
Date Printed: 11/03/2008 

JTS Box Number: 

Tab Number: 

Document Title: 

Document Date: 

Document Country: 

1FES 10: 

1FES 5 

10 

Manuel du droit Constitutional a 1 
intention des journalistes 

2003 

Haiti 

R01649 

I 



Constitutionel 
a I'intention des journalistes 

Publication de la Fondation , 
International pour les Systemes Electoraux . 

Mme Mirlande MANIGAT' 



MANUEL DE DROIT CONSTITUTIONNEL 

A I'intention des journalistes haitiens 

Mirlande MANIGA T 



Avertissement 

Ce Manuel reprend, avec plus de developpements analytiques, de notes et de 
references, I'essentiel de I'enseignement dispense a une trentaine de 
journalistes haitiens, de la presse parlee, televisee et ecrite, venus de la capitale 
comme de la province, reunis a Port-au-Prince, entre Ie 14 novembre et Ie 13 
decembre 2003, a I'initiative de la Fondation Internationale pour les Systemes 
Internationaux - IFES. 

Le public auquel il s'adresse est donc particulier, celui de journalistes engages' . 
dans un metier qui presente des caracteristiques, des qualites et des exigences 
methodologiques dont il s'agit de tenir compte. 

L'objectif est donc autant d'aider les journalistes a capter la dimension juridique 
des faits observes, de parfaire leurs competences, preciser Ie raisonnement 
juridique que de transmettre des connaissances brutes relatives au Droit 
Constitutionnel. 

Le Manuel a une double orientation: 
• Generale, de portee universelie, en utilisant la methode comparative et 

historique ; 
• Ha'itienne mettant en evidence la territorialite de I'ordre juridique du 

pays. Aussi, une place privilegiee est accordee a I'histoire 
constitutionnelie, et surtout a la Constitution de 1987, avec des retours 
en arriere, afin de degager ce que ce texte presente de novateur (I'effet de 
la conjoncture), mais aussi ce qu'iI reproduit de permanent (conservatoire 
de traditions). 

Le Manuel associe les proprietes propres a la discipline et des elements de 
Science Politique. En effet, c'est une evidence methodologique acceptee que 
tout bon juriste doit etre aussi po/it%gue, et que tout bon po/it%gue do it, de son 
cote emprunter /es qua/ites du juriste : c'est une question de dorninante, car Ie 
juriste s'attache a observer et analyser, en priorite, comment les choses 
doivent etre (sous forme de commandement, de permissivite et d'interdiction, Ie 
tout assorti de sanctions en cas de manquement), a charge pour les gouvernants 
et les gouvernes de mettre en ceuvre les normes prescrites; Ie politologue 
analyse, de fa<;:on speciale, comment les choses sont, en s'effor<;:ant de 
comprendre et d'expliquer pourquoi les decisions et les comportements 
respectent les normes ou ne sont pas conformes au Droit. 
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PLAN DU MANUEL 

Introduction: Le Droit Constitutionnel : definition programmatique. 

1- DROIT CONSTITUTIONNEL : DROIT DE LA CONSTITUTION 

1- La creation constitutionnelle : 
1-1. Le Pouvoir constituant originaire : conditions, methode et deroulement ; 
1-2. Le Pouvoir constituant derive: conditions, methode et deroulement ; 
1-3. Le Pouvoir originaire et Ie pouvoir derive dans I'histoire constitutionnelie 

d'Haiti. 

2- La structure des Constitutions: 
2-1. Constitutions breves, Constitutions tentaculaires ; 
2-2. Le Preambule : valeur philosophique, valeur juridique ; 
2-3. Le corps de la Constitution: equilibre structurel interne; 
2-4. Les Dispositions Transitoires ; 
2-5. Les Dispositions finales et/ou generales; 

3- Autorite de la Constitution: 
3-1. La hierarchie des normes ; 
3-2. La lettre et I'esprit. 

4- Le contrale de constitutionnalite : 
4-1. Auto-contrale legislatif ; 
4-2. Contrale judiciaire : autorite du Tribunal de Cassation; 
4-3. Contrale organique independant : Conseil ou Tribunal Constitutionnel ; 
4-4. Contrale de constitutionnalite en Haiti. 

5- La revision constitutionnelle : 
5-1. La remise en vigueur d'une ancienne Constitution; 
5-2. La procedure de la revision 
5-3. La revision dans la Constitution de 1987. 

II- DROIT CONSTITUTIONNE!..: DROIT DE L'ETAT 

1-Une existence confirmee par la Constitution: 
1-1. La naturejuridique de l'Etat; 
1-2. L'Etat, createur de Droit. 

2-Une base geographique : la ratione loci: 
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2-1. Les divisions juridiques du territoire (terre ferme, mer territoriale, espace 
aerien) ; 

2-2. Les differentes formes d'Etat et I'amenagement de I'espace : 
o Etat unitaire ; 
o Etat federal 

3-Une dimension demographique : la ratione personae: 
3-1. Les criteres d'integration des individus a un groupe national 

o Le jus soli ; 
o Le jus sanguinis; 

3-2. Les criteres d'acquisition de la nationalite ; 
3-3. Le probleme de la double nationalite. 

4-L'exercice de la Puissance Publique : 
4-1. Le pouvoir de gerer ; 
4c2. Le monopole de la Force militaire legitime; 
4-3. Le pouvoir de juger et de sanctionner. 

5-La Souverainete et la reconnaissance internationale : 
5-1. La reconnaissance par les autres ; 
5-2. La participation a la vie internationale. 

111- DROIT CONSTITUTIONNEL : DROIT DES POUVOIRS POLITIQUES 

Le Pouvoir de l'Etat et les pouvoirs a I'interieur d'une societe: typologie 
differenciee. 
Les caracteres du Pouvoir d'Etat. 

1- Le Pouvoir Executif : 
1-1. Structure du Pouvoir Executif: 

o Monocephalisme; 
o Bicephalisme. 

1-2. Le President de la Republique : 
o Eligibilite: conditions et modalites ; 
o Le mandat presidentiel et Ie probleme de la reelection; 
o La vacance presidentielie ; 
o Les fonctions du President de la Republique. 

1-3. La dyarchie ; 
1-4 .Le Pouvoir Executif dans la Constitution de 1987. 

2- Le Pouvoir Legislatif : 
3-1. Structure du Pouvoir Legislatif : 

o Monocamerisme; 
o Bicamerisme; 
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• La reunion des deux Chambres. 
2-2. L'ordonnancement du temps legislatif : 

• La Legislature; 
• La session ordinaire ; 
• La session extraordinaire. 

2-3. L'organisation du travaillegislatif : 
• Le Bureau; 
• Le quorum; 
• L'absenteisme; 
• Modalites d'expression des positions parlementaires. 

2-4. Les fonctions parlementaires : 
• La fonction legislative; 
• La fonction de contrale de I'activite gouvernementale : 

contrale budgetaire, questionnement, interpellation; 
• La fonction juridictionnelle : la Haute Cour de Justice. 

2-5. L'equilibre des pouvoirs : la dissolution du Parlement. 

3- Le pouvoir judiciaire : 
3-1. La structure du Pouvoir Judiciaire : 

• L'organisation des Tribunaux : hierarchie et competences ; 
• Le rale particulier du Tribunal de Cassation et de son President 

3-2. Le mode de designation des juges ; 
3-3. Les probh'lmes de la justice. 

4· Les regimes politiques : 
4-1. Le regime parlementaire : caracteristiques et exemples ; 
4-2. Le regime presidentiel : caracteristiques et exemples ; 
4-3. Le regime mixte : I'ambiguite problematique ; 
4-4. Le regime politique haitien ; 
4-5. Le regime politique de la Constitution de 1987. 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 
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INTRODUCTION: Le Droit Constitutionnel : definition programmatique. 

On peut definir Ie Droit Constitutionnel de la maniere suivante : 

Un ensemble de normes, essentiellement contenues dans un document appele 
Constitution, qui s'app/iquent directement et par I'intermediaire de textes et 
d'actes juridiques de nature et de portee variee. Ces normes : 

o donnent une identite juridique et une organisation territoriale et 
administrative a I'Etat ; 

o elles definissent les grands Pouvoirs ; 
o elles etablissent les droits et les devoirs des citoyens et organisent les 

relations entre eux ; 
o elles precisent les rapports entre ces demiers (Ies gouvemes) et les 

detenteurs du pouvoir d'Etat (Ies gouvemants). 

II s'agit d'une definition programmatique qui concentre les elements 
fondamentaux du theme, et qui seront ulterieurement developpes. 

« Un ensemble de normes » ..... . 
Le Droit Constitutionnel est un Droit dont il reproduit les caracteres et les 
proprietes et d~nt I'origine remonte aux premiers temps de la formation des 
societes humaines. On s'accorde a considerer que Ie premier texte ecrit est Ie 
Code d'Hammourabi, ensemble de 282 articles que ce roi de Babylone (1792-
1750) avait fait graver sur une stele. L'Antiquite greco-Iatine a, par la suite, legue 
des principes et des experiences, une tradition et meme un vocabulaire 
actuellement utilise et qui ont traverse Ie temps. 

Ce Droit s'inspire 
• de sources substantielles : la loi naturelle, la morale (/a trilogie du bien, 

du bon et du juste), la religion (dans ses deux dimensions doctrinale et 
institutionnelle) ; 

o et de sources formelles telles que les Lois, la jurisprudence des 
Tribunaux, les traites internationaux, la coutu me , les grands ecrits qui font 
partie du patrimoine de I'humanite. 

Ce Droit a pour fonction d'assurer I'ordre, la stabilite de la societe et aussi de 
reduire les inegalites sociales. 

On assiste de plus en plus a une constitutionnalisation de I'ordre juridique des 
Etats en ce sens que si Ie Droit, donnee generique unique s'est progressivement 
specialise en fonction de ses applications (Droit civil, Droit Administratif, Droit 
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Penal, Droit financier) et est codifie a travers des Codes, la Constitution lui fournit 
les elements doctrinaux et fonctionnels, a charge pour les diverses branches de 
les adapter a leurs besoins propres. 

Le Droit ConstitutionneJ est aussi Ja discipline qui etudie ces normes. Le 
premier cours portant sur cette matiere a ete dispense dans des Universites 
italiennes des la fin du 18eme siecle (a Ferare en 1797, puis a Pavie et a 
Bologne), en France en 1834 et en Haiti des la creation de l'Ecole de Droit par Ie 
president Fabre Nicolas Geffrard en 1860 . 

.... ... «un document appele Constitution » .... 
II s'agit d'un texte ecrit qui donne son nom, sa fonction et sa raison d'etre a la 
discipline elle-meme. On peut aborder la question de deux manieres associees 
et complementaires : 

• Le Droit de la Constitution, c'est-a-dire d'une Constitution singularisee 
dans Ie temps et qui degage Ie contexte de gestation, les principes, les 
nouveautes, I'application et la survie : cette approche privilegie Ie moment 
selectionne et Ie role d'une Constitution a un moment donne. II conduit a 
etudier, par exemple, la Constitution Fran"aise de 1958 ou la 
Constitution Ha"itienne de 1987, car I'une et I'autre expriment Ie dernier 
mot du Droit en ce qui concerne ces deux pays. 

• Le Droit des Constitutions, c'est-a-dire de I'ensemble des textes 
elabores au cours de I'histoire d'un pays: cette approche privilegie la 
longue duree, marquee par des etapes, degage les continuites et les 
ruptures, et met en evidence I'accumulation normative dont, par exemple, 
la derniere en date de nos Constitution, celie de 1987, est la resultante. 

Le Droit Constitutionnel n'est cependant pas Ie simple recitatif des Constitutions, 
ni non plus une analyse exegetique de ces textes fondateurs de I'ordre juridique 
d'un pays, mais une sorte de dotation normative qui induit des experiences 
variees qu'iI s'agit de degager, de comprendre et d'expliquer. 

.... «qui s'appJiquent directement » .... 
En effet, la Constitution est une reference utilisee aussi bien par les gouvernants 
charges de I'appliquer et qui s'en servent pour prendre des decisions, que par 
les citoyens qui I'invoquent pour affirmer et defendre leurs droits. C'est un 
indicateur de liceite parfois plus accessible que les Lois elles-memes, car Ie plus 
souvent, il suffit de la mentionner et point n'est besoin de preciser les Articles 
auxquels se refere tel ou tel cas. Dans certains pays, la connaissance des 
principes fondamentaux fait partie de I'education civique. 

En Haiti, par exemple, on sait que la Constitution de 1987 interdit la double 
nationalite (Article 15), et les journalistes invoquent regulierement les Articles 
qui protegent la liberte de la presse (Articles 28-1, 28-2, 28-3) . 

.... «par J'intermediaire de textes et d'actes juridiques » ... 
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Dans un pays, afin d'organiser et de stabiliser la societe, faire fonctionner les 
institutions, des textes juridiques sont adoptes, de nature variee (Lois, Decrets, 
Reglements, Arrates, decisions de justice) : un principe fondamental qui assure 
leur coherence, leur legitimite et leur effectivite est qu'ils soient inspires par la 
Constitution et conformes a ses prescriptions. lis forme nt, avec elle, Ie bloc de 
constitutionnalite sur lequel repose I'ordre juridique du pays . 

.... «qui donnent une identite juridique et une organisation territoriale et 
administrative a l'Etat » ... 
Ce n'est pas la Constitution et, par voie de consequence, Ie Droit Constitutionnel, 
qui cree l'Etat (a titre d'exemples, on peut souligner que l'Eta! americain a 
commence a fonctionner en 1776 et la premiere Constitution date de 1787 ; en 
Haiti, I'independance a ete proclamee Ie 29 novembre 1803, celebree Ie 1er 

janvier 1804 et la premiere Constitution du nouvel Etat porte la date du 20 mai 
1805). 

Mais la Constitution etablit la juridicite de l'Etat, degage sa forme, ses 
caracteres ; elle precise ses divisions territoriales et administratives, amenage 
ses Pouvoirs (composition, mode de formation, contenu, fonctions) et 
I'articulation entre ces derniers, a partir de laquelle on definit Ie regime politique . 

... « Etablissent les droits et les devoirs des citoyens et les rapports entre 
les gouvernes et les gouvernants » ..... 
C'est une des fonctions essentielles de la Constitution et celle-ci est souvent 
qualifiee sur la base de la declinaison des libertes fondamentales d'une part, et 
des droits des citoyens a I'egard des detenteurs de pouvoirs de I'autre. Les 
notions de liberte et d'egalite sont petrifies des Ie Preambule d'une Constitution. 

Ainsi en est-if de la Constitution Hailienne de 1987 qui fait reference a la 
Declaration Universelle des Droits de I'homme du 10 decembre 1948, ce qui 
rend, en principe, redondant Ie delayage de ces droits et libertes dans Ie corps 
de la Constitution (Articles 16 a 51). Mais Ie contexte historique explique cette 
double proclamation: au sortir d'une dictature, celle-ci a une valeur pedagogique 
certaine. 

De mame, il est acquis que les citoyens ne sont plus prives de recours par 
rapport a I'Etat qui a des obligations envers eux qu'ils peuvent reclamer. 

Textes choisis : 

« Toute la vie des hommes est reglee par la nature et par les lois .. .Les lois 
sont un element commun, regie, identique pour tous .. .Les lois veulent Ie 
juste, Ie beau, /'utife ; quand elles /'ont trouve, c'est la un ordre general, egal 
et identique pour tous ; c'et la loi a laquelle tout Ie monde doit obeir .. .parce 
que toute loi est une invention et un don des dieux, une decision des hommes 
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sages, un contrat commun de la cite, selon lequel doivent vivre tous les 
citoyens» 
Demosthenes (384-322 avo J.C.) Plaideur. 

« Le Droit est un ordre et ce qu'it ordonne, c'est la vie. Etudier la regIe de 
droit, particu/ierement dans Ie domaine constitutionnel, c'est suivre en temoin 
attentif Ie mouvement qui n'a jamais cesse d'entraTner les societes politiques 
a s'organiser selon un certain ordre. Mais c'est aussi pour comprendre ce 
mouvement, connaTtre les forces qui Ie stimulent et les figures dans 
lesquelles it s'inscrit. 

Une telle entreprise exige evidemment qu'on elargisse Ie cadre de I"analyse 
au-dela du strict commentaire des textes. Mais elle n'imp/ique pas cependant 
que I'on doive tenir pour perime Ie point de vue du juriste ». 
Georges BURDEAU: Droit Constitutionnel et Institutions Politiques. 
Paris, LGDJ, 1963, p. 6 

« Quant au rang du droit constitutionnel par rapport aux autres branches du 
droit, it ne peut etre aujourd'hui que Ie premier. Apres etre demeure, trop 
longtemps, un infra ou un sous-droit par defaut de sanction effective de ses 
prescriptions au temps de la « souverainete par/ementaire », Ie droit 
constitutionnel a non seulement rattrape les autres branches du droit mais, en 
meme temps, les domine dans une certaine mesure. O'une part, en effet, 
comme I'avait perqu depuis longtemps Ie doyen Vedel au sujet du droit 
administratif, les diverses branches du droit reposent sur des « bases 
constitutionnelles» eventuellement sanctionnees par les juridictions. [. .. J 
O'autre part, chaque fois qu'une de ces branches fait I'objet d'un 
amenagement legislatif (a defaut de I'admission d'un controle de 
constitutionnalite par voie d'exception ouvert aux justiciables devant les 
juridictions ordinaires, dont Ie projet a du etre retire en 1990, qui aurait 
renforce cette tendance), la saisine du Conseit Constitutionnel peut donner a 
celui-ci I'occasion d'y imposer sa propre conception de la matiere ». 
Dominique TURPIN: Droit Constitutionnel. Paris, Presses Universitaires 
de france, 1992, p. 8. 

II - DROIT CONSTITUTIONNEL : DROIT DE LA CONSTITUTION 

II est toujours interessant et meme utile de remonter a la racine des mots, en se 
servant de la science etymologique utilisee dans les Dictionnaires historiques 
qui ne donnent pas seulement Ie sens actuel mais aussi I'evolution semantique. 

Le mot « Constitution» provient du latin « constitutio» qui, origineliement, 
signifie etat, situation, disposition generale. Des Ie 150m

• siecie apparal! 
« constituant » celui qui codifie un droit puis I'ensemble de lois transmises par la 
religion. A partir du 170me siecie, Ie mot subit une mutation significative par la 
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transformation du « c » minuscule en majuscule; par ailleurs Ie langage introduit 
les derives et cela a partir de I'anglais: « constitutional» qui induit 
« inconstitutionnel », « anti-constitutionnel » et Ie mot repute Ie plus long de la 
langue franc;:aise « anticonstitutionnellement ». 

La Revolution franc;:aise fournit I'occasion d'un passage determinant: 
l'Assemblee Constituante decide, Ie 20 juin 1789, par Ie « Serment du Jeu de 
Paume » de ne pas se separer avant d'avoir donne une Constitution a la nation. 
Depuis lors, Ie mot campe dans son acception mod erne. 

On peut detinir la Constitution comme suit: 
Un texte ecrit, de nature juridique, elabore a un moment donne par les autorites 

d'un pays, parfois enterine par un referendum populaire, qui proclame les grands 
principes de la vie nationa/e, fixe /es droits et /es devoirs des citoyens, definit /es 
Pouvoirs de I'Etat, /a nature du regime politique, /es rapports entre /es 
gouvernants et /es gouvernes. 

Ce texte identifie Ie Droit lui-meme auquel il donne son qualificatif, sa substance, 
sa raison d'etre. II joue d'ailleurs un role emblematique dans I'histoire des pays 

. car iI est invoque a deux moments contradictoires : 
o dans un sens negatif, car dans la mise en cause d'un regime, on lui 

attribue la raison doctrinale des travers denonces, comme si elle etait 
responsable de ces derniers pour avoir servi d'instrument ou de paravent 
a un Gouvernement que I'on combat. Ainsi, elle peut passer par profits et 
pertes d'un changement en profondeur en etant integree dans un « cahier 
de charges» : en combattant un systeme, parfois un homme, on rejette 
du meme coup la Constitution du moment, meme si celle-ci avait ete 
violee. Dans ce cas, elle est une victime des evenements et les acteurs ne 
font pas toujours preuve de discernement quant au role qu'elle a pu 
remplir. 

o Mais elle peut aussi etre brandie dans un sens positif et on invoque la 
necessite d'une nouvelle Constitution dans Ie « cahier de doh~ances » 
devant etre respecte pour ouvrir une ere nouvelle. Dans ce cas, elle est 
investie de toutes les esperances du moment, parfois de maniere 
incantatoire, comme si elle devait apporter une sorte de catharsis, un 
antidote a une situation honnie ; de toute fac;:on son elaboration est perc;:ue 

. comme un tournant purificateur : 

En Haiti, Ie 29 mars 1987, la population a vote la nouvelle Constitution dans 
une allegresse republicaine aussi generale qu'insouciante. 

Au Ruanda, I'adoption, Ie 26 mai 2003 d'une nouvelle Constitution est saluee 
comme marquant la fin d'une periode de 9 ans, faite de genocide et de 
turbulences politiques et, en I'espece, peu importe, pour Ie moment, la valeur 
intrinseque du texte et sa capacite a servir Ie retablissement d'une certaine 
normalite dans Ie pays. 
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En Afghanistan, Ie 3 novembre 2003, un projet de Constitution a ete rendu 
public et est soumis a I'attention de la Loya Jirga, Ie grand Conseil 
traditionnel de 500 membres qui a commence ses travaux Ie 13 decembre: 
cet acte introduit une esperance dans Ie pays. 

Qu'on I'appelle Constitution, Charte fondamentale, Acte Constitutionnel, Loi
mere ou Loi constitutionnelle (Constitution franc;;aise de 1958), Loi Fondamentale 
(Republique Federale Allemande), ce texte est I'element essentiel de I'ordre 
juridique d'un pays et il est perc;;u comme tel. 

D'oll I'interet de se poser un certain nombre de questions a son sujet : 
• Quel/e est I'origine de la Constitution ? 
• Comment la prepare-t-on ? 
• D'ou lui vient son autorite et sous quel/e forme cel/e-ci se manifeste-t

el/e? 
• Que est son r61e dans /'onire juridique d'un pays? 

Les societes humaines ont toujours produit des normes, ecrites ou coutumieres, 
pour assurer la stabilite du corps social, faire fonctionner les institutions et 
prevoir des sanctions en cas de manquements a ses principes collectifs. Mais il 
faudra attendre Ie 180m

• siecle pour voir apparaitre les premieres Constitutions 
sous la forme que nous les connaissons. En effet, ce siecle a culmine t s'est 
raccorde au suivant par trois evenements porteurs : 

• I'independance des Etats-Unis d'Amerique en 1776, la premiere du 
Nouveau Monde ; 

• la Revolution franc;;aise entamee en 1789 ; 
• les debuts de la seule revolution d'esclaves reussie dans I'histoire de 

I'humanite, a Saint Domingue devenue Haiti en 1804. 

