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1866: ima gi na tion cons ti tu tion nelle
et mo dé ra tion po li ti que en Roumanie

IOAN STANOMIR

La po si tion oc cupée par la Cons ti tu tion de 1866 dans l’ensemble de l’histoire 
ju ri di que au toch tone est tout à fait par ti cu lière puis que, après son am ple ré vi sion 
de 1923, elle constitue la source d’un or dre ju ri di que qui a sur vécu jusqu’à 1938. 
Elle a été ré ac tua li sée après le coup d’État du 23 août 1944 et de vint la loi fon da-
men tale pour trois an nées jusqu’à l’abolition de la mo nar chie.

Perçu comme une forme sans fond, cri ti qué pour des rai sons qui dé cou lent 
du dé ca lage évi dent en tre la si tua tion so ciale et le raf fi ne ment de l’ordre cons ti tu-
tion nel, l’acte de 1866 a été re gardé plus ou moins d’une ma nière ca ri ca tu rale, 
comme une co pie de l’acte belge, co pie dé cou lant d’une im pul sion mi mé ti que spé-
ci fi que à l’élite au toch tone1. De cette ma nière, on a confondu la pro fonde in fluence 
que le droit pu blic belge a exercé sur le rou main avec un sim ple cal que, en omet-
tant le fait que l’Assemblée cons ti tuante de 1866 re pré sen tait la fin d’une li gne 
d’évolution his to ri que do mi née par cer tains traits com pa ra bles à ceux des ins ti tu-
tions oc ci den ta les.

Le trait spé ci fi que du cons ti tu tion na lisme belge, qui est de ré ali ser une syn-
thèse en tre la di rec tion an glaise et la le çon de la Res tau ra tion fran çaise, est res-
pon sa ble de la fas ci na tion exer cée sur les éli tes par le mo dèle belge, fas ci na tion 
qui loin d’être un ré flexe bo va rien, té moi gne une cer taine lu ci dité vi sion naire qui 
ap pa raît dans la dé ci sion d’implanter dans les Prin ci pau tés le ré gime de la mo-
nar chie li mi tée. De cette ma nière, la Rou ma nie s’encadrait dans le flux de la con-
sti tu tion na li sa tion qui re pré sen tait un des traits in dé lé bi les de la se conde moi tié 
du XIXe siè cle.

S’il est vrai que le droit franco-belge, ré unis sant les deux car tes et la Cons ti tu-
tion de 1831, est le point de re père qui ne peut pas être ab sent de cha que ar chéo lo-
gie du cons ti tu tion na lisme au toch tone, il n’en est pas moins si gni fi ca tif que, 
sui vant la re mar que de I.C. Fi litti, le geste de l’Assemblée cons ti tuante de 1866 est 
pré cédé par l’expérience des au tres do cu ments, in fluen cés de ma nière dé ci sive 
par le texte belge et qui ont cons ti tué les mail les d’une chaîne évo lu tive: les Pro-
jets de Cons ti tu tion de 1859 et de 1866. Tous les deux ont fourni la ma tière pre-
mière pour le pro ces sus d’élaboration cons ti tu tion nelle de 1866 et doi vent être 
ré cu pé rés compte te nu de leur ap port lexi cal et en même temps ins ti tu tion nel.

Consi dé rés d’un point de vue an ti ci pa tif, les deux tex tes men tion nés peu vent 
être in di vi dua li sés par leur po ten tiel d’indiquer les so lu tions que la pre mière 
Cons ti tu tion, a sé lec tion nés. Le pro jet que l’Assemblée de 1866 a été man dée 
d’examiner, pro jet ré digé par le Conseil d’État, raf fi nait, à son tour, les hy po thè ses 
ju ri di ques que les mem bres de la Com mis sion cen trale de 1859 avaient mis en 

