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situations. As a jurist, Bodin maintained most of the traditional 
limits upon the royal discretion in tenns of law and property 
rights, but his immediate successors adopted his contribution 
and amalgamated it with ideas of divine right. Thus at the clase 
of the century there prevailed a concept of di vine right sovereign
ty which was seized upon with avidity as solving both the prac
.tical and theoretical problems of government. This position 
is found in such diverse works as those of Grégoire, Charron, 
L'Hommeau, and later, Loiseau. It sets the stage for the later 
absolutism. 

The early seventeenth century was a period of reconciliation 
and reconstruction, followed by rapid aclvance under Richelieu, 
who, however, lacked the unqualified support that had been 
enjoyed by the monarchy of Francis l. The sources embodying 
contemporary political and constitutional ideas continued to 
expand, reflecting very diverse thought currents and creating 
an extremely dch field whose complexities have never been 
unravelled. Jurists such as Lebret and his colleagues; theologians 
Jansenist, Jesuit and Gallican; publicists such as Guez de Balzac, 
Jean de Silhon and a host of others associated with Richelieu; 
the libertines ; a series of able historians, and in philosophy 
the giant Descartes all wrote extensively concerning political, 
legal, and moral problems. Add the voluminous surviving pam
phlets, memoirs, and early pt'riodicals, and the total represents 
an extremely varied body of materials which incorporate a 
multitude of interpretations concerning the state and its cons
titution. Initially, a desire for order dominated speculative think
ing. There appeared an emphasis upon form and discipline, 
the virtues of the intellect, the paramount importance of reason 
anda contempt for the common man -in a word, the charac
teristics of the baroque era. As a result, thought concerning 
the realm and its constitution underwent vital, if subtle, changes. 
Political, social, and evenlegal problems were increasingly defined 
in terms of the royal authority and a series of intangible values. 
Rapidly the position was reached which characterized so much 
of the old regime. In actuality, the various parts of society -
persons, groups, classes, and institutions- continued to hold 
rights founded in law and normally to enjoy these without 
infringement and with judicial protection. But in the writing:; 
of the age, all substantive law, except the two fundamentallaws, 
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was now subjected to the prince, with custom and property 
rights placed under the royal discretion. Constitutional thought 
perpetuated the juridical and moral values ordering society, but 
these were now adjusted to the framework of absolutism. Such a 
position resulted in part from further, momentous development 
of the concept of divine right sovereignty. Gradually emerged 
the idea of the state asan entity superior to any person or group, 
not only in power but in mission and moral value. Although its 
powers continued to be defined in terms of legal prerogatives, 
the state was given a higher position in the traditional scale of 
values and above all a new morality- the basis of raison d'État. 
This conception of the state and raison d'État was the most cha
racteristic development of the age. Although given ímpetus by 
men clase to Richelieu, the theory was the product of many minds 
because it touched upon political, legal, and moral problems. 
With this position reached, constitutional thought necessarily 
embodied the series of values ordering society, now within the 
framework imposed by the state, monarchical, absolute, ancl 
frequently arbitrary. 

As an interlude in the inevitable rise of absolutism, the Fronde 
represents a sharp reaction against this tendency ancl an effort 
in favor of a constitutional variant of the traditional system. 
Such appears plainly not only in the works of Talan, Molé, 
and Joly, but also in many memoirs, o:fficial sources, and the 
immense pamphlet literature, so rich in discussion of the vital 
issues. For us, the significance of the movement líes in the mani
fest persistance of olcler ideas of constitutional monarchy and 
their rapicl recruclescence in times of crisis. In addition, the 
Fronde witnessed for the first time notable opposition of the 
jurists toward the absolutism which they had done so much 
to build. 

This was followed, however, by the age of Louis XIV, the 
clímax of absolutism and personal government. Opinion increas
ingly identified the good of the king with that of the· state, and 
even the king with the state, in its narrow sense. The process 
of centralization was carried as far as was possible in agrarian 
society which consisted of a maze of social, economic, ancl 
professional units, most of whose traditional legal rights were 
perpetuated by judicial procedure. All majar institutions survived 
largely intact, except the Estates General, and in one sense great-
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er rationality was introduced into legal affairs through the great 
ordinances regulating major portions of the law of the realm 
and through the provisions for teaching French la w in the 
law schools. However, the surviving groups and institutions were 
curbed to new controls : Parlements, nobility, and to a lesser 
extent the clergy were reduced from their former importance in 
favor of a bureaucracy dominated by the bourgeoisie. Ultimately, 
the legal rights of all groups were subject to royal discretion. 
Althóugh many contemporaries realized the defects of the system, 
the vast majority viewed this perfected absolutisrn as the fruition 
of earlier efforts toward efficient, rational, legally and morally 
justifi.ed monarchy, and the ultimate in political development. 
Political speculation continued abundant in the many sources 
previously cited, and constitutional thought attained a new 
maturity and even a historicity heretofore lacking. The great 
majority of jurists were content to perpetuate older traditions 
by frequent reediting of earlier works, especially those of the 
sixteenth century, while the needed adaptations were provided by 
such efforts as the monumental synthesis of a Domat and the 
practica! contribution of a Lamoignon. The higher values of the 
system were evidenced by the works of Bossuet and the increas
ingly accepted system of Descartes, plus traces of Hobbes, while 
Comeille and Racine provide excellent keys to the mystique 1'oyale 
which permeates the thought of the age. These writings and many 
others show that the age of absolutism had a completely deve
loped concept of the French constitution in all its phases, even 
though it was defi.ned in highly authoritarian terms and with 
emphasis upon abstractions rather than the older problems of 
substantive law and institutions. 

Soon, however, there appeared the intellectual «crisis n late 
in the reign, and the beginnings of the currents which were to 
lead to 1789. The story is well known ; thus it is necessary to 
present onlythe fundamental changes in reference to our problem. 
In all previous centuries of French history, constitutional thought 
had been based upon juridical and theological foundations. 
But these were increasingly lost in the thought of the Enlighten
ment, and in their place was substituted a rational, scientific, 
and speculative framework according to ideas of natural law, 
itself given a new definition. When the traclitional problems of 
law and social structure were discussecl, either these were placed 
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in the new frame of reference, thereby altering their meaning, 
or they were rejected altogether in favor of entirely new systems 
which were built u pon the new conceptions. True, the institutions 
.af monarchy continued to function and even worked significantly 
for reform, while the jurists continued their e:ffort of synthesis and 
perfection, as represented by the legisla ti ve work of d' Aguesseau, 
the jurisprudence of Pothier, and many others. Their contribl).~ 
tions, both legal and administrative, were not entirely lost eveii 
during the Revolution and deserve further study. However, the 
traditional system, now subjected to growing social pressures, 
interna! abuse, and disintegrating criticism, became increasingly 
obsolete. Inevitably there occurred an upsurge of the new 
conceptions which were based upon fundamentals ultimately 
opposed to the traditions upon which monarchy rested. The 
new movement captured first the philosophers, then most of the 
legal practitioners and even sorne ecclesiastics. In the crisis of 
r78g, the initial intent may ha ve been to work through a traditio~ 
nal unit, the Estates General, but it was readily apparent that 
the older forms and ideals no longer suf-ficed. Thus the Revolution 
marks the effective end of the age of traditional monarchy in 
which France hacl grown from realm to absolute monarchy to 
nation. The traditional constitution and its ideals had sufficed 
to build one of the greatest of western states. If the older system 
was ultimately found wanting, it nevertheless deserves painstak
ing historical study, for a greater insight into the constitutional 
~onceptions of an age which contributed greatly to the growth 
.af modern France and therefore the western world. 

W. F. CHURCI-I. 



XI 

Les Assemblées d' états 

·dans les principautés roumaines, 

PAR 

GEORGES I. BRATIANU. 



Au cours des recherches que nous avons entreprises sur le 
régime des états dans l'Europe médiévale et moderne (r), 
nous nous proposons d'aborder le chapitre qui nous intéresse 
plus directement : celui qui traite de l'existence de ce régime, 
-OU du moins de son influence, dans les principautés roumaines. 

La question nous semble cependant plus complexe ; i1 s'agit 
non seulement d'intégrer, mieux qu'on ne I'a fait jusqu'ici, 
l'histoire des institutions de l'ancien régime roumain dans 
l'histoire générale des groupements politiques et sociaux de 
l'Europe, et d'ouvrir ainsi un nouveau domaine a l'étude des 
.assemblées d'états - mais aussi de considérer l'influence 
byzantine, qui s'cst exercée sur les pays roumains, comme 
sur la Serbie mécliévale ou la Russie, et cl'examiner en quelle 
mesure elle a contribué ele son cOté a ce cléveloppement. Il 
nous fauclra clone, surtout au point ele vue social, tenir compte 
des aspects similaires qu'offre l'évolution eles pays balkaniques 
-la Bulgarie en premier lieu- et remonter de la jusqu'a ce que 
l'on pourrait eles a présent dénommer l'archétype byzantin. 

De la clécoule aussi pour nous la nécessité, avant cl'examiner 
les informations qui ont été recueillies jusqu'ici sur les états 
et leurs assemblées, clans l'histoire eles principautés valaque 
et moldave, ele consiclérer cl'abord le caractere et les fonctions 
du. pouvoir princier clans ses rapports avec le « pays », qui offrent 
ele frappantes analogies avec ceux que les historiens allemancls 
ont pu établir entre la « Herrschaft )) et-le « Land n eles graneles 
seigneuries ele l'empire ; ensuite, en acloptant le point de vue 
exprimé par les travaux récents de la Commission internatio
nale pour l'étude des Assemblées cl'états, de rechercher le 
fondement ele ces institutions et de faire le point, ou l'état des 
questions, concernant les classes et les catégories sociales dans 
l'histoire des pays roumains, sujet souvent clébattu, qui a donné 
lieu a l'opposition de maintes tbeses divergentes. 

(r) Cf. nos études publiées dans les Mé.moires de la Sect. Hist. de I'Aoadémie 
Roumaine, 3° série, XXVIII, 1946, pp. r-27, 303-395 et XXIX, 1947, pp. r6s-
259· Une quatrieme, concernant les pays danubiens {a l'exccption de la Moldavie 

. et de la Valachie) est prete pour l'impression. 
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A la différence des travaux multiples et divers qui précedent 
le nótre, dus a d'éminents historiens et juristes, cette étude 
nouvelle doit s'attacher moins au détail de chaque institution 
de l'ancien droit public, qu'a une vue d'ensemble du gouver
nement de l'État sous l'ancien régime, et a l'esprit dont il 
était animé. Ce n'est en somme qu'une nouvelle inter
prétation de textes et de matériaux documentaires, qui sont 
en grande partie connus, que se propase d'apporter ce travail, 
sans exclure cependant la possibilité de nouvelles découvertes 
a l'avenir, qui pourront compléter le tablean et achever d'en 
fixer les contours. S'il est permis d'inverser une comparaison 
banale, il serait temps, apres une étude minutieuse des arbres, 
de jeter un coup d'ceil sur l'étendue de la foret. 
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PREMIERE PARTIE 

LES FONDEMENTS POLITIQUES ET SOCIAUX 

I 

Le caractere constitutionnel du pouvoir princier. 

I. CARACTERE DE LA SOUVERAINETÉ PRINCIIi:RE (DOJ\INIA} DAN5 

LES PAYS ROUMAINS. 

Un travail récent (r) dé:finit les différentes theses qm s op
posent a ce sujet dans l'historiographie roumaine. La plus 
ancienne, celle de Xenopol, est celle de l'absolutisme : le carac
tere du pouvoir princier est le << despotisme asiatique n. Cette 
théorie remonte d'ailleurs au début du xvrne siecle et se 
trouve déja formulée dans la Descrip#o M oldaviae de Démetre 
Cantemir. A cette vue s'oppose celle, que l'auteur qualifie 
de « quasi-libérale >>, dont il trouve l'expression dans les ouvrages 
de M. C. C. Giurescu. Elle met l'accent sur la coutume (consue
tudo terrae)' supérieure a la volonté du prince, dont la justice 
ne peut s'exercer qu'avec le conseil des bo1ars ; celui-ci se pro
nance également sur les grandes questions politiques. La these 
d'un pouvoir autoritaire, d'origine populaíre, semble avoir 
été celle ele Nicolas Iorga, mais cette vue est plus nuancée 
dans son esquisse, si remarquable et si vivante, de l'ancienne 
constitution roumaine. Le meilleur historien des anciennes 
institutions roumaines, I. C. Filitti, part du point de vue, qui 
se révele aujourel'hui erroné, de l'absence ele tout líen féodal 
elans les principautés de Valachie et de Moldavie. Cependant, 
des études récentes de M. P. P. Panaitescu font ressortir. la 
elifférence entre la période << voi:vodale >> ou princiere, elans 
l'histoire ele ces memes principautés, et la période « aristocra
tique >> qui luí succede, elont il releve fort a propos l'influence 

(1) A. BuzEscu, Domnia ín fi'irile románe pana la 1866 [Le pouvoir princier 
dans les pays roumains jusqu'en 1866], l3ucarest 1943· 
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sur le développement littéraire de l'époque. Nous avions nous
méme atteint un résultat analogue dans une étude rédigée 
il y a bien longtemps (r) et que nous avions abandonnée depuis, 
pour d'autres préoccupations : le meme épisode est traité d'une 
maniere toute différente, selon qu'il est décrit par l'annaliste 
o:fficiel de la Cour au XVI8 siecle, ou par le grand seigneur 
a l'esprit indépendant, qu'est le chroniqueur molda ve du XVII e. 
Il ressort de toute évidence que l'on ne saurait appliquer une 
formule uniforme et forcément artificielle, a l'évolution plu
sieurs fois séculaire d'une institution, dont le caractere s'est 
modifié sous l'influence de tant de facteurs différents. 

2. LE PRINCE ET LE « PAYS ». 

Les termes ayant un sens de commandement ou de hiérarchie 
dans les principautés roumaines, au moyen ~ge, sont de toute 
évidence, d'origine slave. Par contre, le sens social inférieur 
de rumán ou vlaque dans les anciens documents, correspond 
exactement a celui du « vilain n, dérivé de villanus, dans les 
textes occidentaux. Il apparait done fort probable qu'un «su
perstrat n de conquérants slaves ait gouverné la population 
ele langue romane au haut moyen ~ge, de meme que les Francs, 
les Lombarels ou les Wisigoths elominaient en Gaule, en Italie 
ou en Espagne. Mais cette hypothese, qui paraí:t fondée, a 
cepenelant besoin d'un correctif. Les Slaves anciens passent 
pour avoir eu, selon Procope, une forme « démocratique >> ele 
gouvernement, et une autorité plus forte n'a pu s'imposer a 
leurs tribus eliverses, qu'a la suite ele l'apparition el'un chef 
étranger, franc, touranien ou varegue, entouré el'une troupe 
de fieleles de la meme origine. D'autre part, au moment ou 
les Slaves occupaient les pays danubiens, ils étaient eux-memes 
dans la elépendance du Khan des Avars, dont la domination 
ne devait prendre fin, qu'avec la prise du ring par Charlemagne. 
Cela corrobore le fait que ces termes slaves de commandement 
n'ont qu'une signification toute locale. L'autorité du Knette 
ne' dépasse pas, dans bien des. cas, l'étendue cl'un village; 
le nom finit par désigner la catÓgorie eles petits propriétaires 
libres, apres la fondation des principautés, et le développement 

(r) Pendant la premiere Guerr~ mondiale, ou plus exactement, dans l'automne 
de I9I7, a l'occasion d'un COrtgé de conva!escence a !a suite d'une blessur.e. 

'1 
:¡ 

1 

1 
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d'un formulaire officiel de leurs chancelleries. Le va?:vade lui
meme n'a guere, au début, un territoire plus étendu qu'une 
vallée ou un cantan montagnard. C'est du latín que le roumain 
a conservé le damn ( daminus) qui désigne le prince régnant; 
quant a l' ímparat ( imperatar), il n'y en a qu'un seul, celui 
de Constantinople. Il faut également nous arreter a l'interpré
tation de tara (terra) dans le sens de « pays n; cette signification 
est exactement la meme que dans le texte latín du privilege 
de l'empereur Frédéric II, en 1231, qui mentionne la cansuetuda 
terrae et les majares terrae, dont le conseil entoure le daminus, 
et sans lesquels il ne saurait rendre justice. Le (( pays n a ici 
le sens bien défini d'une communauté régie par un droit parti
culier, par une coutume qui lui appartient en propre. Cette 
lex terrae qui deviendra la camman law du moyen age britannique, 
se retrouve aux origines du gouvernement et de l'administration 
des pays roumains : des (( ten·es )) appartenant a divers seigneurs, 
knezes ou voi:vodes, et des majares terrae pour chacune d'elles, 
figurent déja dans le diplome délivré, en 1247, par le roi de 
Hongrie a l'ordre des Hospitaliers, pour lui concéder des fiefs 
dans la vallée de l'Olt. Que l'on envisage la fondation des prin
cipautés par le fait d'une (( descente n de quelque seigneur de 
Transylvanie, outre-monts - ce qui est incontestablement 
le cas en Moldavie et pourrait l'avoir été aussi en Valachie, 
si l'on en croit la tradition historique - ou que l'on attribue 
a quelque facteur autochtone la tache d'avoir imposé le pouvoir 
d'un prince aux seigneuries locales, les conclusions, en ce qui 
concerne la nature de ce pouvoir, n'en sont pas moins les memes: 
il ne peut s'agir que d'une collaboration avec les majares terrae, 
fondée sur la réciprocité des engagements entre le suzerain 
et ses vassaux, telle que la définit le droit féodal. Il peut aussi 
se faire qu'a une époque plus tardive, on puisse discerner égale
ment l'infiuence d'une institution byzantine, le conseil ou 
(( sénat >> des grands dignitaires, que l'empire bulgare avait 
lui aussi adopté. Il apparaí:t néanmoins que le pouvoir princier, 
a l'origine, n'a ríen d'absolu ; i1 doit tenir compte du (( pays >> 

et de sa coutume, ainsi que des catégories privilégiées qui les 
représentent. Mais cette conclusion ne résulte pas seulement 
de la comparaison avec des institutions analogues, ou d'un 
ensemble de circonstances : elle se fonde sur des faits et des 
mentions précises. Des 1368, le diplome délivré par le prince 



194 G. I. BRATIANU 

de Valachie, Vladislav Ier, aux négociants de Bra~ov, s'adresse 
a tous ses fideles << cui~tsve status hominibus, in terra nostra 
Transalpina constitutis ''· Il est done bien question d'états 
constitués en Valachie, a cette date, au moins comme des caté
gories d'administrés. En 1387, l'hommage du prince moldave 
Pierre Ier au roi de Pologne, est confirmé par les grands bo1ars, 
en leur nom et <( aliorum terrigenarum terre ... qtti in nos ad id ipsum 
faciendum auctoritatem ... transtuler,unt ''· Mais, en 1436, le docu
mÉmt slavon qui enregistre l'hommage rendu au roi de Pologne 
par le prince de Moldavie Élie, mentionne expressément l'assen
timent ((ele tout notre conseil, des chevaliers, des bo1ars et 
nobles eles chateaux forts, eles villes et des districts, et des 
hommes ele tout état (stadla) ou rang ''· Il s'agit done bien 
, el'états, au sens occidental du terme. 