• Et de fait, ces trois pays enregistrent les tout premiers textes 
constitution nels de I'histoire : 

• Constitution federale des Etats-Unis d'Amerique: 17 septembre 
1787 ; 

• Constitution franc;;aise : 3 septembre 1791 ; 
• Constitution Imperiale d'Haiti: 20 mai 1805, venant apres la 

(( Constitution louverturienne » du 8 juil/et 1801. 

Depuis lars, c'est une norme que les Etats, particulierement au moment de leur 
accession a I'independance, se dotent d'une Constitution et en changent au gre 
des pressions internes: les Etats-Unis n'ont fabrique qu'une seule Constitution; 
la France en a consomme 14 de 1791 a 1958 et Haiti 22, de 1805 a 1987. 

Le Royaume Uni ne dispose pas d'une Constitution ecrite comme dans les 
autres pays europeens, bien que son systeme serve de modele et d'inspiration 
tout au moins au regime parlementaire. Le pays est regi et fonctionne par la 
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(( common law», une dotation juridique dont les bases ont ete jetees au 130m
• 

siecle et qui s'est enrichie au cours des siecles, en particulier : 

o 1215: La Grande Charte, la Carta Magna par laquelle les barons et les 
hommes libres ont arrache au Roi Jean-sans-Terre des libertes 
essentielles ; 

o 1679: Habeas Corpus (litteralement (( que tu aies Ie corps ») destinee a 
proteger la liberte individuelle contre les arrestations et les detentions 
arbitraires ; 

o 1689: Bill of Rights; 
G 1832: Reform Act, portant sur I'elargissement du suffrage universel ; 
o 1911 et 1949: Parliamentary Acts etendant les pouvoirs du Parlement. 

II faut aussi noter les « Conventions de /a Constitution», non juridiquement 
obligatoires, mais qui s'imposent par tradition. Par exemple : Ie Premier Ministre 
est Ie Leader du parti vainqueur aux elections et celui de la formation perdante 
devient « Leader de !'Opposition » etabli comme une fonction ; Ie « Discours du 
trone » est prepare par Ie Premier Ministre et lu par Ie Monarque ; ce dernier ne 
peut refuser de sanctionner les textes de loi, meme si !'un d'eux Ie condamne a 
mort, precise la malice ... Ces textes ont etabli un systeme solide, efficace et 
inimitable. 
Montesquieu I'a bien precise: (( Les mreurs sont beaucoup plus puissants que 
les lois ». 

1- La creation constitutionnelle : 

La Constitution ne cree pas l'Etat, mais elle lui donne un statut juridique, une 
identite, des structures et, surtout, une permanence qui Ie situe a I'interieur d'une 
mise en ordre de ses fonctions. De cette apparente ambiguite se degage une 
constante: c'est un Pouvoir existant a I'interieur de l'Etat ou cree par des 
gouvernants qui detiennent Ie pouvoir d'Etat qui prepare ce texte qui n'est pas 
toujours fondateur mais forcement ordonnateur. 

L'acte constitutionnel n'est donc pas a proprement parler un contrat (on parle 
volontiers, mais d'une maniere juridiquement et historiquement contestable, du 
« contrat social» que represente une Constitution); c'est une initiative 
unilaterale dans sa genese sinon dans son inspiration, bien qu'elle so it initiee par 
les representants de la nation qui fixent les regles de son elaboration. Cela dit, 
ce texte proclame de maniere solennelle : 

We, the people of the United States of America (Constitution 
americaine de 1787); 

Le people haitien proclame la presente Constitution (Constitution 
Ha"itienne de 1987) ; 
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Prise au pied de la lettre, cette attribution signifie qu'a I'origine, c'est la nation 
elle-meme qui detient Ie pouvoir constituant et que ceux qui preparent Ie texte ne 
sont que des intermediaires, des executants. Ce rappel de I'origine du pouvoir 
constituant detenu par Ie peuple permet de souligner un fait trop souvent oublie : 
dans son esprit, une Constitution est une oeuvre commune meme si elle est 
elaboree par un petit groupe, et elle est censee exprimer les aspirations sinon de 
toute la population, du moins d'une majorite de celle-ci. 

Le Droit Constitutionnel distingue deux organes de preparation d'une 
Constitution, deux voies differentes par leur origine et non par leurs prerogatives 
qui expriment deux Pouvoirs geniteurs : 

• Le Pouvoir constituant originaire : I' Assemblee Constituante ; 
• Le Pouvoir constituant institue (ou derive): I'Assemblee Nationale 

Constituante. 

1-1.Le Pouvoir cons tituan t originaire: conditions, methode et 
deroulement : 

Stricto sensu, iI est investi dans Ie groupe qui a ete charge de preparer la toute 
premiere Constitution d'un pays: c'est Ie cas de celui qui a adopte la Constitution 
de 1805 en Haiti. Ou encore, il se refere a ceux qui ont produit la Constitution 
des pays nouvellement independants: il est forme de nationaux et aussi de 
competences etrangeres, Ie plus souvent issues de I'ancienne Metropole. 

On applique ce label originaire a la suite d'un de placement fonctionnel qui 
privilegie non plus la date historique, mais la nature de I'organe constituant et la 
procedure de sa formation: 

/I s'agit d'un groupe d'individus, elus ou nommes, d~nt la seule fonetion est de 
preparer une Constitution et qui est cense se dissoudre une fois Ie travail 
accompli. L 'autorite politique de formation fixe: 

• la composition de l'Assemblee ; 
• I.es modalites de I'election eventuelle ou de la nomination de ses 

membres; 
• la duree de leur mandat ; 
• les conditions materielles de travail, par exemple Ie lieu. 

Dans I'histoire d'Haiti, par exemple, a trois reprises, les constituants ont ete 
envoyes en province: en 1816 « au Grand G08ve », en 1889 et en 1950 aux 
Gonaives, afin de les ecarter des pressions de la capitale .. 
En 1986, par un Decret en date du 10 septembre, la Conseil National de 
. Gouvemement exerqant Ie Pouvoir Executif, avait cumule les deux procedures 
de formation: 41 constituants ont eta elus (1 par arrondissement) et 20 ont ete 
nommes. 
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Le pouvoir constituant originaire est organise lorsque se produit un effondrement 
de I'ordre juridique et politique d'un pays qui entraine la disparition ou la caducite 
fonctionnelle des institutions; tel fut Ie cas d'Haiti, apres la chute du President 
Jean-Claude Duvalier. II peut aussi proceder d'une decision « a froid» : tel fut Ie 
cas du Venezuela ou Ie President Hugo Chavez, a peine elu Ie 2 fevrier 1999, a 
soumis a la ratification referendaire I'engagement qu'il avait pris pendant la 
campagne electorale de changer la Constitution; Ie 25 juillet, les membres de 
I'Assemblee Constituante ont ete elus et, Ie 15 decembre, Ie peuple a ete appele 
a ratifier la nouvelle Charte. 

1-2. Le Pouvoir constituant derive: conditions, methode et deroulement: 

II decoule non de I'autorite d'une institution specialement creee pour elaborer 
une Constitution mais de celie: 

G reconnue au Parlement par la Constitution du moment non abrogee mais 
appelee a etre remplacee, et qui precise que celui-ci peut « amender la 
Constitution en tout ou en partie» ; 

o octroyee au Parlement qui aura survecu a des troubles politiques lesquels 
n'auront emporte que Ie Pouvoir Executif ; 

o decidee par un Parlement qui se sera donne cette prerogative de se muer, 
de sa propre autorite, en Assemblee Nationale Constituante. 

1-3. Le pouvoir originaire et Ie pouvoir derive dans I'histoire 
constitutionne/le d'Haiti : 

Dans f'histoire d'Haiti, les deux formules ont ete utilisees : 
• 11 Constitutions sont issues du travail d'Assemblees Constituantes 

(pouvoir originaire): 1805, 1806, 1807, 1816, 1843, 1867, 1874, 1888, 
1889, 1950, 1987 ; 

o 8 Constitutions ont ete preparees par des Assemblees Nationales 
Constituantes: 1879, 1918, 1932, 1935, 1946, 1957, 1964, 1983. 

A noter I'utilisation de trois voies atypiques : 
o 1 Constitution fut elaboree par Ie Conseil d'Etat du Nord: 1811 ; 
o 1 par Ie seul Senat de la Republique : 1846 ; 
o 1 par les deux Chambres mais agissant separement: la Constitution 

Imperiale de 1849. 

Quelle que so it I'organe de gestation, Assemblee Constituante ou Assemblee 
Nationale Constituante, Ie texte est revetu de la meme valeur juridique; sur Ie 
plan politique on peut noter des differences en ce qui conceme I'influence des 
autorites du moment sur Ie choix des principes et des normes qui sont adoptes. 

2- La structure des Constitutions 
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L'objet de la Constitution est de jeter les bases de la societe en projetant une 
vision philosophique de la nation, en precisant les valeurs partagees par les 
membres de la societe, parfois ses inquietudes, toujours ses esperances. 

L'analyse exegetique des Constitutions et celie des debats qui entourent leur 
adoption revelent une sensibilite particuliere sur certaines questions, une 
receptivite aux idees qui caracterisent une epoque et, bien entendu la vision que 
les hommes qui les preparent ont de la societe, des institutions et du regime 
politique. 

2-1. Constitutions breves, Constitutions tentaculaires ; 

Certaines Constitutions sont breves, depouillees, se contentent d'exposer les 
grands principes, decrivent les institutions et laissent a d'autres formes 
juridiques, en particulier la Loi, Ie soin de detailler les modalites pratiques de leur 
formation et de leur fonctionnement. 

D'autres sont de veritables Programmes de Gouvernement et enferment un luxe 
de details, un veritable manuel de comportement civique a I'usage des 
gouvernants et des gouvernes. Generalement, lorsque la nouvelle Constitution 
marque une rupture de I'ordre constitutionnel et politique par Ie renversement 
d'une dictature, il se manifeste une tentation naturelle d'y petrifier les principes 
relatifs aux droits et libertes et a I'architecture institutionnelle capable de 
promouvoir ou de relancer un processus de democratisation. 

Une Constitution com porte generalement quatre Parties d'inegale longueur et 
d'importance juridiquement differenciee : 

• Un Preambule ; 
• Le corps de la Constitution; 
• Des Dispositions transitoires ; 
• Des Dispositions generales et/ou finales. 

2-2. Le Preambule ; valeur philosophique, valeur juridique ; 

Le mot est tire du latin Preambulo signifiant « qui annonce », « qui introduit ». En 
fait, Ie Preambule concentre un Expose des motifs. II peut etre bref ou prolixe, 
mais iI se detache en majeste du reste de la Constitution et Ie lang age utilise 
peut etre solennel ou depouille. 

II exprime la vision de la societe, les valeurs anciennes et nouvelles qui vont 
guider les rapports sociaux, la forme et Ie style de gouvernement. 

Certains Preambules font reference a Dieu (La Loi Fondamentale de la 
Republique Federale d'Aliemagne); la Constitution de la Grece de 1975 
confirmee en 1986 commence par cette invocation: « Au nom de la Trinite 
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Sainte, Consubstantielle et Indivisible» » ; les Constitutions Ha'itiennes, jusqu'a 
celie de 1888, invoquaient « l'Etre Supreme ». Ces mentions ne pn3jugent pas du 
caractere laic de l'Etat, dans Ie sens proclame a l'Article 2 de la Constitution 
fran<;:aise de 1958 qui proclame « une Repub/ique indivisible, laique, 
democratique et sociale » ... 

II n'est pas seulement un texte de portee philosophique et il genere la question 
de la validite juridique exprimee dans la question: 

Ou commencent la fonction normative et I'autorite de la Constitution, des 
Ie Preambule ou a partir de I'Article 1er ? 

En France la question de la validite juridique du Preambule de la Constitution de 
1958 ete debattue et resolue par deux textes : 

• Un Arret du Conseil d'Etat en date du 26 juin 1959 qui precisa: Les 
principes generaux du Droit resultant notamment du Preambule .. » 

• Un Avis du Conseil Constitutionnel de 1971: Vu la Constitution et 
notamment son Preambule ... ». 

En Haiti, if convient de rappeler un cas appele a faire jurisprudence: il s'agit de 
la lettre rendue pub/ique par Rosny Smarlh, Ie 20octobre 1997, pour justifier son 
refus de continuer a expedier les affaires courantes comme Premier Ministre, 
apres sa demission officielle Ie 9 juin precedent. /I a invoque la Declaration 
Universelle des Droits de I'Homme contenue dans Ie Preambule de la 
Constitution de 1987, puis les Articles 24 et 35 relatifs a la liberle individuelle, 
pour preciser : 
« Ma demission repond a i'existence de situations contra ires a ma conscience et 
a mes convictions ». 

2-3. Le corps de la Constitution: equi/ibre structurel interne: 

C'est la partie essentielle du texte qui contient des prescriptions qui sont de 
quatre ordres : 

• normatives: etablissement de nouvelles regles de droit, par exemple en 
ce qui concerne les droits et les devoirs des citoyens ; 

• permissives: englobant les espaces de liceite dans Ie comportement des 
citoyens, des possibilites d'action ; 

• fonctionnelles: les regles concernant la mise en activite des institutions; 
• coercitives: ensemble d'interdictions assorties eventuellement de 

sanctions. 

Les Constitutions sont structurees selon les traditions de chaque pays. La 
Constitution americaine comprend seulement 7 Articles mais chacun d'eux 
renferme plusieurs sections. 
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La Constitution Hai"tienne de 1987 est subdivisee en 15 Titres, 17 Chapitres, 
26 sections et 298 Articles dont certains comportent entre 2 et 10 
subdivisions, ce qui, au total etire la Constitution sur 498 Articles dont 204 
seulement sont simples. En effet : 

• 49 Articles sont doubles, gene rant 98 points; 
• 20 sont triples entrainant 60 donnees; 
• 12 sont quadruples debouchant sur 48 dispositions; 
• 3 sont quintuples donnant naissance a 15 normes ; 
• 3 sont sextuples, aboutissant a 18 prescriptions; 
• la palme en ce domaine multiplicateur revient aux 5 Articles 35, 36, 

121,129200 identifies de 1 a 6, comportant ainsi, chacun 7 elements, 
soit un total de 35, a I'Article 111 qui en engendre 9 tan dis que 
i'Article 32 relatif a I'education caracole en tete avec 10 suivants. 

2-4. Les Dispositions Transitoires : 

Elles sont adoptees de maniere a repondre a des situations exception nelles, 
particulierement apres une periode de troubles ou de dictature, qui ne permettent 
pas d'appliquer, dans I'immediat, les dispositions contenues dans Ie corps de la 
Constitution qui, elles, ont une validite permanente; ou pour favoriser la 
participation citoyenne d'une maniere qui tienne compte de circonstances 
particulieres. Leur caractere obligatoire, permissif ou dissuasif est limite dans Ie 
temps et, durant Ie delai indique, elles interviennent pour etablir la legalite. 

Les Constitutions fran9aises du 27 octobre 1946 et du 4 octobre 1958 inscrivent 
de telles derogations constitutionnalisees par rapport a la substance interne du 
texte. 

La derniere en date des Constitutions Hai"tiennes a propose une bonne dizaine 
de prescriptions, des Articles 285 a 295 qui ont ete transitoires : 

• par la duree : 
I'Article 285 qui confirme Ie pouvoir executif du CNG jusqu'au 7 fevrier 
1988 ; 
I'Articie 286 qui a permis a un citoyen haitien d'origine qui avait pris une 
autre citoyennete de recuperer i'originale par une simple declaration au 
Ministere de la Justice et ce, pendant 2 ans ; passe ce delai, if est considere 
comme un etranger soumis a la disposition de I'Article 14 ; 
I'Article 289 sur la composition du Conseif Electoral Provisoire qui devait 
organiser les seules elections qui ont suivi la publication de la Constitution; 
I'Article 291 qui interdisait la participation de certains citoyens a des 
elections pendant 10 ans. 

• par la substance: 
Par exemple, Ie droit accorde au CNG de prendre des decrets ayant force de 

loi jusqu'a i'installation des Chambres (Article 285-1), alors que la Constitution 
ne reconnait pas cette prerogative aux detenteurs du Pouvoir Executif. 
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II convient de souligner qu'une fois accomplies les fonctions exceptionnelles que 
la Constitution leur a octroyees, les Dispositions Transitoires d'une Constitution 
tombent d'elles-memes: elles ne peuvent plus etre invoquees ni non plus 
amendees en raison de leur caducite. En aucun cas elles ne sauraient subir une 
resurgence quelconque. 

2·5. Les Dispositions finales et/ou generales : 

Elles englobent : 

o les mecanismes de mise en oeuvre de la Constitution, so it apres sa 
promulgation par Ie Pouvoir Executif du moment, soit apres sa ratification 
par referendum populaire ; 

o la date de la Constitution; elle peut etre fixee de la me me maniere que 
les Lois, c'est-a-dire a partir de celie de sa promulgation suivie de sa mise 
en vigueur par sa publication au Journal Officiel du pays. 

La Constitution Hai"tienne de 1987 comporte ainsi une datation multiple. En 
effet, on peut signaler et retenir : 

• Ie 10 mars, date de son adoption par l'Assemblee Constituante ; 
" Ie 29 mars, jour du referendum populaire : c'est celie-ie} qui est imprimee 

dans la memoire collective en raison de son caractere solennel ; 
e Ie 10 avril, date de sa promulgation par Ie CNG ; 
" Ie 28 avril, date a partir de laquelle elle est devenue executoire, c'est-a

dire applicable et opposable a l'Etat et aux tiers, par sa publication au 
Moniteur (142eme annee, No 36). 

Les Constitutions Hai"tiennes ont, par tradition, contenu une dimension 
abrogative de certains textes juridiques anterieurs, formulee de deux manieres. 
L 'une negative: 

« la presente Constitution abroge tous les textes de loi qui lui sont 
contraires » ; 
/'autre plutat positive, tell'Article 296 de la Constitution de 1987 : 

(( Tous les Codes de Lois ou Manuels de Justice, toutes les Lois, tous les 
Decrets-Lois et tous les Decrets et Arretes actuellement en vigueur sont 
maintenus en tout ce qui n'est pas contraire a la presente Constitution ». 

Cette pratique plus que seculaire entraine une obligation, celie de reperer, 
apres chaque Constitution, les textes de loi encore valides, de manil~re a 
fixer, periodiquement, leur legalite. 

Texte choisi : 
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« L 'Assemblee entama Ie vote de /'ensemble du pro jet tot dans /'apres-midi du 
lundi 9 mars 1987. /I s'agissait de lire en seance, a haute voix, tous les articles 
de la Constitution, les uns apres les autres, dans les 2 versions de la 
Constitution, franqaise et creole. Pendant qu'on Iisait, les dactylographes du 
Palais Legislatif s'affairaient sur leurs machines a ecrire, de leurs doigts 
survoltes, pour mettre la derniere main au texte de la Constitution. /I convient de 
rendre un hommage public aux infatigables dactylographes qui ont ete un organe 
cacM mais essentiel de la Constituante de 1987. 

La lecture article par article se poursuivit inlassablement pendant tout /'apres
midi, la soiree et la nuit du lundi pour ne s'achever que Ie mardi matin, vers deux 
heures. Le Palais Legislatif brillait dans la nuit de tous ses feux .. les articles 
etaient egrenes les uns apres les autres par les Constituants qui se relayaient a 
la tribune. 

Le President Emile Jonassaint, la longue Iitanie d'articles enfin recitee, mit 
/'ensemble du projet en discussion, puis aux voix .... 

Soixante bras se leverent, Ie texte de la Constitution de 1987 fut adopte a 
/'unanimite. Beaucoup de Constituants avaient les yeux embues de larmes. 

C'etait un moment historique d'intense emotion. 

Les Constituants se leverent ensuite de leurs sieges, se donnerent la main et 
formerent une grande chaine de /'amitie. A ce moment-la, on entonna avec 
ferveur les premier, troisieme et cinquieme couplets de « La Dessalinienne ». 

Ensuite, cette petite ceremonie terminee, /'immortel President Emile Jonassaint 
se leva, se couvrit, prit la parole et prononqa d'une voix forte les mots suivants : 

« En vertu des Pouvoirs qui me sont conferes, je declare c/os les travaux 
de I'Assemblee Constituante ». 

C'etait Ie mardi 10 mars 1987. /I etait deux heures du matin. Les Constituants se 
separerent et gagnerent leurs voitures. Dans la voiture OU nous nous trouvions et 
qui s'eloignait, un Constituant regarda de loin Ie Palais Legislatif flamboyant dans 
la nuit noire, illumine comme un brasier et dit simplement : « Qu'i1 est beau! ». 
(Georges MICHEL: La Constitution de 1987. Souvenirs d'un constituant. 
Port-au-Prince, 1992, pp. 131-132). 

3· Autorite de la Constitution 

Ce texte elabore, promulgue, rendu executoire est integre au patrimoine juridique 
d'un pays rna is il n'occupe pas la marne place que les autres. II jouit d'une 
autorite qui repose sur un principe, la hierarchie des normes, et entraine une 
exigence, la suprematie de la lettre sur I'esprit qui Ie traverse. 
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3·1. La hierarchie des normes : 

Dans un pays, les autorites adoptent toute une serie de textes juridiques qui, par 
leur nature et en fonction de I'organe d'emission, occupent une place precise. 
Les principaux sont: la Loi, Ie Decret, Ie Decret·Loi, Ie Reglement, I'Arrete 
auxquels iI convient d'ajouter la decision de justice. 

La Loi. C'est un texte ecrit, adopte par Ie Parlement en collaboration avec Ie 
Pouvoir Executif destine a faire appliquer la Constitution, expliciter 

certains principes, faire fonctionner les institutions, executer certaines decisions 
collectives. On distingue, principalement : 

o Les lois de finances et des lois budgetaires ; 
o Les lois d'app/ication ; 
o Les lois organiques. 

La production legislative d'un pays depend des besoins de droit, de la 
competence des legislateurs, de l'intensite de la vie politique. La Loi jouit de 
I'autorite de la chose legiferee et son adoption se fait selon une procedure 
etablie par la Constitution elle-meme ; celle-ci precise parfois les questions qui 
sont du domaine de la loi, comme la Constitution fran«aise de 1958 qui, en son 
Article 34 enumere 13 questions qui reclament I'intervention legislative. 

La Constitution Hai'tienne de 1987 ne precise pas cette exigence, mais cel/e-ci 
est impJicite a travers Ie texte qui annonce une cinquantaine de fois que Ie mode 
de fonctionnement de tel/e institution sera determine par la Loi. L'analyse 
exegetique de la Constitution repere 106 mentions de la Loi dont plus des deux
tiers concernent des lois a adopter. 

