t-il un mo dèle bre ton de la dé cen tra li sa tion ? le 30 mars 2023 à Rennes.

3  Au 1   jan vier 2022, on comp tait 34 955 com munes, 1 254 éta blis se ments
pu blics de co opé ra tion in ter com mu nale (EPCI), 101  dé par te ments, 18  ré‐ 
gions (Di rec tion gé né rale des col lec ti vi tés lo cales, 2022).

4  RMI  : Re ve nu mi ni mum d’in ser tion  ; RSA  : Re ve nu de so li da ri té ac tive  ;
APA : Al lo ca tion per son na li sée pour l’au to no mie ; PCH : Pres ta tion de com‐ 
pen sa tion du han di cap.

5  Fran çois Cuillandre, maire de Brest, aime quant à lui à dire que l’un de ses
mé rites est d’être « à por tée de baffe » (Pauly, 2020).

6  La ré flexion qu’il dé ve loppe sur le cumul des man dats est très nuan cée. Il
ex plique d’ailleurs avoir évo lué sur la ques tion. S’il re con naît que le cumul a
amoin dri de fait la quan ti té de son tra vail par le men taire (en ma tière de
com mis sions d’en quêtes, d’amen de ments), il ex plique qu’il a dans le même
temps amé lio ré la qua li té de son tra vail de maire et in ver se ment il a été un
meilleur dé pu té, plus au fait des réa li tés de ses conci toyens, grâce à son
man dat de maire. Il ex plique néan moins qu’il s’en est tenu à un cumul li mi té
de deux man dats. Au- delà, il es time qu’il n’au rait pas pu as su mer ses fonc‐ 
tions conve na ble ment en termes d’agen da.

7  Ar ticle 72-2, ali néa 4 : « Tout trans fert de com pé tences entre l’État et les
col lec ti vi tés ter ri to riales s’ac com pagne de l’at tri bu tion de res sources équi‐ 
va lentes à celles qui étaient consa crées à leur exer cice. Toute créa tion ou
ex ten sion de com pé tences ayant pour consé quence d’aug men ter les dé‐ 
penses des col lec ti vi tés ter ri to riales est ac com pa gnée de res sources dé ter‐ 
mi nées par la loi. »
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Français
Alors que le pré sident de la Ré pu blique Em ma nuel Ma cron vient de re lan cer
le débat sur la dé cen tra li sa tion en confiant une mis sion sur le sujet à l’an‐ 
cien mi nistre Éric Woerth, l’ana lyse des ré flexions de Phi lippe Sé guin sur
l’ac tion pu blique ter ri to riale s’an nonce sti mu lante à plu sieurs égards. La
mise en pers pec tive des po si tions d’un « ja co bin » re ven di qué avec celles de
per son na li tés po li tiques gi ron dines ré vèle ainsi que, si des di ver gences
existent bien entre ces po si tions, elles sont plus nuan cées que ne le laisse
en tendre le sta tut de stig mate ac quis par le vo cable «  ja co bin  » ces der‐ 
nières an nées. Par ailleurs, l’étude des ré flexions de cet homme po li tique
des an nées 1980-1990 montre que les termes du débat sur la dé cen tra li sa‐ 
tion n’ont pas fon da men ta le ment chan gé en trente ans.
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