3· LE PRINCE ET LES ÉTATS. 

Un autre poínt, qui a donné líen a eles opmwns contradic
toires, est celui qui concerne l'origine du pouvoir princier; 
est-elle de nature élective ou héréditaire ? Les deux theses 
ont été soutenues, en elonnant lieu a des formules de compromis. 
En réalité, la aussi la conception évolue d'un síecle a l'autre. 
La succession elans la premiere série des princes de V alachie 
releve d'un orelre dynastique, sans exclure cependant la elési
gnation de l'héritier par le prince régnant, et l'assentiment 
des corps constitués, en l'espece le clergé et la noblesse. Il 
en étaít ele meme dans l'empire médiéval, au temps des dynasties 
saxonne ou franconienne. En Moldavie, ce caractere féodal 
est plus marqué, des le elébut. Aux XVe et XVIe siecles, les 
textes abondent qui font mentían d'une élection, telle qu'elle 
se pratiquait a la meme époque en Hongrie et en Pologne ; 
c'est a partir de la fin du XVIe siecle que la prépondérance 
turque s'affirme, en faisant dépendre le choix du prince de 
la volonté de la Porte, quí finit par le mettre aux encheres. 

On peut, en fait, distinguer des le début la situation ele la 
principauté moldave de celle ele l'État, plus ancien d'un elemi
siecle, de Valachie. Ce elernier pays semble avoír subí davantage 
l'inspiration du régime autoritaire ele Byzance et des monarchies 
balkaniques, elans la premiere période de son exístence polítique 
indépenelante, aux XIVe et XVe siecles. En Moldavie, par 
contre, le pouvoir du prince est limité, des l'origine, par des 
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seigneurs et des corps constitués ; le nom du « seim n ou diete, 
a la polonaise, y est mentionné des cette époque. Iorga compa
rait avec raison cette dh·ersité de régime a celle qui opposait, 
dans la péninsule ibérique, l'Aragon a la Castille. Sous le regne 
long et glorieux d'Étienne le Grand (I457-I504), le pouvoir 
du prince se renforce en l\1oldavie, au moment oü des luttes 
intérieures l'afiaiblissent dans la principauté voisine. 

Lorsqu'en 15:26, la Hongrie s'effondre sous les coups de l'in
vasion ottomane, et que la puissance du sultan s'étend sur 
la Transylvanie vassale et les régions danubiennes jusqu'aux 
approchcs de Viennc, son in:fluence augmente d'autant dans 
les principautés roumaines. Le prince, nommé par un firman 
de la Porte, est obligé de recourir sans cesse a de nouveaux 
impóts, pour s'acquitter des cngagcments qu'il a contractés 
a Constantinople ; de ce fait, les charges et les fonctions acquie
rent une importance toujours plus considérable. D'autre part, 
la noblesse s'oppose résolument a tout ce qui peut toucher 
a ses privilegcs, parmi lesquels les exemptions fiscales sont 
d'une toute premiere importance. Une lutte acharnée et san
glante s'engage alors dans les eleux principautés, entre les princes. 
appuyés par les Turcs, et la noblesse, qui leur fait opposition ; 
elle emplit de ses vicissitudes toute la seconde moitié elu xvre. 
siecle. A la fin, les états qui groupcnt maintenant, comme 
en Occielent, des catégories sociales organisées, imposcnt en 
1595, avec l'aide du prince de Transylvanie, Sigismonel Báthory, 
de véritables pacta et conventa aux princes de Valachie et de 
Molelavie. Une autre tendance, non moins caractéristique du 
régime des états, est la xénophobic qui oppose les droits des, 
indigenes au pouvoir des étrangers de l'entourage princier, 
qui sont généralement eles Grecs, ou des Balkaniques grécisés, 
Cette réaction elans un sens national va de pair avec l'affirmation 
plus catégorique de la puissance des états, elont le XVII8 

siecle marque l'apogée. 
Mais le régime prolonge son in:fluence, a travers l'époque 

phanariote, jusqu'au Reglement organique qui établit une 
vraie Stiindeverfasszmg; ce n'est que la révolution de !848 
et la Convention de Paris ele r858 qui y mettent fin, en suppri
mant eléfinitivement les privileges ele certaines classes sociales, 
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II 

Les classes sociales en Bulgarie médiévale et dans les 
pays roumains. 

I. L'ÉVOLUTION DES CLASSES SOCIALES EN BULGARIE AU MOYEN 

AGE. 

Suivant la méthode indiquée par les travaux de la Commission 
internationale, qui ont mis en évidence la valeur du systeme 
corporatif, sur lequel s'est édifié le régime des états a la fin 
clu moyen age, il nous faut d'abord examiner les memes fonde
ments dans les pays roumains. Mais l'on est frappé des le début 
par le parallélisme qu'offrent certains aspects de leur structure 
sociale, surtout en Valachie, avec ceux que présente la Bulgarie, 
a l'époque qui précede la conquete ottomane. Cette comparaison 
a pour nous cl'autant plus d'intéret, que les éléments d'un 
régime féoclal, au sens occidental de ce terme, font défaut en 
Bulgarie ; cette absence n'en fait que mieux ressortir l'apport 
dans les principautés roumaines. 

Une in:fluence slave du Sud; sur la civilisation et les institutions 
des pays roumains, a été reconnne par tous les historiens dignes 
de ce nom ; mais ils se trouvent moins d'accorcl sur le moment', 
ou cette in:fluence a commencé a se manifester, et sur les circons
tances qui ont facilité son développement. L'adoption de lá. 
langue et de la liturgie slavonnes par l'Église roumaine, doit 
etre nécessairement antérieure a la conquete de la Transylvanie 
par les Hongrois, qui s'est effectuée en plusieurs étapes, de 
la fin du xre au début du xrrre siecle. 11 est plus difficile 
de fixer l'époque, ou le formulaire de la chancellerie valaque 
a emprunté son vocabulaire a celui de la Bulgarie. On s'accorde 
généralement a reporter ces emprunts a l'époque du second 
.empire, celui des Assénides et de leurs successeurs immédiats . 
.Nous avons déja eu l'occasion de signaler l'intéret que présente, 
a ce point de vue, l'époque ou tous ces pays se trouvaient réunis 
dans la sphere d'expansion politique et militaire de l'empire 
mongol ele la Horele el'Or, au elébut du XIVe siecle. 

Ce qui importe elavantage, c'est ele préciser le sens ele l'évo:.. 
lution des classes sociales. Les catégories privilégiées, le clergé 
et la noblesse eles boi'ars (elénomination d'origine touranienne), 
.se trouvent déja bien eléfinies au temps du premier empire 
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bulgare ; aux IXe et xe siecles, celui-ci est de plus en plus 
influencé par la civilisation byzantine. Or, a la meme époque, 
les << puissants >> (ovvaToí) de l'empire byzantin, étendent leurs 
domaines au détriment des « pauvres >> (7T~VYJT€s), au point 
de provoquer toute une législation de la part des empereurs 
de la dynastie macédonienne, ou de leurs associés, dirigée contre 
la tendance de réduire les petits cultivateurs a l'état de (( voisins)) 
(7rápotKot), dans la dépendance des seigneurs. Nous retrouverons 
les memes termes dans les principautés roumaines, quelques 
siecles plus tard. 

Cette évolution présente d'autant plus d'intéret, que dans 
la seconde moitié du xe siecle, et surtout pendant le regne 
de Basile II, le Bulgaroctone, la Bulgarie a été de nouveau 
incorporée a l'empire, pour une période de pres de deux cents 
ans. C'est justement l'époque ou s'affirment également dans 
l'empire byzantin les tendances féodales, bien entendu dans 
la mesure ou elles ne dépassent guere le régime domanial. Elles 
~oncernent bien davantage les rapports entre le seigneur et 
les serfs, qu'entre le suzerain et le vassal. En fait cependant, 
les formes locales de la pronoia et du charistikion, ainsi que 
l' exkottsseia, ou exemption fiscale, se rapprochent a ce point 
du fief, qu'elles finissent par se confondre avcc lui, apres la 
conquete latine. 

Cette meme évolution peut etre retracée aussi en Bulgarie. 
La grande propriété, fondée sur le travail des « voisins >> ou 
pareqttes, imitée de Byzance, s'y établit aux XIe et XIIe 
¡;iecles. Ces rapports de dépendance s'accentuent et se généra
lisent, a la suite des guerres et des invasions, au point de provo
quer, de la part d'un spécialiste de l'histoire économique bulgare, 
l'observation que l'adage féodal: « nulle terre sans seigneur ll, vaut 
pour toute la péninsule des Balkans a cette époque. L'abais
sement des paysans libres, groupés en zadrougas, se poursuit 
en meme temps que le relevement eles esclaves, dans la catégorie 
plus favorisée des « otroks )), Mais au moment oü cette structure 
nouvelle acheve ele se former, l'invasion turque, a la fin elu 
XIVe siecle, supprima les catégories privilégiées, en leur sub
stituant les fiefs militaires, concéelés aux spahis timariotes, 
et ramene la population eles campagnes, dans sa prcsque totalité, 
au niveau uniforme ele la 1'afa. Malgré l'importance clu commerce, 
en grande partie aux. mains eles étrangers, les villes n' ont pas 
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constitué, pendant le moyen age bulgare, un << État )) corporatif 
organisé et cohérent. Tout ce proces intéresse directement 
l'évolution sociale analogue des pays roumains, qui n'a pas 
été arretée toutefois par la conquete ottomane, comme celle 
des contrées proprement balkaniques. 

2. LES ORIGINES FÉODALES DES GROUPEMENTS SOCIAUX DANS 

LES PAYS ROUMAINS. 

L'histoire des classes sociales dans les pays roumains a été 
l'objet d'études nombreuses, depuis qu'elle a été abordée pour 
la premiere fois par Nicolas Balcesco, il y a plus d'un siecle. 
Elle a marqué en général plus d'intéret pour les classes rurales, 
qui constituent d'ailleurs l'immense majorité de la population; 
l'existence des catégories privilégiées, distinctes de la masse, 
privée de ces avantages, est un phénomene général de l'histoire 
médiévale. Les historiens sont plus divisés sur l'origine et le 
fondement des privileges ; ils hésitent entre la propriété et 
la fonction publique ou charge ele Cour. De meme, les uns voient 
a l'origine une organisation égalitaire ele paysans libres, au
elessus elesquels s'éleve le pouvoir du prince; ce n'est que la 
pression du :fisc, provoquée par les exigences de la Porte, qui 
aurait institué le servage ele la glebe au début des temps mo
dernes. D'autres, au contraire, considerent qu'il y a toujours 
eu des propriétaires possédant des domaines, plus ou moins 
étendus, et des cultivateurs qui leur étaient attachés par des 
liens de dépendance. Ce n'est qu'apres le renforcement du 
servage de la glebe, a la fin du xvre siecle, que des hommes 
libres sans propriété et réduits a l'état d'ouvriers agricoles, 
auraient fait leur apparition. 

Mais a ces controverses essentielles, s'ajoute aussi un préjugé, 
que nous pourrions dé:finir : le préj~tgé contre le régime féodal. 
Une tendance, d'ailleurs explicable, poussait les historiens 
appartenant a une génération plus ancienne, de rechercher 
dans le passé le plus reculé, des précédents au régime démocra
tique de leur temp?, et aussi d'écarter tout ce qui pouvait faire 
douter ele l'indépendance absolue des principautés, dans les 
premiers siecles de leur existence politique. Il en était de meme 
clu régime de la propriété, qui ne devait avoir rien de commun 
avec les obligations découlant des rapports féoelaux. Mais des 
historiens plus récents, MM. Boldur, D. C. Adrion, P. P. Panai-
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tescu et, dans une série d'études, Mme V. Costachel out prouvé 
1' existence du « bénéfice » a u sens féodal dans les principautés 
roumaines, avec les immunités et les exemptions qui s'y atta
chent (r), ainsi que la distinction entre le « domaine éminent >> 

et le << domaine utile >> (2). 
D'autre part, il faut tenir compte des circonstances d'ordre 

général, qui favorisent l'établissement de certaines institutions 
et leur développement dans les pays roumains, sous l'influence 
plus ou moins prépondérante d'une puissance extérieure, ou 
d'un régime politique et social qui caractérise une époque. 
L'on voit ainsi le despotisme fiscal de l'empire ottoman influencer 
les institutions, les mreurs et les usages en Valachie et en Mol
davie, du XVIe au XVIIIe siecle ; au XIXe, le siecle du 
libéralisme et des nationalités, la Roumanie moderne recherche 
les inspirations et les modeles de l'Occident, et l'on ne saurait 
contester l'emprise du totalitarisme contemporain. Certains 
aspects de la société roumaine médiévale - tels que les ont 
révélés, entre autres, les fouilles de Curtea de Arges- mon
trent clairement une atmosphere ou dominent la chevalerie 
et le blason ; ce « style féodal >> a du nécessairement laisser 
son empreinte aux institutions. I1 nous faut done renoncer 
a un préjugé, qui n'a d'ailleurs aucune raison d'etre. 

3· LES CLASSES SOCIALES ROUMAINES AU MOYEN AGE. 

C'est au début du xve siecle que les documents qui ont 
été publiés, permettent de distinguer clifférentes catégories 
sociales : ce sont «les boi:ars, les serviteurs du prince, les knezes 
et les pauvres >>, suivant la terminologie valaque. On y reconnait 
les dignitaires ou barons, les possesseurs d'un fief de service, 
les petits propriétaires libres et les serfs. En Moldavie, la seconde 
catégorie prend le nom de « curteni », qui tire son origine des 
petites « cours >> ou propriétés auxquelles s'attachent les obli
gations, qui sont la plupart du temps d'ordre militaire (3). 
Le « kneze >> au sens de propriétaire libre, est remplacé par 

(1) Voir surtout La formation du bénéfice en Moldavie, dans Rev. hist. du Sud
Est européen, XXIII, 1946, p. II8 et suiv. et Les ímnntnittfs dans les principautés 
roumaines aux XIV• et XV• sihles, Bucarest, 1947· 

(2) Voir pour des discussions analogues en Russie (depuis les études de Pavlov
Silvansky), AL Ecr{, Le Moyen Age russe, p. X et suiv. 

(3) Cf. les " dvoriane " russes. 
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le « jude >> ou le « vataman »; les termes de << jude » ou << iudec » 
se rapportent en effet a une notion de propriété, et non, comme 
on l'avait cru autrefois, a un droit de justice. Les << pauvres » 
se retrouvent dans un acte tres intéressant de rsgr, le recen
sement des imp6ts a la fin du regne de Pierre le Boí:teux; ils 
y constituent une catégorie a part, mais qui tend a se confondre 
avec celle des << hommes » ou des << paysans ». Cette confusion 
marque une étape d'un proces el'unification, qui tenel a appliquer 
le meme régime a !'ensemble ele la population rurale non-privi
légiée. Pour ce qui est des privilégiés eux-memes, le recensement 
oppose enviran s.ooo « curteni n a enviran J.ooo << nemesi n ou 
nobles, ce qui corresponel assez exactement aux indications 
données par d'autres sources : la noblesse des grands proprié
taires fonciers s'y oppose aux petits << feudataires n. En r6oo, 
les instructions données aux envoyés de Michelle Brave, prince 
de Valachie, a la cour de Prague, mentionnent deux catégories 
de nobles privilégiés, et confonelent tous les paysans dans la 
rubrique des << pauvres ». C'est en effet l'époque ou s'étend 
le servage de la glebe, a !'instar ele la Pologne et de la Russic, 
sous la pression des exigences accrues du fisc. 

4· LES CLASSES SOCIALES AU XVIIe SIECLE. 

Par contre, la elivision de la noblesse en eleux catégories, 
la grande et la petite, équivalant a celle ele l'ordre nobiliaire 
en Hongrie et en Pologne, se maintient au XVIIe siecle. En 
Valachie, les bo!ars et les « Rouges » continuent les barones 
et milites de l'époque antérieure. Mais la pression du fisc s'exerce 
aussi sur la petite noblesse, qui ne peut maintenir son rang, 
qu'en tant qu'élément militaire. Lorsque la sujétion a la Porte 
elevient plus étroite elans la seconde moitié du siecle, et que 
l'armée est réduite a des contingents toujours plus faibles, 
son role décroit clans les memes proportions. Un rapport écrit 
sous le regne du prince valaque Serban Cantacuzene (r678-
r688) fait tres exactement le point, en signalant la décadence 
rapide de ces privilégiés ele « seconele zone », dont 1' organisation 
perd ele plus en plus son importance premiere, pour ne subsister 
qu'a l'état de catégories fiscales. Cette évolution est cependant 
beaucoup plus accentuée en Valachie qu'en Moldavie, ou le 
contact étroit avec la Pologne maintient d'autres infl.uences. 
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5· LA RESTRICTION DES ÉTATS PRIVILÉGIÉS. 