Le Decret. C'est une decision executoire adoptee par une autorite pour des 
raisons qui rei event de leur competence constitutionnelle : Ie President de la 
Republique, Ie Premier Ministre, un organe du Parlement, par exemple; il a 
generalement un caractere plus fonctionnel que normatif et son objet est limite 
dans sa portee. II est adopte dans des conditions et selon les modalites fixees 
par la Constitution. 

Dans la Constitution Hai'tienne de 1987, Ie mot et la forme interviennent dans 
les cas suivants : 

Article 40 : obligation de publier dans les deux langues, franqais et 
creole, les decisions d'Etat, parmi lesquel/es les Decrets ; 

Article 159: Responsabilites du Premier Ministre : faire executer les 
lois et interdiction d'interpreter les « Lois, Actes et Decrets » ; 

Article 188: La decision de la Haute Cour de Justice est « rendue 
sous forme de Decret » ; 

Article 276·1 : Ratification des Traites et Conventions par l'Assemblee 
Nationale « sous forme de Decret » ; 
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Article 293 : relatif aux « Decrets d'expropriation » ; 
Article 297 : Abrogation de la Constitution de « toutes les Lois, tous les 

Decrets-Lois, tous les Decrets qui lui sont contraires ». 
Meme I'expression Decret electoral apparait de manilJre surprenante a I'Article 
267-1 (il s'agit, sans doute de celui par lequelle Pouvoir Executif convoque Ie 
peuple aux elections et non du document qui or!;Janise cel/es-ci). 

Le Decret-Loi. II s'agit d'un Decret adopte par Ie Pouvoir Executif mais qui a 
force de Loi, c'est-a-dire Ie meme pouvoir normatif ou fonctionnel que la Loi. II 
peut etre adopte : 

• Par delegation constitutionnelle du Parlement en cas d'urgence ou de 
difficultes. En France, on I'appelle Ordonnance dont la procedure 
d'adoption et les limites sont definies par l'Article 38 de la Constitution 
de 1958 ; 

• En cas de vide parlementaire, afin d'assurer la continuite de l'Eta!. Ainsi, 
la Constitution de 1987 avait accorde ce pouvoir au Conseil National de 
Gouvernement par I'Article 285-1 qui en avait fixe les limites « jusqu'a 
I'entree en fonction des Deputes et Senateurs elus sous I'empire de la 
presente Constitution ». En dehors de ce cas exceptionnel, la Constitution 
ne reconnait pas cette faculte aux detenteurs du Pouvoir Executif. 

Le Reglement. C'est un acte de portee generale adopte par les autorites d'un 
pays pour remplir une fonction ou faire adopter une Loi. II peut faire !'objet d'un 
pouvoir permanent attribue, par exemple, au Premier Ministre. (Article 159 de la 
Constitution Hai'tienne de 1987). En regie generale, on range dans cette 
categorie les questions qui, en vertu de la Constitution, ne sont pas du domaine 
de la loi. 

L'Arrete. II s'agit d'une decision de nature administrative emanant des autorites 
du pays, du President de la Republique (par exemple pour proceder a des 
nominations) jusqu'au Conseil Municipal. 

Le nombre de ces textes est generalement, inversement proportionnel a leur 
importance, en ce sens qu'a cause de la variete des organes emetteurs, on 
compte plus d'Arretes que de Lois. lis sont integres dans !'ordre juridique d'un 
pays, non d'une maniere horizontale, mais verticale et cet ordre est exprime 
sous deux formules alternatives: 

• Positive et imperative: tous les textes juridiques doivent etre conformes 
a la Constitution qui leur confere une legalite generique ; 

• Negative et dissuasive: aucun texte juridique ne doit ni ne peut etre 
contraire a la Constitution. 

La Constitution est ainsi placee au sommet d'une architecture normative et 
fonctionnelle que !'on presente sous la forme d'une pyramide ; en dessous, on 
trouve, successivement, les Lois et les Decrets-Lois, les Decrets, les 
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Reglements, les Arn3tes. Toute norme trouve son fondement dans la Constitution 
et Ie principe hierarchique s'exprime sous deux formes: 

o La validation de la norme inferieure depend de la conformite de son 
contenu a celui de la norme superieure et ainsi de suite jusqu'a la 
Constitution elle-meme. 

o' L'abrogation des normes s'effectue de deux fac;:ons, I'une horizontale en 
ce sens que, par exemple, une Loi demeure valide et executoire tant 
qu'elle n'est pas remplacee ou abolie par une autre Loi (c'est Ie 
mecanisme horizontal) ; mais une norme est aussi annulee par un texte 
place a un niveau plus eleve dans cette pyramide (ainsi, une Loi peut 
abroger un Arrete). Mais toutes peuvent etre revisees ou annulees par la 
Constitution elle-meme. C'est Ie pouvoir absolu affirme dans presque 
toutes les Constitutions Ha'itiennes, y compris la derniere en son Article 
296. 

Ce pouvoir abrogatif des Constitutions entraine une consequence 
methodologique et historique: I'etablissement d'un Repertoire des lois en 
vigueur dans Ie pays qui oblige a reperer, apres I'adoption de chaque 
Constitution, quelles sont celles qui demeurent valides et celles qui ont ete 
annulees par Ie nouveau texte. 

3-2. La lettre et I'esprit : 

A cause de cette fonction d'irrigation de la legalite de haut en bas reconnue a la 
Constitution, celle-ci doit etre redigee dans un langage clair, precis, denue de 
toute ambiguite, car ses principes ne devraient pas etre exposes a des 
interpretations divergentes voire a la controverse. En effet, la redaction d'une 
Constitution oMit a un raisonnement specifique qui alimente les Dictionnaires 
Constitutionnels. Le texte associe des mots, des expressions qui traduisent des 
concepts qui relevent de la science du Droit avec tout ce que cela comporte 
d'exigences grammaticales et de rigueur syntaxique. 

Un principe fondamental justifie cette exigence de forme: la superiorite de la 
lettre sur I'esprit. Cela signifie que ce qui est valide, legal, licite, coercitif ou 
permissif c'est ce qui est ecrit et non ce que les constituants avaient en tete et, 
apres eux, les legislateurs et ceux qui appliquent les normes, les gouvernants et 
les gouvernes. L'autorite de la Constitution est assuree lorsqu'une prescription 
est comprise de la meme maniere par tous et n'est pas exposee a des 
interpretations qui peuvent bien, dans certains cas, relever de la mauvaise foi ou 
de la volonte de tromper, mais qui, a cause de sa formulation, oriente la 
comprehension de maniere differente voire opposee, source d'antagonisme. 

II Y a bien sur un « esprit» de la Constitution qui peut completer sa « lettre ». 

Ainsi, ['Article 149 de la Constitution Hai'tienne de 1987 qui evoque la 
vacance presidentielle « pour que/que cause que ce soit» imp/ique des cas 
licites (demission, deces, destitution du President) et ne saurait inc/ure /e coup 
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d'Etat qui est un coup de force anti-constitutionnel. Par contre, on peut relever 
dans la Constitution plusieurs formulations contestables qui meritent d'etre 
corrigees. Ainsi, la « maudite virgule» introduite a I'Article 98-3 (point 2) et 
authentifiee dans Ie texte pub/ie dans Ie Journal Officiel, « de ratifier toute 
decision£1de declarer la guerre ... » qui dilate, constitutionnellement, les 
pouvoirs de I'Assemblee Nationale. 

Le langage, s'iI doit etre precis, ne doit pas non plus tomber dans deux ph3ges : 
• Le jargon hermetique car la Constitution est une reuvre citoyenne et doit 

etre accessible au plus grand nombre ; 
• la familiarite du vocabulaire a la mode a cause des alterations possibles 

lors du passage du langage courant a la codification juridique. 

La suprematie de la lettre sur I'esprit justifie une precaution etablie dans les 
systemes juridiques : I'appreciation de la conformite des texles juridiques a la 
Constitution. 

4-Le contrale de constitutionnalite : 

Conformement aux engagements assumes lors de leur election ou de leur 
nomination, les detenteurs du Pouvoir d'Etat sont tenus de respecter la 
Constitution, d'en assumer les cor,ltraintes, de suivre la procedure qu'elle prevoit 
dans chaque cas. Mais I'action des hommes de pouvoir ne suit pas toujours les 
regles de droit, aussi, pour faire prevaloir les principes, relever les accrocs et les 
derives, il parait prudent et utile d'etablir des mecanismes de contrale de la 
conformite des texles adoptes et des decisions aux prescriptions de la 
Constitution. 

Cette appreciation de la constitutionnalite peut se faire par differentes voies : 

4-1.L 'auto-contrale legislatif: 

II se realise a partir du Parlement lui-meme qui se rend compte qu'une Loi 
adoptee n'est pas conforme a la Constitution et donc procede a une rectification 

4-2 .Le contrale judiciaire : 

" se realise par la plus haute instance du Pouvoir Judiciaire, Ie Tribunal de 
Cassation qui, de cette fayon remplit deux fonctions, I'une juridictionnelle comme 
dernier niveau d'appel d'une decision de justice, et I'autre constitutionnelle. C'est 
Ie cas de la Cour Supreme des Etats-Unis d'Amerique 

4-3.Le contrale organique independant des trois Pouvoirs : 

II fait intervenir une instance dont la fonction est de veiller sur Ie respect de la 
Constitution. Elle porte des appellations variees: Conseil Constitutionnel 
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(France), Tribunal des garanties constitutionnelles (Cuba), Tribunal Superieur 
Special (Grece). 

Le 200m
• siecie a enregistre une proliferation du systeme qui correspond a une 

exigence de legalite et a la necessite de construire l'Etat de Droit. L'identite des 
juges, Ie mode de designation, la duree des fonctions, la procedure de saisine et 
Ie moment de I'intervention (avant ou apres I'adoption eUou la promulgation de 
la Loi par exemple) dependent des dispositions constitutionnelles elles-memes 
propres a chaque pays. Mais quelles que soient les specificites nationales, 
I'efficacite et la credibilite de ces « chiens de garde » de la Constitution sont liees 
au respect de conditions communes: 

o La competence des juges ; 
o Leur independance des trois Pouvoirs de l'Etat ; 
o L'effectivite de leurs decisions. 

4-4. Le contrale de constitutionnalite en Haiti: 

Depuis 1843, les Constitutions recommandent aux tribunaux de ne pas appliquer 
une loi, un Arret ou un Reglement qui seraient inconstitutionnels, une disposition 
reprise jusqu'en 1918. Elle accordait a ces instances un pouvoir d'appreciation 
de leur travail et du choix des instruments legaux, tout en protegeant les citoyens 
appeles devant les tribunaux et leur garantissant un proces equitable. 

A partir de cette date et jusqu'a la Constitution de 1987 (avec I'exception de celie 
de 1983), cette responsabilite est confiee a la Cour de Cassation (Article 182). 
Mais celui-ci doit etre sollicite, sa competence n'est donc pas automatique et les 
mecanismes relevent de la procedure des tribunaux. 

Le 27 mars 1992, sur requete du Pouvoir Executif, la Cour de Cassation avait 
declare constitutionnellement inoperant, par defaut de competence, Ie Proto cole 
d'Accord signe a Washington entre Ie President Aristide et les Presidents des 
deux Chambres, Ie Senateur Dejean Belizaire et Ie Depute Alexandre Medard. 

5- La revision constitutionnelle 

Dans I'histoire politique d'un pays, il ne se revele pas toujours necessaire de 
preparer une nouvelle Constitution. Selon la conjoncture -rupture totale ou 
rupture partielle de I'ordre constitutionnel- deux solutions alternatives peuvent 
etre adoptees : 

5-1.La remise en vigueur d'une ancienne Constitution: 

Ce recours a pour objectif d'eviter que Ie pays ne so it plonge dans une situation 
d'a-constitutionnalite c'est-a-dire un vide juridique susceptible d'etre exploite par 
les tenants du pouvoir pour etablir un pouvoir personnel ou la dictature. Elle 
consiste a decreter qu'a partir d'un certain moment et pour un certain temps: 
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• Le fonctionnement des institutions sera regi par telle Charte 
passee; 

• Les droits et libertes respectes par reference aux prescriptions qui 
y sont contenues ; 

• Les decisions a adopter pour faire fonctionner I'Etat et resoudre 
des problemes courants seront conformes a cette Constitution; 

• surtout les elections destinees a renouveler Ie personnel politique 
(President, parlementaires) seront organisees selon les 
dispositions et les modalites prescrites. 

Dans I'histoire d'Haiti, cette procedure a ete utilisee a 7 reprises; la dernif!ire fois, 
ce fut en 1957: Ie retablissement, Ie 19 octobre, de la Constitution de 1950 avait 
permis a Franlfois Duvalier, elu Ie 22 septembre, de declarer la veille de sa 
prestation de serment, Ie 21 octobre : 

« Je prete serment sur la Constitution de 1950, c'est donc dire que 
mon Gouvernement sera un Gouvernement constitutionnel ». 

En 1986, Ie pays a enregistre une situation inedite : du 7 fevrier 1986, date du 
depart du President Jean-Claude Duvalier, au 28 avril 1987 qui marque la mise 
en application de la nouvelle Constitution, Ie pays a vecu dans une situation de 
totale a-constitutionnalite. Aussi, Ie Conseil National de Gouvernement a 
gouverne par Decrets-Lois, un privilege authentifie par la nouvelle Charte 
(Article 285-1). 

5-2. La procedure de revision: 

Toutes les Constitutions prevoient Ie pnnclpe et les modalites de leur 
modification. La procedure utilisee permet de classer les Constitutions en deux 
categories. 

En effet, une Constitution est dite souple lorsque sa revision est facile, c'est-a
dire qu'elle peut etre realisee a n'importe quel moment, selon la procedure 
d'adoption des lois et les modifications mises en ceuvre sans delai. C'est Ie cas 
de la Constitution franlfaise de 1958. 

Elle est dite rigide lorsque cette revIsion s'inscrit, par exemple, dans un 
chronogramme serre et est soumise a des conditions contraignantes en ce qui a 
trait a son adoption et a sa mise en ceuvre. C'est Ie cas de la Constitution 
americaine de 1787 car la nature federale du regime rend encore plus complexe 
la procedure. 

En regie generale, les Constitutions prevoient certaines limites a I'amendement, 
car elles precisent les principes qui ne sauraient faire I'objet d'une revision. 
Ainsi: 
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o La Loi Fondamentale de la Republique Federale d'Aliemagne du 23 mai 
1949 dispose, en son Article 79, qu'il est interdit de toucher au systeme 
federal du pays et a la participation des Landers (etats federes) a la 
procedure legislative; 

o L'Artic/e 89 de la Constitution franlfaise de 1958 etablit qu'aucune 
procedure d'amendement ne peut porter atteinte a I'integrite territoriale du 
pays et a la forme republicaine du Gouvernement; cette derniere 
disposition se retrouve aussi dans la Constitution de I'ltalie du 27 
decembre 1947 (Article 139) et dans celie du Portugal du 2 avril 1976 
(Article 288) ; 

o L'Artic/e 110-6 de la Constitution de la Grece de 1975 prescrit un delai 
de 5 ans entre deux initiatives d'amendement ; 

o La Constitution Hartienne de 1987 stipule en son Article 284-4 stipule 
qu' « aucun amendement a la Constitution ne doit porter atteinte au 
caractere democratique et repub/icain de l'Etat ». 

La procedure de I'amendement constitutionnel peut etre decomposee en 5 
segments analytiques: 

o L'initiative c'est-a-dire les instances de l'Etat habilitees a introduire Ie 
mecanisme, Pouvoir Executif et/ou une des deux Chambres; 

o Le moment constitutionnel precis pour ce faire, ce qui exclut, pour 
faute de procedure, toute decision d'amendement appliquee en dehors 
de ee temps legal; 

o L'organe de deliberation et d'adoption (Ies deux Chambres 
separement, reunis et/ou Ie referendum populaire ; 

o La majorite requise en cas d'adoption parlementaire ; 
o La mise en c:euvre immediate ou differee. 

5-3. La revision dans la Constitution Hartienne de 1987 : 

La procedure est prevue au Titre XIII (Articles 282 a 284-4). Elle permet de 
classer Ie texte dans la categorie des Constitutions rigides et I'analyse des 
differents segments, comme la mise en reuvre du chronogramme, revele une 
complexile qui aboutit a un resultat de blocage prospectif et done de sterilite 
juridique que, sans doute, les constituants n'avaient pas prevu, dans leur souci 
d'eviter les manipulations d'autrefois. 

La revision est enserree dans un veritable « corset» qui ne permet pas de 
modifier la Constitution dans des delais raisonnables et pour satisfaire des 
necessites conjoncturelles. 

En effet, si I'initiative est partagee entre Ie Pouvoir Executif et chacune des 
deux Chambres (Article 282). elle ne peut etre introduite a n'importe quel 
moment dans Ie deroulement de la Legislature, mais au cours de la derniere 
session, c'est-a-dire la huitieme, entre Ie deuxieme lundi de juin et Ie deuxieme 
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lundi de septembre de la quatril!ime annee. L'examen des propositions et leur 
adoption sont etales et requierent des majorites distinctes : 

• Adhesion par vote des 2/3 de chaque Chambre pour enregistrer les 
propositions: 56 Deputes et 18 Senateurs (282-1) ; 

• Vote en Assemblee Nationale au cours de la premiere session de la 
Legislature suivante, c'est-a-dire entre Ie deuxieme lundi de janvier et Ie 
deuxieme lundi de mai (Article 283) ; 

• Quorum requis en Assemblee Nationale : majorite des 2/3 de la Chambre 
des Deputes (56) et du Senat (18), alors que pour toute autre fonction, ce 
quorum est fixe a la majorite de chaque Chambre, 42 Deputes et 14 
Senateurs (Article 102 ;. 

• Vote en Assemblee Nationale: majorite des 213 des suffrages 
exprimes. Curieusement, eela signifie qu'une fois Ie quorum atteint: 74 
par/ementaires (56 Deputes et 18 Senateurs), cet amendement peut etre 
obtenu par les 2/3, c'est-il-dire 50 (Article 284-1) ; 

• L 'Article 284-2 precise que la mise en CEuvre de I'Amendement qui 
devra etre promulgue par Ie President en fonction au moment de son 
adoption par l'Assemblee Nationale n'inteNiendra que lorsqu'un autre 
President sera elu. 
Un point merite d'etre souligne: Ie President qui aura promulgue un 
amendement favorable a la fonetion presidentiel/e, par exemple la 
possibilite de briguer un troisieme mandat, ne pourra pas en beneficier, 
mais eventuel/ement, son successeur, oui. 

Un exercice de simulation qui tient compte de ce chronogramme mais aussi 
des imponderables lies a la fonction exercee par un seul homme, Ie President 
de la Repub/ique (demission, mort, destitution), permet d'aboutir a la situation 
suivante, a sa voir qu'un changement constitutionnel necessaire ou opportun 
politiquement ne sera mis en application que 5 a 8 ans apres Ie 
declenchement de la procedure. 

11- DROIT CONSTITUTIONNEL: DROIT DE L'ETAT 

Au CCEur du systeme juridique qui assure a une societe sa stabilite et sa 
continuite, on trouve I'Etat investi d'une autorite d'autant plus efficace que, 
jusqu'a recemment. ses fonctions et cette autorite n'etaient pas remises en 
question et conservaient des proprietes qui Ie rendaient eloigne des citoyens 
mais present dans leur vie. 

La philosophie des droits de I'homme, patiemment elaboree au cours des siecles 
a connu une acceleration depuis la fin du 180m

• siecle avec les textes fondateurs 
que representent Le Preambule de la Declaration d'independance des Etats 
Unis d'Amerique (1776) et surtout La Declaration des Droits de I'Homme et du 
Citoyen de la Franc~ revolutionnaire de 1789; dans sa genese, elle s'est 
presentee comme un contrepoids a I'omnipotence etatique. Le paradoxe, 
historique mais fructueux, est que la tension entre les deux, au lieu d'aboutir a 
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I'aneantissement de I'Etat, a finalement fait de celui-ci a la fois Ie garant du 
respect des droits de I'homme et I'instance comptable de leur violation. 

Une synthese peut etre trouvee dans la notion d'Etat de Droit, association 
revelatrice en ce sens que les droits de I'homme sont a la base de cet Etat et de 
son expression la plus courante : la democratie. 

L'Etat de Droit est un Etat etabli en fonction du Droit (Constitution et Lois), qui 
garantit et privilegie les droits de I'homme et les libertes et dont les institutions 
fonctionnent selon des regles et dans lequel gouvernants et gouvernes sont 
soumis a la Loi. " est a la fois une situation et un instrument. 

Qu'on Ie critique ou qu'on essaie de Ie reformer, Ie rapprocher Ie plus possible de 
cet ideal et de reduire la distance qui Ie separe des citoyens, I'Etat existe.et sa 
permanence est attestee par de multiples manifestations. Et I'on souscrit 
volontiers a la conclusion de la volumineuse etude de Frant,ois Chatelet et 
Evelyne Pisier-Kouchner : 

« L 'Etat en question? Jamais l'Etat n'a ete plus present et les Etats plus 
puissants. D'oLi une double tentation: celie de I'amenagement, celie de la 
denegation. A croire qu'on ne puisse plus desormais se deprendre de son 
ineluctabilite» (Cite dans Les conceptions politiques du XXeme siecle de 
Fran<;:ois CHATELET, Paris, Presses Universitaires de France, 1981, p. 1020). 

Cette notion fondamentale du Droit Public n'a pas conduit a une definition 
juridique arretee et incontestable. 

Etymologiquement, Ie mot vient du latin Status qui signifie position, situation, ce 
qui est debout, source de sa grandeur et de son inaccessibilite marquees par Ie 
rituel protocolaire qui accompagne sa presence et ses symboles (I'hymne 
national, Ie drapeau) et qui s'adresse aussi a ses representants, particulierement 
Ie President de la Repub/ique. Le mot s'est vu octroyer la forme majuscule des Ie 
15eme siecle, et il a genere des expressions familieres telles que homme d'Etat, 
les trois Etats de I'Ancien Regime fran<;:ais, Etat civil, Etat-Major; meme des 
derives enregistrees dans Ie vocabulaire de la Science Politique : coup d'Etat, 
raison d'Etat, etat dans l'Etat. 

Plusieurs approches conceptuelles ont ete proposees de la notion d'Etat: 

o Une personne morale, depositaire de la souverainete nationale, 
investie d'autorite mais aussi chargee de responsabilites. On enregistre 
d'ailleurs des expressions personnalisees pour I'identifier : « L 'Etat, c'est 
moi ii, mot attribue Louis XIV au 17eme siecle, ce a quoi Proudhon 
retorquait, deux siecles plus tard : (( L'Etat, c'est nous ii. 
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En Haiti, l'Etat se presente so us la forme familiere de la modeste institutrice 
d'une ecole publique, de la « Ti-Miss » d'un dispensaire depourvu de /'essentiel, 
mais aussi de /'agent de la circulation, du percepteur fiscal, d'un Ministre 
responsable des resultats du Baccalaureat, d'un President incapable. Sous Ie 
Conseil National de Gouvernement on martelait, avec legerete, ce theme 
ahurissant et insense : « l'Etat est en vacances » ! Plus traditionne/lement et de 
maniere constante, on repete « leta, ce chwal papa », donc on peut s'en servir 
ou ce slogan qui justifie a /'avance la corruption et l'impunite « vole leta, ce pa 
vole ». 