1 V. Alexandre TILMAN-TIMON, Les influences étrangères sur le droit constitutionnel roumain, 
Librairie du Recueil Sirey-Éditions «Cugetarea-Georgescu Delafras», Paris-Bucureşti, 1946, 
pp. 317-336. 
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page. Ce fut une vé ri ta ble ac tion de pion niers qu’ils ont en tre pris, d’après Kog ălni-
ceanu, té moin des évé ne ments: grâce à un ef fort sou tenu, ils ont ré alisé une co di fi-
ca tion cons ti tu tion nelle qui dé pas sait la mis sion qui leur avait été confiée dans les 
li mi tes du ré gime conven tion nel1. De cette ma nière, sept ans avant la sanc tion de 
l’acte fon da men tal, une ins ti tu tion au toch tone re cou rait à la créa tion d’une Cons ti-
tu tion en tant que mo da lité de pré ci ser lé ga le ment et po li ti que ment la rup ture par 
rap port à l’Ancien ré gime, aussi bien que par rap port à la Conven tion de 1858.

L’invention du Sé nat:
op tion cons ti tu tion nelle et choix po li ti que

Si les dé bats au sein de la Com mis sion cen trale de 1859 cons ti tuent le pre mier 
la bo ra toire cons ti tu tion nel au toch tone au then ti que, il n’en est pas moins vrai que, 
dans la ma tu ra tion du cons ti tu tion na lisme rou main, l’Assemblée cons ti tuante oc-
cupe une po si tion cen trale grâce à la re le vance qui a mo delé le ré gime ap pli ca ble 
à la vie po li ti que et aux pré ro ga ti ves ci vi ques jusqu’à 1917, et par tiel le ment, 
jusqu’en fé vrier 1938. Au delà des hé si ta tions et des dé ra pa ges xé no pho bes, la 
Cons ti tuante de 1866 ré alise une syn chro ni sa tion de l’élite au toch tone avec une 
di rec tion eu ro péenne et prouve la vi ta lité d’une tra di tion de la li berté po li ti que en-
ra ci née sur le sol des Prin ci pau tés après 1820-1822.

 L’enjeu des dé bats par le men tai res ap pa raît dès le dé but: les am ples mo di fi ca-
tions que le pro jet dé posé su bit, grâce à l’action du co mité des dé lé gués des dé pu-
tés, ne font que trans crire et an ti ci per les points sur les quels la ma jo rité conser va trice 
et la mi no rité li bé rale vont en trer en col li sion. De la ques tion du bi ca mé ra lisme 
jusqu’au dé cou page des col lè ges et la na ture ju ri di que des droits in di vi duels, la 
thé ma ti que qui sur git des dis cus sions est com mune à pres que tous les pays qui 
sont en train de se cons truire un acte fon da men tal dans le XIXe siè cle.

Au cas des Rou mains, le sym bo lisme par ti cu lier du mo ment ne peut pas être 
ignoré, puis que les dé lé gués sont in vi tés à dis cu ter, pour la pre mière fois, un Pro-
jet de Cons ti tu tion, sans au cun ris que d’ingérence et sans pren dre en cal cul la na-
ture oc troyée des dis po si tions fon da men ta les. La des ti na tion même du texte est 
celle d’instituer un mé ca nisme qui ga ran tisse l’existence et la sur vi vance de la li-
berté po li ti que. De ce point de vue, la ré in ven tion de la Cham bre su pé rieure, aussi 
bien que l’accent mis sur la li mi ta tion cen si taire du vote, ne sont que des mo da li-
tés par les quel les les ar chi tec tes cons ti tu tion nels ont tenté de sou le ver une bar rière 
contre l’absolutisme ido lâ tré par les mas ses, aussi dan ge reux pour la li berté que 
ce lui re pré senté par le pou voir per son nel.