En somme, ce sont les mémes facteurs qu'en Europe centrale 
et occidentale, qui agissent sur l'ancienne structure sociale 
de la féodalité : la puissance du numéraire dans la nouvelle 
économie monétaire, et le corps des fonctionnaires, au service 
de la monarchie. Mais dans les principautés roumaines, située:s 
maintenant a l'écart des grandes voies commerciales et son
mises au monopole économique de l'approvisionnement de 
Constantinople et aux ingérences continuelles des hauts digni
taires de la Porte, ces circonstances sont en faveur des grands 
boi:ars, dont les charges l'emportent désonnais sur les proprié
tés, comme fondement de leur pouvoir, en méme temps qu'elles 
les élevent au-dessus de la petite noblesse, réduite a la misere. 
La hiérarchie des classes sociales se marque sous le régime 
du prince Radu Mihnea, qui fut le premier a passer du trone 
valaque sur celui de Moldavie, au gré des Turcs, ses protecteurs. 
Pendant quinze ans, de I6II a r6z6, il gouverne alternativement 
les deux principautés et y introduit l'ordonnance d'une Cour 
majestueuse, pratiquant ainsi, avant la lettre, la politique 
du Roi-Soleil a l'égard de la noblesse. 

On s'achemine ainsi vers l'évolution que viendront achever, 
en 1739-1740, les réformes administratives du prince Cons
tantin Mavrocordato, qui constituent une noblesse, dont les 
titres sont les fonctions et les dignités ; les exemptions fiscales 
sont limitées a un nombre restreint de familles. 

C'est la une stabilisation, fiscale et sociale a la fois; elle tend 
a limiter le processus continuel de déclin des anciennes lignées 
et d'ascension d'éléments nouveaux, qui avait renouvelé si 
souvent jusque-la l'aristocratie des deux principautés. Cette 
limitation coYncide avec la décadence des assemblées d'états 
et le pouvoir de la protipendada, oligarchie des (( cinq premie
res ll, en réalité de quinze ou vingt familles, qui caractérise 
l'époque phanariote. 

* * * 
Dans cette énumération des classes de la société, les habi

tants des villes ont une fonction économique importante. Mais ils 
sont en grande partie d'origine étrangere : Allemands, Hongrois 
ou Arméniens pendant la premiere époque de l'histoire des 
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principautés, Orientaux, Grecs ou grécisés, au temps de la supré
matic ottomane. D'autre part, les villes étaient considérées 
dans le domaine du prince, comme une sorte de << Kammergut » 
dans les pays germaniques, et leur autonomie administrative 
était strictement locale. De ce fait, elles n'ont jamais atteint 
le degré de solidarité, qui groupait les représentants du tiers
état en Occident ; leur role politique est des plus effacés. La 
situation était d'ailleurs a peu pres la meme en Hongrie et 
en Pologne. 

Quant au clergé orthodoxe, il constitue de toute évidence 
un facteur important de la vie publique, avec les grands do
maines qui lui sont affectés, les privileges d'exemption dont 
il jouit, et la place qu'occupent les éveques et les abbés dans 
les conseils el u prince. M eme a u temps de 1' oppression :fiscale 
la plus lourde, ses privileges ont généralement été rcspectés ; 
toutefois, ses intérets se confondent la plupart du temps avec 
ceux des grands boi:ars lai:ques, de sorte que ses représentants 
sont presque toujours aux cotés de ceux-ci. Quant au clergé 
·Catholique, affecté a des colonies d'origine étrangere, il n'a 
jamais prétendu a un role politique. 

l 
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DEUXIEME PARTIE 

GRANDEUR ET DÉCADENCE DES ASSEMBLÉES 
D'ÉTATS 

III 

Les états de Valachie et leurs Assemblées (jusqu 'en 1750). 

I. ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION DANS L'HISTORIOGRAPHIE 

ROUMAINE. 

Les classes sociales ont-elles eu elans les pays roumains une 
représentation politique, dans le sens ele l'orelre corporatif 
qui en eléterminait ailleurs la constitution, ou sous quelque 
autre forme ? Ces pays n'ont-ils connu qu'un conseil restreint ele 
quelques grands elignitaires, suivant la formule byzantíne, ou 
bien ont-ils eu leurs dietes el'états privilégiés ? La question 
a fait l'objet de longs débats. 

A la moitié du dernier siecle, les hommes politiques qui mili
taient pour 1' établissement el'un régime elémocratique dans 
une Roumanie unifiée, invoquaient la traelition des « anciens 
Champs ele Mars ll, ou tous ceux qui avaient conscíence de leur 
patriotisme avaient le droit de se prononcer sur les affaires 
publiques. Il est évident que cette conception « parlementa
riste )) était fort éloignée des réalités. 

Mais en réagissant contre ces exagérations, des historiens 
plus modernes sont tombés dans l'exces contraire. Filitti ne 
croit qu'a l'existence du conseil princier, et conteste le fonc
tionnement el'assemblées plus nombreuses, bien qu'il ait compris 
mieux que d'autres, le sens juridique du mot « pays )) qui, elans les 
textes de l'époque, désigne uniquement les catégories privilégiées. 
Iorga, dans sa brillante esquisse de l'évolution constitution
nelle en Roumanie, est plus pres de la vérité, lorsqu'il constate 
que des assemblées plus nombreuses se réunissaient a certains 
moments, mais i1 n'est pas arrivé a définir leur nature exacte, 
bien qu'il disposat d'une documentation des plus abondantes 
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et des points de comparaison, que lui offrait l'étude des 
institutions médiévales. Parmi les auteurs qui ont traité plus 
récemment de cette question, M. A. Boldur a reconnu la 
parenté de ce régime avec celui des assemblées d'états des 
autres pays de l'Europe ; mais ses vues, présentées jusqu'ici 
d'une maniere fragmentaire dans des ouvrages consacrés a 
d'autres sujets, attendent d'etre exposées dans le livre qu'il 
leur a consacré : Le grand conseil des états dans la V alachie et la 
Moldavie. L'origine de la démocratie roumaine. Il semble vouloir 
insister davantage sur les rapprochements qui peuvent etre faits 
avec les assemblées russes du Zemskii Sobar. Nous croyons que la 
meilleure méthode consiste a reprendre, dans l'ordre chronologi
que, les données quise trouvent réunies dans les sources narra ti ves 
ou documentaires, concernant le régime constitutionnel de chacu
ne des deux principautés (r). Ce n'est qu'a partir de la seconde moi
tié du xvrne siecle, qu'ilnous paraít préférable de présenter en 
un exposé unitaire, les vicissitudes des derniers temps de l'an
cien régime, qui sont les memes dans les deux pays. 

Z. PRINCES ET BOIARS, DU XJVe AU XVJe SIECLE. 

L'histoire du premier siecle de la principauté de Valachie 
donne l'impression d'un régime autoritaire. Les cas sont nom
breux de nobles valaques, passant les frontieres et cherchant 
un refuge aupres du roi de Hongrie, peut-etre aussi ailleurs, 
ce qui indique une pression dirigée contre eux par le pouvoir 
princier, exercé par la dynastie des Basarab. D'autre part, 
des éléments d'origine étrangere figurent en assez grand nombre 
dans le conseil du prince, a la meme époque ; il les trouvait 
sans doute plus dociles a sa volonté. Les '' états constitués >>, 

mentionnés par le dipl6me de 1368, doivent done etre entendus 
dans le sens ou les comprenait l'administration d'Édouard Jel' 
en Angleterre: comme un instntmentum regni, plutót qu'une 
représentation corporative. Si le prince de Moldavie invoque 
régulic~rement l'assentiment de la noblesse, lorsqu'il rend hom
mage a son suzerain, celui de Valachie agit par l'entremise de 

(r) On voudra bien se reporter, pour la chronologie des princes de Valachie et 
de Moldavie, aux listes publiées par Mme V. SACERDOTEANU dans le Bulle/in 
of the Internat. Committee of I-list. Sciences, VII, r935, p. 56 et suiv. 
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ses seuls délégués ; son titre · s'inspire de la formule byzantine : 
rr aimant le Christ et autocrate n. 

Au début du XVe siecle, l'aspect devient di:fférent. Une 
allusion dans un di plome de Mircea 1' Anden, vers 1407, laisse 
entrevoir que le prince envisage l'insubordination des bo!ars 
et invite les bénéficiaires de ses faveurs a se défendre par leurs 
propres moyens. Le 25 aoñt 1413, le privilege délivré aux négo
ciants de Bra~ov ne se contente pas de recueillir le témoignage 
des boi'ars du conseil, mais mentionne l'assentiment des << alii 
nostri barones et milites terre nostre multi, qui cum hec agerentur 
erant P1'esentes >>. C'est, a notre connaissance, la premiere mention 
cl'une assemblée de cette nature en Valachie. 

Il serait sans doute téméraire de conclure a l'existence el'un 
régime régulier d'assemblées d'états, mais i1 n'en est pas moins 
vrai qu'il y a la une consultation des deux ordres principaux 
de la noblesse. Le 2 mars r46o, un autre privilege, toujours 
en faveur des mémes négociants, constate que la décision 
a été prise (( ·una c~tm baronib~ts nostris et nobilibus pocio
ribus corpus dictarum parcittm nostrarum representantibus n. 

Une notion ele représentation y apparaí:t .nettement formulée. 
C'est du reste l'époque oú le pouvoir des graneles familles de 
l'aristocratie commence a contre-balancer celui du prince, a la 
faveur des guerres continuelles entre Hongrois et Turcs, qui 
opposent constamment, au treme valaque, des candidats rivaux. 
La premiere en date de ces familles, qui exerce une influence plus 
considérable, semble avoir été celle des Craiove~ti. Une autre 
mention, due a un contemporain, d'une assemblée nombreuse 
en Valachie, a laquelle prennent part le prince, le clergé et la 
noblesse, se trouve au début du XVIe siecle, dans la Vie du 
Patriarche Nt:phon, écrite par prote Gabriel du Mont Athos. 

Mais en meme temps se marque l'évolution qui donne la 
prépondérance, dans le conseil, aux dignitaires en charge sur 
les grands feudataires. Apres I54I, date a laquelle les Turcs 
. annexent Braila et en font une re rai:a » soumise directement 
á l'empire, la pression de la puissance ottomane s'accentue 

~ et impose aux princes de Valachie eles contributions plus lourdes. 
Le regne de Mircea le Berger (I545-I554) marque l'opposition 
. catégorique des bo'iars aux nouvelles mesures fiscales, et l'ins
titution d'un régime de terreur, tout a fait analogue a celui 

.d'Ivan le Terrible a Moscou. 
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3· LES «PACTA ET CONVENTA n SOUS MICHEL LE BHAVE. 

La réaction du clergé et de la noblesse aboutit au soulevement 
contre les Turcs et a l'alliance avec le prince de Transylvanie, 
Sigismond Báthory. Les envoyés du prince de Valachie, Michel 
le Brave, concluent le 20 mai I595 un traité dans toutes les 
formes, mais ces représentants du haut clergé et des grands 
hoi:ars lui donnent la tencur de véritables pacta et conventa, 
qui stipulent l'annexion de la Valachie aux possessions du 
prince de Transylvanie, dont le voi'vode valaque n'est plus 
que le lieutenant. Son pouvoir est limité par le conseil des 
boiars, et des représentants des ordres de Valachie doivent 
prendre part désormais aux dietes transylvaines. Le traité 
garantit en meme temps les libertés et privileges clu clergé et 
ele la noblesse. 

S'il est exact, comme l'indiquent les sources contemporaines, 
que les envoyés ont outrepassé leurs instructions, il n'en est 
pas moins vrai qu'un tel régime ne s'improvise pas. JI 'est incon
testable que les assemblées cl'états ele Transylvanie luí ont 
servi de modele, mais pour qu'ils aient tenté d'en introduire 
ainsi les institutions en Valachie, il fallait nécessairement que 
l'état politique et social ele la principauté y fut préparé. Le 
traité de I595 éclaire done a la fois la situation qui lui est anté
rieure, et 1' évolution qui lui a succéclé. 

On avait d'ailleurs déja reconnu, sur le terrain littéraire, 
que « 1' origine de la littérature historique en langue roumaine 
représente l'entrée dans la littérature, au début du xvne 
siecle, d'une nouvelle classe sociale, qui a cherché une nouvelle 
forme d'expression, conforme a son degré de culture, c'est
a-clire la langue nationale )) (r). Il est non moins signi:ficatif 
que la premiere chronique valaque écrite en roumain, exalte 
les hauts faits cl'une famille de grands boi'ars, les Buze)lti, et 
montre l'action clu prince dans l'entiere clépenclance de la volonté 
des seigneurs. Il faut marquer ele plus la réaction des indigenes 
contre les Grecs, qui leur faisaient une concurrence effective 
dans la distribution des charges et des emplois; elle contribue 
de son coté a augmenter le courant en faveur de l'usage litté
raire du roumain a 'la place du slavon, que l'on commen<;:ait 
a oublier, et du grec, clont la pénétration s'accentuait. Un 

(1) P. P. PANAITESCU, Interpretiiri románesti, Bucarest, 1947, pp. 244-245 .. 

1 
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mouvement similaire se produira a la fin du xvnre siecle 
en Hongrie, a la suite des réformes administratives et des me
sures d'unification de l'empereur Joseph II, qui entendait 
substituer l'allemand, comme langue officielle, au latin et au 
magyar. Toutes ces circonstances éclairent d'un jour nouveau 
l'importance des « états >> du clergé et de la noblesse en Valachie, 
qui augmentera encore au cours du xvne si<~cle. 

+ LE RÉGIME DES ÉTATS AU xvne SIECLE. 

Les assemblées sont en effet plus fréquentes. Elles n'ont 
pas un caractere tres régulier et se réunissent le plus souvent 
a 1' occasion de 1' élection d'un nouveau prínce, ou dans le camp 
d'un mouvement insurrectionnel. Les états transylvains en 
donnaient l'exemple <<in castrensi eoru1n congregacione n, ou 
les Polonais dans leurs << confédérations n. Presque toujours, 
ces réunions ont un sens xénophobe et se proposent de chasser 
les Grecs, agents du fisc ottoman. De véritables révoltes ele 
la petite noblesse des << slujitori n (serviteurs) sont signalées 
en 1618 et 1623 ; la plus importante se produit en 1630. Dirigée 
contre le prince Léon, dont la politique était asservie aux créan
ciers turcs, elle entraine l'émigration en Transylvanie d'un 
nombre important de boi:ars; le centre de la résistance se trouve, 
la plupart elu temps, en Olténie. En 1631, les fuyards repassent 
les montagnes et marchent sur la capitale ; Léon prenel alors 
a son compte le programme de l'opposition, et réunit une grande 
assemblée eles états, a laquelle prennent part le clergé, les boi'an; 
et les catégories inférieures de privilégiés, qui constituaierit 
le gros des forces militaires. Le diplome qu'il elélivre a cette 
occasion, le 23 juillet 1631, proclame l'exclusion des Grecs 
et fait d'importantes concessions fiscales aux pretres des villa
ges, aux << Rouges » et autres << serviteurs » possédant des béné
fices a titre militaire. Il rallie tous les états, tient une nouvelle 
réunion pléniere le 21 aout et remporte la victoire sur les émigrés, 
auxquels il avait, en fait, dérobé leur programme. 

Cependant, apres son rappel par les Tutes, l'année suivante, 
l'élection de son adversaire, Mathieu de Brancoveni, s'impose 
aux états valaques. Le regne de ce prince apparalt du reste 
comme le leur. Des le premier jour, apres avoir mis en déroute 
le rival que soutenaient les Turcs, i1 part pour Constantinople, 
avec l'appui d'Abaza Pacha, le puissant gouverneur des cités 
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du Danube, smv1 d'une nombreuse escorte ou figuraient les 
éveques, les boi'ars << grands et petits », les Rouges, les cdldra!ji 
(cavaliers), les dorobanfi (autre catégorie de scrviteurs mili
taires), et jusqu'a de simples pretres. C' est en réalité, une délé
gation de tous les états du pays qui vient appuyer son élection 
et obtient la confirmation du sultan. 

Mathieu gouverne désormais avec les états. Ceux-ci traitent, 
en meme temps que le prince, avec les états transylvains et 
figurent dans le nouveau traité d'alliance de r64o, fait sur des 
bases tout autres que les pacta du temps de Sigismond Báthory. 
L'accord des états et du prince a visiblement affermi la position 
de celui-ci a l'extérieur. 

Une autre mention intéressante est celle d'une réunion indi
quée par le diplome du 27 novembre r64r, qui regle la situation 
des monasteres valaques, voués a l'entretien des Lieux Saints 
et des grands monasteres orientaux. On y fait une distinction 
tres nette entre << l'assemblée du pays )), le << conseil du prince », 

et le synode (sabor) de caractere uniquement ecclés"iastique, 
qui sont trois organes différents, mais pouvant etre appelés 
a collaborer. D'autres réunions plus restreintes groupent seule
ment un nombre limité de hauts dignitaires, pour procéder 
a des enquetes, ou juger le proces intenté a quelque grand 
personnage. Dans ce cas, c'est le métropolite qui assume la 
présidence. Mais le trait le plus intéressant, c'est la solidarité 
de la grande et de la petite noblesse, qui constitue le plus ferme 
soutien du long regne de Mathieu, et explique ses victoires 
répétées sur son turbulent voisin, Basile le Loup, le prince 
de Moldavie, qui avait pourtant l'appui de la Porte. 

5· LA CRISE DU RÉGIME DES ÉTATS. 

La fin du regne devait jeter sur cette époque prospere une 
ombre toujours plus épaisse. Apres la derniere campagne victo
rieuse contre les Moldaves et les Cosaques, les mcrcenaires 
d'origine balkanique (Seimeni) s'allient aux serviteurs nantis 
de bénéfices militaires (les dorobanf.i) et tentent d'imposer 
leur volonté au prince vieilli et malade. Le tableau, que retracent 
de ces événements les chroniqueurs contemporains, est des plus 
sombres ; il rappelle les gravures de J acques Callot. Mathieu 
meurt au printemps de r654, sans avoir pu maí:triser la révolte 
de ces soldats, qui se tourne contre les grands boYars, pour 
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les dépouíller de leurs biens. I1 y a la peut-etre un écho du 
mouvement social, qui avait soulevé l'Ukraine de Bogdan 
Hmilnitzky. 