• Le marxisme voit dans l'Etat un instrument d'oppression au service de la 
classe dominante, la bourgeoisie, les possedants, pour exploiter les 
travailleurs : il est appele a disparaitre au profit d'une societe sans classes 
et son deperissement est assure entre-temps par la dictature du 
proletariat. Apres une experience de 70 ans, l'Etat ne s'est pas effondre 
en Union Sovietique et dans les Democraties populaires. 

• /I est un produit normatif, resultat d'une accumulation d'experiences 
historiques avec des « ages sedimentaires». L'Etat de n'importe quel 
pays a une histoire qui se confond avec celie du pays; c'est une realite 
qui a evolue et elle s'accommode aussi bien de la dictature que de la 
democratie. 

Une definition probtematique. 
Le Droit Constitutionnel et Ie Droit International Public ne definissent pas l'Etat 
mais Ie qualifient. 

La Constitution Hai"tienne de 1987 evoque /,Etat a 65 reprises et, des Ie 
Preambule, e/le propose de 

(( retablir un Etat stable et fort, capable de proteger les valeurs, les traditions, la 
souverainete, l'intiependance et la vision nationale ». 

[A noter que Ie texte publie dans Le Moniteur precise retablir, ce qui signifie 
que cet Etat existe mais que ses caracteristiques et son fonctionnement ne 
correspondaient pas aux aspirations du moment et qu'il convenait de Ie 
transformer; d'autres versions parlent plutot d'etablir, ce qui evoque un vide 
qu'il s'agit de com bier (c'est, par exemple I'expression utilisee par Georges 
MICHEL dans ses temoignages sur la Constituante : La Constitution de 1987. 
Souvenirs d'un constituant, op. cit. p. 210]. 

La communaute internationale rassemble 195 Etats independants et 28 entites 
non souveraines. Chaque Etat a son histoire mais Ie Droit s'accorde a degager, 
entre eux, des composantes generiques qui permettent de les ranger sous Ie 
label d'Etat, par dela leur diversite. 

• Une existence confirmee par la Constitution; 
o Une base geographique ; 
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o Une dimension demographique ; 
o L'exercice de la Puissance Publique ; 
o La souverainete et la reconnaissance internationale. 

1· Une existence confirmee par une Constitution: 

1·1. La nature juridique de I'Etat: 

Ce n'est pas une Constitution qui cree l'Etat, car celui-ci peut fonctionner en 
I'absence de ce texte: on peut rappeler que les Etats-Unis ont pris leur 
independance en 1776 et la premiere Constitution federale fut elaboree 11 ans 
plus tard ; l'Etat haitien a commence a fonctionner 17 mois avant la publication 
de sa premiere Constitution Ie 20 mai 1805. Mais la Constitution lui donne une 
identite juridique: Republique ou monarchie, unitaire ou federal, laic ou 
religieux, avec des attributs qui expriment sa vocation, ses fonctions et sa raison 
d'etre. 

Constitution Hai"tienne de 1987, Article 1er : 

« Haiti est une Repub/ique indivisible, souveraine, independante, cooperatiste, 
libre, democratique et sociale ». 

Constitution fram;aise de 1958, Article 1er : 

« La France est une Repub/ique indivisible, laique, democratique et sociale. Elle 
assure /'ega/ite devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de 
race au de religion. Elle respecte toutes les croyances ». 

1·2, L 'Etat createur de Droit: 

La Constitution donne en outre a l'Etat une h§gitimite juridique qui renforce sa 
place et son role au sein de la nation. 

o II est Ie seul a produire du Droit; 
o il est Ie generateur exclusif des normes adoptees dans un pays; 
o iI est Ie seul a introduire leur modification; 
o il est Ie gardien de leur conservation et Ie garant de leur application. 

2· Une base geographique : la ratione loci, « en raison du lieu» : 

Cette locution postule, d'une maniere generale, Ie rattachement de toute 
situation juridique a un espace defini, la delimitation d'une fonction dans un cadre 
geographique. En application de ce principe, il n'y a pas d'etat sans base 
geographique. L'Etat ne possede pas ce territoire, il y affirme et fait respecter sa 
souverainete, y exerce son autorite et y assume des responsabilites de gestion 
et de protection. 

30 



2-1. Les divisions juridiques du territoire : 

Le Droit Constitutionnel identifie trois espaces geographiques qui delimitent Ie 
territoire de I'Etat : 

• La terre ferme 
• La mer territoriale 
• L'espace aerien 

La terre ferme. Elle est expnmee dans la superficie qui apparaTt comme 
premiere don nee de base dans la fiche d'identite des Etats, du plus petit, I'Etat 
de la Cite du Vatican (0,44 kms2) au plus etendu,la Russie (17.976.139 kms2). 

Elle peut avoir des formes variees: Etat continental avec fa9ade maritime 
comme la France ou Ie Mexique, ile comme l'Australie ou I'lslande, archipel 
comme les Philippines et les Bahamas, enclave comme la Suisse en Europe ou 
la Bolivie en Amerique Latine. 

Le territoire de I'Etat a une histoire qui consigne les variations enregistrees en 
terme d'agrandissement, de retrecissement, de suppression, de contestations, 
de reclamations. Aussi, Ie territoire juridique d'un Etat est la resultante de 
I'evolution historique de celui-ci. 

Deux donnees de nature geopolitique interviennent pour epauler Ie Droit: 

• la position, element unique et stable, exprime par rapport aces 
divisions conventionnelles que sont les 24 longitudes et les 12 latitudes 
qui divisent Ie globe terrestre; mais cette notion est chargee de 
virtualites problematiques car elle exprime I'isolement ou des rapports 
avec d'autres Etats ; Harti, enseigne la geographie est localisee dans 
I'hemispMre septentrional, entre Ie 180me degre et Ie 2dme degre de 
latitude Nord et entre Ie 7ff'me et Ie 6dme degre de longitude Ouest. 

• la (ou les) frontiere(s) dont la delimitation est consignee par 
convention entre deux Etats (cas d'Haiti avec la Republique 
Dominicaine) ou entre plusieurs Etats (cas de l'Aliemagne et de la 
Russie avec 9 Etats chacun, de la Chine et du Bresil avec 10 chacun). 

La mer territoriale. Elle recouvre la portion de mer qui borde la terre ferme et 
sur laquelle l'Etat dispose des memes pouvoirs de souverainete. 

Pendant longtemps, les Etats jouissaient de la liberte d'etendre leur mer 
territoriale en fonction de leurs interets; mais les recherches scientifiques ont 
decouvert des richesses dans Ie sous-sol marin (hydrocarbures, metaux en 
particulier), de sorte que leur tendance a ete de poser des actes de souverainete 
conservatoires, car tous les pays n'ont pas, dans I'immediat, les moyens 
technologiques et financiers necessaires pour exploiter les ressources naturelles 
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contenues eventuellement a proximite de leurs cotes. Apres de nombreuses 
discussions, conferences, conflits, la Convention internationale sur Ie Droitde 
la mer signee a Montego Bay (Jamaique), Ie 10 decembre 1982 a fixe a 12 miles 
marins la limite de la mer territoriale, prolongee par la Zone Economique 
Exclusive de 200 miles qui accorde a l'Etat cotier Ie monopole de I'exploitation 
des ressources et des competences en matiere de prevention de la pollution, 
mais pas des droits souverains. 

Le cadre etroit de la mer des Cara"ibes et I'etalement des iles en un arc de cercle 
qui s'etire de Cuba a Trinidad, oblige les Etats a signer des accords bilateraux 
qui delimitent de maniere plus restreinte leur mer territoriale. 

L'espace aerien. II est la portion du « ciel » qui recouvre la terre ferme et la mer 
territoriale ; c'est I'espace juridique Ie moins delimite et dans lequel peu d'Etats 
ont les moyens d'exercer leur souverainete, d'autant plus que les progres 
technologiques en matiere de communication rendent aleatoire et me me vain 
tout effort de controle de leur part. 

La Constitution de 1987 identifie, en son Article 8, Ie territoire du pays: 
« Le territoire de la Republique d'Haiti comprend : 
La partie occidentale de I'ile d'Haiti ainsi que les iles adjacentes : la Gonave, la 
Tortue, /'lie a vache, les Cayemittes, la Navase, la Grande Caye et les autres iles 
de la mer territorial; 
/I est limite a I'Est par la Republique Dominicaine, au Nord par I'Ocean 
Atlantique, au Sud et a I'Ouest par la mer des CaraTbes ou mer des Antilles; 
La mer territoriale et la zone economique exclusive; 
Le milieu aerien surplombant la partie terrestre et maritime. 

Au cours de son histoire, Haiti a connu des con flits a caractere territorial: 

o Avec la Republique Dominicaine a propos de la delimitation de la 
frontiere. Un premier accord signe Ie 9 novembre 1874 a bute sur 
!'interpretation divergente des deux pays du principe de I' Uti posidetis, 
litteralement, « jusqu'a ce que vous possediez»; if deciderent de 
soumettre Ie probleme a I'arbitrage du Pape Leon XIII, mais I'initiative, 
courante a I'epoque, n'eut pas de suite; finalement, les Etats-Unis 
proposerent, Ie 25 septembre 1912 un modus operandi et la question des 
frontieres fit I'objet d'un traite entre les deux pays Ie 21 janvier 1929, 
complete par un Proto cole additionnel signe entre les Presidents Stenio 
Vincent et Rafael Leonidas Trujillo Ie 9 mars 1936. 

o Avec les Etats-Unis a propos de la Navase. Cette petite ile de 7,18 
kms2, situee au large de Tiburon, a la pointe sud-ouest, du pays est 
revendiquee par les Etats-Unis en application d'une loi adoptee par Ie 
Congres, Ie 18 aout 1856, en vertu de laquelle ils se sont arroges Ie droit 
de declarer comme leur appartenant tout espace non habite sur lequel on 
trouverait du guano (depot de fiente, d'excrements, de cadavres 
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d'oiseaux) qui, au 199m
• sif!Jcle, constituait un engrais particulilfirement 

recherche. Les 7 conditions edictees unilateralement par cette loi ne se 
retrouvaient pas dans Ie cas de la Navase, meme si les Constitutions 
HaiYiennes, de celie de 1816 a celie de 1867; avaient neglige de citer 
nommement La Navase comme faisant partie du territoire haitien. Une 
premiere tentative d'appropriation en 1857 par un aventurier americain 
avait provoque une prompte reaction militaire de /,Empereur Soulouque. 
Oepuis lors, toutes les Constitutions (hormis, significativement, celie de 
1918) mef)tionnent La Navase. La question a rebondi en 1997 a la suite 
d'un article du Washington Post ravivant les droits america ins ; Ie Senat 
haitien de /'epoque a ete dissuade d'entreprendre une expedition 
d'affirmation de souverainete a la suite d'un communique de /'ambassade 
americaine a Port-au-Prince avertissant qu'une telle initiative serait 
consideree comme un « casus belli ». 

2-2. Les differentes formes d'Etats : 

On distingue deux types d'organisation de I'espace : 
• l'Etat unitaire 
• l'Etat federal. 

L 'Etat unitaire. II se caracterise par I'integration de I'espace geographique, du 
systeme politique, administratif et judiciaire, des services d'ordre et de securite. 
lis forment un tout hierarchique avec un pouvoir central fixe dans la capitale OU 
se prennent les decisions transmises, de haut en bas par des relais, jusqu'a la 
plus petite unite administrative. C'est un mode de gestion du pays qui peut etre 
democratique ou dictatorial. 

Afin de reduire les effets juges negatifs, obsoletes voire oppresseurs de cette 
gestion dans un cadre unitaire, trois formes modernes sont adoptees, soit de 
maniere alternative, soit Ie plus souvent, de fa<;:on complementaire en un dosage 
administratif qui vise la coherence et I'efficacite : 

• La deconcentration s'exprime a travers une delegation de pouvoirs, des 
structures centrales vers les locales; l'Etat confie ainsi a ses propres 
agents Ie soin de mettre en pratique ses decisions. II s'agit d'un 
deploiement des unites administratives qui vise a amenager des services 
de proximite a la population, mais sous Ie contrale d'un centre ministeriel. 

• La de/ocalisation est appliquee lorsque se produit Ie deplacement 
physique du service administratif lui-meme, de la capitale vers une ville de 
province, a partir de laquelle s'effectue, si necessaire, la deconcentration. 

• La decentralisation implique Ie transfert d'un pouvoir de decision et des 
competences administratives detenus par l'Etat a des entites appelees 
« Collectivites Territoriales». La decentralisation obeit a un principe 

33 



d'inspiration democratique : la conviction que les populations locales sont 
capables de mieux connaitre et de mieux gerer leurs interE~ts. Les agents 
de la decentralisation sont elus et pas nommes et Ie mandat populaire leur 
confere une legitimite et des responsabilites. L'Etat conserve toutefois une 
autorite de tutelle et si, en principe, les finances des Collectivites 
Territoriales sont gerees de maniere autonome, elles sont controlees par 
un organe etatique investi de ce pouvoir par la Constitution tant a I'egard 
des organismes de I'Etat que des instances decentralisees. 

Ces trois formes affectent plus ou moins profondement Ie monopole de gestion 
mais pas la nature de l'Etat qui demeure unitaire. 

La Constitution HaiY:ienne de 1987 prevoit la decentralisation (Articles 61 Ii 87· 
5) €It les Collectivites Territoriales sont identifiees : 

o 565 sections communales .. 
o 135 Communes .. 
o 9 Departements. 

A chacune est associee une Assemblee .. elle prescrit leur mode de formation 
mais laisse a la loi Ie soin d'amenager leur fonctionnement pratique. Cela dit, la 
mise en ceuvre de ces dispositions est largement en dessous des previsions et il 
reste a regler de nombreux problemes prealables, entre autres : 

o la delimitation territoriale de ces entites a regrouper d'une maniere 
rationnelle, au besoin en reduisant leur nombre .. 

o I'elaboration d'une nomenclature plus modeme .. 
o la clarification des notions d'autonomie administrative et budgetaire .. 
o I'amenagement d'une Fonction Publique Territoriale parallele a la Fonction 

Pub/ique nationale .. 
o de maniere globale, la fixation des rapports entre eux et avec I'Etat lui

mame. 

L'Etat federal. II est caracterise par un systeme d'occupation et de gestion de 
I'espace physique a I'interieur duquel les competences sont partagees entre un 
pouvoir central dit federal et des pouvoirs locaux dits federes. C'est une 
disposition juridique d~nt les realisations sont variees. 

Parmi les Etats qui I'ont adoptee on peut citer, les Etats Unis, Ie Venezuela, 
l'Aliemagne, l'lnde, Ie Nigeria, la Suisse, Ie BresiL... II y a ainsi· autant 
d'experiences specifiques qu'il y a de pays qui ont adopte ce systeme; Ie 
dosage dans la repartition des pouvoirs respectifs entre Ie pouvoir federal et 
ceux des Etats depend de I'histoire du pays, de la genese de la formation de 
l'Etat et des conditions d'accession a I'independance dans certains cas. 

On estime cependant que certains domaines relevent de I'autorite federale : 
o la monnaie et certaines responsabililes fiscales ; 
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• lei conduite de la politique etrangere et relations internationales, ce qui 
n'exclut pas des rapports particuliers entre des communes (pratique des 
jumelage, accords universitaires, par exemple) ; 

• la securite du territoire assuree par les Forces Armees, et en cas de 
troubles graves, Ie maintien de I'ordre. 

D'autres fonctions collectives sont a'ssumees par les instances federees tels 
que: 

• la justice au quotidien ; . 
• Ie maintien de I'ordre ; 
• I'education et les loisirs. 

3- Une dimension demographique : la ratione personae, « en raison de la 
personne » : 

S'il n'y a pas d'Etat sans base geographique, iI n'y en a pas non plus sans 
population: exprimee en termes mathematiques, c'est la deuxieme don nee de la 
fiche signaletique des pays lesquels, au niveau mondial, affichent une grande 
diversite, du moins peuple, l'Etat de la Cite du Vatican qui compte moins de 
5.000 habitants (gardes suisses compris) aux deux geants de l'Asie (l'lnde : 950 
millions et la Chine communiste : 1.300 millions). 

La population peut etre detinie comme etant un groupe d'individus vivant de 
maniere permanente dans un espace defini, ce qui confere it ces derniers des 
droits et des devoirs et les place sous la protection des autorites de ce pays, 
sans distinction de race, de sexe, de religion. Ce groupe inclut principalement les 
citoyens jouissant de la plenitude des droits, mais aussi des etrangers qui 
obtiennent des auto rites du pays, un permis de sejour et, eventuellement, un 
permis de travail. 

Cette population peut etre plus ou moins homogene en termes ethno-culturels 
(race, langue, religion, traditions) ; il n'y a pas longtemps, I'heterogeneite justifiait 
des dispositions juridiques d'exclusion. De nos jours, de telles pratiques 
sUbsistent encore au niveau des consciences et des comportements, mais les 
Constitutions et les lois s'appliquent dans la plupart des pays it promouvoir 
I'egalite entre tous les segments d'une population, en comptant sur Ie temps et 
sur I'education pour apurer les sequelles xenophobes, racistes ou me me 
sexistes contre les femmes. 

La nation, assise sociale de l'Etat est une representation de la population et une 
saisie du peuple, notion plus abstraite et plus noble. On pourrait dire qu'it 
I'origine de la population, iI yale peuple; la premiere est un concept vivant mais 
aussi plus problematique car elle englobe un sentiment d'appartenance 
commune; les definitions de la nation sont nombreuses mais romantiques, ou 
litteraires , elles mettent en evidence des ingredients non palpables et difficiles it 
exprimer de maniere normative: la solidarite, un vouloir vivre ensemble, un 
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rapport affectif et sentimental avec Ie corps social, la plupart du temps enfoui 
dans I'intimite de chacun, mais que des circonstances particulieres, heureuses 
ou affligeantes, des bonheurs partages d'une part, I'exil ou les drames collectifs 
de I'autre, font affleurer a la conscience. 

« Qu'est-ce que la nation? [. .. June ame, un principe spirituel [. . .] I'aboutissement 
d'un long passe de gloires communes [. . .], avoir fait de grandes choses 
ensemble, vouloir en faire encore [. . .], la volonte de vivre ensemble ». Ernest 
RENAN : Discours a la Sorbonne en 1882. 

Sur Ie plan du Droit, on ne discute plus sur Ie point de savoir de la nation et de 
I'Etat, lequel precede I'autre, car Ie processus de formation historique des Etats 
modernes revele rarement une coIncidence entre les donnees ethno-culturelles 
et la creation de l'Etat ; dans la plupart des cas, on constate un dosage entre la 
volonte des peuples et la decision des dirigeants. Le plus souvent, des groupes 
humains, differents par la langue, la race, la religion et ont ete contraints de 
vivre ensemble; malgre tout, ils decident a un moment donne de creer un Etat, 
c'est-a-dire d'institutionnaliser leur vie commune en respectant Ie plus possible 
leur diversite d'origine: c'est Ie cas de nombreux pays africains dont les 
espaces juridiques, delimites par la colonisation, ont rassemble des entites 
differentes. Dans ce cas, l'Etat canalise, stabilise et rend possible une sensibilite 
nouvelle, une tradition, une adhesion qu'on appelle nationalisme ou patriotisme, 
en comptant sur Ie temps et I'education pour forger de nouvelles habitudes et 
cimenter une identite commune qui se superpose aux traits originels. 

Au niveau du Droit, trois questions fondamentales se posent en ce qui concerne 
Ie traitement de la nationalite : 

o Les criteres d'integration des individus a un groupe national; 
o Les criteres d'acquisition de la nationalite ; 
o Le probleme de la double nationalite. 

3-1. Les criteres d'integration des individus a un groupe national: 

lis rei event des dispositions constitutionnelles et legales propres a chaque pays 
et sont Ie resultat d'une evolution historique. On distingue deux principes 
fondamentaux, universellement reconnus sinon appliques: 

Le Jus soli ou droit du sol qui confere automatiquement a un enfant la 
citoyennete du pays OU iI prend naissance, quelle que soit la nationalite de ses 
parents. C'est Ie principe applique par les Etats-Unis, Ie Canada, la Republique 
Dominicaine et par la plupart des pays latino-americains. 

Le Jus sanguinis ou droit du sang qui confere a un nouveau ne la nationalite de 
son pere ou de sa mere, quelque so it Ie lieu de la naissance. C'est la nationalite 
par filiation biologique. Ce droit peut donner lieu a une interpretation rigoureuse 
de la base de la nationalite : en Cote d'ivoire, par exemple, afin de bloquer la 
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candidature d'Alassane Ouattara en decembre 2000, on avait exaM la notion 
d'ivoirite ou la rigoureuse filiation biologique, mais ce principe n'avait pas 
entraine une formulation juridique precise et la reforme de I'Article 35 de la 
Constitution avait simplement exige de tout candidat a la presidence de ne pas 
s'etre « prevalu d'une autre nationalite >!. 

La Legislation·Hartienne a traditionnellement associe ces deux principes, mais 
elle a incorpore deux autres notions 

• Un droit « racial)} exprime depuis la Constitution de 1816 lequel, en son 
Article 44, accordait la nationalite Hartienne a tout africain ou indien qui 
arrivait en Haiti et etendait ce privilege a sa descendance. Cette 
generosite fondee sur la so/idarite raciale s'est maintenue jusqu'en 1879. 
La Loi sur la nationalite du 22 aoiit 1907 reprend Ie critere racial 
preferentiel fonde sur /'identite du pere et surtout de la mere et elle a servi 
de reference juridique pour reconnaitre la nationalite Hartienne a des fils 
d'etrangers niais dont la mere, etait-il precise dans les Avis de la 
.5ecretairerie d'Etat a la Justice publies dans Le Moniteur, sur la base de 
documents fournis, etait d'origine africaine. On en trouve une 
formulation dans la Constitution de 1983 qui, dans son Article 11, 
I'evoqueen des termes particulierement expressifs, pour I'octroi de 
/'identite d'Hartien d'origine : 

« Tout individu ne en Haiti de pere etranger ou, s'iI n'est pas reconnu par son 
pere, de mere etrangere, pourvu qu'iI descende de la race noire ». 

• La notion d'Hai'tien d'origine. Elle apparait pour la premiere fois dans la 
Constitution de 1935 (Article 6). Elle sera reprise en 1946 et dans les 
Chartes duvalieriennes. 