En fin de compte, les dé bats de 1866 met tent en évi dence un nom bre de traits 
de la pen sée cons ti tu tion nelle au toch tone et ce n’est pas for tui te ment qu’advient 
la ré ité ra tion, dans les séan ces de l’Assemblée élec tive, de l’amendement ini tié et 
voté dans l’Assemblée ad hoc de Mol da vie par Mi hail Kog ălni ceanu, grâce au quel 
on avait éli miné, de plano, l’institution du Sé nat. Les deux di rec tions dé ce la bles éga-
le ment en 1857, la li bé rale et la conser va trice, met tent leur em preinte sur les op-
tions lé ga les et ce qui sur git c’est une in ter ro ga tion ayant comme noyau la rai son 

1 V. l’analyse de Constantin C. ANGELESCU, «Comisia centrală de la Focşani, 1859-1862», 
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A.D. Xenopol», XVI, 1979, pp. 239-269.
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d’être de la Cham bre su pé rieure dans un État uni taire. Il s’agit d’une in ter ro ga tion 
qui va se pro lon ger dans les an nées d’après 1917, pour être re mise en ac tua lité 
dans les cir cons tan ces de l’adoption de l’acte fon da men tal de 1923.

Le thème du Sé nat mo bi lise à un très haut de gré les pas sions des ora teurs1. 
Le point de dé part c’est le rap port du co mité des dé lé gués, dans l’économie du-
quel, la so lu tion de conti nuité par rap port au «Sta tut du prince Cuza» est mise en 
évi dence. C’est l’intention d’offrir à l’intelligence et à la pro priété une po si tion où 
leur re pré sen ta tion soit ga ran tie. L’invention du sys tème bi ca mé ral n’est que le ré-
flexe de l’intention d’assimiler les prin ci pes qui dé fi nis sent «les États ci vi li sés li bé-
raux que nous nous som mes pro posé de choi sir en tant que mo dè les»2.

Les ar gu ments avan cés par le rap por teur Aris tide Pas cal sont ex traits du ré-
per toire du cons ti tu tion na lisme clas si que: la né ces sité de dou bler la sé pa ra tion 
des pou voirs par la di vi sion de la puis sance lé gi sla tive, l’utilité de la ré flexion 
dans l’action de l’adoption des pro jets de loi, l’évitement du ris que du dé ra page 
au to cra ti que qui dé coule du mo no ca mé ra lisme. La re la tion en tre la «la mo nar chie 
hé ré di taire cons ti tu tion nelle» et le bi ca mé ra lisme reste l’élément cen tral de struc-
tu ra tion du rai son ne ment dans la me sure où:

«La fin des lut tes, qui elle seule peut as su rer la sta bi lité et la fon da tion 
une mo nar chie hé ré di taire cons ti tu tion nelle, qui ne peut pas être ob te nue 
que par le sys tème bi ca mé ral, en créant une deuxième Cham bre de la puis-
sance lé gi sla tive, cons ti tuée à nou veau par la ma nière élec tive et in cluant les 
ci toyens qui par leur âge et leur ex pé rience pos sè dent des connais san ces 
plus éten dues et un ju ge ment plus mûr concer nant les af fai res pu bli ques. 
Cette deuxième Cham bre se com porte comme un ro cher contre le quel se 
heur tent les lut tes en tre l’Assemblée des re pré sen tants et la puis sance lé gi sla-
tive, sans que pas une ne soit écra sée»3.

La ques tion de la ré in ven tion du Sé nat prend sa place sur le fond des pré cé-
dents his to ri ques: au cours des dé bats de 1866, cha cun des intervenants est obligé 
de faire ap pel à la ré alité de la «tra di tion na tio nale» ou aux ar gu ments de droit 
com paré. La dif fé rence de vi sion a ses ra ci nes les plus pro fon des dans l’année 1848 
et dans la ma nière dans la quelle les deux gran des fa mil les po li ti ques, li bé rale et 
conser va trice, ont reçu une tra di tion cons ti tu tion nelle qui était loin d’être ho mo-
gène. Parmi les ar gu ments de 1866 il y a une sé rie qui cir cule dans l’imaginaire 
cons ti tu tion nel oc ci den tal. La deuxième Cham bre est-elle un ins tru ment par le-
quel le peu ple est di visé et de cette ma nière une nou velle aris to cra tie est-elle in-
stituée? D’autre part, est-elle suf fi sam ment mûre pour pré ve nir tout dé ra page 
dans la di rec tion de sa pro pre ty ran nie? De tel les in ter ro ga tions mar quent le dé-
but du cons ti tu tion na lisme fran çais après 1789 et ca rac té ri sent toute une pé riode 
his to ri que as so ciée aux nom breu ses cons ti tu tion na li sa tions de puis 1831.