Le nouveau prince, Constantin Serban, élu par les états 
et acclamé par la population de la capitale, doit affronter ce 
nouveau danger. I1 ne peut le maltriser qu'avec l'aide de l'armée 
transylvaine de Georges II Rákóczy; les rebelles, commandés 
par Hrizica, sont écrasés en 1655. Mais cette guerre civile a 
mis fin a la solidarité de la grande noblesse et des catégories 
inférieures de privilégiés, qui se sont tournés contre elle. Leur 
alliance ne se reformera que elevant l'ingérence toujours plus 
active de la politique ottomane, au temps des grands vizirs 
de la dynastie ele Koprüli, et le retour de Grecs, qui operent 
une rentrée triomphale dans les affaires ele la principauté. 
L'aristocratie valaque, profondément divisée par le meurtre 
de Constantin Cantacuzene, étranglé sur l'ordre du prince 
Grégoire Ghyka, retrouve son unité pour s'opposer a la prépon
clérance des conseillers rouméliotes et constantinopolitains 
ele Radu Léon, en 166g. Une grande assemblée des états, pareille 
a celle de 1631, se réunit aux portes ele Bucarest et impose 
au prince le diplóme du 9 décembre 166g, réeligé presque dans 
les memes termes que celui de son pere, Léon, vingt-huit ans 
plus tót. Mais ces concessions étaient tardives ; elles ne devaient 
pas prolonger le regne du fils. L'assemblée de r66g doit etre 
classée parmi celles qui marquent une solidarité des états « en 
face >> du pouvoir princier, comme c'était souvent le cas dans 
les électorats de l'empire, a la meme date. 

6. VERS LES RÉFORMES DE CoNsTANTIN MAvRocoRDATo. 

Mais déja les regnes suivants développent le pouvoir du 
prince et de son conseil ou ce divan n, mandataires des exigences 
fiscales toujours accrues de la Sublime Porte. 
· Sous Georges Douka, mais surtout sous Serban Cantacuz€me, ce 
pouvoir appara'it, au dire du chroniqueur, comme ce une nuée 
sombre, chargée de foudre >>. Il frappe impitoyablement les 
granels boi:ars, qu'il rencl responsables des encaissements du 
fisc, et mine les catégories inférieures des petits bénéficiaires 
privilégiés, qui ont perdu .leur voix au chapitre, depuis que 
l'anuée est réduite a la garde du prince. Cependant les états 
valaques sont encore mentionnés dans les traités de l'époque, 
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et ils prennent une part active a l'élection de Constantin Bran
coveanu, le successeur de Serban, en 1688; c'est meme une 
des rares occasions ou les marchands sont mentionnés avec 
le clergé et la noblesse, quoique sans doute seulement a titre 
décoratif. 

Sous le nouveau regne, la distance entre les grands bo!ars 
et la petite noblesse des serviteurs militaires augmente, au 
point de rejeter ces derniers dans la masse des paysans taillables 
et corvéables. Les états se restreignent de plus en plus a la 
haute noblesse et aux chefs du clergé : métropolite, éveques 
et higoumenes. Cette situation n'a pas été déterminée par le 
regne des Phanariotes. En fait, l'avenement de ceúx-ci n'a 
ríen changé au systeme, et nous savons d'autre part que la 
pénétration grecque dans les principautés datait déja de plus 
d'un siecle. 

L'occupation autrichienne, pendant les guerres entre Turcs 
et Impériaux, et l'annexion de l'Olténie aux possessions des 
Habsbourgs, de 1718 a 1739, provoquent un dénombrement 
du clergé et de la noblesse par les nouvelles autorités impériales. 
Des revendications de l'état de la noblesse sont dument enre
gistrées, mais il n'est pas fait mention d'assemblées ou de réu
nions plus nombreuses, qui puissent se comparer aux dietes 
des autres provinces de 1' empire. 

I1 y en a par contre, en Valachie, sous la suzeraineté ottomane. 
Nicolas Mavrocordato introduit de véritables examens publics 
des revenus et des dépenses, en présence du clergé et de la 
noblesse, a un moment ou ces exposés budgétaires n'étaient 
guere pratiqués dans d'autres pays. A sa mort, en 1730, les 
boi:ars tentent de faire revivre leurs anciennes prérogatives, 
en procédant a l'élection solennelle de son fils Cónstantin, 
prince de Valachie, mais ils doivent céder devant l'intervention 
ottomane. Cependant, peu de temps apres, Constantin Mavro
cordato commence la longue série de ses regnes alternés, en 
Valachie et en Moldavie. 

On a fait de ce prince un représentant du << despotisme éclai
ré n, tel que le pratiquaient les grands souverains du « Siecll:i 
des Lumieres n. Son activité répond en effet, en une certaine 
mesure, a la définition classique de Henri Pirenne : «le des
potisme éclairé est la rationalisation de l'État n. Il réalise d'impor
tantes réformes, qui ont laissé leur empreinte dans la structure 
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sociale de l'ancien régime, jusqu'a la suppression des privi
u~ges. Les boi:ars se divisent en catégories, d'apres les charges 
qu'ils ont occupées, ceux qui détiennent les fonctions de premicr 
rang et leurs descendants sont exemptés d'imp6ts ; les autres 
jouissent seulement d'immunités partielles. Les anciens « servi
teurs » se fondent dans la masse de la population rurale, qui 
supporte les charges fiscales ; le clergé est exempté seulement 
de certains imp6ts. D'autre part, des mesures législatives cl'un 
profoncl retentissement tentent d'alléger les charges eles paysans 
et suppriment le servage personnel, a une date oil il était encore 
en vigueur dans la plupart des pays européens. 

Mais la maniere dont ces réformes ont été réalisées, montre 
chez ce prince une conception politique tres différente de celle 
du despotisme éclairé. Il aime a faire ratifier ses décisions, et 
méme accepte de les laisser discuter par des assemblées, qui 
réunissent, en Valachie, des états désormais réduits aux repré
sentants du clergé et de la haute noblesse. Bz clercs et 51 digni
ta~res lai:ques confirment ainsi, le r8 février 1740, sa ce Constitu
tion », publiée deux ans apres par le lvi ercttre de Frana. 

En 1746, deux autres assemblées, dont on a conservé les 
proces-verbaux, transcrits dans des éhartes qui rendent compte 
de leurs décisions, suppriment l'attache a la glebe eles serfs 
fugitifs et rendent le rachat des autres obligatoire. La premiere, 
celle clu rer mars, comprencl 47 repi:ésentants; la seconde, du. 
5 aolit, en compte 65. 

· Cette maniere de procéder s'éloigne assurément eles methodes 
autoritaires des despotes éclairés, et s'aclapte plut6t aux iclées 
de Montesquieu, telles qu'il les formulait dans L'Esprit des Lois 
au sujet du gouvernement monarchique, ce qui s'exerce par le 
cal).al obligé des pouvoirs intermédiaires, subordonnés et dépen
dants )). 

La Valachie a done connu a cette époque des assemblées 
d'états restreintes a un nombre limité de grands personnages, 
rnais qui n'en représentent pas moins l'opinion des catégories 
privilégiées, constituant le ce pays )) légal. Mais, comme le remar
quait déja Balcescu, clans son étude parue en 1846, la seconde 
moitié du xvrrre siecle est une époque de décadence pour 
ces institutions. 
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IV 

Les états de Molda vi e et leurs Assemblées (jusqu 'en 1750). 

I. ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION DANS L'HISTORIOGRAPHIE 

ROUMAINE. 

Nous nous proposons de suivre la m~me méthode, pour 
retrouver dans l'histoire de l'autre principauté, la Moldavie, 
des témoignages sur l'organisation des états et leurs assemblées. 

Nous devons souligner des le début une différence notable 
avec les conditions politiques du développement de la Valachie. 
L'État moldave a été créé, sans discussion, par la ce elescente >> 

des seigneurs roumains du Maramure~, province limitrophe 
ele la Transylvanie, ou régnait le droit féoelal. Le pouvoir du 
prince s'est trouvé limité des le début par celui des feudataires 
qui l'accompagnaient, et aussi, sans doute, par celui des poten
tats locaux qui avaient reconnu sa suzeraineté. ce En ces com
mencements, dit la chronique roumaine du xvne siecle, le 
pouvoir el u prince était comme celui d'un capitaine. n Les histo
riens modernes ont reconnu, a leur tour, que les boi:ars étaient 
beaucoup plus puissants en Moldavie qu'en Valachie. 

Deux études récentes, dues a C. Racovita et a M. D. C. Arion, 
ont fait ressortir a quel point l'action du prince dépendait ele 
celle ele son conseil. Les actes d'hommage envers le roi de Polo
gne, qui se succedent a chaque nouveau regne depuis I387, 
sont régulierement confirmés par les grands boi:ars, agissant 
au nom de toute la noblesse molelave. Cependant les eleux 
auteurs susnommés, qui ont été parmi les premiers a écarter 
le << préjugé contre le régime féodal n, n' ont pas tiré de ces cir
constances toutes les conclusions qui s'imposaient ; ils ne croient, 
nil'un ni l'autre, pour cette époque a l'existence cl'assemblées plus 
nombreuses, ou la noblesse en corps aurait fait connaitre son 
point de vue. M. Arion croit que la période de vingt-cinq ans, 
qui s'étend ele la mort el' Alexandre le Bon (I43Z) a l'avene-
1nent el'Étienne le Granel (r457) est trop courte, pour avoir 
permis a la noblesse molelave d'aclopter entierement les usages 
constitutionnels, qui avaient pris racine en Pologne. Mais, 
eléja en I42I, un acte ele donation envers la princesse Ringala 
représente la volonté commune du prince et de 5r boi:ars, « grands 
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et petits n, qui forment une véritable diete. Ces pratiques se 
trouvent done etre plus anciennes et nous obligcnt a remonter 
aux origines obscures de l'État moldave. 

2. LA FÉODALITÉ ANTÉRIEURE A LA FONDATION DE LA PRINCI

PAUTÉ. 

· Loin de présenter l'aspect d'une regwn eléserte, couverte 
ele forets et peuplée ele betes, telle que la décrit une tradition 
historique plus récente, le territoire de la Moldavie semble 
avoir été partagé, elepuis. une époque assez ancienne, en un 
nombre indéfini de petites seigneuries. On en releve quelques
unes des le XIIIe siecle, de meme que l'on retrouve dans la 
toponymie eles traces el'établissements slaves, alains, coumans 
et tatars. Une tradition conservée par des chroniqueurs russes 
et polonais, a plusieurs siecles ele elistance, mentionne une 
action eles << Valaques n qui auraient secoué a un moment donné 
la elomination eles Slaves et pris la place de ceux-ci. L'auto
nomie du port el'Asprokastron ou Cetatea Alba, a l'embouchure 
du Dniester, ainsi que celle de certains districts, attestée par 
Cantemir, parait etre la survivance. el'anciennes organisations 
politiques, qui existaient avant la << descente n eles conquérants 
elu Maramure~. 

Parmi ces elerniers, elu reste, l'hégémonie ele la famille ré
gnante ne s'est pas imposée du premier coup. On voit nettement, 
au début, la rivalité entre les deux lignées féodales de Drago~ 
et de Bogdan, elont la seconele finit par l'emporter. Enfin, il 
faut tenir compte de l'élément russe occidental ou ukrainien, 
elont la langue infl.uence fortement le formulaire de la chancel
lerie, comme le bulgare infl.uen<;ait a la meme époque celui 
des documents valaques. M. Bolelur attríbuc cette infl.uence 
a une pénétration venue du Norel-Est, ou se trouvaient les 
territoires eles << Brodniks n et des << Bolochoveni n, éléments 

. el' origine incertaine, qu'il vouelrait rapprocher eles ce Valaqucs n, 

a la suite ele la coi:ncielence ele quelques toponymes. Mais celle-ci 
peut s'expliquer tout aussi bien par le fait commun elu pcuple
ment slave, a une époque antérieure, au rnoment de la migration 
des tribus slaves vers le Sud et le Sud-Oucst. Toujours est-il 
que la principauté, a ses elébuts, s'est édifiée avec l'appui d'un 
nombre considérable ele petites formations locales, elont elle 
a elu tenir compte elans le gouvernement du pays. C'est done sur 
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ce fond tres large et tres ancien d'hommes et d'institutions, que 
nous devons considérer l'évolution ultérieure de l'État moldave. 

3· LE PRINCE ET LES ÉTATS AU XVe SIECLE. 

La série des actes de foi et d'hommage envers le roi de Pologne, 
qui était devenu le voisin direct de la Moldavie depuis l'annexion 
de la Russie Rouge ou Galicie Orientale a ses domaines, en 
r386, témoigne de la collaboration constante des vassaux, 
en vertu des obligations féodales d'aide et de conseil. Parfois, 
un engagement supplémentaire attache ces arriere-vassaux 
de la noblesse moldave au roi de Pologne, suzerain de leur 
suzerain direct. Il est question aussi, a cette meme époque, 
dans le formulaire des documents, de l'éventualité de l'élection 
d'un successeur, appartenant a une autre famille que celle du 
prince régnant ; ce qui laisse supposer que le príncipe électif 
se maintenait, malgré l'hérédité de fait dans la meme lignée 
dynastique. Le conseil restreint- 1'ada dans les textes slavons 
-se compase surtout des grands feudataires, sans antre mention 
de fonctions ou de dignités ; le nombre des boi:ars qui figurent 
comme témoins au bas des diplómes est encare plus considérable 
qu'en Valachie; i1 dépasse la trentaine et va parfois jusqu~a 
42, alors qu'en Valachie, il cst généralement limité a huit, dix 
o u douze. Sous le regne jumelé des fils d' Alexandre le Bon, 
Élie et Étienne (r433-I443), l'habitude polonaise d'ajouter, 
au nom du seigneur, celui desaterre, pénetre dans les documents 
moldaves. Il semble d'ailleurs que le prince de Moldavie ait 
eu sa place réservée dans la diete de Pologne ou dans le sénat, 
réunion des grands feudataires de la Couronne de ce pays. 
Il y a visiblement a cette époque une certaine confusion entre 
les hommes et les institutions, de part et d'autre de la fron
tiere qui sépare la Moldavie de la Pologne, et c'est justement 
le moment oil l'acte de Jedlne et les statuts de Nieszawa éta
blissent dans ce dernier pays les fondements constitutionnels 
du régime des états. 

Ces derniers sont mentionnés dans l'acte d'hommage du 
prínce Élie, le rg septembre 1436. Nous avons déja rappelé 
leur existence : le conseil, les chevaliers, les boi:ars et nobles 
des chateaux forts, les villes et les districts, et les hommes 
de chaque état ou rang. Les chevaliers, les boi:ars et le conseil 
délivrent le meme jour un acte séparé, qui confirme l'hommage 



ASSEMBLÉES D'ÉTATS DANS LES PRINCIPAUTÉS ROUMAINES 215 

rendu par le prince. Il y a une représentation des différentes 
catégories de la noblesse, qui caractérise les assemblées d'états. 
Le nom polonais de la diete, le « seim ll, se trouve d'ailleurs 
dans un acte moldave du 25 juin 1441, qui a été souscrit par 
les deux princes et vingt boi:ars, a l'occasion de cette réunion, 
dans le village de Bulgari (district de Roman). Il est vraisemblable 
que cette diete avait un autre but, mais que, suivant l'usage 
du temps, on profita de sa réunion pour résoudre aussi des 
questions d'intéret particulier. Le parlement britannique, sous 
Édouard rer, ne procédait pas autrement. 

L'apparition des villes est moins fréquente. Dans certains 
cas, on voit cependant les bourgeois (en l'espece des Arméniens 
et des Allemands) de Suceava donner leur avis, dans une affaire 
concernant la concession de la frappe de la monnaie ; mais 
ils étaient consultés a titre de spécialistes de ce genre de questions. 
Le clergé orthodoxe ne semble avoir été convoqué a ces réunions 
que dans la personne de son chef, le métropolite, qui est men
tionné expressément dans le conseil qui décide, en 1455, avec 
son assentiment et celui de 53 bo!ars, de payer aux Turcs le 
tribut de ce rachat >> qui constituait pour leurs voisins chrétiens 
une garantie de sécurité. Deux ans plus tard, la tradition recueil
lie par les chroniques mentionne une grande assemblée pour 
l'élection d'Étienne le Granel, a laquelle prennent part le métro
polite et un grand nombre de moines, des boiars grands et 
petits ct ce l'autre cour plus petite n. Sous ce dernier terme, 
il faut entendre les << curteni n, qui correspondent aux milites 
valaques : possesseurs de petits fiefs militaires dont la réunion 
forme l'élite ele l'armée moldave. Comme en Hongrie, aux 
élections royales, les membres ele la noblesse prennent part 
personnellement (viritim)' selon leur droit, a l'assemblée qui 
consacre le nouveau regne. C'est aussi pourquoi elle se réunit 
en plein champ, au lieu dénommé Direptate (la Justice). C'est 
encore un exemple typique d'une diete d'élection et de couron
nement, comme en Pologne et en Hongrie. L'époque des suc
cesseurs d'Alexandre le Bon, jusqu'a l'avenement d'Étienne 
le Granel, est done bien celle ou le régime des états s'affirme 
en Moldavie, sur des bases proprement féodales, tout comme dans 
les royaumes limitrophes. Il y atteint un degré de développement 
de beaucoup supérieur a celui que 1' on peut consta ter alors 
en Valachie. 

1 

:1 
! 1 
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4· LA POLITIQUE SOCIALE D'ÉTIENNE LE GRAND ET DE SES 

SUCCESSEURS IMMÉDIATS. 