La Constitution de 19871a definit ainsi : 

« Possede la nationalite Hartienne d'origine tout individu ne d'un pere haitien ou 
d'une mere Hartienne qui eux-memes sont nes haitiens et n'avaient jamais 
renonce a leur nationalite au moment de la naissance >!. 

Cette exigence est inscrite parmi les conditions d'e/igibilite a divers postes de 
I'Etat et la Constitution introduit des categories a cet ega rd. En effet, trois 
categories sont prevues eu egard a la nationalite : 

• Etre haitien d'origine et n'avoir jamais renonce a sa nationalite : 
pour poser sa candidature aux postes de President de la Repub/ique 
(Article 135-a), de Senateur (Article 96-1), de Depute (Article 91-1) ; 
pour etre nomme Premier Ministre (Article 157-1), membre de la Cour 
Superieure des Comptes et du Contentieux Administratif (Article 200-5). 
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o Etre haitien d'origine: pour etre choisi comme membre du Conseil 
Electoral Provisoire (Article 193-1). 

o Etre haitien: pour etre eiu membre d'un CASEC (Article 65-a), d'un 
Conseil Municipal (Article 70-a), d'un Conseil Departemental (Article 79-
a). 

II convient de noter que la Constitution est silencieuse sur la question en ce qui 
conceme les Ministres, les Juges et seule une lecture attentive permet de 
conclure, de maniare implicite, qu'il faut etre haitien pour faire partie des Forces 
Armees et des Forces de Police. 

3-2. Les criteres d'acquisition de la nationalite : 

L'ouverture de la nationalite a des etrangers est .consentie par les Etats en 
fonction de leurs besoins en main d'ceuvre, de leurs inten~ts parfois selectifs 
voire influences par une perception qualitative qui les font preferer tel ou tel type 
d'immigrants et a en refuser ou limiter I'arrivee d'autres. II s'agit generalement 
d'un pouvoir assez discretionnaire applique a partir de dispositions 
constitutionnelles et legales. La receptivite depend largement de I'histoire du 
peuplement. 

Par exemple, les Etats-Unis, au debut de leur histoire ont enregistre des vagues 
d'immigrants: anglais, irlandais, italiens au 19~me siecie ; a partir du 20~me, les 
arrivees se sont plus diversifiees en provenance de I'Asie et de I'Amerique 
Latine, et ils ont adopte des Lois etablissant des quotas pour filtrer, 
quantitativement et qualitativement, I'admission de certaines categories, par 
exemple des Japonais et des Chinois. Le melting pot ideal qui est cense fondre 
les apports ethno-culturels dans une identite commune qui en realiserait la 
synthese ne s'est pas realisee et la population americaine, par dela Ie vernis 
culturel accepte par tous, offre d'avantage I'apparence d'une mosa'ique par 
juxtaposition de groupes nationaux qui tiennent 'a s'americaniser mais en 
conservant leurs caracteristiques culturelles originelles. 

Les Constitutions HaWennes ont toujours etabli les mecanismes d'acquisition de 
la nationalite et, mises a part les normes communes, eiles ont edicte des 
principes preferentiels en faveur de certaines categories (Ies Noirs, les Indiens 
comme deja ;ndique), mais aussi, des Ie lendemain de I'independance, selon 
I'Article 13 de la Constitution de 1805, des Allemands et des Polonais 
naturalises par Ie Gouvernement (il s'agit de soldats venus avec I'expedition 
Leclerc et qui avaient embrasse la cause nationale) ; la Constitution de 1816 a 
etendu cette disposition a des etrangers uti/es : 

« les blancs qui font partie de I'armee, ceux qui exercent des fonctions civiles et 
ceux qui sont admis dans la Republique a la publication de la presente 
Constitution» (Article 27). 
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Mais par c~ntre, des dispositions avaient ecarte de /'acces a la nationalite et de 
la jouissance du droit de propriete immobiliere les blancs d'une maniere generale 
et cette exclusion a ete maintenue, avec des nuances, dans toutes les Chartes 
jusqu'en 1918. Mais la nationalite etait accordee aux « etrangers de bonnes. 
mcsurs» en fonction de certaines conditions de residence, a tout etranger qui, 
selon la Constitution de 1879 par exemple : 

« aura introduit un art ou un metier utile, forme des eleves ou se sera consacre a 
un etablissement d'agriculture ». 

La Constitution de 1987 precise en son Article 12-1 : 

« tout etranger apres cinq (5) ans de residence continue sur Ie territoire de la . 
Republique peut obtenir la nationalite Hai'tienne par naturalisation en se 
conformant aux regles etablies par la Loi ». 

/I convient de souligner que Ie pays n'a jamais attire beaucoup d'etrangers; a 
cause de problemes sociaux et politiques, if a plutot vu partir des citoyens de 
toute categorie sociale, par vagues qui se sont amplifiees au 2c1me siecle, vers 
Cuba, la Republique Dominicaine et, plus recemment vers l'Amerique du Nord, 
les Antilles franqaises, Surinam. 

3-3. Le probleme de la double nationalite : 

Le droit reconnu a un individu de posseder la citoyennete de deux pays avec les 
droits et les devoirs cumules qu'engendre ce statut particulier. 

II peut decouler des conditions de la naissance comme un effet combine du jus 
soli et du jus sanguinis, a condition que Ie pays d'origine des parents et celui 
de naissance de I'enfant en admettent la possibilite juridique. 

Le plus souvent, I'acquisition d'une deuxieme nationalite precede d'un acte 
posterieur a la naissance, de la part d'adultes qui effectuent les demarches 
necessaires pour eux-memes et pour leurs enfants dans un pays ou ils se sont 
installes. Dans ce cas aussi, iI est indispensable que les deux pays, celui 
d'origine et la terre d'accueil aient prevu la double nationalite. 

Les vastes deplacements vers d'autres pays, de groupes d'etrangers pousses 
par des raisons Ie plus souvent economique ou de convenance personnelle ont 
etendu la jouissance de la double nationalite, car les immigrants demeurent 
attaches a leur pays de naissance ou parfois ils esperent retourner vivre une fois 
venu I'age de la retraite ; ils en conservent les habitudes et creent des Tlots de 
preservation culturelle (( little Haiti» et « little Havana », par exemple, dans les 
grandes villes nord-americaines}, tout en se montrant reconnaissants et fideles 
envers leur nouvelle patrie. 
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La Constitution de 1987 edicte, de maniere lapidaire en son Article 15 : 

«La double nationalite Hailienne et etrangere n'est admise dans aucun 
cas ». 

Cette disposition a heurte la sensibilite patriotique des Hailiens de I'etranger qui 
demeurent attaches a leur pays, bien qu'ils aient acquis une autre nationalite ; 
ils craignent par ail/eurs de ne pouvoir jouir d'un heritage; en outre, ils se voient 
prives du droit de vote et de I'eligibilite citoyenne, meme si I'exercice du premier 
par ceux qui sont demeures Hailiens requiert la mise en place de dispositions 
administratives ; par ail/eurs les conditions d'eligibilite a certains postes excluent 
ceux qui ont acquis une seconde nationalite, meme s'ils recuperent leur 
citoyennete Hailienne. 

Si la Charte de 1987 rejette formel/ement la double nationalite en des termes 
particulierement categoriques, el/e n'est pas la premiere a /'interdire. En effet des 
la Constitution de 1805, iI est indique que Ie citoyen perd sa nationalite 
Hailienne s'iI en acquiert une autre (Article 7). Les deux Chartes de 1879 et de 
1889 sont d'ail/eurs encore plus severes a I'egard d'une femme HaWenne qui 
epousait un etranger car el/e perdait sa nationalite HaWenne; ces restrictions 
ont ete confirmees dans la Loi du 22 aout 1907 sur la nationalite qui precise 
qu'el/e ne pouvait pas faire beneficier ses enfants du jus sanguinis et ils 
demeuraient des etrangers ; el/e ne recuperait sa situation originel/e que si el/e 
devenait veuve ou si el/e divorr;ait. 

La Constitution de 1983 est la seule qui ait prevu la double nationalite, mais 
d'une maniere juridiquement all!!atoire et restee sans lendemain. En effet, 
I'Artic/e 18, edicte, de maniere surprenante : 

« La double nationalite pourra etre reconnue par convention bilatera/e ou 
multilatera/e sans presomption a I'exercice des droits politiques reserves 
aux Hailiens qui n'on'tjamais opte pour une autre nationalite ». 

Afin de satisfaire partiel/ement les (( Haltiens d'Outre-mer» et les recompenser 
pour leur apport constant a la vie de leurs parents et de leur region d'origine, Ie 
Gouvemement a, Ie 10

' aoOt 2002, fait adopter une Loi accordant certains 
privileges aux Hai1iens d'origine jouissant d'une autre nationalite et a leurs 
descendants: dispense du permis de sejour et de travail et du paiement des 
taxes y afferentes ; par ail/eurs, on les declare eligibles a occuper un poste dans 
la Fonction Publique et ils peuvent acquerir des proprietes immobilieres sans 
I'autorisation du Ministere de la Justice; ifs peuvent profiter d'un heritage. 

/I convient de noter que ces dispositions n 'affectent pas /'interdiction de la 
double nationalite; par ail/eurs, la Constitution de 1987 permettait deja aux 
etrangers d'acquerir des immeubles en Haiti pour les besoins de leur residence 
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et de leurs activites (Articles 55, 55-1, 55-2) et n'empechait pas un Hartien 
jouissant d'une autre nationalite de Mneficier d'un eventuel heritage, en (onction 
du principe selon lequella Loi ne ravit pas les droits acquis. 

4- L'exercice de fa Puissance Publique 

A I'interieur du territoire et a regard de la population (citoyens et etrangers vivant 
dans cet espace), I'Etat detient un pouvoir souverain appele Puissance Publique, 
qui peut etre detini comme etant un systeme reconnu d'autorite effective, 
legalisee par la Constitution et legitimee par Ie mode de creation du Pouvoir 
politique. 

La souverainete est un principe abstrait car il evoque la capacite de gouverner et 
de gerer, en particulier d'edicter des normes sous forme de Lois, de Reglements, 
de Decrets, d'Arretes ; son exercice universel sur Ie territoire et a I'egard de la 
population justifie Ie devoir d'obeissance exige des citoyens et celle-ci peut-etre 
spontanee ou contrainte; detinie par reference a la nation, on la qualifie 
volontiers nationale et populaire, lorsque cette conformite est fondee sur la 
rencontre entre les aspirations populaires et Ie mode d'exercice de rautorite. En 
principe, elle est detenue par Ie peuple qui en confie I'exercice a l'Etat; ce 
rattachement populaire degage en fait plus une philosophie qu'une realite car les 
citoyens ne s'identifient pas a l'Etat ; ils sont plutot mefiants a son egard. 

Cet Etat anonyme, distant mais necessaire pour assurer I'ordre, la stabilite et la 
continuite de la nation, dispose, au nom de la souverainete, de la Puissance 
Publique qu'elle exerce dans trois domaines qui qualifient trois types de 
pouvoirs: 

• Le pouvoir de gerer les interets collectifs ; 
• Le monopole de la force legitime; 
• Le pouvoir de juger et de sanctionner. 

4-1. Le pouvoir de gerer les interets collectifs : 

II se concretise par I'intermediaire des differents Ministeres qui forment Ie 
Gouvernement et encadrent des services specialises (sante, education, 
securite, routes et ports etc.) : c'est I'Administration Publique qui compose ce 
qu'on appelle la Fonction Publique; les agents sont des fonctionnaires de l'Etat 
dont Ie statut, les regles de fonctionnement relevent du Droit Administratif, lequel 
est issu des dispositions constitutionnelles y relatives et des Lois adoptees pour 
rendre celles-ci effectives. 

C'est la dimension fonctionnelle de la gestion de l'Etat la plus visible et la plus 
exposee a des critiques et des insatisfactions de la part de la population. Elle est 
aussi la plus legitime meme s'il se produit parfois une telle appropriation des 
services que la propagande fait croire a la popuiation que telle realisation est Ie 
fruit du bon vouloir, de la generosite des dirigeants envers lesquels la nation se. 
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doit d'etre reconnaissante. II s'agit d'un detournement classique du sens des 
responsabilites qui conduit au culte de la personnalite. 

En Haiti, la Fonction Publique est organisee en application du Titre VII1 de la 
Constitution de 1987 (Articles 234 a 244) qui reprend les traditions remontant 
aux premiers temps de la vie nationale ; au cours de ces deux siecles, el/e a 
accumule une experience, etendu des responsabilites precise les bases 
juridiques destinees a rendre cel/e-ci plus performante : en effet,une serie de 
Lois a organise la Fonction Publique dont cel/e du 19 septembre 1982 portant Ie 
Statut general de la Fonction Pub/ique encore en vigueur et qui fixe les 
conditions de recrutement ; el/e etablit la distinction entre les employes qui sont 
des agents de droit public non titulaires et les fonctionnaires qui occupent une 
place dans la hierarchie administrative et qui jouissent, en particulier, de la 
stabilite de I'emploi et de la possibilite de faire carriere; bien que rattaches a des 
Ministeres, its ne sont pas des fonctionnaires d'un Gouvernement mais de I'Etat. 
Le developpement des structures de la decentralisation rendra necessaire la 
creation d'une Fonction Publique Territoriale qui devra col/a borer avec la 
Fonction Publique Nationale. 

4-2. Le monopole de la force legitime: 

A I'Etat seul appartient Ie droit : 

o de fabriquer des armes s'il en ales moyens scientifiques (Ie savoir), 
technologiques (Ie savoir-faire) et financiers, soit directement, so it par 
I'intermediaire d'entreprises privees qui executent les commandes et 
encadrent la recherche scientifique pour I'etude de nouvelles armes et 
pour en realiser I'experimentation ; 

o d'acheter des armes aupres d'autres pays qui en possedent et en vendent 
de maniere licite sur Ie marche international (parfois liquident leurs surplus 
et des categories devenues obsoletes) ou sur des marches paralleles ; 

o de stocker du materiel militaire sous Ie contrale de leurs Forces Armees ; 
o d'utiliser du materiel de guerre pour la defense du territoire, pour assurer 

la securite des vies et des biens, une double fonction qui releve de sa 
responsabilite. 

Les particuliers ont Ie droit de posseder certaines categories d'armes pour leur 
securite privee et peuvent les utiliser chez eux ; mais en dehors de leur domicile, 
Ie port d'armes est soumis a I'autorisation du chef de la Police (Article 268-1 de 
la Constitution de 1987). 

4-3. Le pouvoir de juger et de sanctionner : 

La Puissance Publique englobe aussi I'action coercitive legitime des tribunaux en 
fonction de deux principes: I'egalite des citoyens devant la Justice et la 
necessite d'eviter que ces derniers ne se fassent justice a eux-memes. Au nom 
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de I'Etat, la Police prete main forte a la Justice pour arreter les delinquants, 
recueillir les donnees pour fonder une inculpation (Ia Police Judiciaire); elle 
assiste les agents de la Justice et' assure la securite des centres 
d'emprisonnement. 

5-La souverainete et la reconnaissance internationale : 

Un element de I'existence de l'Etat est son accession a la souverainete 
internationale. C'est un point de rencontre entre Ie Droit Constitutionnel et Ie 
Droit International Public qui etablissent, a son profit, un Pouvoir supreme dans 
Ie double sens substantiel (absolu) et comparatif (au dessus de tous les autres 
pouvoirs qui se manifestent a I'interieur d'une societe) ; elle suppose la plenitude 
des competences dans I'ordre interne et la reconnaissance de ces prerogatives 
sur Ie plan international. C'est une situation qui comporte deux aspects: 

• La reconnaissance par les autres de I'emergence d'une nouvelle entite 
etatique sur la scene internatiolJale ; 

• La participation a la vie internationale. 

5-1. La reconnaissance par les autres pays de I'emergence d'une nouvelle 
entite etatique sur la scene internationa/e : 

Elle se realise par un acte solennel de nature juridique. La non reconnaissance 
est un moyen par lequel un pays subit une sorte d'ostracisme. 

Tel fut Ie cas de la Republique d'Haiti reconnue sous condition par la France en 
vertu de I'Ordonnance de Charles X du 17 avril 1825, et qui fut isolee sur la 
scene intemationale, particu/ierement latino-americaine, car cette independance 
representait, au debut du 190m

• siecle, selon la formule-synthese de I'historien 
americain Rayford Logan, une enigme, une anomalie, un bannissement, une 
menace. (The Diplomatic relations of the United States with Haiti (1776-
1891). Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1941}. 

Le 20eme siecie a enregistre une proliferation de nouveaux Etats et la 
reconnaissance internationale est devenue une simple formalite, a moins que, 
pour des raisons qui relevent des contingences internationales generees par la 
guerre froide, certains pays divises (deux Allemagnes jusqu'en 1989, deux 
Corees, deux Viet Nams jusqu'en 1975, deux Chines) ont beneficil9 de 
reconnaissances antagoniques (par exemple, les pays qui admettaient 
I'existence de la Republique Federale Allemande niaient celie de la Republique 
Democratique Allemande d'obedience communiste, et vice-versa). Actuellement, 
une seule entite s'est constituee en Etat sans etre acceptee par la communaute 
intemationale: iI s'agit de la « Republique turque du Nord de Chypre» dont 
I'independance a ete proclamee Ie 15 novembre 1983 et qui n'est reconnue que 
par la Turquie. 
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5-2. La participation a fa vie internationafe : 

ElJe s'exprime sous diverses formes: 
o I'etablissement de relations diplomatiques suivi ou pas d'echange 

d'ambassadeurs et d'ouverture de sieges; 
o I'organisation d'un service diplomatique aupres des pays etrangers 

(ambassades, consulats), charge de representer un pays et de defendre 
ses interats : 

o la participation, comme membre de plein droit, aux activites des 
Organisations Internationales Gouvernementales (I'admission aux Nations 
Unies est generalement vecue par les representants des nouveaux Etats 
comme une deuxieme independance); 

o la negociation et la signature des traites internationaux, a charge pour Ie 
Parlement national de les ratifier selon les provisions constitutionnelJes. 

111- DROIT CONSTITUTIONNEL : DROIT DES POUVOIRS POLITIQUES 

Dans une societe plus ou moins stable et organisee, de nombreux pouvoirs se 
manifestent ; ils sont de nature, d'importance et de portee variee ; les principales 
sources de ces pouvoirs sont I'argent, Ie savoir, la force, la religion et mame 
certaines formes d'ilJegalite. lis creent a I'interieur d'un pays, une veritable 
nebuleuse et ils evoluent de maniere souvent autonome et ephemere, parfois 
associee et redoutable, ou encore antagonique, aboutissant a des tensions ou 
mame des crises qui produisent I'aneantissement de I'un d'eux. 

Le Pouvoir d'Etat est different, meme s'iI n'est pas toujours Ie plus puissant face 
a ces centres particuliers. II detient les caracteristiques suivantes : 

o il est fonde sur Ie Droit et fonctionne selon les regles etablies qui lui 
conferent autorite et legitimite ; 

o il est impersonnel car il existe en dehors de ceux qui I'exercent, cela en 
depit d'une certaine personnalisation ; 

o il incarne et defend des interets colJectifs par rapport aux interets 
particuliers ; 

o iI est au dessus des autres pouvoirs et sa suprematie se manifeste car iI 
s'impose aces derniers, les reglemente, peut les combattre en utilisant 
les ressources de la Puissance Publique, limiter leur action et mame les 
contraindre a s'effacer. 

L'Etat, quelJe que soit sa nature, est saisi sous deux formes, I'une integree (son 
identite anonyme), I'autre organique comme structure d'accueil d'institutions 
stables a partir desquels il remplit un certain nombre de fonctions d~nt les trois 
essentielJes sont : 

o Ie Pouvoir Executif 
o Ie Pouvoir Legislatif 
o Ie Pouvoir Judiciaire 
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II ne s'agit pas d'une dissection arbitraire du Pouvoir d'Etat, mais d'une 
repartition fonctionnelle fondee sur trois principes : 

• la separation car chacun des trois est dote d'attributions specifiques 
qu'ils ne peuvent pas transferer de I'un a I'autre ; 

• I'independance car ils sont autonomes et ne sont pas subordonnes I'un a 
I'autre et il n'existe pas de hierarchie entre eux ; 

• I'articulation fonctionnelie car Ie Droit et la pratique etablissent entre 
eux des passe relies de complementarite qui determinent la nature du 
regime politique. 

1·Le Pouvoir Executif : 

C'est Ie plus visible des trois Pouvoirs et aussi Ie plus personnalise voire 
personnifie, car iI est organise autour de la figure d'un individu qui porte Ie double 
titre de Chef de l'Etat et de Chef du Pouvoir Executif ; autrefois, iI s'agissait d'un 
monarque de droit divin ; au XXeme siecle, en Europe, celui·ci a ete depouille 

de ses anciennes prerogatives, alors que subsiste Ie systeme de monarchie 
constitutionnelle ; dans d'autres regions du monde, au Moyen Orient et en Asie, 
Ie regime monarchique s'est maintenu avec les pouvoirs exceptionnels accordes 
aux Rois et Princes. 

Dans la plupart des pays, Ie Pouvoir Executif met en avant Ie President de la 
Republique dont I'image et I'autorite sont constitutionnalises ou s'impriment dans 
la conscience des citoyens, car iI est Ie chef. 

1·1. La structure du Pouvoir Executif 

Elle se presente de deux manieres. 
Le Pouvoir Executif est dit monocephale (mono = seul, cat a/os = tete) lorsqu'il a 
a sa tete une seule personne qui gouverne avec des collaborateurs. 

II est dit bicephale lorsque gouvernent deux personnes, Ie President de la 
Republique et un Premier Ministre, chef du Gouvernement. La repartition des 
responsabilites et de I'autorite executive entre les deux est prevue par la 
Constitution, mais la pratique politique revele parfois des tensions car intervient 
Ie poids de la conjoncture politique determinee par la formation des majorites 
electorales : la dyarchie executive peut ainsi aboutir a des resultats charges de 
virtualites dangereuses sous la forme d'une cohabitation a la franc;:aise. 

1·2. Le President de la. Repub/ique 

Dans un cas comme dans I'autre il demeure Ie chef du Pouvoir Executif. 

Eliqibilite : conditions et modalites 
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II existe deux voies juridiques d'acces a la fonction : 
o I'election au second degre: designation du President par les 

Chambres Legislatives. C'etait Ie cas en France jusqu'a la revision 
constitutionnelle de. 1962 et Ie General de Gaulle a ete Ie premier 
President fran<;ais elu au suffrage universel en 1964. En Haiti, Ie 
changement est intervenu a travers la Constitution de 1950 ; avant cette 
date, Ie President etait elu par les deux Chambres reunies en Assemblee 
Nationale. En Allemagne, Ie President federal est elu par un Congres 
special compose de I'ensemble des deputes et de delegues elus par les 
parlements des Etats. 

o L'election au suffrage universel direct par Ie peuple, selon des 
modalites prevues par la Constitution et par les Lois electorales qui fixent 
Ie mode de scrutin, Ie type de majorite, Ie systeme de comptage des 
votes. C'est Ie systeme utilise dans la plupart des pays latino-americains, 
en Haiti, en Afrique. 