L’ampleur de la dé mar che com pa ra tiste dans les dé bats de la Cons ti tuante 
est vi si ble: la cons ti tu tion na li sa tion de l’État se tra duit en même temps par cette 

1 V., Silvia MARTON, «De la stat la naţiune: 1866-1867», Studia Politica. Romanian Political 
Science Review, vol. II, no. 2, 2002, pp. 377-416.

2 Alexandru PENCOVICI, Dezbaterile Adunării constituante din anul 1866 asupra constituţiei şi 
a legii electorale, publicate din nou într-o ediţie oficială, Imprimeria Statului, Curtea Şerban Vodă, 
Bucureşti, 1883, p. 27 (notre trad.).

3 Ibidem, p. 28.
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ten ta tion de re cou rir à des for mu les déjà consa crées par les quel les on ga ran tit la 
li berté po li ti que. De Stuart Mill jusqu’au sys tème amé ri cain, à son di men sion bi-
ca mé rale, rien n’est ignoré dans cette ten ta tive de per sua der l’auditoire. 
L’invention du Sé nat c’est le ré flexe d’une pru dence po li ti que. La Cham bre su pé-
rieure, dif fé rente par son ca rac tère élec tif du Sé nat de Cuza, sera l’espace où la 
voix de la ma tu rité et de l’intelligence sera écou tée.

Tou tes naï ves qu’elle peu vent ap pa raî tre au jourd’hui, les opi nions d’un tel 
N. Bla rem berg ex pri ment une cer taine image sur le corps lé gi sla tif: c’est celle du con-
sti tu tion na lisme clas si que, dis paru en même temps que la Pre mière Guerre mon-
diale. «Le gou ver ne ment mixte», d’origine aris to té li que et ci cé ro nienne, est in vo qué 
en tant que re père que l’oeuvre de l’Assemblée élec tive ne peut évi ter. La na ture de 
com pro mis de l’acte fon da men tal est ré af fir mée, et en même temps la né ces sité de 
ba lan cer, d’une ma nière in tel li gente, les trois élé ments, aris to cra ti que, mo nar chi que 
et po pu laire. L’option bi ca mé rale se range dans une tra di tion et est lé gi ti mée par sa 
ca pa cité de pro duire l’équilibre, l’unique mi lieu où la li berté peut sur vi vre:

«Nous vou lons la deuxième Cham bre en tant qu’obstacle contre l’abso-
lutisme d’une Cham bre uni que; en tant qu’un moyen de subs ti tuer l’esprit 
pra ti que à l’esprit d’utopie. Nous dé si rons la deuxième Cham bre car elle 
main tient l’équilibre. Une puis sance uni que, c’est la ty ran nie, deux, c’est une 
lutte ex ter mi na trice; tan dis que trois, c’est l’équilibre. Car, si deux d’entre el-
les sont en lutte, la troi sième, in té res sée de main te nir l’une, ainsi que l’autre, 
se range du côté de l’opprimé contre l’oppresseur et la paix est ré ta blie [...] 
Par consé quent, une deuxième Cham bre c’est la matu rité dans les dé li bé ra-
tions, la mo dé ra tion dans le mou ve ment lé gi sla tif, le contrôle et deux de grés 
de dis cus sion dans l’ordre po li ti que, la mé dia tion en cas de conflit des opi-
nions, un tam pon des tiné à neu tra li ser les chocs des deux puis san ces, un 
obs ta cle op posé à la ty ran nie d’une as sem blée uni que, un bou clier de dé-
fense contre les lois spo lia tri ces et sub ver si ves et éven tuel le ment le re fuge 
des ca pa ci tés et du mé rite mo deste. C’est ici qu’on va trou ver plus fa ci le ment 
des points de vue lar ges, l’esprit de conti nuité et de sta bi lité. La triar chie a 
été et sera pour tous les pu bli cis tes sé rieux de tous les lieux et de tous les 
temps un des traits du ré gime re pré sen ta tif, la clé de voûte d’un tel ré gime. 
So crate, Pla ton, Aris tote, Po lybe et Ta cite dans l’Antiquité, Mon tes quieu et 
Ma chia vel dans une épo que plus pro che de nous, ont loué, l’un après l’autre, 
la forme cons ti tu tion nelle mixte comme la plus par faite»1.