Cette di:fférence de régime politique entre les deux princi
pautés se maintient a l'époque suivante. Tandis qu'en Valachie, 
le pouvoir princier unitaire et ferme des premiers Basarab 
se désagrege, au cours des guerres civiles du XVe siecle, en 
Moldavie, au contraire, le long regne, de pres d'un demi siecle, 
d'Étienne le Granel, fortifie ce pouvoir en droit et en fait. 

Des les premiers mois apres son avenenient, le conseil du 
prince a une autre allure : les dignitaires et les commandants 
des forteresses y sont en majorité. Comme l'avait déja remarqué 
Iorga (r) c'est un conseil hiérarchique, du a une infiuence slavo
byzantine. I1 est curieux de relever chez l'un des <;:hroniqueurs, 
qui pastichent les modeles byzantins, pour rédiger leurs anuales 
en slavon, les termes byzantins qui désignent le conseil du 
prince moldave: il y est question d'hipparq~tes, d'hégémons, d'hy
pates et de satrapes, et de tout le synklitos. L'éditeur de ces 
annales de Macaire, Jean Bogdan, observait avec raison que 
« l'on se croirait a Byzance ll. Assurément, il ne s'agit la que 
d'un travestissement anachronique, fréquent au moyen age 
et aussi pendant la Renaissance, mais il est tout de meme pos
sible que l'esprit de l'institution ait évolué dans le sens du 
sénat byzantin ; la meme transformation a lieu an meme moment 
a Moscou, dont les rapports avec la Moldavie étaient alors 
assez étroits. 

Ce qui est certain, c'est que la politique d'Étienne le Granel 
semble vouloir imprimer un nouvel équilibre aux catégories 
sociales de son pays. Il favorise l'Église ; enviran le quart des 
documents qui ont été conservés de son temps, sont des actes 
concernant les évechés ou les monasteres, qu'il comble de dona
tions et de privileges; il fonde pres d'une trentaine d'édifi.ces 
religieux. Le métropolite et les éveques prennent part a toutes 
.les solennités du regne, et figurent avec les états de la noblesse 
dans les diplómes qui ratifi.ent des engagements ou des actes 
d'hommage. On dirait que le prince emploie l'Église et ses 
dignitaires dans son gouvernement, comme jadis les Carolin
giens, ou les rois Arpadiens de Hongrie. Il entend sans doute 
opposer son in:fluence a celle de la grande noblesse, dont l'oppo-

(1) Hist. des Roumains, IV, p. 150. 
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sitian se poursuit tout le long du regne ; les exécutions des 
grands bo1ars et les confiscations de leurs biens sont assez 
fréquentes. 

Dans le meme ordre de préoccupations, Étienne le Granel 
favorise la petite noblesse de service, les « curteni » ou « viteji » ; 

on les voit a leur rang dans les grandes cérémonies, ainsi qu'il 
ressort de la description de l'hommage rendu au roi de Polo
gne, le r6 septembre r485. Un nouveau type de noble appa
rait, celui du guerrier fidele a son seigneur, tel que le légen
daire Purice (<da puce n), au dévouement duquel le prince doit 
de pouvoir échapper a un grand danger, pendant une bataille 
livrée a un prétendant ennemi. La chronique rédigée en allemancl, 
récemment découverte a Munich et traduite d'un texte con
temporain, confirme la véracité de cet épisode. 

Étienne le Granel n'a pas supprimé le régime des états, mais 
i1 en a conservé seulement le décor et la pompe extérieure ; 
comme le roi de France, il gouverne par son conseil, qui réunit 
les hauts dignitaires civils et ecclésiastiques. Pour ce qui est 
des villes, elles jouissent d'une réelle prospérité, mais n'aspirent 
plus a un role politique. L'autorité du prince demeure entiere 
jusqu'a son dernier jour; c'est presque a son lit de mort qu'ü 
détermine encare, par un coup d'éclat, le choix de son héritier, 
circonstance dans laquelle les chefs de l'opposition perdent 
la tete, au sens propre du terme. 

Cette direction se maintient sous ses successeurs immédiats : 
son fils Bogdan (I504-I5I7) et son petit-fils Étienne le Jeune 
(r5I7-I527). Une relation, contemporaine du regne de ce dernier, 
décrit fort exactement le fonctionnement du conseil princier, 
a l'occasion des négociations engagées avec les envoyés du 
sultan, en I522. Certains des grands bo1ars commencent a 
se tourner vers la nouvdle puissance ottomane, qui atteint son 
apogée a l'époque de Soliman II. Mais un mouvement d'opposi
tion contre le prince, en r523, échoue completement ; fort de 
l'appui de 18. petite noblesse de servict\ il écrase les insurgés. 

La mort subite d'Étienne le Jeune laisse le trone vacant, 
sans successeur désigné; ainsi les états d11 clergé d de la noblesse 
se réuni.ssent de nouveau, pour élire Pierre Raresh, un fils 
naturel du granel Étienne. Mais le systeme de gouvernement 
n'en e.t pas modifié; en vrai souverain de la Renaissance, 
le nouvcau prince entend exercer une autorité sans partage. 
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Le théoricien contemporain de l'absolutisme moscovite, Peres
vetov, dans sa Supplique adressée a I van le Terrible, prete 
an prince de Moldavie des conseils en faveur d'un gouvernement 
despotique, avec des fonctionnaires rétribués, qui servent 
mieux les intérets de l'État que des feudataires indociles. Tou
jours est-il que l'opposition, qui s'est lentement accumulée, 
éclate soudain en 1538, au moment ou les armées de Soliman 
envahissent la Moldavie. Pierre Raresh, abandonné par les 
boi:ars, doit fuir en Transylvanie. 

Les représentants de la grande noblesse et du haut clergé 
se réunissent alors a Badeuti (district de Radauti en Bukovine) 
et y tiennent conseil. Ils envoient un émissaire aupres du sultan, 
qui installe sur le tr6ne de Moldavie un autre prince de la famille 
régnante, lequel vivait en exil a Constantinople. Mais ce protégé 
des Turcs n'arrive pas a se maintenir; il est renversé par la 
noblesse, qui l'accuse d'avoir cédé au sultan tous les confins 
méridionaux de la Moldavic, de la montagne au Danube et 
au Dniester. Dans les vicissitucles qui résultent ele cette révolu
tion de palais, Pien·e Raresh revient en Molclavie, ayant gagné 
a son tour la faveur clu sultan, et acheve paisiblement son 
regne. Ses fils lui succedent, mais l'un, Élie, passe a l'islamis
me, au granel scandale des contemporains, et le second souleve 
le mécontentement des grands, qui s'en débarrassent par un 
assassinat, le rer septembre 1552. La lutte entre le pouvoir du 
prince et les états de la noblesse entre alors dans une phase 
décisive. 

5. LE RÉGIME DES ÉTATS SOUS L'INFLUENCE POLONAISE ET 

TRANSYLVAINE. 

Cette rivalité acharnée a influencé les relations des chroni
queurs. Les annalistes du XVI0 siecle, écrivant sur l'ordre 
clu prince, présentent les faits sous le jour qui lui est le plus 
favorable. Les chroniqueurs du siecle suivant, imbus d'un 
esprit essentiellement aristocratique, prennent le plus souvent 
le contre-pied de leurs prédécesseurs. Le meme fait, relaté 
par les uns ou par les autres, se colore ainsi d'une maniere toute 
différente : ce qui pour les uns est l'exercice d'une autorité légi
time, devient pour les autres l'abus d'une abominable tyrannie. 
La polémique est vive autour du regne el' Alexandre Lapu~neanu, 
<t de piense et sombre mémoire >> (I552-I56I; r564-I568), lequel 
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n'est pas moins cruel aux boi:ars, que ses contemporains de 
Valachie ou de la grande principauté moscovite. Cependant, 
l'absolutisme a la mode turque semble étre le fait de Jean le 
Terrible (r572-I574), qui finit par se soulever contre les Ottomans, 
en s'appuyant sur le << pays Jl, dans lequel il compte trouver 
le secours, que les boi:ars et le clergé vont lui refuser, a la suite 
des persécutions qu'il leur a fait subir. Cette fois, il semble 
bien que le << pays ll comprenne aussi les éléments de la popula
tion rurale, non-privilégiée, qui se rangent autour du prince. 
Mais abandonné par une partie des nobles, il ne peut soutenir 
a la longue l'assaut des Turcs et succombe sous leurs coups. 

Sous les princes qui luí succedent, la lutte entre le pouvoir 
central et la noblesse se complique de la rivalité, qu'engendre 
l'apparition toujours plus nombreuse de dignitaires étrangers, 
Levantins ou Grecs, qui accedent aux plus hautes fonctions, 
en vertu du crédit dont ils jouissent a Constantinople et des 
emprunts qu'ils ont consentí aux divers prétendants. 

Sous ce rapport, le n3gne de Píerre le Boiteux, prince d'une 
famille valaque transférée en Moldavie, constitue une exception, 
que souligne, a son avantage, la chronique d'Ureke. Le fait 
qu'aucun líen ne l'attache a l'ancienne lignée des princes mol
claves, le place dans une étroite dépendance des états, avec 
l'aide desquels il entend gouverner. Il faut noter la coi:ncidence: 
au meme moment s'éteint en Pologne la descendance directe 
des Jagellons, et la diete, exer9ant son droit d'élection, impose 
au souverain élu des pacta conventa (Électíon d'Henri de Valois, 
en I573)· En Moldavie, Pierre le Boiteux regne selon le camr 
des états ; il maintient les exemptions du clergé, consulte 
la noblesse et <<les marchands n, pour établir un nouveau privi
lege en faveur des négociants de Lwów (8 janvicr I579), et refusc 
finalement d'augmenter le tribut payé a la Porte, pour ne 
pas accroitre les impüts. Une grande partie eles principaux 
boi:ars le suit dans son exil, en I59L Il est évident que l'excmple 
de la Polognc, qui accorde l'indigénat a de nombreux membres 
de la noblesse moldave, est pour une grande part dans cette 
orientation. L'ínfluence des assemblées d'états des pays voisins 
apparait d'ailleurs dans la chronique du granel boi:ar Ureke, 
rédigée dans la premiere moitié du xvue siecle, vraisembla
blement entre r642 et I647· L'auteur consacre un long chapitre 
au régime politique de la Pologne et de la Transylvanie, et 
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fait ressortir les limites qu'il apporte au pouvoir . des rois et 
des princes respectifs, et les avantages qui en résultent pour 
la noblesse. 

Cette in:fluence se manifeste également en fait, dans les diffé
rents traités qui modifient, en r595, le régime intérieur et la 
position extérieure de la Moldavie. Le 3 juin 1595, les représen
tants des états moldaves du clergé et de la noblesse, envoyés 
par le nouveau prince Etienne Razvan, concluent avec le prince 
de Transylvanie, Sigismond Báthory, le pendant exact du 
traité qui soumettait a celui-ci la principauté de Valachie. 
Les termes en étaient a peu pres identiques, mais, de plus,. 
l'on a la preuve que ses dispositions avaient re¡;:u un commen
cement d'exécution. Une monnaie, frappée au nom du prince 
moldave, porte l'effigie de Báthory, et une lettre, retrouvée 
dans les archives de Bistrija, mentionne une sorte ele fusion 
des deux pays. 

Mais la Pologne veillait ele son coté ; pas plus alors qu'au 
xrve ou au xve siecle, elle ne pouvait tolérer l'expansion d'une 
autre puissance, dans une région qui représentait pour elle 
l'acces a la mer Noire et au Danube. Profitant du départ 
d'Etienne Razvan, qui était alié se joindre aux Transylvains 
et a Michel le Brave, clans leur campagne contre les Turcs, 
le granel chancelier de la Couronne, J ean Zamoyski, entrait 
a son tour en Moldavie et faisait proclamer dans une diete ele la 
noblesse, le prince Jérémie Movila; la principauté, aux termes 
de l'acte conclu le 27 aout I595, était a la Couronne polonaise, 
comme un nouveau palatinat, clans les mémes conditions 
que les autres, c'est-a-dire avec les mémes dietes locales, qui 
députaient lems représentants a la diete générale clu royaume. 

Ce nouvel engagement ne devait pas clurer clavantage. Les 
Tatars, obéissant aux injonctions ele la Porte, envahissaient 
la Moldavie et bloquaient Zamoyski clans son camp ele Tutora. 
Jérémie Movila sut tirer partí ele cette sitnation ; c'est par 
son entremise que fut conclu le traité clu 22 octobre, qui ramenait 
la Molclavie clans la dépenclance de l'empire ottoman, tout 
en garantissant ses privileges ct son autonomie intérieure. 
Le 5 clécembre, Razvan, revenu de son expéclition, était vaincu 
aux portes de Suceava, et le nouveau regne apparaissait conso
lidé. Il clevait faire une place assez large aux états, le prince 
étant lui-meme issu d'une famille ele grands boYars. 



ASSEMBLÉES D'ÉTATS DANS LES PRINCIPAUTÍ~S ROUMAINES 221 

;•(Í, LE RÉGIME DES ÉTATS AU xvne snkLE. 

La rivalité entre le pouvoir du prince et les libertés des états 
se complique désormais de celle, qni oppose, en Moldavie, 
la politique de la Pologne a l'inflnence de l'ernpire ottoman. 
La « répnblique royale » trouvait un appui naturel dans l'aris
tocratie moldave, dont les principales familles étaient apparen
técs a la noblesse polonaisc. La Porte recherchait par contre 
les hommes dévoués a ses intérets, parfois de naissancc obscure, 
mais pr6ts a obéir a ses ordrcs ct a accomplir ses cxactions, 
sans tenir compte d'aucunc ce coutume >> ou tradition. Le regne 
des Movilá représente sans contredit la premiere ele ces tenelances. 
L'action d'Étienne Tom~a, que leur opposent les Turcs, marque 
une réaction de l'autorité du prince contre les boiars. Le régime 
de terreur, institué par ce soldat de fortune, provoque l'insur
rection de la noblesse, en r6r5 ; mais avec l'aide d'une garde 
de trabants a la hongroise, et en distribuant des soldes aux 
privilégiés des catégorics inférieures, qui n'en recevaicnt pas 
habitucllement,Tom~a reste maltre de la situation,jusqu'au retour 
des Movila, ramcnés par des troupes au service de l'aristocratie 
polonaisc. Ceux-ci, a leur tour, nc peuvent résister a l'armée 
tnrco-tatare de Skcnder-Pacha, et seule l'habileté ele Radu 
Mihnea arrive a paci:fier ·les esprits. Le mariage de son :fils, 
devenu sur ces cntrefaitcs prince de Valachie, réunit les états 
nobles des deux principautés, dans une série de f~tes et de 
solennités. Le régime des états est pleinement réalisé en Moldavie 
sous le regne de Miran Barnowski, apparenté aux Movila (r626-
r62g). Il allegc les charges qui appauvrissaient la petite noblesse 
des ce curteni » et réunit, le r6 janvier 1628, une grande assem
blée á J assy, oü tous les états privilégiés du clergé et de la no
blesse se trouvent représentés. Apres de longues délibérations, 
l' on y regle le sort des cc vecini >> (voisins), les serfs attachés 
a la glebe, qui avaient fui les domaines de leurs maítres, et 
l'on procede au regroupement des unités fiscales. D'autres 
di plomes concernent 1' organisation du clergé et un reglement 
plus adéquat de la vie monastique. Enfin, suivant l'exemple 
·de Pierre le Boiteux, le prince préfere l'exil a l'acceptation 
des nouvelles charges imposées par les Turcs; ce geste d'indé
pendance et de solidarité avec les états le perdra d'ailleurs 
.a son retour. 

Sous les princes qui lui succedent, · nommés et révoqués a 
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bref délai par la Porte, la situation s'aggrave; l'avenement 
d'Alexandre Iliash (1632) entra!ne de nouveau la prépondé
rance eles conseillers levantins et grecs. Le mécontentement 
grandit et finit par éclater dans une insurrection redoutable, 
au printemps de 1633; c'est a granel-peine, au dire du chroni
queur, que les bo!ars, qui représentaient l'opposition, parviennent 
a maltriser la fureur de la foule et surtout des paysans. Le 
prince renvoyé, les chefs de l'aristocratie offrent le treme a 
Basile le Loup, dignitaire cl'origine albanaise qui était ele leur 
partí, mais veulent l'obliger a souscrire á eles conditions, limitant 
son pouvoir et la faculté d'établir de nouveaux impüts. I1 y 
a 1~ l'essai d'une sorte de pacta conventa a la maniere des dietes 
polonaises. Mais Basile refuse et les bo!ars rappellent de Pologne, 
ou il s'était réfugié, Miron Barnowski. Une nombreuse elélé
gation de tous les états l'accompagne a Constantinople, ou 
son refus de consentir a l'augmentation du tribut lui attire 
le courroux du sultan, qui le fait décapiter. 

Au bout d'un an, Basile le Loup, nommé prince ele 1\folelavie 
par la faveur du Padischah, arrive a son but, sans avoir souscrit 
a aucun engagement ele nature a limiter son pouvoir. 

7· LE REGNE AUTORITAIRE DE BASILE LE LOUP (1634-1653). 