II convient de noter une particularite en ce qui concerne Ie systeme americain : Ie 
President des Etats-Unis est elu par un College de grands electeurs dont Ie 
nombre depend de la taille demographique des Etats federes; Ie jour de 
I'election les citoyens choisissent bien un candidat mais celui qui obtient Ie plus 
grand nombre de voix se voit attribuer la totalite des grands electeurs d'un Etat 
(the winner takes it al/, Ie gagnant rafte tous les votes) et il doit obtenir, de cette 
fa<;on 270 voix pour etre proclame President Ie lundi suivant Ie deuxieme 
vendredi de decembre. 

Le mandat presidentiel et Ie probleme de la reelection 

La duree de la fonction, elle aussi, est determinee par la Constitution. Trois 
experiences sont historiquement enregistrees : 

o la Presidence a vie. Elle est devenue obsolete car elle demeure 
associee a la dictature, en Haiti ou ailleurs. Dans I'histoire d'Haiti, el/e a 
ete etablie a trois moments: 1816 ( Article 142), 1846 (Article 117) et 
sous les Duvalier : 1964 (Article 197) et 1983 (Article 106). 

o la reelection indefinie qui permet a un homme de se maintenir au 
pouvoir par Ie biais de la reelection. Tel est Ie cas de la France dont Ie 
systeme constitutionnel ne I'interdit pas, mais surtout des pays africains. 

.. la reelection limitee a un mandat: aux Etats-Unis, Ie 22eme 
amendement adopte en 1951 interdit a un President d'avoir plus d'une 
reelection. 

.. la reelection differee avec un delai egal a celui du mandat lui-meme. 

En Haiti, c'est Ie principe etabli par la Constitution de 1987 (Article 134-3). 
Avant cette date, d'autres Constitutions avaient prevu ce principe: 1843 (Article 
107). 1867 (Article 107). 1874 (Article 113). 1879 (Article 101). 1888 (Article 
90). 1889 (Article 90). 
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La vacance presldentielle 

La stabilite d'un pays repose, en particulier, sur la continuite de l'Etat et surtout 
des Pouvoirs constitues, particulierement I'Executif incarne dans un homme. 
Deux situations sont prevues : 

• I'absence momentanee du President de la Republique: en cas de 
voyage officiel a I'etranger, iI est cense representer la nation et sa 
responsabilite n'est pas affectee par son absence physique du pays; en 
cas de malad ie, une distinction est etablie entre son affaiblissement 
physique et I'inconscience qui decoule de I'anesthesie necessaire pour 
une operation: dans ce cas, un interimat est organise, meme pour 
quelques heures, Ie temps de la recuperation des facultes. 

• I'incapacite definitive en cas de demission, de destitution ou de deces. 
Les Constitutions et la pratique prevoient, une fois effectue Ie double 
constat medical et juridique, la mise en ceuvre des mecanismes de 
remplacement. Ainsi, aux Etats-Unis, Ie Vice-President est immediatement 
investi et il termine Ie mandat presidentiel apres avoir choisi un Vice
President; en France, ce role revient au President du Senat et des 
elections sont organisees dans les trois mois; en Haiti, aux termes de 
I'Article 149 de la Constitution de 1987, Ie President de la Cour de 
Cassation assume Ie pouvoir pour trois mois et il est tenu d'organiser les 
elections dans les trois mois. 

Les fonctions du President de la Repub/igue 

Elles sont etablies par la Constitution et mises en ceuvre par la pratique; I'une et 
I'autre en precisent la nature, la portee et les limites. 

• II represente l'Etat a I'interieur et a I'exterieur ; 
• II est Ie garant du respect de la Constitution, de la stabilite de l'Etat et du 

bon fonctionnement des institutions; 
• II nomme a certaines fonctions politiques et administratives, so it 

directement, so it en collaboration avec d'autres institutions; 
• II dispose du droit de grace et de commutation de peine; 
• II partage avec les deux Chambres I'initiative des lois et peut y faire 

objection (droit de veto du President des Etats-Unis) ; iI les promulgue et 
les fait publier au Journal Officiel ; 

• II conduit la politique exterieur du pays par I'intermediaire des 
ambassades et consulats ; iI negocie et signe les traites puis les sou met a 
la ratification par Ie Parlement ou par la voie referendaire. 

Selon les pays et les traditions, on assiste a une personnalisation excessive de 
la fonction presidentielle. 

En Haiti s'est installee une tradition tenace, celie de considerer Ie President 
comme chef de famille, qui gouveme « en bon pere de famille». La distance 
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due a la {onction est compensee par la familiarife des appellations: Petion, 
« papa bon creur» ; plus tard on retrouvera «Tanton Nord», «Papa Vincent », 
« Titime », « Papa Doc» et « Titide ». 

1-3. La dyarchie 

L'expression vient de I'association de deux mots grecs duo (deux) et arkein 
(commander). Ce rappel etymologique et historique (Ia Grece antique et, plus 
precisement la ville-Etat de Lacedemone plus connue sous Ie nom de Sparte) 
nous fournit une premiere definition originelle, I'art de commander a deux, qui a 
evolue vers I'art de diriger a deux: la dyarchie est ainsi exprimee dans un 
systeme executif bicep hale marque par Ie partage des responsabilites entre un 
chef d'Etat (monarque ou President de la Republique) et un chef de 
Gouvernement (un Premier Ministre issu d'une majorite parlementaire). 

L'altelage entre les deux et I'efticacite de leur collaboration depend des 
dispositions constitutionnelles mais aussi de la dynamique de la vie politique et 
des traditions d'un pays, de la personnalite des mandataires et, enfin, de la 
perception des citoyens qui etablissent une hierarchie entre les deux. 

Les fonctions peuvent, en eftet, etre definies de manieres tres precises et 
organisees aut~ur de quelques points: 

o Ie President detient un mandat populaire par la voie des elections, Ie 
Premier Ministre est nomme; Ie peuple choisit un candidat a la 
Presidence sur la base de son programme politique que, dans une 
certaine mesure, Ie Premier Ministre est cense executer et celte situation 
ne souleve pas de problemes si les deux sont au pouvoir, par des voies 
difterentes, en vertu de la me me majorite electorale ; 

o son mandat, renouvelable ou pas, est juridiquement stable alors que celui 
du Premier Ministre est expose a la censure pariementaire ; 

o Ie pouvoir de nomination du President s'applique aux fonctions nobles, Ie 
Premier Ministre disposant du pouvoir reglementaire nom me aux fonctions 
subalternes. 

Le bicephalisme executif est generalement pert;:u comme devant restreindre les 
pouvoirs du President. A cet egard, on peut noter deux evolutions: 

• Renfotcement de la fonction presidentielle: c'est Ie cas de la France 
avec la Constitution de 1958, un passage voulu par Ie General de 
Gaulle, du pouvoir pariementaire fort vers un reequilibrage au profit de 
I'Executif et surtout du President de la Republique ; 

• Creation du poste de Premier Ministre pour altenuer la tendance des 
presidences dotees de grands pouvoirs: c'est la tendance observee 
dans certains pays africains et latino-americains, encore que dans 
certains cas, on cree Ie poste de Vice-President, en une forme de 
dyarchie .. 

48 



1-4.Le Pouvoir Executif dans la Constitution de 1987 

La Charte de 1987 a repris Ie principe de I'Executif bicephale qui a ete cree en 
1985 en vertu d'un amendement de la Constitution de 1983 (Article 121). 
L'Article 133 precise: 

Le Pouvoir Executif est exerce par: 
a) Ie President de la Repub/ique, chef de l'Etat ; 
b) Ie Gouvernement ayant a sa tete un Premier Ministre. 

Le libelle etablit une symetrie entre un homme, Ie President, et un organe, Ie 
Gouvernement ; ainsi Ie contrepoids voulu par les constituants, ce n'est pas Ie 
Premier Ministre mais une entite collegiale dont il est precise a l'Article 156 
qu'elle conduit la politique de la nation, alors que l'Article 158, de son cote, 
annonce que Ie Premier Ministre presente sa declaration de politique generale 
devant les deux Chambres. II en decoule une confusion, source de conflits 
d'interpretation, entre trois politiques: celie du President, celie du Premier 
Ministre et celie du Gouvernement. 

Depuis 1988, Ie pays a connu 11 Premiers Ministres: Martial Celestin, Rene 
Preval, Jean-Jacques Honorat, Marc Bazin, Robert Malval, Claudette Werleigh, 
Smark Michel, Rosny Smarth, Jaques-Edouard Alexis, Jean-Marie 
Cherestal,Yvon Neptune. Les peripeties de la vie politique ont engendre des 
formes abatardies : 

• une dyarchie suspendue avec Henry Namphy, Prosper Avril et Ertha 
Pascal Trouillot ; 

• une dyarchie escamotee avec Marc Bazin, Premier Ministre sans 
President et avec Emile Jonassaint, un President sans Premier Ministre ; 

• une dyarchie en veilleuse avec Rene Preval de juin 1997 a mars 1998. 

L'Article 137 prevoit une alternative problematique dans Ie choix du Premier 
Ministre: 

• parmi les membres du parti ayant la majorite au Parlement. Mais Ie 
Parlement est forme de deux Chambres numeriquement asymetriques 
(27 Senateurs et 83 Deputes) et rien ne prevoit la technique de 
formation d'une telle majorite. II convient de noter, a CEl sujet, que 
I'emprunt effectue de la Constitution franyaise n'a pas tenu compte du 
fait que seule la Chambre des Deputes, appelee Assemblee Nationale, 
intervient dans Ie choix du Premier Ministre. 

• en consultation avec Ie President du Senat et celui de la Chambre des 
Deputes. Le mot consultation est lourd de virtualites conflictuelles car iI 
n'indique pas Ie poids respectif des entites dans cette procedure 
triangulaire. 

A cause de cette ambiguite, la formule prevue ouvre juridiquement sinon 
politiquement, la voie a une cohabitation a la franyaise, lourde de consequences 
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negatives, car trois majorites electorales peuvent se degager: celie du 
President, une autre a la Chambre des Deputes et une troisieme au Senat. Un 
aspect non negligeable resulte du fait que Ie President de la Republique ne peut 
pas revoquer Ie Premier Ministre : celui-ci peut demissionner ou etre renvoye a 
I'issue d'un vote de non confiance de I'une des deux Chambres (Arlicles129-2, 
129-3, 129-4, 129-5). 

Textes choisis 

Theorie de I'equilibre des pouvoirs : 

C'est une experience eternelle que tout homme qui a du pouvoir est porte a en 
abuser; I va jusqu'a ce qu'it trouve des Iimites. Qui Ie dirait ? La vertu meme a 
besoin de Iimites. 

L'abus du pouvoir est neutralise que si par la disposition des choses, Ie pouvoir 
arrete Ie pouvoir ... 

.... Tout serait perdu si Ie meme homme ou Ie me me corps des principaux, ou 
des nobles, ou du peuple exerqait ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui 
d'executer les resolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les differends 
des particuliers ... 

..... Si elle etait jointe a la puissance legislative, Ie pouvoir sur la vie et la liberte 
des citoyens seraient arbitraires ; car Ie jllge serait legislateur ; si elle etait jointe 
a la puissance executive, Ie juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. 
(Montesquieu L'espritdes lois, 1748). 

L'impossibilite de renvoi du Premier Ministre par Ie President de la 
Republique : 

Le President de la Republique doit pouvoir se defaire de son Premier Ministre ... 11 
faut que Ie President puisse mettre fin aux fonctions du Premier Ministre comme 
je I'ai fait avec Oebre. Cela s'est tres bien passe; c'etait Oebre. Mais il a fallu 
qu'il se prete au jeu. Je lui ai dit : « Puisque vous cessez d'exercer vos fonctions, 
it faut que vous me donniez votre demission ». IIl'a fait, bien sur; mais peut-etre 
qu'un autre ne I'aurait pas fait. 1/ vaudrait mieux specifier que Ie President met fin 
aux fonctions du Premier Ministre de sa propre initiative et qu'it n'est pas 
suspendu a I'offre de demission ». Conversation rapportee par Alain Peyrefitte : 
C'etait de Gaulle. Paris, Editions de Fallois, Fayard, 1994, p. 449. 

2- Le Pouvoir Legislatif : 

II tire son nom de lex ~oi) c'est-a-dire de sa fonction essentielle qui est de 
fabriquer des lois et, par extension, de faire respecter celles-ci et d'etablir la 
legalite des textes a partir du pouvoir d'interpretation de la Constitution. Mais ses 

50 



competences et son autorite vont au-dela de ces responsabilites issues de sa 
racine etymologique. 

II est evoque sous des appellations variees: Parlement, Corps Legislatif, 
Assemblee Legislative, Les Chambres, Puissance Legislative, Congres, 
Chambre Haute et Chambre Basse. 

2·1. Structure du Pouvoir Legislatif 

On distingue deux systames lies a la structure numerique de Parlement : 

Monocamerisme. Existence d'une seule Chambre mono (un) camara 
(chambre). Le vocabulaire du Droit Constitutionnel utilise aussi 
monocameralisme, encore que ce dernier terme evoque plutot la doctrine qui 
sous tend Ie choix de la Chambre unique. 

Plusieurs pays de par Ie monde ont ado pte ce systame tels que la Grace, Israel 
(Ia Knesset), la Nouvelle Zelande, Ie Danemark. Selon I'Union Parlementaire, en 
1989, sur 145 Parlements, 73 avaient une structure monocamerale. 

Bicamerisme. II se rapporte a I'existence de deux Chambres.1I remonte a la 
Grace antique, plus precisement aux institutions de la ville-Etat d'Athanes : la 
Boule et I'Ekklesia, et a Rome Ie Senat et les Comices du peuple. La version 
plus moderne fait reference a I'Angleterre, a la Constitution americaine de 
1787, et a la Revolution franc;:aise (Assemblee Nationale et Conseil des 
Anciens. 

Ces Assemblees portent des noms divers pour identifier respectivement la 
Chambre des Deputes et Ie Senat : 

• En Allemagne : Bundestag et Bundesrat ; 
• Aux Etats Unis : Chambre des Representants et Senat; 
• Au Royaume Uni : Chambre des Communes et Chambre des Lords; 
• En France: Assemblee Nationale et Senat. 

Haiti a fait I'experience des deux systemes au cours de son histoire : 
• 1806-1816: monocamerisme avec un Senat tout puissant; 
• 1816-1918: bicamerisme avec une Chambre qui a rec;:u des appellations 

diverses dans les Constitutions : Chambre des Representants des 
Communes (1816), Chambre des Representants (1846, 1849, 1874, 
1888), Chambre des Communes (1843, 1867, 1879, 1889), Chambre des 
Deputes a partir de 1918.; 

• 1918-1930: monocamerisme avec Ie Conseil d'Etat qui avait rempli les 
fonctions de Pariement; 

• 1930-1957: retour au bicamerisme ; 
• 1957-1986: monocamerisme avec la Chambre Unique du systeme 

duvaJierien ; 
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o 1987: bicamerisme avec Ie retablissement du Senat. 

On distingue deux formes de bicamerisme: egalitaire lorsque les deux 
Chambres ont des prerogatives identiques ; inegalitaire, lorsque la Constitution 
attribue des pouvoirs particuliers a I'une d'entre elles. 

Tel est Ie cas de la Constitution de 1987. Les deux Chambres partagent 
I'essentiel des pouvoirs legislatifs, mais la Constitution amenage des pouvoirs 
speciaux au profit du Senat : 

o en matiare de nomination : Ie Senat elit directement les membres de la 
Cour Superieure des Comptes et du Contentieux Administratif (Article 
200·6) ; if propose au President de la Republique les noms des membres 
de la Courde Cassation (Article 175); 

o il ratifie la nomination, par Ie President de la Republique, des 
Ambassadeurs et Consuls, du Commandant en chef des Forces Armees 
et de la Police (Article 141), des membres des Conseifs d'Administration 
des Organismes autonomes (Article 142) ; 

o Ie Senat s'erige en Haute Cour de Justice pour juger les detenteurs du 
Pouvoir d'Etat (Article 185) ; 

A ces prerogatives constitutionnelles s'ajoutent d'ailleurs la differenciation 
introduite dans la psychologie populaire qui accorde plus de prestige a la 
fonction senatoriale qu'a celie de Depute; on credite volontiers plus de sagesse 
aux Senateurs plus ages (30 ans requis au lieu de 25); on les appelle 
(( Senateurs de la Republique» et, dans I'ordre protocolaire, Ie President du 
Senat jouit de la preseance par rapport a son collague de la Chambre et c'est lui 
qui preside I'Assemblee Nationale. 1/ convient d'ajouter aussi que Ie Senat est 
permanent et Ie mandat des Senateurs est de 6 ans alors que celui des Deputes 
est de 4 ans. 

La reunion des deux Chambres 

Les Constitutions prevoient que, dans certaines circonstances, les deux 
Chambres se reunissent pour accomplir certaines fonctions : 

o de manil9re statutaire, de plein droit, afin de marquer certaines situations 
qui se pn3sentent dans Ie deroulement'de la vie nationale, par exemple, 
pur elire Ie President de la Republique, ratifier les Conventions et les 
traites, ouvrir les Legislatures et les sessions; 

• de maniere ponctuelle lorsque cette reunion est dictee par les 
circonstances, par exemple pour decider, conjointement avec Ie Pouvoir 
Executif, I'etablissement de I'etat de siege. 

Cette association porte des noms differents selon les pays: 
• Congres en France et aux Etats-Unis ; 
• Assemblee Nationale en Haiti. La Constitution de 1843 I'a instituee pour 

la premiere fois et, avec des eclipses et des variantes, elle est integree 
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dans la structure parlementaire et prevue par presque toutes les 
Constitutions. A noter que elle a pris un sens fonctionnel et non plus inter
institutionnel lorsque Ie Parlement etait monocameral : . de 1918 a 1930 
avec Ie Conseil d'Etat et de 1957 a 1986 avec la Chambre Unique de la 
periode duvalierienne. 

2-2. L 'ordonnancement du temps legislatif 

Le travail parlementaire se deroule a I'interieur de trois espaces-temps: la 
Legislature et la session. 

La Legislature est Ie temps ecoule entre deux elections a la Chambre des 
Deputes et correspond a la duree constitutionnelle du mandat de ces derniers. II 
convient de noter que Ie mandat des Senateurs ne s'exprime pas en termes de 
Legislature. 

La session est Ie temps d'activite effective au cours d'une annee ; sa duree est 
fixee par la Constitution. Une annee constitutionnelle peut com porter une seule 
session. Tel est Ie cas actuel de la France qui est passee du regime des deux 
sessions a celui de la session unique, du premier jour ouvrable d'octobre au 
dernier jour ouvrable de juin et doit durer au maximum 120 jours. Aux Etats-Unis, 
les travaux parlementaires se deroulent du 3 janvier au 3 juillet pour la Chambre. 

En Haiti, on est passe du systerne unique (dans la pluparl des cas, d'avril a juin, 
soit trois rnois) a la double session_ avec la Constitution de 1987, (du deuxierne 
lundi de janvier au deuxierne lundi de rnai, puis du deuxierne lundi de juin au 
deuxierne lundi de septernbre, soit huit rnois (Article 92-2). 

La session extraordinaire resulte d'une convocation de la Chambre des 
Deputes par Ie President de la Republique, en dehors du temps reglementaire 
des sessions, lorsque les circonstances I'exigent ou pour achever.la discussion 
de textes de loi et la ratification des traites. 

En Haiti, I'Article 105 de la Constitution de 1987 ouvre cette perspective et il 
est precise que I'ouverlure et la fermeture de ladite session s'effectuee par 
I'Assernblee Nationale (reunion des deux Charnbres) et les debats ne peuvent 
porler que sur I'objet de la convocation (Article 107). 

2-3. L 'organisation du travaillegislatif 

Elle est prevue par la Constitution et, de maniere plus precise, par Ie Reglement 
Interieur de chacune des deux Chambres. Elle englobe les points suivants : 

• Ie Bureau 
• les Commissions parlementaires 
• Ie quorum 
• I'absenteisme 
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o les modalites d'expression des positions parlementaires. 

Le Bureau. C'est I'organe de decision forme en general par un President, un 
Vice-President. un Questeur responsable des questions administratives et 
financieres, et deux membres; la duree de leur mandat est variable. so it Ie 
temps d'une session, so it pour une annee, so it encore Ie temps d'une 
Legislature. Le Bureau est charge de I'application de la procedure en usage, du 
maintien de I'ordre, de la tenue des debats (par exemple, Ie temps de parole, Ie 
contrale du quorum, I'enregistrement des travaux, leur publication et la 
preparation des proces-verbaux des seances publies dans Ie Journal Officiel). 

Les Commissions parlementaires. Elles sont de trois sortes : 
• les Commissions de travail qui, dans chaque Chambre, reunissent les 

parlementaires en fonction de leur competence originelle et qui sont 
chargees de I'examen preparatoire des textes de loi; leur rapport 
n'engage pas I'Assemblee car celle-ci peut enteriner Ie resultat, Ie 
modifier, Ie rejeter ou voter conformement a leurs recommandations ; 

• les Commissions d'enquete formees de maniere empirique pour 
examiner, parfois sur Ie terrain, un probleme surgi de I'actualite politique 
et sociale ; 

o les Commissions mixtes formees de representants des deux Chambres 
et qui sont chargees de questions specifiques : resoudre les divergences 
surgies lors du vote des projets de loi, par exemple. 

Aux termes de la Constitution Hai"tienne de 1987, les deux Chambres 
nomment une commission de conciliation dans deux circonstances : 

G pour apurer les divergences a propos des projets de loi : elle est formee, 
au scrutin de liste et en nombre egal (Articles 111-3 et 111-4) ; 

G pour accorder la decharge aux Ministres : la commission est formee, au 
scrutin secret, au debut de chaque session, et elle comprend 15 
membres, dont 9 Senateurs et 6 Deputes (Article 233). 

Le quorum. II s'agit du nombre requis de parlementaires presents pour qu'une 
Assemblee puisse sieger et prendre des decisions. Dans I'histoire parlementaire, 
on enregistre une pratique politique qui consiste a infirmer Ie quorum: la seance 
ayant commence, un groupe de parlementaires se deplace et, sur demande de 
n'importe quel membre, on doit proceder a I'appel nominal pour verifier si Ie 
quorum a eM ou non maintenu ; dans Ie cas contraire, Ie President est oblige de 
suspendre et meme de renvoyer la seance. 