Les dé bats de 1866 sont ca rac té ri sés aussi par l’introduction d’un thème qui 
va mar quer l’imaginaire cons ti tu tion nel dans les dé cen nies jusqu’à 1917: le vote 
uni ver sel ver sus le vote cen si taire. La so lu tion pour la quelle la Cons ti tu tion de 
1866 a opté, la di vi sion de l’électorat en col lè ges, dont l’influence ef fec tive est in-
ver se ment pro por tion nelle avec leur poids nu mé ri que, est dé pour vue d’ambiguïté, 
elle cons ti tue le point d’appui de l’échafaudage cons ti tu tion nel en tier jusqu’à la 
Pre mière Guerre mon diale. La pro tec tion de la pro priété et des au tres droits es sen-
tiels est ini ma gi na ble sans un bar rage contre la toute-puis sance du «nom bre»:

«L’expérience a prouvé que le vote uni ver sel, sans le par tage des vo-
tants par plu sieurs col lè ges, n’a pas eu comme ré sul tat, chez nous, comme 
dans des pays plus avan cés en ce qui concerne la culture in tel lec tuelle que 

1 Ibidem, pp. 196-197 (notre trad.).
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chez nous, que la suf fo ca tion de la voix des mas ses plus éclai rées, par les vo tes 
d’une foule, qui, faute d’instruction, des connais san ces des af fai res pu bli ques, 
et aussi dû à sa sim ple naï veté ont tou jours servi les ten dan ces des po ti ques 
d’un cer tain homme ou bien les am bi tions dan ge reu ses et per tur ba tri ces de la 
dé ma go gie la plus li cen cieuse. C’est par la convic tion de ces vé ri tés que les 
au teurs du pro jet de loi élec to rale se sont pré sen tés au gou ver ne ment et ont 
par tagé les élec teurs d’un dé par te ment en trois col lè ges élec to raux»1.

La po lé mi que oc ca sion née par la ré par ti tion des élec teurs en col lè ges, d’une 
part, et de at tri bu tions de la qua lité de vo tant, de l’autre, ex pli que la na ture du di-
lemme avec le quel la plu part des ré gi mes re pré sen ta tifs du XIXe siè cle ont été condam-
nés à se confron ter. L’option en tre la sou ve rai neté na tio nale et celle po pu laire, en tre 
le vote en tant que fonc tion so ciale et le vote en tant que droit in hé rent de l’individu, 
est loin d’être une dis pute au toch tone; la len teur avec la quelle le droit de vote est 
élargi et l’échec de la Ré pu bli que fran çaise de 1848, qui échoua dans un em pire, re-
pré sen tent les deux fa cet tes que la contex tua li sa tion des po lé mi ques de 1866 les pré-
sume d’une ma nière pré vi si ble2. Le cons ti tu tion na lisme «li bé ral» du XIXe siè cle (dans 
ce sens, ainsi que I.C. Fi litti l’a in di qué, les «conser va teurs» rou mains, pré sents dans 
la Cons ti tuante, sont très pro ches de la ré flexion d’un Royer Col lard, Gui zot ou 
Cons tant, par consé quent les «li bé raux» mais non dans l’acception du champ po li ti-
que au toch tone 3) est fondé sur un genre d’exclusion non dé mo cra ti que, dont la rai-
son ori gi naire était jus te ment de pro té ger les mi no ri tés contre une hy po thé ti que 
ty ran nie du nom bre. La dis tinc tion en tre les élec teurs di rects et in di rects dé coule na-
tu rel le ment des pré mis ses évo quées.