La nature elespotique et les habitudes orientales ele ce person
nage, aux visées ambitieuses, . <<plus impériales que princieres n 

suivant la chronique, n'aclmettait pas le controle d'une assem
blée ou d'autres opinions auraient pu se manifester. D'ailleurs, 
apres une époque aussi troublée, une certaine fatigue s'était 
emparée des esprits ; par un concours de circonstances vraiment 
exceptionnel, la paix régnait alors en Europe orientale, pendant 
que la guerre de Trente ans sévissait en Allemagne et en Bohéme, . 
et que les Turcs disputaient a la Perse la possession de la loin
taine Mésopotamie. Une prospérité économique sans précédent 
clans ces régions faisait fructifier le négoce et les capitaux et 
sufiisait a occuper le haut clergé et la noblesse. C'est a la faveur 
de cet ensemble cl'intérets que s'explique le régime autoritaire 
du prince, qui gouverne avec l'aide clu « divan )), mais se dispense 
ele convoquer des assemblées d'états. Les voyageurs étrangers 
qui nous ont laissé cl'intéressantes relations sur la Moldavie 
a cette époque : les Italiens Lainieri et Banclini, prélats catho
liques, le secrétaire clu patriarche syrien cl'Antioche, Paul 
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d' Alep, et 1' Anglais Robert Bargrave, sont d'accord pour consi
dérer le gouvernement de Basile comme l'exercice d'un pouvoir 
absolu. La chronique de Miron Costin atteste cependant qu'il 
se laissait tempérer par l'avis de son conseil ; cette relation 
reproduit, sans s'en douter, les propres termes du cardinal 
de Richelieu, qui affirmait a la méme époque, que les affaires 
de l'État se << doivent faire par conseil, et non par un seul a 
l'oreille ll, A u sein méme du divan, le « conseil secret n des grands 
dignitaires, on voit parfois s'opposer des partís différents, 
comme pour !'affaire, tres discutée, du mariage entre la fillc 
de Basile et le prince Radziwill ; mais ce rapprochement de 
la Pologne ne devait pas influencer sa politique intérieure, 
qui semble etre devenue plus dure les dernieres années. Le 
mécontentement de la noblesse devait éclater a l'occasion 
des troubles, provoqués par l'invasion des cosaques de Bogdan 
Hmilnitzky. 

8. LE PRINCE ET LES ÉTATS DANS LES GUERRES ENTRE TURCS 

ET POLONAIS. 

L'alliance, imposée a Basile le Loup, par le chef de ce redou
table mouvement politique et social, allait soulcver contre 
lui les puissances attachées a l'ordre établi; ses adversaires 
de la noblesse moldave rec;urent aussit6t l'appui de Georges 
II Rák6czy de Transylvanie et de Mathieu Basarab de Valachie, 
qui avaient résisté victorieusement a une attaque combinée des 
Cosaques et des Moldaves. Le nouveau prince, Georges Étienne, 
sorti eles rangs de l'aristocratie indigene, allait etre le représen
tant des états, qui devaient etre encouragés par l'exemple 
elu liberum veto, dont la diete polonaise avait adopté alors la 
funeste coutume. Désormais les guerres entre Turcs et Polonais, 
qui emplissent la seconde moitié elu siecle, ont une répercussion 
immédíate sur le régime intérieur de la Molelavie. 

Ainsi le regne autoritaire de Georges Douka (r668-r672) 
provoque l'insurrection de la petite noblesse des provinces 
du Nord-Est, qui renouvelle, contre lui et les Grecs qui l'entourent,. 
le mouvement de révolte de 1633. Leur action échoue, mais. 
elle détermine le granel vizir Achmed Koprüli a reconnaltre 
de nouveau aux boi:ars moldaves leur droit ele procéder a l'élec
tion d'un nouveau prince. L'élu, un personnage assez effacé, 
Étienne Petritcheiko, voit se constituer contre luí une véritable 
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<< confédération >> de la grande et de la petite noblesse. Les 
Turcs ram(ment Georges Douka, qui exerce une oppression 
fiscale sans précédent, tandis qu'une partie de l'état aristo
cratique moldave adresse, le 25 juillet r684, une supplique 
au roí de Pologne, Jean Sobieski, pour réclamer les memes 
droits et les memes privileges que ceux des nobles de la Couronne 
ele Pologne et ele Lithuanie. L'animosité contre les conseillers 
orientaux, que l'on accuse de toutes les nouvelles inventions 
elu fisc, provoque eles mouvements xénophobes, dont les chroni
queurs moldaves nous ont conservé le récit pittoresque. 

On voit alors le prince Constantin Cantemir, soutenu par 
la puissance ottomane, contre les Polonais, tenter de s'appuyer 
sur la petite noblesse contre la grande aristocratie, inféoelée 
a la Pologne. Mais Constantin Douka, qui lui succede, s'em
presse el'abaisser a nouveau les familles d'origine (( roturiere ll, 

que son prédécesseur avait élevées a des dignités plus hautes. 
De ces tendances contradictoires, se dégage pourtant le fait 
que les princes eloivent tenir compte des états, de leurs privi
leges et surtout ele leurs exemptions fiscales ; des assemblées 
solennelles les confirment a plusieurs reprises, jusque dans 
les premieres années du xvrne siecle. 

9· THÉORIE ET PRATIQUE DU POUVOIR, sous DÉMETRE CANTEI\UR 

ET NICOLAS MAVROCORDATO. 

Toutefois, nous devons constater un certain écart entre la 
conception théorique du pouvoir princier a cette époque, et 
son exercice elans la réalité des faits. C'est le cas de Démetre 
Cantemir, le fils de Constantin, qui devint a son tour prince 
ele Moldavie, mais est plus connu par ses nombreux et savants 
ouvrages. Sa Description ele la Moldavie développe un point 
de vue résolument absolutiste : elle suit de pn~s la politique 
ele Basile le Loup et celle de Constantin Cantemir, qui attribuait 
au prince la faculté de (( faire et de défaire >> les familles nobles. 
Le classement de la noblesse en catégories, dé:finies par les 
fonctions et les dignités, elont ses membres étaient titulaires, 
souligne le meme tournant, que les regnes de Cantacuzem\ 
et ele Brancoveanu marquaient alors en Valachie. Dans cet 
ordre hiérarchique, qui remplit la littérature roumaine con
sacrée au cérémonial, il serait aussi vain de rechercher les 
libertés des états moldaves, que de vouloir découvrir une 
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salle des états généraux a la cour de Versailles, au temps du 
Roi-Soleil. 

Mais en fait, la pratique du pouvoir, pendant le regne 
d'ailleurs tres bref- de Démetre Cantemir (I7IO-I7II), s'avere 
différente. Certains l'accusent cl'avoir en presque seul, l'initia
tive de l'alliance conclue avec Pierre le Granel contre les Turcs ; 
mais il ressort des témoignages contemporains que la grande 
majorité des états, ecclésiastique et noble, était pour les chré
tiens, et plus particulierement pour une alliance avec la Russie 
orthocloxe, dont la victoire de Poltava venait de clécouvrir 
la puissance. 

La chronique de Neculce, qui a ponr ces événements la valeur 
d'un témoignage vécu, précise que le traíté conclu a Iassy avec 
les ministres du tzar, mentionnait expressément le maintien 
des privileges de la noblesse ct obligeait le prince a ne prononcer 
aucune condamnation capitale, sans l'avis préalable des boiars 
ct la signature du métropolite. Toutefois, ces clauses ne figurent 
pas dans le texte conservé aux archives russes. La chronique 
rapporte également la discussion qui cut lieu entre ccrtains 
boi:ars, lors de la signature du traité, au sujet de l'hérédité 
clu trone, garantie aux Cantemir. Peut-etre craignaient-ils un 
retour a la politique de Constantin, le pere de Démetre, hostile 
a la grande aristocratie. Le recrutemcnt d'éléments pris dans 
toutes les classes pour l'armée, était de nature a les inquiéter. 

Mais si telle était la pratique de son gouvernement, comment 
se fait-il que les vues théoriques de Démetre Cantemir aient 
été si différentes ? Il faut évidemment tenir compte du fait 
que la Descn:ption fut écrite en Russie, a Charkov, ou il avait 
trouvé un refuge, apres l'échec de la campagne de Pierre le 
Granel; le prince moldave, aigri par la défaitc et l'exil, avait 
de plus sous les yeux le spcctacle du despotisme réformateur 
de son allié, qui devait lui inspirer des vues semblables. 

Chez Nicolas Mavrocordato, qui le précéda et lui succéda 
sur le trone de Moldavic, on trouve également deux opinions 
et deux manieres. Son premier regne, au dire des chroniqueurs, 
parait s' etre inspiré de certaines méthodes (( démocratiques », 

appliquées dans l'empire ottoman, qui consistaient a protéger 
les ce pauvres >l, en faisant retomber tout le poids du gouvernement 
et du fisc sur les classes aisées; mais a son retour, il dut tenir 
compte de l'opposition des boi:ars et pactiser avec eux: une 
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véritable assemblée d'états, en IJIZ, confirma toutes les 
immunités. Ce fut aussi en Moldavie que le Phanariote éclairé, 
qu'était Nicolas Mavrocordato, inaugura son systeme d'une 
revision publique des revenus et des dépenses de la principauté, 
dont il se faisait remettre quittance par les représentants eles 
états. Ainsi ·la pratique el u pouvoir respectait l' orelre consti
tutionnel. Il convient d'ajouter que les guerres et les invasions 
fréquentes avaient maintenu, en Molclavie, l'esprit belliqueux 
de la grande et de la petite noblesse, et que el'autre part, l'exem
ple récent des troubles polonais montrait le clanger ele soulever 
l'agitation eles paysans. C'est aussi pourquoi les princes se 
sont vus obligés, non seulement de respecter les privileges 
des états, mais encare d'appeler a leurs assemblées toutes 
les catégories · qui y avaient droit. 

ro. LEs AssEMBLÉEs v'ÉTATS sous LES PHANARIOTES. 

L'habitude de réunir des assemblées plus nombreuses, aux
quelles prenaient part eles représentants ele tous les orelres 
privilégiés, s'est maintenue en effet sous les princes phanariotes, 
dont le régime n'apporte aucune modification essentielle aux 
institutions existantes. L'on voit les « états >> ele Moldavie 
accueillir, a son entrée a Iassy, en 1739, le feldmaréchal russe 
Munich. Une ce assemblée de tous les ordres de la province )} 
ratifie en 1741 les réformes ele Constantin Mavrocordato, déja 
adoptées par l'assemblée valaque ; il est vrai qu'il ne s'agit 
ici que d'une réunion plus restreinte des ce états ecclésiastique 
et séculier )), en l'espece 55 représentants du clergé et 6o eligni
taires lai:ques. Mais, le 17 avril 1749, c'est une assemblée plus 
nombreuse qui prononce la suppression des liens personnels 
du servage ; le cliplóme, délivré a cette occasion, est revetu 
de 170 signatures; parmi celles qui ont été déchiffrées, figurent 
un certain nombre de noms d'apparence ce roturiere )), qui doivent 
etre ceux des représentants des catégories inférieures des petits 
privilégiés~ presque confondus dans la masse paysanne. 

Bien qu'en pleine décaelence au point ele vue ele l'état ele 
leurs fortunes et meme du standing social, ils n'en sontJpas 
moins convoqués a l'assemblée. D'autres exemples de ces 
réunions en Moldavie sont encare attestés en I759· Un change
ment, dans le sens el'une restriction comme en Valachie, n'y 
interviendra que vers la fin elu xvrne siecle. 



ASSEMBLÉES D'ETATS DANS LES PRINCII'AUTÉS IWUMAINES 227 

TROISI:EME PARTIE 

LA FIN DU RÉGIME DES ÉTA TS 

V 

Les états dans les principautés jusqu'au Reglement 
organique (1750-1829). 

I. HÉGÉiviONIE DE L'ÜLIGARCHIE (PROTIPENDADA). 

Il semble en effet que le sens péjoratif, qui s'attache encare 
au nom de << Phanariote JJ, est en quelque sorte plus justifié 
pour la seconde moitié du XVIIIe siecle. Mais un examen plus 
áttentif des sources montre, que cette situation est moins le 
fa:it des princes, dont quelques-uns ont régné avec l'assentiment 
de la noblesse indigene, que des «ministres )), néologisme qui 
désigne, chez les chroniqueurs, des hommes d'affaires de Cons
Hmtinople qui metteht les principautés en coupe réglée, pour 
subvenir aux besoins sans cesse accrus de la Porte. Cette ingé
rence rencontre l'opposition des boiars, en Valachie comme 
en Moldavie, et provoque une série de séditions, dont le but 
est non de renverser le régime des états, mais au contraire 
d'en défendre les représentants contrc l'abus des conseillers 
éhangers. De tels faits se produisent en Moldavie, en IJ5I, 
en Valachie en 1753, ou l'insurrection gagne la population 
de Bucarest, a la tete de laquelle se place le métropolite. Parmi 
les chefs de ce mouvement, se trouvaient aussi des Grecs, 
mais ils étaient plus ou moins naturalísés. En 1755, les boiars 
valaques imposent au prince des conditions, qui précisent 
l'étendue des contributions et des impóts. Mais c'est en 1759 
qu'éclate en Moldavie, sous le regne de Théodore Callimaki, 
nn soulevement de grande envetgure, qui rappelle la révolte 
de r633. Au son des cloches, la foule donne l'assaut au palais 
de Iassy, pour délivrer les boiars, emprisonnés et exilés sur 
Ir'ordre du Grec Stavaraki, le grand financier de l'époque. Ces 
clémonstrations se répetent en Valachie, en 1764; le prince 
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Étienne H.acovi}á charge les insurgés a la tete de sa garde alba
naise, et réussit a les disperser. Ce n'est que l'année suivantc 
que l'exécution de Stavaraki a Constantinople, sur l'ordre 
du vizir, met fin pour un temps a ces agitations. Il faut remar
quer qu'aussit6t apres, en 1766, le· prince Grégoire Ghyka 
délivre, en Moldavie, un diplome ou il confirme a nouveau 
toutes les prérogatives de 1' '' état )) de la noblesse. 

Mais ces circonstances déterminent une transformation a 
la fois politique et sociale. Contre ce nouveau péril, sculs les 
grands boi:ars peuvent lutter d'une maniere effi.cace et lni opposer 
leur infiuence. D'autre part, les effets des réfonnes qui ont 
restreint les exemptions et reconnu la qualité de noble a un 
nombre réduit de familles, finissent par établir un classement 
plus rigoureux. Les grandes charges se détachent des fonctions 
et dignités moins importantes ; leur nombre primitif de cinq, 
correspondant aux principaux ministeres d'un gouvernement 
moelerne, donne lieu a l'appellation grecque eles '' cinq premiers n 

( Protipendada), qui désigne en réalité, elans l'une et 1' autre 
principauté, un groupe d'une vingtaine de familles, constituées 
en oligarchie. Ce ne sont pas toujours des Phanariotes ; une 
liste de la '' Protipendada )) valaque ele 1799 comprend eles noms 
appartenant, pour la plupart, a l'ancienne aristocratie elu 
_pays. 

D'autre part, les occupations étrangeres, qui se succedent 
pendant les guerres entre Turcs, Russes et Autrichiens, contri
buent de leur coté a rchausser l'importance des grands boi:ars, 
commc représentants eles états privilégiés ; ce n'est que plus 
tard que l'infiuence des idées ele la Révolution franc;aise annonce 
une ere nouvelle. 

2. LES PRIVILÍ<:GES DES ÉTATS A I/ÉPOQUE DES GUERRES TURCO

AUSTRO-RUSSES. 

La premiere guerre rüsso-turque, qui se prolonge de I768 a 
1774, sous le regne de Catherine II, détermine pour la pre
miere fois l'occupation simultanée des eleux principautés et 
l'établissement el'un régime commun, qui ouvre aux habitants 
des eleux pays les memes perspectives. Les états du clergé 
et de la noblesse, qui constituent les classes elirigeantes, - et 
qu'il faut entenelre elésormais au sens restreint, d'un groupe 
plus étroit ele grands dignitaires - envisagent d'abord la 
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possibilité d'une suprématie russe, se substituant a cclle de 
la Porte, pour se rabattre ensuite, lorsqu'il apparait que celle
ci sera maintenue, sur le rétablissement intégral des « anciens 
privileges >>. Au printemps de 1770, deux délégations, valaque 
et moldave, se rendent a St-Pétersbourg, pour présenter a 
l'impératrice leurs hommages et leurs revendications. Les 
Valaques, emportés par un courant d'opinion tres hostile a 
l'oppression turque, esquissent le projet d'une quasi-annexion 
a l'empire de la tzarine ; les Moldaves, plus réservés, insistent 
pour faire confirmer leurs immunités et proposent nettemcnt 
un gouverncment oligarchique, tout en ménageant les intérets 
des catégories inférieures de privilégiés. 

Mais la guerre, en se prolongeant, renclait probable une 
solution de compromis. Les boi:ars des deux principautés dé
ploient alors une activité intense, et présentent en 1772, aux 
plénipotentiaires russes, autrichiens et prussiens qui se rencon
traient a Focsani avec ceux des Turcs, des mémoires sur les 
anciens traités conclus avec la Porte, portant garantie des 
privileges et ele l'autonomie, au sens le plus large, des prin
cipautés. 

La critique historique a constaté, depuis, que les actes invoqués 
alors par les bo1ars valaques et moldaves, et reproduits clans 
les recueils diplomatiques, n'étaient ríen moins qu'authentiques. 
Le fond en était réel, car il reproduisait des conditions qui 
avaient été appliquées, en fait, dans les anciennes relations 
de la Porte avec les princes de Valachie et de Moldavie, dont 
le sot+venir s'était conservé ; mais la teneur et la date avaient 
été inventées pour les besoins de la cause. En ce qui concernc 
les Moldaves quise réclamaient d'un traité conclu par Bogdan~ 
le fils d'Étienne le Granel (alors que nous connaissons aujourd'hui 
eles conventions antérieures, ele 1455 et - probablement -
de 1479), il faut peut-etre tenir compte ele la confusion créée 
autour de ce nom, par l'habituele qu'avaient les Turcs de dési
gner tout prince de Moldavie, quel qu'il fU.t, par le nom de 
Bogdan, dérivé sans doute de cclui du fondateur de la princi
pauté. Cette action constitue, de toute évidence, la réalisation 
politique la plus importante de l'oligarchie des grands boi:ars; 
bien que ponrsuivant aussi leur propre intéret, ils n'en ont 
pas moins établi un fondement de droit international, appuyé 
sur des précéclents historiques, qui se trouve a la base de toute 
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l'action ultérieure de l'époque de la renaissance nationale, 
au xrxe siecle. 