La Constitution de 1987 prevoit plusieurs types de quorum: 
• Ie regulier conformement a I'Article 116 requiert, pour fonder la validite 

des seances de chaque Chambre, la presence de la majorite des 
membres, soit 42 Deputes et 14 Senateurs ; tenant compte de I'asymetrie 
numerique entre les deux Chambres, elle exige Ie meme quorum separe 
pour une tenue de l'Assemblee Nationale (Article 102) ; 
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• Ie quorum en cas d'amendement: I'Article 284 precise qu'i/ faut la 
presence des deux-tiers de chacune des deux Chambres, soit 56 
Deputes et 18 Senateurs, pour que l'Assemblee Nationale « statue» sur 
une declaration de revision decidee separement par les Chambres. Cette 
majorite des deux-tiers permet aussi Ii la Haute Cour de Justice (c'est-li
dire Ie Senat) de se reunir (Article 188). 

L'absenteisme est equivalent a une absence prolongee et non motivee de 
parlementaires, meme si cela n'empeche pas la tenue des sessions. C'est un 
travers de la vie parlementaire enregistre partout et contre lequel il s'est, partout 
dans Ie monde, revele difficile de lutter; des sanctions sont parfois prevues: 
publication des noms des fautifs dans la presse, lettre de blame, retention d'une 
partie du salaire etc ... 

Modalites d'expression des positions parlementaires 
II y a trois voies par lesquelles les parlementaires expriment leurs opinions et 
leurs positions: 

• les debats publics au cours desquels ils font connaitre leur point de vue 
(au celui de leurs mandants) a I'egard d'un sujet quelconque, un 
eVEmement au un projet de loi ; 

• une Declaration formelle ou une Resolution, sous la forme d'un texte 
ecrit adopte en seance et rendue publique ; 

• Ie vote: c'est la maniere la plus solennelle et la plus serieuse. A ce 
sujet, iI convient de noter des differences qui tiennent a la forme et au 
type de majorite. 

Aux termes de la Constitution de 1987 qui reprend une bonne partie des 
traditions presque bicentenaires, il estjudicieux de mettre en evidence: 

• Ie mode d'expression: Ii la traditionnelle formule « pour assis, contre 
debout », on a substitue Ie vote Ii main levee .. Ie vote est public, et un 
seul cas prevoit Ie ,scrutin secret pour rejeter les objections du President 
de la Repub/ique Ii une loi votee par les deux Chambres (Article 121-5) .. 

• La reference: Ie principe est Micte dans l'Article 117: la majorite des 
membres presents (sous-entendu une fois Ie quorum verifie). 

• Le corps lui-meme : 
• pour ratifier la declaration de po/itique generale du 

gouvernement (Article 158) .. 
• pour donner un vote de confiance ou la censure Ii un 

Ministre ou au Premier Ministre (Article 129-3). 

• Le type de majorite : 
simple c'est-li-dire la majorite +1 : pour les votes ordinaires .. 
des deux-tiers: pour prendre une sanction contre un membre 

(Article 111-2), pour que la Chambre des Deputes mette un responsable en 
accusation devant la Haute Cour de Justice (Article 186), et pour que celle-ci 
prenne une decision (Article 188-1). 
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2-4. La protection du mandat parlementaire 

Le mandat parlementaire est compris de deux manieres compil3mentaires : d'une 
part, il s'agit de la fonction elle-meme, telle qu'elle est prevue par la Constitution 
(Ie contenu), de I'autre du temps d'exercice de cette fonction (Ia duree). 

Ce mandat est protege de plusieurs fayons : 
o Le principe des incompatibilites qui exige que I'exercice de ces 

responsabilites so it exclusif, ce qui implique que Ie parlementaire, elu du 
peuple, se consacre 8 cette occupation, de maniere sinon exclusive du 
moins prioritaire, au moins Ie temps des sessions ou meme de la 
Legislature. Cette restriction en fait, valorise I'activite parlementaire qui est 
ainsi consideree comme une occupation 8 plein temps, comme par 
exemple celie de President ou de Ministre. Deux fonctions de l'Etat sont Ie 
plus souvent declarees incompatibles avec Ie mandat parlementaire 
(activite et salaire), celie de militaire et celie de Ministre, les deux etant 
integrees au Pouvoir Executif, ce qui est conforme 8 la separation et 8 
I'independance des trois Pouvoirs. 

L'Article 131 de la Constitution Hai"tienne de 1987 precise d'autres categories 
d'ineligibilite, apres avoir edicte un principe general a l'Article 129 : la fonction 
de Membre du Corps Legislatif est incompatible avec toute fonction retribuee par 
I'Etat, sauf celie d'enseignant. 

o L'immunite ou I'irresponsabilite garantit aux parlementaires la liberte 
d'expression et de decision dans I'exercice de leurs fonctions, et les met a 
I'abri de poursuites judiciaires et des tracasseries politiques a cause des 
positions declarees et des votes emis. L'immunite ne s'applique que sur Ie 
territoire du pays (8 ne pas confondre avec I'immunite diplomatique) ; elle 
se prolonge au-dela de la duree de la fonction parlementaire mais ne 
couvre, de maniere retrospective, que les actes produits pendant 
I'exercice du mandat. 

o L'inviolabilite est un privilege qui s'attache 8 la personne du 
parlementaire et lui permet d'tkhapper a des poursuites intentees pour 
des actas etrangers 8 I'exercice de son mandat : sauf en cas de flagrant 
delit, il ne peut etre poursuivi et juge qu'apres la levee de son immunite 
par un vote de la Chambre a laquelle il appartient. Elle cesse avec la fin 
du mandat. 

2-5. Les fonctions parlementaires 

On peut les ranger en trois categories: 
• La fonction legislative; 
• Le contrale'de I'activite du Gouvernement ; 
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• La fonction juridictionnelle. 

La fonction legislative 

C'est elle qui donne son qualificatif a ce Pouvoir· d'Etat. La procedure de 
fabrication des lois associe Ie Pouvoir Executif et Ie Pouvoir Legislatif. Elle peut 
etre decomposee en 4 sequences: 

• L'initiative generalement detenue par une des deux Chambres et par Ie 
Pouvoir Executif; Ie Droit parlementaire appelle Projet de loi un texte 
soumis par ce dernier et Proposition de loi celui qui est presente par une 
des Chambres ; dans son etat, dans les deux cas, iI s'agit d'un projet. II 
est admis que les Lois fiscales et budgetaires soient deposees par Ie 
Gouvernement. 

• La discussion so it directement en Assemblee, soit apres Ie passage 
dans une Commission qui peut, eventuellement, requerir I'assistance de 
professionnels exterieurs. Le Rapport de la Commission, dans ce cas est 
discute par les parlementaires mais ne s'impose pas. 

• Le vote, selon la procedure etablie par la Constitution et confirmee dans 
Ie Reglement Interieur, article par article, puis de I'ensemble. Ce vote 
doit etre identique dans les deux Chambres et chacune a la possibilite d'y 
introduire des amendements (premiere et deuxieme lectures). On appelle 
navette pariementaire ce passage d'une Chambre a I'autre. En cas de 
desaccord, une Commission bicamerale est chargee d'apurer les 
differences; en cas d'echec, Ie texte lui-meme peut etre retire de la 
discussion pendant la session en cours pour etre de nouveau presente 
lors de la prochaine session. 

• La promulgation par Ie President de la Republique qui a Ie droit de 
produire des objections qui sont so it acceptees ou refutees par Ie 
Parlement (cas haitien), so it maintenues par Ie Chef du Pouvoir Executif 
qui dispose ainsi d'un droit de veto (cas fran9ais et americain). Le texte 
est ensuite signe, publie dans Le Journal Officie/, cette derniere formalite 
Ie rendant desormais executoire. 

Le contrale de I'activite du Gouvernement 

II prend plusieurs formes: 
• Le contrale budgetaire, plus precisement celui de I'utilisation des deniers 

de l'Etat par ceux qui en sont comptables, particulierement les Ministres. 

Dans la tradition Hartienne qui remonte a 1818, ces demiers doivent recevoir la 
de charge, une sorte de quitus de bonne gestion accorde soit sur Ie rapport du 
Ministre des Finances, soit sur celui conjoint de ce demier et d'un organisme 
charge de contraler les Finances qui a porte des titres divers, la Cour Superieure 
des Comptes et du Contentieux Administratif (Constitution de 1987, Articles 
200 a 205, 277-3, 233). 
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Depuis la Constitution de 1957, Article 88, I'obtention de la decharge est 
inscrite comme une condition d'eligibilite a certaines fonctions. La Constitution 
de 19871'exige : 

o pour etre candidat a la Presidence (Article 135-f) ; 
" au Senat (Article 96-6) ; 
• a la Chambre des Deputes (Article 91-6) ; 
Q pour etre nomme Premier Ministre (157-6) ; 
o membre du Conseil Electoral Permanent (Article 193-4) ; 
o et de la Cour Superieure des Comptes et du Contentieux Administratif 

(Article 200-5 pt. c). 

o Le questionnement et I'interpellation. Le premier est une invitation 
adressee a un Ministre pour qu'iJ vienne fournir des explications aux 
parlementaires au sujet d'un probleme d'actualite ou lie a son activite 
propre. La seconde est plus serieuse car elle fait I'objet d'un vote 
prealable de convocation; elle met en cause Ie maintien du Ministre ou 
meme du Gouvernement tout entier et la procedure exige un vote qui est 
dit de confiance lorsque la Chambre ou Ie Senat se declare satisfait du 
veritable interrogatoire qui leur est inflige ; on I'appelle censure lorsqu'il 
aboutit au renvoi du Ministre ou du Gouvernement. 

La premiere interpellation de I'histoire politique du pays s'est produite Ie 11 
octobre 1867 a I'occasion de I'affaire Leon Montas, ce General maintenu en 
prison sans jugement. Cette affaire est restee celebre, non seulement a cause 
de I'interpellation inedite, mais aussi parce que les foules feminines avaient 
envahi Ie Par/ement, detruit Ie mobilier, alors me me que la Chambre des 
Deputes n'avait pas sanctionne Ie Gouvernement : elles n'avaient pas tolere cet 
acte de defiance a I'egard du President Sylvain Salnave. Depuis lars, 
I'interpel/ation a ete regulierement utilisee pour mettre en cause des Ministres. 

La fonction juridictionnelle. Prevue par la Constitution qui en fixe les modalites 
d'exercice, elle est assez rarement utilisee. Elle donne au Parlement Ie droit de 
sanctionner les detenteurs du Pouvoir d'Etat pour des fautes commises dans 
I'exercice de leurs fonctions : malversations, violation de la Constitution, crime de 
haute trahison. 
Aux Etats-Unis, c'est la procedure de I'impeachment qui permet au Congres de 
destituer Ie President, Ie Vice-President ou n'importe quel fonctionnaire federal; 
I'inculpation releve de la Chambre des Representants qui met en accusation 
devant Ie Senat preside, dans ce cas, par Ie Chief Justice (President de la Cour 
Supreme) qui peut condamner a la majorite des deux-tiers; elle a ete utilisee en 
1868 c~ntre Ie President Andrew Johnson (iJ y a echappe a une voix de 
majorite); en 1974, Ie President Richard Nixon avait pretere demissionner plut6t 
que de s'exposer a une condamnation qui semblait certaine. 

En France, la Haute Cour de Justice est composee en nombre egal de Deputes 
et de Senateurs ; c'est un organe mis sur pied apres chaque renouvellement 
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total ou partiel. La mise en accusation du President ou d'un autre detenteur de 
pouvoir doit etre signee d'1/10~me au moins des Deputes ou des Senateurs ; Ie 
proces est public et les juges se prononcent a la majorite absolue et au scrutin 
secret. La procedure n'a jamais ete appliquee jusqu'au bout. 

En Haiti, la faculte de juger les detenteurs du Pouvoir d'Etat remonte a la 
Constitution de 1806 (Article 161 et suiv.). La composition, la competence, 
/'identite des justiciables a evolue. La Constitution de 1987 reprend la tradition 
(Articles 185 a 190). A noter que seuls les Parlementaires echappent a cette 
justice, alors qu'au 190me siecle, ils y etaient soumis. 

2-6. L 'equilibre des Pouvoirs : la dissolution du Parlement 

Acte par lequel, lorsque les rapports entre Ie Pouvoir Legislatif et Ie Pouvoir 
Executif ont atteint un point de blocage du fonctionnement de l'Etat, Ie Chef du 
Pouvoir Executif procede a la dissolution de la Chambre des Deputes et organise 
des elections legislatives dans un delai precis. 

II ne s'agit pas d'un acte abusif car il est prevu par la Constitution qui en fixe les 
conditions et les modalites; au bout du compte, I'obligation d'organiser les 
elections fait intervenir Ie peuple comme arbitre : en principe, au cas OU celui-ci 
renvoie la meme majorite a la Chambre, iI s'agit d'une sanction politique infligee 
au chef du Pouvoir Executif; dans Ie cas contra ire, la position de ce dernier se 
trouve renforcee. 

Ce droit de dissolution est une des caracteristiques du systeme parlementaire 
qui etablit une symetrie en ce qui concerne I'articulation des pouvoirs : au droit 
de censure accorde au Parlement, il prevoit la possibilite de dissoudre la 
Chambre des Deputes. Mais il peut etre prevu aussi dans Ie cadre d'un regime 
presidentiel. 

L 'histoire constitutionnelle d'Haiti indique que: 
• neuf (9) Charles ont accorde ce pouvoir au President de la Repub/ique : 

1846, 1849, 1879, 1888, 1935, 1950, 1957, 1964, 1983; 
• huit d'entre elles font Ie silence sur la question: 1806, 1807, 1811, 1816, 

1889, 1918, 1932, 1946) ; 
• la Constitution de 1874 comporle une disposition originale car elle 

precise qu'en cas de conflit entre Ie President et la Chambre, si Ie Senat 
n'arrive pas a concilier ces derniers, la Chambre est tenue de se 
dissoudre elle-meme ; 

• trois Constitutions interdisent formellement cette prerogative: 1843, 1867 
et 1987 (Article 111-8). 

3- Le Pouvoir Judiciaire 
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La responsabilite de rendre la justice de maniere institutionnalisee, equitable et 
independante du pouvoir politique est une des attributions de I'Etat, et celui-ci 
I'exerce par I'intermediaire des Tribunaux, constitues de personnalites appelees 
des Juges. 

II s'agit d'une fonction juridictionnelle differente de celie appliquee par les 
organes de la justice administrative qui connaissent des cas relevant de 
I'accomplissement de la Fonction Publique et des services de l'Etat. 

Trois principes en justifient I'existence, I'organisation et Ie fonctionnement : 
• Le besoin de justice dans une societe et la necessite d'en offrir la 

satisfaction aux citoyens afin qu'ils ne se fassent pas justice eux-memes, 
quelle que so it la cause. Aussi, une justice equivaut A un veritable service 
public ouvert A tous de maniere equitable. En ce sens, elle est etroitement 
liee A la promotion des droits de I'homme, et ce besoin de justice est A la 
fois individuel (une aspiration, une securite) et social (garantie de la 
stabilite de la communaute). Aussi, a la difference des deux autres 
Pouvoirs (Executif et Legislatif), qui ne s'interessent aux individualites que 
de maniere incidente, Ie Pouvoir Judiciaire, dans ses applications, 
implique des hommes consideres dans leur specificite identitaire, soit 
comme plaignants, soit comme inculpes. En ce sens, si ce service public 
est ouvert A tous, seule une minorite dans une societe y a recours par 
necessite, ou y est soumise par culpabilite. 

• La secularisation progressive de la fonction affranchie du pouvoir 
spirituel ou moral detenu par certaines personnes dans une societe (Ies 
pretres, Ie monarque, des « sages», des « Anciens»), encore que les 
references religieuses contenues par exemple dans Ie Decalogue 
chretien, se retrouvent dans les manuels de Justice. Les services de 
Justice sont des cadres anonymes et, en principe, peu importe la 
personnalite de ceux qui les assument ; ils sont permanents, disponibles 
et la Justice elle-meme est rendue au nom de la Republique, c'est-A-dire 
au nom de l'Etat et de la societe. La representation allegorique de la 
Justice est significative: une femme portant un bandeau sur les yeux et 
tenant dans une main un livre (Bible ou Constitution) et dans I'autre un 
glaive : c'est une Justice sage et compatissante, mais aveugle en .ce sens 
qu'elle ne se preoccupe pas de I'identite des coupables ; elle agit a partir 
d'un corps de reference doctrinale et legale et elle sanctionne. 

• La constitutionnalisation dogmatique et procedurale de ce Pouvoir 
qui a genere un Droit propre, different de sa matrice originelle, Ie Droit 
Constitutionnel, mais inspire par lui: Ie Code Penal qui qualifie Ie delit et 
determine la peine correspondante ; Ie Code d'instruction criminelle qui 
permet d'etablir I'existence d'une infraction et de determiner si les charges 
relevees a I'encontre d'une personne poursuivie sont suffisantes pour 
qu'une juridiction de jugement so it saisie; cette phase facultative ou 
obligatoire est menee d'abord par Ie juge d'instruction, ensuite 
eventuellement par la chambre d'accusation: Ie Code de Procedure 
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P{male, ensemble de regles qui definissent la maniere de proceder pour 
constater une infraction, conduire I'instruction preparatoire a un jugement : 
iI precise les droits de I'accuse, Ie role du· Procureur (en Haiti Ie 
Commissaire du Gouvernement), du Tribunal, des avocats de la partie 
civile et de la defense, eventuellement des jures representant la societe 

La question demeure cependant en ce qui concerne I'identite de cette 
responsabilite connue sous Ie nom de Pouvoir Judiciaire et on s'interroge sur Ie 
point de savoir si elle est une fonction necessaire pour Ie corps social, une 
autorite ou un veritable Pouvoir analogue aux deux autres, Executif et Legislatif. 
Les representants de ces derniers beneficient de la legitimite que confere Ie vote 
populaire, ce qui n'est pas Ie cas des Magistrats lesquels, la plupart du temps, 
sont nommes. La Constitution met les trois Pouvoirs sur un pied d'egalite en 
fonction des principes que sont la separation, I'independance et I'articulation 
fonctionnelle. 

Mais les liens entre Ie Judiciaire et l'Executif sont etroits car nous trouvons au 
sein de la structure executive des agents de la Justice comme Ie Commissaire 
du Gouvernement qui depend du Ministere de la Justice lequel elabore les 
orientations generales de la politique penale que son representant est charge de 
mettre en ceuvre ; ses services sont integres a l'Administration Publique et les 
Magistrats du Parquet sont places sous son autorite. II subsiste donc entre les 
deux un « cordon ombilical » qui met en cause I'affranchissement du Pouvoir 
Judiciaire. 

3-1. La structure du Pouvoir Judiciaire 

II est constitue par les Tribunaux repartis dans un pays a partir de I'organisation 
administrative et, selon Ie cas, de I'implantation de la population en fonction de 
la necessite d'amenager I'accessibilite des citoyens aux services de Justice. Du 
moins tel est Ie principe inspire par des preoccupations democratiques 
contenues dans la formule « Justice de proximite ». 

Les tribunaux sont hierarchises : au premier echelon fonctionnent les Tribunaux 
de Paix et de Premiere Instance; puis les Cours d'Appel saisis par les 
justiciables, par I'intermediaire de leurs avocats ou par Ie Parquet, en cas de 
contestation de la sentence particulierement pour vice de procedure. Au sommet 
de la hierarchie on trouve la Cour ou Ie Tribunal de Cassation qui statue en 
derniere instance et ses decisions sont sans appel. 

En Haiti, I'organisationdes Tribunaux remonte aux premiers temps de 
/'independance. La Constitution de 1987 consacre une vingtaine d'Articles au 
Pouvoir Judiciaire (Chapitre IV du Titre V), mais une douzaine d'autres coiffes 
sous Ie titre « Droit a la securite» (Articles 41 a 51) posent les bases 
conceptuel/es en termes de droits des citoyens et sont redondants, car its sont 
repris dans les differents Codes. 
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Le Pouvoir Judiciaire est appele, aux termes de la Constitution, a remplir des 
fonctions extra-juridictionnelles : 

o Ie President de la Cour de Cassation devient President provisoire en cas 
de vacance de la Presidence de la Republique (Article 149) ; 

o if preside la Commission de conciliation prevue a l'Article 206 pour 
trancher un differend opposant les deux branches du Pouvoir Legislatif ou 
ce dernier et Ie Pouvoir Executif ; 

o Ie Pouvoir, en son entier, contribue a la formation du Conseif Electoral 
Permanent (Article 192). 

3·2. Le mode de designation des juges 

C'est un des points qui soulignent Ie degre d'independance des juges par rapport 
a I'autorite de nomination. Dans la plupart des pays, ils sont nommes par Ie 
detenteur du Pouvoir Executif et des lois limitent Ie caractere discretionnaire 
traditionnel de cette prerogative, en precisant les conditions et les modalites. 

En Haiti, la Constitution de 1987 edicte, en son Article 175, la procedure de 
nomination des Juges par Ie President de la Republique : 

• Ceux de la Cour de Cassation, Ie sont sur une liste de trois noms par 
siege fournie par Ie Senat ; 

• Ceux des Cours d'appel et des Tribunaux de Premiere Instance sur une 
liste soumise par les Assemblees Departementales ; 

• Ceux des Tribunaux de Paix a partir des propositions des Assemb/ees 
Communales. 

Dans I'esprit des constituants, cette procedure adaptee aux differents niveaux de 
la decentralisation, est censee democratiser les modalites de choix et y associer 
plus etroitement la population. Cependant, ces dispositions ne manquent pas de 
soulever des problemes d'application, en particulier en ce qui conceme 
I'intervention les Collectivites Territoriales dont ce n'est pas veritablement Ie role. 

3·2. Les problemes de la justice en Haiti 

Les juges sont en principe inamovibles et les conditions salariales devraient leur 
garantir une vie decente. Les problemes lies a I'exercice de ce pouvoir snt 
nombreux et leur importance est etroitement liee a la situation economique et 
sociale du pays et surtout de la faiblesse de la democratisation: 

• Formation et competence: 
Une Ecole de la Magistrature a ete creee afin d'ameliorer la formation des juges ; 
selon Ie cas, ifs sont employes, mais dans la pratique, leur nomination reproduit 
les pratiques d'autrefois, marquees par Ie favoritisme. 
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• Corruption de certains juges a cause de la modicite des salaires et de la 
permeabilite des structures de c~ Pouvoir aux influences du Pouvoir 
Executif et de prevenus qui essaient d'echapper a la justice; 

• Precarite des moyens et vetuste des locaux ; 
• Allongement des delais entre I'inculpation et Ie jugement ; 
• Etat des prisons, des conditions carcerales et statut des prisonniers. 