Au delà du choix du sys tème, à deux ou à qua tre col lè ges, ce qui doit être re-
tenu, en tant qu’élément es sen tiel dans l’ordre de l’articulation du cons ti tu tion na-
lisme rou main à 1866, c’est la ré flexion en marge de la re la tion en tre la qua lité de 
l’électeur (son in dé pen dance, la ca pa cité de ré sis ter aux in gé ren ces du pou voir 
exé cu tif) et l’efficacité du contrôle par le men taire sur l’activité du ca bi net. La fi na-
lité de l’acte fon da men tal de l’année 1866, telle qu’elle est sou li gnée par quel ques 
dé pu tés, c’est d’offrir un mé ca nisme ef fi cace grâce au quel les li mi tes d’influence 
de l’exécutif sont main te nues à un ni veau qui ne soit pas dan ge reux pour la sû reté 
in di vi duelle.

Mais, ici l’argument de M.C. Epu reanu, li bé ral mo déré, fu tur pre mier pré si-
dent des conser va teurs est pres que pro phé ti que: l’essentiel, fi na le ment, ce n’est 
pas la quan tité de vo tes, mais leur po ten tiel de re pré sen ter une ex pres sion li bre 
de l’individu. La tran si tion des col lè ges conven tion nels, ré duits, mais in dé pen-
dants, à la so lu tion im po sée par le ré gime au to ri taire du prince Cuza est loin 
d’être un pro grès au then ti que. Le cons ti tu tion na lisme ne peut pas être fondé sur 
ce pé ché ori gi nel de la do ci lité ex ces sive du corps élec to ral:

«En suite, qui vou lons-nous flat ter lors que nous de man dons à re ce voir 
le suf frage uni ver sel, ou bien lors que nous par lons sans cesse au nom du 

1 Ibidem, p. 30 (notre trad.).
2 Pour une analyse de la manière dont la réponse à cette provocation est formulée, v. Gérard 

NORIEL, «Cetăţeanul», dans Ute FREVERT, H-G HAUPT (coord.), Omul secolului al XIX-lea, 
trad. roum. I. Mircea, Polirom, Iaşi, 2002, pp. 180-184.

3 V., I.C. FILITTI, Conservatorii şi junimiştii în viaţa politică românească, Institutul de Arte 
Grafice «Lupta», Bucureşti, 1936.
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peu ple? Mes sieurs, nous ne pou vons plus flat ter per sonne avec de tels mots, 
per sonne, pas même les paysans ne peu vent être trom pés avec tels mots. 
Moi, je connais très bien cette par tie des ha bi tants du pays je sais qu’ils n’ont 
pas en core la cons cience de leurs droits. Mal gré cela, don nons-nous leur ce 
droit, et com men çons par leur faire une édu ca tion po li ti que, […] Mais si 
d’une part j’admets cela, de l’autre je vou drais qu’on laisse aux au tres col lè-
ges la li berté non seu le ment en ce qui concerne le nom bre, mais aussi en face 
de l’influence du gou ver ne ment. Parce que, quelle que soit la loi élec to rale 
que nous fe rions, quel les que soient les per son nes qui se raient au gou ver ne-
ment, tout de même il y aura des in fluen ces, et si le gou ver ne ment ne se mêle 
pas des af fai res lo ca les, il y aura des in gé ren ces – ne vous éton nez pas – de la 
part des pré fets, si non di rec te ment, mais par l’influence de leur po si tion […] 
Mais, quand les col lè ges se ront ins ti tués plus in dé pen dants, alors vous au rez 
des élus in dé pen dants, vous pour rez ac com plir la condi tion es sen tielle d’un 
ré gime cons ti tu tion nel, celle d’exercer un contrôle ef fi cace sur les chai ses 
mi nis té riel les. Si vous vou lez la li berté du ré gime cons ti tu tion nel, mes sieurs, 
pré oc cu pez-vous de don ner aux col lè ges la li berté dont ils ont be soin, ne flat-
tez pas les fou les, puis que leur su pré ma tie tue ces col lè ges pour les quels 
vous de man dez des droits élec to raux si lar ges»1.

1 Alexandru PENCOVICI, Dezbaterile Adunării constituante din anul 1866...cit., pp. 221-222 
(notre trad.).