Mais en fait, il s'en fallait encare de beaucoup que les privi
leges reconnus par le traité de Koutchouk Kai:nardji, en 1774, 
fussent appliqués selon le désir de ceux qui les avaient invoqués. 
La :fin tragique de Grégoire Ghyka en 1777, au lendemain de 
l'annexion de la Bukovine par l'Autriche, montrait que la Porte 
entendait conserver une autorité indiscutée. Le regne de Cons
tantin Mourouzy en Moldavie, mais surtout celui de Nicolas 
Mavrogheni en Valachie, marquaient une réaction vigoureuse 
du pouvoir princier. Il semble cependant qu'en Moldavie, 
ou en 1782 les boi:ars signaient un acte d'union, pour le main
tien de leurs privileges, il y ait eu plus de considération pour 
l'état de la noblesse. Une assemblée relativement nombreuse 
y est attestée en 1785. 

La nouvelle guerre entre les Turcs et les alliés austro-russes, 
de 1787 a IJgr, amena de nouveau l'occupation des principautés 
et l'institution de gouvernements mixtes, ou le divan des boi:ars, 
en l'absence du prince dépossédé, collaborait avec les repré
sentants de l'autorité militaire, russe ou autrichienne ; ce sera 
la formule de tout régime d'occupation, jusques et y compris 
celui du Reglement organique. On a conservé le texte du serment 
preté par la noblesse valaque, a cette époque, au nouvel empe
reur Léopold II, en 1790 ; les privileges de cet état y sont 
expressément réservés. 

Au moment ou la conclusion de la paix approchait, le .divan 
des boi:ars valaques adressait, le ro mai 1791, une supplique 
des plus intéressantes aux cours de Vienne et de St-Pétersbourg; 
qu'une copie de l'orientaliste Hammer nous a conservée. L'on 
y rappelle les exactions du régime ottoman, dont le retour 
serait une catastrophe «pire que celles qui ont englouti Lisbonne 
et Lima )). Les demandes s'y trouvent résumées en cinq points, 
qui prévoient la restitution des <<rafas>> de Braila et de Giurgiu; 
la limitation du tribut et des contributions en nature, la liberté. 
du commerce des bestiaux et la protection des deux empires 
chrétiens pour la principauté. Le second point réclame l'élec-. 
tion libre du prince « par un nombre restreint d' électeurs des 
trois états >> (Stiinde) ; ce dernier tenue doit s'appliquer id 
aux trois classes de la noblesse. Iorga a raison de constater 
que cet arz (pétition) des boiars contient déja les points essen-
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tiels d'un programme de revendications, qui ne sera réalisé 
qu'au cours du xrxe siecle. 

Pour le moment, la suzeraineté de la Porte était rétablic 
et pesait a nouveau lourdement sur les deux pays. Une démarche 
en 1793, pour obtenir une plus grande stabilité des princes, 
en prolongeant a vi e le regne d' Alexandre Mourouzy en Vala
chie, devait rester sans réponse. L'état d'oppression et de déca
dence, qui caractérise alors le régime politique des principautés, 
est particulierement sensible dans la description des divers 
incidents du regne de Constantin Handjerli en Valachie (I797-
I799), dont la fin n'est pas moins dramatique que celle de 
Grégoire Ghyka. 

Les rapports consulaires frans;ais dans les dernieres années 
du siecle, tracent un sombre tableau des abus du pouvoir, 
mais indiquent cependant qu'en Moldavie, la noblesse a mieux 
conservé son indépendance. 

Une autre calamité qui frappa durement les principautés, 
et particulierement celle de Valachie, fut la révolte des pachas 
du Danube contre la Porte. Les incursions des bandes ele Pazvan
Oglou, maitre de Vielin, provoquent la fuite et l'émigration 
du haut clergé et eles bo!ars vers la Transylvanie. Ce n'est qu'en 
r8o2, apres la pacification des provinces elanubiennes ele l'Em
pire ottoman, qu'un grand « hattichérif >> confirma a nouveau 
tous les privileges antérieurs des principautés, et assura une 
durée de sept ans au regne de chaque prince. Ce document 
a presque la valeur d'un texte constitutionnel. 

3· LES PREMIERS CONTACTS AVEC L'IDÉOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE, 
VERS 1800. 

Des 1794 et 1796, des rapports consulaires signalent l'inté
ret que manifestent certains cercles pour la Révolution frans;aise 
et pour les exploits des armées de la République. Le prestige de 
Bonaparte, surtout a la suite de la campagne d'Égypte, ressort 
de la relation na!ve, qu'en donne la chronique valaque de 
Denys l'Ecclésiarque. Les éveques et les boi'ars valaques, réfugiés 
a Bra~ov en I802, demanelent aiele et protection au Premier 
Consul, qui note que l' on doit ce écrire a u cito yen Champagny 
pour faire écrire a ces individus qu'ils me fassent connal:tre 
ce que je pourrai faire pour leur service n. Mais dans les princi
pautés, l'on connaissait déja mieux a cette date les institutions 
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du nouveau régime en France : on en retrouve l'influence dans 
le curieux projet du grand logothete Démetre Sturdza, concer
nant <<une forme de gouvernement républicain, aristo-démo
cratique >>. Des recherches récentes, dues a M. E. Vírtosu, ont 
permis de dater cet essai de r8o2, et non, comme on l'avait 
cru jusqu'ici, de l'époque du congres de Vienne ou de la Sainte
Alliance. On y retrouve a la fois l'influence des conscils de la 
république de Venise, dont la savante superposition doit rempla
cer le pouvoir du prince, un parlement des états, élu a divers 
degrés, selon un systeme analogue a celui de la constitu
tion franc;aise de l'an X, et possédant les prérogatives finan
cieres de la Chambre des Communes. Cependant il n'y est pas 
question de supprimer les privileges eles états, noble et ecclé
siastique. Il faut noter également qu'en r8o4, une adresse 
elu divan moldave, ayant a sa téte le métropolite, signale «!'es
prit ele l'insubordination franc;aise >> qui inspire eles pamphlets 
séditieux; il y a eu aussi un projet ele constitution, envoyé 
par les Moldaves au Premier Consul, dont M. Vírtosu nous 
promet la publication prochaine. La guerre russo-turque, qui 
recommenc;ait en r8o6, par l'occupation eles principautés, 
allait etre le point ele elépart d'une nouvelle évolution. 

4· « L'ASSEMBLÉE DU PEUPLE n, DE TUDOR VLADIMIRESCU. 

Les travaux récents sont el'accorel pour constater que les 
événements de r82r, l'insurrection ele Tudor Vlaelimirescu 
et la suppression elu régime phanariote ne peuvent se com
prendre si l'on ignore l'action du prince Constantin Ypsilanti, 
chargé par les Russes, en r8o7, el'aelministrer les eleux princi
pautés et el'y lever eles forces militaires, parmi lesquelles 
on distingue les troupes ele « pandou?'S )) ; Tuelor Vlaelimirescu 
lui-meme et la plupart ele ses compagnons y ont fait leurs 
premieres armes. Il y a comme une résurrection elu role militaire 
de la petite noblesse de service, déchue depuis plus el'un siecle 

·de ses anciennes prérogatives, et descendue au niveau el'exis-
tence de la masse paysanne, mais conservant encore le souvenir 
de ses droits et le sentiment de ses privileges. Il faut tenir 
compte également de l'exemple ele la Serbie voisine, ou la 
révolte de Karageorges remettait le pouvoir a une assemblée 
populaire, qui réunissait les principaux éléments de l'armée eles 
insurgés. 
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Les études d'I. C. Filitti et, plus récemmcnt, le livre de M. A. 
Otetea ont établi que, loin de représenter des le début une 
réaction nationale contre le mouvement grec de l'Hétairie, 
l'entreprise de Tudor Vladimirescu faisait partie d'un ensemble 
de mana!uvres dirigées contre les Turcs, et qu'il était lui-memc 
aux ordres des boi:ars affiliés a l'Hétairie. Mais en allant soulever 
l'Olténie, selon le mandat qu'il avait re<;u a cet effet (ct dont le 
texte a été retrouvé), il s'est laissé emporter par son tempéra
ment violent et vindicatif, et il a donné a sa premierc procla
mation l'accent d'une révolution sociale, dirigée contre l'oppres
sion d'une administration corrompue et contre les grands proprié
taires, qui en tiraient profit. Le fait décisif a été le changcment 
d'attitude de l'empereur Alexandre rcr, qui avait paru d'abord 
favoriser un mouvement préparé en Russie, mais qui s'est cnsuite 
laissé gagner aux idées contre-révolutionnaires de Metternich 
et de la Sainte-Alliance. Le désaveu donné a l'Hétairie, au 
moment des congres de Laybach et de Vérone, a entrainé égale
ment celui du mouvement de Vladimirescu. Il ne restait plus 
a celui-ci qu'a se retourner contre les insurgés grecs et a suivre 
les indications des boi:ars valaques, pour regagner la faveur 
de la Porte; mais ses lieutenants ne l'ont plus suivi dans cettc 
voie et l'ont livré a la vengeance d'Ypsilanti. Toute cette inter
prétation, que les travaux récents out dú reconstruire labo
rieusement, se trouve déja dans les notes, presque contempo
raines, de l'archimandrite Pftrvulescu, écrivain par ailleurs 
assez obscur, qui ont été publiées dernierement par M. Virtosu. 
Tudor Vladimirescu n'a done ni <<capitulé n devant les boi:ars, 
ni « trahi n son propre mouvement ; on ne peut davantage 
l'accuser « d'utopisme nalf n, pour avoir exigé le respect des. 
privileges, dans les revendications qu'il aurait formulées au 
nom de 1'« assemblée du peuple >>. Il n'avait et ne pouvait 
simplement avoir d'autre conception politique, que celle du 
milieu des petits boi:ars et des marchands, dont il sortait; 
la société se composait pour lui d'états nantis ele privileges, 
elont il contestait le monopole au profit el'unc oligarchie. 
Il n'y a pas plus de raison de luí en faire un reproche, que 
d'accuser les éveques roumains uniates de Transylvanie, 
el'avoir voulu élever leur nation au meme rang que les trois 
autres, qui formaient l'assemblée eles états privilégiés de cette 
province. 
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5. LES PROJETS DE RÉFORME CONSTITUTIONNELLE (r82r-r822). 

Les troubles causés par l'action de l'Hétairie, aux ordres 
d' Alexandre Ypsilanti, le mouvement de Tudor Vladimirescu 
et l'occupation turque, particuli<~rement dure en Moldavie, 
ou l'insurrectiongrecque avait rallié des partisans plus nombreux, 
ont déterminé de nouveau l'émigration, en territoire autrichien 
ou russe, de chefs du clergé et des principaux boi:ars. Le besoin 
de rétablir l'ordre et d'assurer un régime d'une plus grande 
stabilité, a provoqué alors un tres grand nombre de projets 
et de mémoires, ou l'idée des réformes constitutionnelles a 
été examinée, sous plusieurs formes différentes. A l'encontre 
du jugement formulé autrefois, les projets rédigés en Valachie, 
ou du moins certains d'entre eux révelent un tour d'esprit 
plus radical, allant jusqu'a exiger l'entiere suppression des 
privileges et l'égalité complete, civile et politique. Par contre, 
en Moldavie, aux propositions émanant des émigrés, qui ont 
un caractere nettement conservateur et oligarchique, s'opposent 
celles de la petite noblesse ; ces projets veulent également 
maintenir les privileges, mais pour les étendre aux catégories 
plus nombreuses, qui en bénéfi.ciaient jadis. 

Les émigrés valaques ont rédigé des les premiers jours de 
leur exil en Transylvanie une supplique adressée a l'empereur 
Alexandre, en invoquant ce l'ame généreuse de l'immortelle 
Catherine II, de glorieuse mémoire » ; ils répetent leur démarche 
en décembre r8zr, ou en janvier r822, en proposant de rem
placer le pouvoir des princes par une véritable polysynodie 
de conseils superposés, qui rappelle un peu l'essai tenté en 
Russie au siecle précédent. C'est a peu pres au meme moment 
que les émigrés moldaves, parmi lesquels Michel Sturdza était 
le plus remuant, et aussi le mieux préparé a jouer un role poli
tique, demandaient le remplacement provisoire du prince par 
un conseil aristocratique, présidé par un ce premier boYar» hono
rifi.que. Un autre groupe, cepÚ1dant, autour de Iordake Rozno
vanu, préconisait une distribution plus équitable des charges fi.s
cales .. Enfin les boi:ars de seconde classe, restés en Moldavie, y cons
tituaient une ligue pour soutenir leurs droits. 

Théodore Bal~ fut alors député par les émigrés moldaves 
pour remettre leur placet a la Porte. Mais le cai'macam (gouver
neur provisoire) nommé par les Turcs en Moldavie, Étienne 
Vogoride, qui avait lui-meme l'ambition de devenir prince, 
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intervint aupn3s clu pacha ele Silistrie, pour faire échec a cette 
démarche. En méme temps, il facilitait l'envoi cl'une autre 
clélégation des petits bo!ars, qui réclamaient un prince indigene; 
Bal~ finit par se rallier a cette demande. La Porte appela alors 
des clélégations des deux principautés, qui vinrent présenter 
leurs v~ux a Constantinople : deux princes appartenant soit a 
des familles roumaines, soit a des familles établies depuis des 
siecles dans le pays, J can Sturdza en Moldavie, Grégoire Ghyka en 
Valachie, furent nommés en r8zz, a la suite ele ces négociations. 

A cette époque circulaient en Valachie nombre ele projets 
politiques, clont le texte nous a été conservé. Il en est de tres 
raclicaux, qui reprochent aux grands boi:ars de gm:der pour eux 
le monopole du pouvoir, et réclament l'égalité pour tous. 11 
y a la incontestablement, comme l'a vu Filitti, une réaction 
-contre la limitation plus sévere des catégories privilégiées, 
instituée en Valachie clepuis les réformes de Contantin Mavro
-corclato, et une préparation du mouvement ele 1848. Des actions 
isolées, clues a d'anciens partisans ou amis de Tuclor Vladimi
rescu, montrent que le feu couvait encare sous la cendre. Les 
jeunes bo!ars, qui commenc;aient alors a faire leurs études a 
l'étranger, en revenaient avec eles idées nouvelles et révolution
naires. 

Il en était autrement en Moldavie. Nous y connaissons le 
projet de constitution de r8zz, en 77 points, publié il y a un 
demi-siecle par Xenopol et commenté par M. Barneschi. On 
le croyait inspiré par le prince Jean Sturdza, ami des carbonari 
de la petite noblesse, mais les rapports consulaires autrichiens, 
publiés récemment par M. Nistor, montrent le prince tres réservé 
a l'égard du projet. Il empruntait certains de ses príncipes 
a la Déclaration des Droits de l'homme, de la Révolution fran
c;aise, mais conservait les privileges ele l'orelre nobiliaire, en 
les étendant a toutes ses catégories. La elémocratie de ce projet 
ele réforme est clone encore une elémocratie de privilégiés, dans 
!'esprit eles libertés elu moyen age. L'esprit qui le pénetre est ce
luí ele la petite noblesse, qui conteste a l'oligarchie des grandes 
familles l'exercice exclusif elu pouvoir. I1 faut tenir compte 
également eles exemples favorisant la petite noblesse, que 
ses auteurs pouvaient recueillir dans les institutions autonomes 
ele la Bessarabie, apres l'annexion ele cette province a l'empire 
russe. Il est par contre prématuré ele rechercher, dans ces écrits, 
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les origines des partís quí se manifesteront plus tard dans la 
víe politíque roumaine, comme dans les autres pays européens 
au XIXe siecle : le partí libéral et le partí conservateur. Le 
líbéralisme de la petíte noblesse ne dépasse guere les revendí-. 
cations traditionnelles de cette catégorie sociale, et l'esprit 
« conservateur n des émigrés doit etre entendu clans le sens 
des tendances politiques de la Saínte-Alliance. Il est clair qu'a 
cette époque, le régíme des états est si bien entré dans les 
mceurs, que beaucoup de contemporains n'en conyoivent pas 
d'autre. Ils souhaitent simplement en élargir les cadres, et 
en étendre les privileges a un plus granel nombre de bénéficiaires. 

6. LA CONFIR~1ATION DES PRIVILEGES (r823-1827). 

Derriere cette opposition des opinions et des partís, l'on 
entrevoit la rivalité des puíssances. Le régime de J ean Sturdza 
et eles « novateurs >> elont, bon gré mal gré, il elevait s'entourer, 
s'appuyait sur la Porte et proclamait sa fielélité a l'empire 
ottoman; les émigrés plac;:aient tout leur espoir elans l'inter
vention ele la Russie. Comme le gouvernement turc elemanelaít 
des garantíes pour le maintien ele l'orelre, avant ele procéder 
au retrait de ses troupes, la noblesse molelave lui fit parvenir 
en r824 un mémoire remarquable, dans lequel les particularités 
eles assemblées el'états sont analysées avec beaucoup de eliscer
nement; on y releve, entre autres, le caractere irrégulier et 
variable de leurs convocations et l'absence d'une regle fixe 
pour leurs clélibérations, et l'on recommande l'emploi clu vote 
majoritaire, sans tenir compte, comme jaelis, ele la « qualité >' 

des voix. 
La convention russo-turque d'Akkerman, en r8z6, rétablit 

l'accorcl entre les deux puissances, :fi.xe de nouveau a sept ans 
la durée du regne de chacun des princes qui seront elésignés par les 
deux cours ; elle stipule le retour des émigrés et la restitution ele 
leurs droits et propriétés. Leur rentrée en scEme a sans cloute déter
miné la rédaction ele l'acte du rz avril 1827, qui non seulement ré
ta.blit tous les privileges de la noblesse, mais encore les augmente, 
dans des proportions qui n'avaient jamais été atteintes jusque
la. Si la constitution de r8zz s'inspirait, au moins sur quelques 
points, des Droits de l'Homme de 1789, le privilege de r827 
reproduit en grande partie les dispositions de la charte, concéclée 
en 1785 a la noblesse russe par Catherine II. Les nobles et leurs. 