4- Les regimes politiques 

On peut definir Ie regime politique, de maniere tres succinte, comme etant Ie 
mode de gouvemement d'un Etat. II resulte de la combinaison de trois 
elements en un dosage qui varie selon les pays: 

• Un ensemble de dispositions juridiques, au premier chef une Constitution 
et aussi des lois; 

• Des elements issus pour certains de ces prescriptions juridiques et 
traduits en termes politiques tels que l'ideologie, Ie mode de scrutin 
electoral, Ie systeme de partis, Ie degre de participation citoyenne, Ie role 
de la societe civile, Ie poids de la personnalite des dirigeants ; 

• Le resultat d'une accumulationd'experiences historiques. 

Fondamentalement, iI exprime la mise en reuvre du principe de separation des 
Pouvoirs, de I'amenagement de ces demiers et des rapports etablis entre eux. A 
cause de I'association du Droit et des realites concretes petrifiees dans des 
traditions, la notion de regime politique s'appuie sur des normes mais celles-ci ne 
sont pas universellement figees et reproductibles partout, meme s'il est possible 
d'identifier des points de ressemblance, plutot des analogies entre les 
experiences qui se reclament d'un regime ou d'un autre. Aussi, les criteres 
d'identification orientent mais ne determinent pas. L'histoire propose des 
modeles originels qui ont inspire, mais ces demiers n'ont pas ete photographies 
et imprimes dans leur authenticite generique. De ce fait, I'effort de categorisation 
et de classification est suggestif et commode, mais metholodogiquement non 
contraignant. 

On distingue trois types de regime politique qui permettent de regrouper les 
pays, tout en respectant leur specificite normative et historique : 

Le regime parlementaire 
Le regime presidentiel 
Le regime dit mixte qui associe les caracteristiques des deux 
precedents. 

4-1 Le regime parlementaire 

Historiquement, iI est Ie premier a avoir ete repere dans Ie systeme de 
I'Angleterre. II est base sur une separation souple des Pouvoirs et une 
collaboration equilibree entre eux qui disposent d'actions reciproques : 
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• L'Etat peut etre une monarchie constitutionnelle (Ie monarque regne mais 
ne gouveme pas) ou une Republique ; 

• Le chef de I'Etat, un monarque ou un President, elu de maniere indirecte 
ou au suffrage universel, est irresponsable devant Ie Parlement et ne peu't 
etre juge que par la Haute Cour de Justice; 

• Le Gouvernement est dirige par un Premier Ministre issu de la majorite 
parlementaire ; iI dirige avec un Conseil des Ministres et lui et ces derniers 
sont responsables devant Ie Parlement qui peut les censurer et les 
destituer; 

• Le Premier Ministre peut solliciter du chef de I'Etat la dissolution du 
Parlement. 

Le regime parlementaire connait de nombreuses applications: dans les ex
colonies britanniques qui ont adopte les traits essentiels du regime de I'ancienne 
Metropole appele systeme de Westminster: 

• Ie bipartisme qui favorise I'alternance au pouvoir ; 
• Ie role institutionnel du leader de l'Opposition ; 
• des traditions formelles quelque peu surannees comme Ie port de la 

perruque, la ceremonie solennelle de I'ouverture du Parlement par Ie chef 
de IHat ou Ie representant de la Couronne britannique ; 

• Ie respect du rule of law (Ie pouvoir de la loi) 

Mais entre l'Australie, les pays de la Caraibe anglaise et les Etats africains, tous 
integres au Commonwealth qui organise des relations privilegiees avec Ie 
Royaume Uni, on enregistre des adaptations locales qui les distinguent les uns 
des autres. 

Le regime parlementaire est aussi adopte dans certains pays europeens tels que 
la Belgique et I'Espagne ou est organisee une monarchie constitution nelle, mais 
aussi I'ltalie republicaine (qui connait Ie multipartisme) et I'Autriche. 

4·2. Le regime presidentiel 

II implique une separation stricte des Pouvoirs et il privilegie l'independance de 
l'Executif par rapport au Legislatif : 

• L'Etat est une Republique ; 
• Le President de la Republique est elu au suffrage universel direct; iI 

detient la totalite du Pouvoir Executif et iI gouverne avec un Conseil des 
Ministres; • 

• II n'est pas responsable devant Ie Parlement et, en principe iI ne peut pas 
Ie dissoudre ; 

• Le Parlement est generalement bicameral (avec une repartition egalitaire 
ou pas des pouvoirs); il ne peut pas censurer Ie gouvernement ni Ie 
President de la Republique ; mais il a Ie pouvoir de destituer ce dernier 
selon des' mecanismes prevus par la Constitution pour des fautes 
commises dans I'exercice de ses fonctions. 
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Le systeme presidentiel a ete experimente d'abord aux Etats-Unis; il a survecu 
avec des adaptations contenues dans les 27 amendements portes a la 
Constitution de 1787; il est marque par une separation assez rig ide des 
Pouvoirs renforce par Ie caractere federal du pays. 

Le « modele» a ete largement applique par les pays latino-americains apres leur 
independance au 1geme siecle et, dans leur cas aussi, les amenagements ont 
ete enregistres en fonction des conjonctures nation ales, et on peut identifier des 
derives sous la forme d'un presidentialisme excess if appele caudillismo, c'est-a
dire la confiscation autoritaire des pouvoirs executifs par Ie chef de I'Etat, Ie 
caudillo, generalement un militaire qui gouverne de maniere autocratique. 

Le regime presidentiel a ete aussi adopte en Afrique, dans les pays issus de la 
colonisation franyaise et on observe des applications de type latino-americain 
dans des pays tels que Ie Gabon et Ie Togo ou Ie chef de l'Etat, reelu de maniere 
irreguliere, se maintient plus de trente ans au pouvoir. 

4-3. Le regime politique mixte 

II associe, plus par experience pratique que par choix prealable, certains 
caracteres des deux systemes. La France en fait I'experience. Apres une periode 
marquee par une grande instabilite (25 Gouvernements en 12 ans, de 1946 a 
1958) qui justifie I'appellation de regime d'Assemblee pour caracteriser les revers 
de I'application poussee du pouvoir parlementaire, la Constitution de 1958 
inspiree par Ie General de Gaulle arrive au pouvoir, Ie 1er juin comme President 
du Conseil dans un contexte de crise politique grave, a introduit un regime dit 
« semi-presidentiel » ou « semi-parlementaire » : 

• Le President de la Republique eta it originellement elu par les deux 
Chambres, mais depuis la revision du 6 novembre 1962 il I'est au 
suffrage universel direct ce qui lui confere la legitimite populaire qui 
introduit, du meme coup I'association de deux majorites, la 
presidentielle et la parlementaire; en cas de coincidence entre les 
deux, Ie President se com porte comme chef d'Etat et comme « chef de 
gouvernement » ; dans Ie cas contraire, il se produit des consequences 
non prevues par les redacteurs de la Charte de 1958, la cohabitation, 
notion forgee par I'actualite et non par la Droit, entre un President et un 
Premier Ministre issus de deux majorites differentes, une experience 
vecue a trois reprises: 

1986-1988: un President socialiste, Franyois Mitterand, un Premier Ministre de 
droite, Jacques Chirac ; 
1993-1995: encore Franyois Mitterand et un autre Premier Ministre de droite, 
Edouard 8alladur ; 
1997-2002: un President de droite, Jacques Chirac, un Premier Ministre 
socialiste, Lionel Jospin. 
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o Le President est irresponsable et jouit meme de I'immunite de juridiction 
qui Ie met a I'abri de poursuites juridictionnelies; mais il peut etre 
destitue par la Haute Gour de Justice pour des fautes commises dans 
I'exercice de ses fonctions ; 

o II dispose de prerogatives etendues : partage du pouvoir de nomination, 
droit de grace et de commutation de peine, initiative de la revision 
constitutionnelie, conduite de la politique etrangere (Ie domaine 
reserve), droit de dissolution du Parlement selon des modalites bien 
precises et, en cas de crise, iI obtient les pleins pouvoirs ; 

o Le Gouvernement est preside par un Premier Ministre issu de la 
majorite a la Ghambre des Deputes; il est responsable devant celie-ci 
qui peut Ie renverser ; 

o Le President de la Republique ne peut pas renvoyer Ie Premier 
Ministre. 

4-4. Le regime politique haiitien 

I a connu une evolution marquee, en deux siecles de vie nationale, par les traits 
suivants: 

o 22 Constitutions et 7 remises en vigueur de Constitutions precedemment 
abo/ies; 

o 37 chefs d'etat dont trois monarques (Jacques 1e" Henri 1e, et Faustin 
1e

,) et au destin varie : seulement 6 terminent leur mandat, 6 sont morts 
au pouvoir, 4 ant ele tues au pouvoir, 1 s'est suicide, 14 ant ete destitues 
et 5 ant ete renverses par un coup d'etat militaire ; 

o 47 Legislatures regulierement repertoriees, sans compter les 6 deroulees 
sous Ie regime du Conseil d'Etat de 1918 a 1930. 

Ces donnees, particulierement les changements constitution nels, sont des points 
de repere commodes car on peut enregistrer des coincidences entre les 
nouvelles Chartes et les changements non constitutionnels au niveau du Pouvoir 
Executif, mais la synchronisation est de courte duree. On observe donc un 
decalage entre les idees et leur traduction pratique et la rencontre entre la 
pensee et f'action, lorsqu'elle se fait, est asymetrique; Ie poids des conjonctures 
a ete plus operationnel. 

A cela s'ajoute Ie fait qu'au 1 geme siecle et au debut de 2dme
, Ie Droit et la 

Science Politique avaient mains bien etabli que de nos jours la distinction entre 
l'Etat et Ie Gouvernement et les effets de f'application des notions de separation 
des Pouvoirs inauguree des la Constitution de 1843, de sorle que Ie jeu 
politique se resumait en termes simples: acceder au pouvoir legalement au par 
la force et s'y maintenir, au prix de violation eventuelle des principes 
constitutionnels qui Iimitent les prerogatives presidentielles. II convient d'ajouter 
un autre element de complexite de la vie politique : au cours de son histoire, Ie 
pays a connu pres d'une centaine d'insurrections avec menaces de 
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demembrement territorial dont une seule initiative est parvenue 8 se consolider, 
I'Etat puis Ie Royaume du Nord, de 1807.8 1820. 

Fondamentalement, Ie pays a connu Ie regime presidentiel organise autour du 
chef du Pouvoir Executif, un monarque ou un President de la Republique elu au 
second degre jusqu'en 1950 avec, 8 des moments precis, une poussee vers un 
reequilibrage des pouvoirs executif et legislatif au profit de ce demier (en 1843, 
mais la Constitution n'a pas ete appliquee, en 1867, en 1874 et en 1946); en 
sens contraire, I'Executif s'est vu octroyer d'amples pouvoirs (en 1935: Ie 
President, par exemple, avait Ie droit de nommer 10 des 21 Senateurs, et Ie 
President Vincent a va it applique des mesures dictatoriales contre les 
pariementaires sous la forme d'arrestations et de bannissement). 

II s'agit d'un mouvement pendulaire inegal car ces rectifications, quoi qu'inscrites 
parfois dans les Constitutions, ne se sont pas traduites durablement au niveau 
des comportement; les contextes pouvaient etre apparemment porteurs de 
chaqgement mais ces pulsions favorables n'etaient toutefois pas assez 
puissantes pour generer des transformations en profondeur; en outre, les 
hommes au pouvoir, essentiellement Ie President de la Republique et des 
pariementaires n'ont pas ete assez convaincus et determines pour accepter Ie 
premier, de limiter ses prerogatives, les seconds pour les imposer. L 'histoire a 
donc enregistre des tentatives restees lettre morte ou de courte duree. 

La politique interieure est marquee par une oscillation entre deux tendances vers 
Ie renforcement du Pouvoir Executif ou vers celui du Legislatif : ainsi, apres une 
dictature, emergent naturellement des aspirations liberales qui ont servi de point 
d'appui pour lutter contre un gouvernement, quitte 8 etre releguees, une fois Ie 
changement politique obtenu; par ailleurs les choix ont ete Ie plus souvent 
tMoriques, defendus par I'elite politique et socia Ie du pays, des hommes cultives 
et formes 8 I'etranger ou receptifs aux idees nouvelles sans etre compris et 
partages par I'ensemble de la population plus prompte 8 s'enflammer pour des 
questions plus concretes (I'inviolabilite du territoire, la defense de 
!'independance) que sur des concepts de Droit Constitutionnel, me me lorsqu'elle 
se mobilise contre un gouvemement autocrate. 

4-5. Le regime politique de fa Constitution de 1987 

La Constitution de 1987 a ete preparee dans Ie contexte de la fin de la longue 
dictature duvalierienne, de sorte que les aspirations 8 la democratie et 8 la 
justice sociale ont porte les constituants 8 mettre en reuvre un regime politique 
mixte, inspire sur certains points, par la Constitution franqaise de 1958 : 

• Ie President de la Republique est elu au suffrage universel direct et if n'est 
pas immediatement reeligible ; il ne peut briguer un nouveau mandat que 
5 ans apres avoir quitte Ie pouvoir et, en aucun cas, il ne peut beneficier 
d'un troisieme : ces verrous sont destines 8 empecher la perpetuation au 
pouvoir; 
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o II dispose de pouvoirs substantiels, contrairement a la croyance generale, 
mais ces derniers ne sont pas absolus comme autrefois; 

o Le gouvernement est dirige par un Premier Ministre qui detient Ie pouvoir 
reglementaire ; la procedure de sa designation est lourde de virtualites 
conflictuelles ; lui et les Ministres sont responsables devant Ie Parlement 
qui peut leur appliquer la censure; 

o Le Parlement bicameral ne peut pas etre dissous par Ie President de la 
Republique; mais if ne peut pas censurer ce dernier, seulement Ie 
destituer en agissant comme Haute Cour de Justice. II est dote de 
pouvoirs substantiels mais seulement a /'egard du Premier Ministre et du 
Gouvernement. 

o L 'organisation des elections est confiee a un Conseif Electoral qui est 
toutefois demeure Provisoire (en violation de la Constitution), 16 ans 
apres la publication de la Constitution. 

Ce systeme mixte reproduit certaines caracteristiques du regime parlementaire 
mais n'a pas abouti a un regime d'Assemblee. Sa mise en reuvre est d'ail/eurs 
irreguliere et les pratiques politiques d'autrefois ont reparu. La dissolution 
virtuelle des Forces Armees au profit des Forces de Police a laisse un vide au 
niveau de la protection du territoire sans assurer celie des vies et des biens. 

En adoptant la voie de la revision, selon la procedure prevue, ou celie de la 
preparation d'une nouvelle Constitution, la necessite se fait de plus en plus sentir 
d'une reorganisation du systeme politique, une fois realise Ie consensus sur les 
changements; /'appreciation lucide des merites d'un regime politique equilibre et 
realiste reclame par ail/eurs un climat politique calme. 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 
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Ce n'est pas une Bibliographie exhaustive sur Ie sujet. Cette « Orientation 
bibliographique » vise a indiquer les points de repere les plus classiques en 
matiere de Droit Constitutionnel, afin d'aider les utilisateurs de ce Manuel a 
disposer de points de repere s'ils souhaitent completer leur formation. 
Elle comportera deux grandes sections: 

Le Droit Constitutionnel et la reflexion juridique. 
Le Droit Constitutionnel Ha"itien. 

Abreviations : LGDP : Librairie Generale de Droit et de Jurisprudrence 
PFNSP : Presses de la Fondation Nationale des Sciences 

Politiques 
PUF : Presses Universitaires de France 

I-Le Droit Constitutionnel et la reflexion juridique 

A-Manue/s de Droit Constitutionnel 

Pierre AVRIL et Jean GICQUEL: Droit Constitutionne/. Paris, PUF, 7~me ed. 
1998. Coil. « Lexiques ». 

Georges BURDEAU : Droit Constitutionnel et Institutions Politiques. Paris, 
LDJP, 2 volumes, 1980. 

Georges BURDEAU, Francis HAMON, Michel TROPER: Manuel de Droit 
Constitutionnel. Paris, LGDJ, 22~me ed. 1991. 

Georges BURDEAU (sous la direction de): Lecontro/e de la constitutionnalite 
des lois en France et a I'etranger. Paris, La Documentation Franr;:aise, 1978. 

Olivier DUHAMEL et Yves MENY: Dictionnaire de Droit Constitutionnel. 
Paris, PUF, 1992. 

Maurice DUVERGER : Droit Constitutionnel et Institutions Politiques. Paris, 
PUF Coli « Themis », 18~me ed., 1985. 

Louis FAVOREU : La politique saisie par Ie Droit. Paris, Economica, 1988. 

Id. : Les Cours constitutionnelles. Paris, PUF, Coil. « Que sais-
je? », 1988. 

Franr;:ois de FONTETTE : Vocabulaire juridique. Paris, PUF, 1998. Coil. « Que 
sais-je? ». 

Jacques FOURNIER: Le travail gouvernemental. Paris, PFNSP et Dalloz, 
1987. 
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Michel FROMONT : La justice constitutionnelle dans Ie monde. Paris, Dalloz, 
1996. Coli. « Connaissance du Droit. Droit Public ». 

Madeleine GRAWITZ et Jean LECA: Traite de Science Politique. Paris, PUF, 
3 Tomes, 1985. 

Benoit JEANNEAU : Droit Constitutionnel et Institutions Politiques . Paris, 
Dalloz, 8eme ed. 1991. 

Genevieve KOUBI et Raphael ROMI : Etat, Constitution, Loi. La Garennes
Colombes, Editions de l'Espace Europeen, 1991. 

Blandine BARRET- KRIEGEL: L'Etat etles esclaves. Paris, Payot, 1989. 

Blandine KRIEGEL: Philosophie de la Republique. Paris, Pion, 1998. 

Toni NEGRI: Le pouvoir constituant. Paris, 1997. 

Pierre ROSANVALLON : Le sacre du citoyen. Paris, Gallimard, 1992. 

Carl SCHMITT: Theorie de la Constitution. Paris, PUF, 1993. 

Dominique TURPIN: Droit Constitutionnel. Paris, PUF, 1992. 

B· L'Etat 

David APTER: Pour I'Etat. Contre l'Etat. Paris, Economica, 1988. 

Bertrand BADIE: L'Etat importe. L'occidentalisation de I'ordre politique. 
Paris, Fayard, 1992. Coli. « L'espace du politique ». 

V.O. BEAUD: La notion d'Etat. Vocabulaire fondamental du Droit. Paris, 
APD, 1990. 

V.J. CHEVALIER: L'Etatde droit. Paris, LGDJ, 1992. 

Pierre CLASTRES: La societe contre l'Etat. Paris, Les Editions de minuit, 
1974. 

Laurent COHEN TANUGI : Le droit sans l'Etat. Sur la democratie en France 
et en Amerique. Paris, PUF, 3eme ed. Coil. « Recherches historiques ». 

Michel CROZIER: Etat modeste, Etat modeme: Paris, Seuil, 2eme ed., 1991, 
Coli. « Points ». 
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Jacques DONNEDIEU de VABRES: L'Etat. Paris, PUF, geme ed. 1994. Coli. 
« Que sais-je ? ». 

Bruno JOBERT et Pierre MULLER: L'Etat en action. Politiques Pub/iques et 
corporatismes. Paris, PUF, 1987 Coil. « Recherches politiques ». 

Harvey MANSFIELD: Le Prince apprivoise. Paris, Fayard, 1994. 

CoLe Parlement et la fonction parlementaire 

Pierre AVRIL et Jean GICQUEL : Le Droit parlementaire. Paris, Montchrestien, 
1988. 

Jean-Claude COLLIARD : Les regimes parlementaires contemporains. Paris, 
Armand Colin, FNSP, 1978. 

Philippe LAUNDY: Les Parlements dans Ie monde. Mode d'election, 
fonctionnement, structure. Lausanne, Payot. Coil. « Sciences Politiques et 
Sociales », 1989. 

Jean-Claude MASCLET: Un depute pour quoi faire ? Paris, PUF, 1982. 

D-Les grands systemes contemporains 

Bertrand BADIE: L'Etat importe. L'occidenta/isation de I'ordre politique. 
Paris, Fayard, 1992. Coil. « L'espace du politique ». 

Fran<;:oise BURGESS: Les institutions americaines. Paris, PUF, 7eme ed. 
1998. Coil. « Que sais-je ? ». 

Madeleine GRAWITZ et Jean LECA: Traite de Science Politique. Tome 2 : 
Regimes politiques contemporains. Paris, PUF, 1985. 

Patricia KINDER-GEST : Les institutions britanniques. Paris, PUF, 1995. Coil. 
« Que sais-je ? ». 

Siobodan MILACIC (sous la direction de) : La democratie constitutionnelle en 
Europe Centrale et Orientale. Bilans et perspectives. Bruxelles, BRUYLANT, 
1998 (Actes d'un Colloque international tenu a Bordeaux, 28-30 novembre 1996, 
reunissant 33 contributions impliquant 10 pays et 25 Universites). 

Jean.-Louis QUERMONNE : Les regimes politiques occidentaux. Paris, Seuil, 
1993. 
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Philippe LAVAUX: Les grandes democraties contemporaines. Paris, PUF, 
1998. Coli. « Droit fondamental. Droit politique et theorique ». 

Marie France TOINET: Le systeme politique des Etats-Unis. Paris, PUF, 
1990. Coli. « Themis ». 

II-Le Droit Constitutionnel Haitien 

A-Les Constitutions 

Dieudonne FARDIN: 1801-1885. Le premier siecle de Constitutions 
Haniennes. Port-au-prince, Le Petit Samedi Soir. No 598, 7-13 septembre 
1985. 

Id: Un siecle de Constitutions Hartiennes. 1889-1987. Le Petit Samedi Soir. 
No 578, 20-25 avril 1985. 

Jean-Paul MICHENIC: Histoire des Constitutions Hai'tiennes (1801-1987). 
Port-au-Prince, Editions PUBLIMATIC, 1999. 

A-Analyses constitutionnelles 

Louis-Joseph JANVIER: Les Constitutions d'Haiti (1801-1885). Paris, C. 
Marpon et E. Flammarion, 1886. 

Mirlande MANIGAT: Plaidoyer pour une nouvelle Constitution. Port-au
Prince, Imprimerie Deschamps, 1995. Coli. CHUDAC. 

Id. : Traite de Droit Constitutionnel Haitien. 2 Volumes. Port-au-Prince, 2000. 

Georges MICHEL: Autour des Constitutions republicaines Hartiennes. Port
au-Prince, Editions Fardin, 1986. 

Id. : La Constitution de 1987. Souvenirs d'un Constituant. Port-au-Prince, 
1992. 

MICIVIH-Haiti:' La Constitution de 1987 et les droits de I'homme. Actes du 
Colloque International MICIVIH-ONU, 28-29 avril 1998. 

Claude MOISE: Constitutions et lutte de pouvoir en Haiti. Montreal, CIDIHCA 
Tome 1 : La faillite des classes dirigeantes (1804-1915), 

1988. 
Tome 2: De I'occupation etrangere ala dictature macoute 

(1915-1987),1990. 
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Id: Une Constitution dans la tourmente. Le nouveau regIme politique 
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