ASSEMBLÉES D'ÉTATS DANS LES PRINCIPAUTF:S ROUl\IAINES 237 

biens immeubles de toute nature y sont exemptés de tout impót, 
ele toute contribution ou réquisition. Il n'est pas impossible 
c¡ue la nouvelle orientation de la politique russe, sous Nicolas 
rer, a.pres l'échec clu complot des Décabristes, ait contribué 
au renforcement des privileges en Moldavie. En Valachie par 
contre, l'agitation continuelle des esprits semble avoir arrété 
une évolution dans le meme sens. Les commissions qui devaient 
se réunir, afin de rédiger un nouveau reglement administratif 
aux termes de la convention de r8z6, n'ont pas clonné ele granels 
résultats. On sentait l'approche d'un nouvcau conflit, entre 
l'empire ottornan et la Russie. ~ 

En général, la politique des deux principautés a cette époque, 
a l'égarel elu régirne eles états et eles privileges, s'éclairc par 
eles considérations d'ordre statistique. L'on a justernent, de 
ces rnemes années, une série de recensernents de la population 
et des catégories sociales, clus soit a des étrangers (le consul 
prussien von Kreuchely ou les Fran<;ais Tancoigne et Bois
le-Cornte) soit aux autorités rnemes du pays; les données en 
sont d'un tres granel intérét. Il ressort du dénornbrement des 
bo'iars valaques en r8zg, publié a l'occasion elu centenaire 
par Filitti, que leur liste ne elépassait pas I3II, sur une popula
tion d'environ 8oo.ooo ames, ou 566 farnilles sur un total de 
r65.ooo; si, l'on y ajoute zoo familles de la derniere catégorie 
eles nobles, l'on arrive au chiffre de 766, sur un total ele r65.ooo, 
.c'est-a-dire une proportion de 4,65 jr.ooo. On voit cambien 
les réforrnes elu xvnre siecle avaient restreint l' ordre des 
eles privilégiés, a la elifiérence ele ce quise passait alors en Hongrie, 
ou rneme en France avant la Révolution. 

En 1\'Iolelavie, au contraire, le rapport établi par l'agent 
cliplomatique autrichien Wallenburg en 1837, avec l'aiele d'un 
fonctionnaire molelave ele sa chancellerie, Georges Zotta, cons
tate que « l'on peut compter cornrne nobles pres el'un tiers 
eles ineligenes ele Molelavie, si nous comprenons elans ce chiffre 
la catégorie la plus basse ele cet orelre, les mazils ». L'énurné
ration eles différents << elegrés n ou catégories ele la noblesse, 
montre un état ele choses, qui se rapproche beaucoup ele celui 
ele la szlachta polonaise, ou de la petite noblesse hongroise eles 
comitats. Sans insister sur l'exagération ele cette évaluation, on 
retrouve tout ele merne, elans la statistique ele Bois-le-Cornte 
en r834, un total ele r8.z8r familles jouissant de privileges plus 
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ou moins étendus, par rapport a r66-462 familles d'indigenes non 
privilégiés (sans compter celles des étrangers et des tziganes). 
La proportion qui en ressort est de toute évidence plus consi
dérable qu'en Valachie. 

Ces différences numériques expliquent jusqu'a un certain 
point, pourquoi en Valachie les aspirations de la petite noblesse 
et des classes nouvelles d'intellectuels et de marchands étaient 
plus radicales; ils avaient a lutter contre un ordre plus limité 
et plus exclusif. On comprend aussi le caractere plus modéré 
du mouvement réformiste moldave, qui avait conservé davan
tage la tradition des anciennes assemblées d'états, ouvertes 
á toute la noblesse. Entre ces tendances diverses, le régime 
institué par le Reglement organique interviendra comme un 
facteur d'uni:fication. 

VI 

Du régime des états au parlementarisme moderne 
(1829-1858). 

Pour cette derniere période, dont les faits sont les micux 
connus, i1 est superflu d'entrer dans trop de détails. La seule 
contribution nouvelle est d'intégrer les événements de l'histoire 
roumaine de cette époque, au processus général du déclin et 
de la disparition du régime des états, au siecle du parlemen
tarisme libéral. 

I. L'ORGANISATION DES ÉTATS PAR LE REGLEMENT ORGANIQUE. 

Les opinions sur le Reglement organique, tant celles des 
contemporains que des · historiens ultérieurs, ont beaucoup 
varié. En général, tous constatent les progres qui purent etre réa
lisés par l'institution d'un régime ordonné et d'une administration 
légale, a la place du c:haos et de l'arbitraire, qui régnaient aupara
vant. Parmi les économistes de l'époque, Nicolas Soutzo et Alexan
dre Mourouzy insistent particulierement sur les avantages de la 
liberté du commerce garantie par le traité d'Andrinople de 
r8zg. 

Toutefois, les révolutionnaires de r848, qui :firent en grande 
pompe incinérer le Reglement a Bucarest, le considéraient comme 
un instrument d'oppression, au pro:fit de quelques privilégiés .. 
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Parmi les historiens qui en ont traité, Xenopol, tout en recon
naissant les progrE!S réalisés dans l'ordre matériel, accuse le 
Reglement d'avoir méconnu les grands príncipes de l'égalité 
et de la liberté ; S. Albini, dans son introduction au Docu
ment de l' année 1848 formule trois griefs principaux : la situa
tion faite aux paysans, le systeme électoral et le maintien des 
rangs et des privileges. Filitti insiste sur le progres dans l'ordre 
administratif et législatif ; Iorga, enfin, qui lui attribue, dans 
l'un de ses essais, la valeur d'une véritable constitution, réali
sant le programme de la noblesse des deux pays, le tient pour 
encambré de trop de complications bureaucratiques. 

Ces appréciations ne tiennent peut-etre pas assez compte 
des circonstances dans lesquelles le Reglement a été élaboré. 
En fait, il n'était pas possible de donner aux principautés une 
autre constitution que celle du régime des états privilégiés ; 
celui-ci était encore en vigueur dans la plupart des pays de 
l'Europe centrale. Le Reglement organique est cepenelant 
un compromis entre les. tendances du général Kisselev, qui 
ne cachait pas ses préférences pour eles solutions plus libérales, 
et les représentants de la grande aristocratie des principautés, 
qui tenaient a leurs prérogatives et entenelaient les partager 
le moins possible. Le général, chargé par le gouvernement 
russe d'appliquer le nouveau régime politique, prévu par le 
traité d' Andrinople, se plaignait dans sa correspondan ce des 
(( barbus moldaves)) et de leur obstination a maintenir et meme 
a augmenter les obligations de corvée des paysans sur leurs 
domaines. La << réaction seigneuriale >>, comme l'a définie Marc 
Bloch, exen;ait tous ses effets dans les pays roumains, elepuis 
que la liberté du commerce avait augmenté, dans des proportions 
considérables, la valeur ele la terre et ele tous, ses produits. 

Au point de vue politique, l'on devait cependant tenir compte 
des vceux répétés de la petite no blesse et lui laisser une place 
plus importante elans les assemblées. 

Celles dites (( de revision », qui eurent a ratifier en I83I les 
projets élaborés par des commissions et approuvés a St-Péters
bourg, étaient encore de l'ancien type: elles comprenaient un 
groupe restreint d'ecclésiastiques, d'éveques et de supérieurs de 
grands monasteres, trente boi:ars membres de divers << divans >> 

ou conseils du gouvernement, et dix, désignés par les districts. 
Mais les assemblées ordinaires, prévues par le Reglement, 
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qui commencerent a fonctionner en 1834, ne comprenaien:t 
plus comme représentants du clergé, que les métropolite's, 
qui les présidaient, et les évequcs. Le nombre des boi:ars de 
seconde classe y était a peu pres le meme que celui des boi:ars 
ele premiere classe ; tous les nobles, boYars ou fils de boi:ars, 
prenáient part aux élections. Les assemblées extraordinaires, qui 
elevaient se réunir pour l'élection elu prínce, comprenaient 
par contre une majorité eles représentants de la petite noblesse, 
et pour la premiere fois, elans un systeme ordonné et selon 
une regle invariable, eles eléputés des corporations urbaines. 
L'assemblée molelave devait meme faire place a un représentant, 
soit du << corps académique n, soit ele la bourgeoisie intellectuelle. 
Il convient de rapprocher cette organisation ele celle clu régime 
de l'État libre ele Cracovie, au lendemain du congres de Vienne. 

L'apparition du Tiers-état est done un fait notable de la 
représentation du Reglement, lequel s'appliquait dans des 
termes presque identiques dans les deux principautés, dont il 
préparait ainsi l'unité politique. Il faut considérer que la colla
boration entre la noblesse et la bourgeoisie marchancle existait 
déja avant cette date, dans l'administration municipale : le 
conseil de la ville de Boto~ani, comprenait des r8z5, des repré
sentants des boi:ars, ainsi que des marchands indigenes, arméniens 
et juifs. Mais, en fait, le nombre des négociants qui payaient 
la << patente >l était encore assez réduit ; il ne dépassait pas 
r ou z% de la population. La vraie bourgeoisie se formcra 
plus tarcl, en y ajoutant les fonctionnaires et l'élément intel
lectuel de la petite noblesse. 

Par contre, le clergé se trouvait réduit a un role de plus en 
plus effacé ; le controle de l'État lui était imposé, malgré les 
protestations de ses chefs. 

La tendance générale était de distinguer désormais les titres 
de noblesse des fonctions administratives, et de créer un corps 
héréditaire de ((nobles)) (le terme meme marque l'influence 
étrangere), aux privileges bien définis. Seules, les exemptions 
des hommes de service étaient supprimées, contre le paiement 
d'une somme fixe de dédommagement. Mais en fait, les princes 
qui furent désignés en r834, Michel Sturdza en Moldavie, Alexan
dre Ghyka en Valachie (Georges Bibescu fut élu a la place de 
ce dernier, en r843), devaient distribuer force titres de noblesse, 
dans le but d'augmenter le nombre par trop réduit des électeurs : 
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celui-ci ne dépassait guere 6oo ou 8oo dans les premieres années 
du régime, dont guere plus de la moitié ne votait effectivement. 
Le nombre des bo!ars de toutes les catégories a triplé ainsi 
en Valachie, de r8zg a r858, et Michel Sturdza, qui accusait 
jadis Jean Sturdza d'avoir distribué a tort et a travers les titres 
et les qualités, s'est vu lui-meme dans la nécessité d'élever 
a la noblesse des hommes d'une naissance inférieure, selon 
la classification du temps. Mais l'on aurait une idée imparfaite 
des assemblées du Reglement organique, si l'on ne voulait consi
dérer que la rivalité du prince et des grands boi:ars. Il faut 
reconnaítre que ces corps législatifs, bien que tres réduits, four
nissaient un travail parlementaire réel et efficace, et surtout 
que l'esprit qui les animait s'élevait souvent au-dessus des 
rivalités de personnes ou meme de catégories sociales, pour 
s'attaquer a des problemes d'un intéret général. L'obstruction 
faite par l'assemblée de Valachie a l'introduction du fameux 
Article supplémentaire, qui étendait a toutes ses initiatives 
le controle des puissances, la suzeraine et la protectrice, et aussi 
a d'autres projets et concessions, témoigne d'un sentiment 
national tres développé. On tentait de faire revivre les souvenirs 
du passé ; une société littéraire se constituait a Bucarest, dont 
l'activité était analogue a celle ele l'Académie hongroise, qui 
venait d'etre créée a Buelapest. Une agitation politique, infl.uen
cée par les idées libérales du siecle, favorisait les complots 
et la littérature clandestine : le boYar J ean Campineanu y colla
borait avec le publiciste frangais Félix Colson. La société eles 
étudiants, constituée a Paris en r846, avait a sa tete eles repré
sentants de l'aristocratie, grande et petite : Edgar Quinet, 
qu'ils allaient saluer a l'occasion d'une manifestation mémorable, 
soulignait leur « esprit national >>. 

En Moldavie, la situation était plus calme et l'autorité du 
prince mieux assise. La prospérité économique semblait détourner 
une partie des nobles vers d'autres préoccupations, tout en 
ieur donnant une mentalité nouvelle, celle du capitalisme, 
essentiellement opposée aux traditions du régime des états 
privilégiés. Le mouvement national se manifestait également 
a J assy, et le développement de l'instruction et de l'activité 
littéraire et artistique en sont une preuve évidente. Cependant, 
les projets politiques différaient de ceux qui avaient cours 
elans la principauté voisine; ils ne elépassaient toujours pas 
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la sphere des revendications de la petite noblesse, ainsi qu'en 
témoigne celui attribué a Léonte Radu, en r839, d'inspiration 
polonaise, comme le montre le nom de << seim » qu'il voulait 
donner a l'assemblée «de tous les nobles)), Cette différence se 
remarque également dans l'attitude des révolutionnaires de 
1848, en Moldavie et en Valachie. 

2. LES RÉFORMES CONSTITUTIONNELLES DE 1848. 

En effet, le z8 mars 1848, une réunion était convoquée a 
Jassy, a l'initiative d'un groupe de jeunes bo!ars. Elle groupait 
les éléments les plus divers de la population. Elle se bornait 
a présenter au prince un mémoire, en 35 points, dont le pn:~mier 
proclamait le respect clu Reglement organique. Mais la demande 
de nouvelles élections libres et ele l'institution cl'une garele 
civique, était moins conforme a ses elispositions. Lorsque, 
devant le refus elu prince, quelques enthousiastes eléclarerent 
qu'ils allaient «se jeter sur les bai:onnettes du tyran ll, celui-ci 
les fit arreter et expédier en Turquie. On a beaucoup remarqué 
la réserve eles révolutionnaires de Moldavie et la moelération 
de let{rs revendications qui ne touchaient pas aux privileges 
de l'état noble. Il faut, selon nous, tenir compte des événements 
qui venaient de se dérouler en Galicie, deux ans plus t6t ; l'admi
nistration autrichienne avait soulevé les paysans contre les 
chateaux, et empeché par la le mouvement en faveur ele la 
liberté polonaise. Le souvenir du massacre qui en avait résulté 
était encare récent, et devait sans doute inspirer des craintes 
analogues a l'aristocratie moldave, qui désirait des réformes, 
mais non une révolution sociale. Meme les émigrés, réfugiés 
en Bukovine, ne s'écartent pas, dans les pamphlets elivers qu'ils 
publient contre Michel Sturdza, du programme modéré des 
revendications du z8 mars. Ce n'est que plus tard, sous l'influence 
du mouvement eles Roumains de Transylvanie, qui proclamait 
nettement l'abolition entiere des derniers droits elu servage, 
que les émigrés molelaves se décielent a réclamer a leur tour 
la suppression des privileges. Les « vceux du partí national 
de Molelavie n, réeligés a la fin d'aout par Michel Koga.lniceanu, 
demandent l'égalité eles droits civils et politiques, et une assem
blée ou tous les états de la nation seraient représentés ; mais 
le sens de ce terme est détaché de toute notion ele privilege, 
et ne comprend que les unités corporatives des professions. 
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et des métiers. Kogalniceanu, qui était historien, croyait revenir 
ainsi a l'ancienne tradition des assemblées d'états dans les 
principautés. Il avait raison elans une certaine mesure, paree 
que le elernier siide qui venait ele s'écouler avait réduit le nombre 
des privilégiés et restreint les conseils. Mais les anciennes asscm
blées qu'il entendait restaurer, n'étaient pas plus elémocratiqucs 
pour cela; elles comprenaient simplemcnt un plus granel nombre 
de représentants eles ordres privilégiés. Cette conception des 
révolutionnaires de 1848, qui est d'ailleurs conforme á l'esprit 
de leur temps, a contribué a désorienter la recherchc historique; 
elle se doit d'éviter ces deux tendances extremes, pour retrouvcr 
l'image exacte des assemblées d'états dans les pays roumains : 
celle des derniers Phanariotes et du Reglement organiquc, 
qui en limitait strictement le nombre et la portéc, et celle eles 
révolutionnaires qui l'étenelait au contraire á toutes les caté
gories sociales. Mais ces ielées, en Moldavie, elemeuraient elans 
le domaine de la théorie et des écrits polémiques ; il était réservé 
á la révolution valaque ele passer a l'action. 

En Valachie, le mouvemeht avait été mieux préparé et pré
sentait des le début un programme presque complet ele reven
dications, inspirées par !'esprit démocratique. 

La suppression des exemptions et des immunités figure 
dans le manifeste, lancé le 9 juin a Islaz. L'un eles articles de 
la Constitution, qui y furent proposés, entenclait << rendre a 
tous les états leur droit ancien d'avoir des représentants a. 
l'Assemblée générale »; c'était déja la conception << historiquc n 

que nous retrouvons ensuite dans les << vceux n rédigés par 
Kogalniceanu. Enfin, moins influencés que les Moldaves par 
les événements de Galicie, les auteurs du manifeste préconi
saient l'abolition de tous les droits seigneuriaux et l'attribution 
aux paysans, en pleine propriété, du lopin de .terre nécessaire 
a l'entretien de leurs familles. Sur ce point, a part le précédent 
créé par la révolution roumaine de Transylvanie, il faut considérer 
I'influence des idées de tout un groupe de la jeune noblesse 
valaque: Jean Ghyka, Nicolas Balcescu, Alexandre Golescu, 
qui représentaient les tendances les plu~ avancées parmi les 
chefs de la révolution. La question des rapports entre proprié
taires et paysans fut discutée ensuite dans une commission 
mixte, qui dut se séparer, sans etre arrivée a un résultat précis, 
tout comme la commission du Luxembourg, a París, incapable 
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de résoudre la question ouvriere. De plus, le temps a fait cléfaut 
·aux révolutionnaires de Valachie ; pendant les trois mois de 
Ieur gouvernement, la menace constante de l'occupation étran
gere, qui a fini par se réaliser, et les mano:uvres des réaction
naires ne leur ont laissé aucun répit. Il leur était impossible 
de se maintenir, livrés a leurs propres forces, entre la Turquie 
et la Russie de Nicolas 1er, champion de l'absolutisme. L'es
prit des chefs du mouvement était celui de leur temps : leur 
langage était lyrique et romantique et ils croyaient sincere
ment et absolument, a la fraternité universelle et a l'union 
de toutes les classes de la société. Le << Manifeste des commu
nistes >l est bien de ,la meme année, mais son influence 
ne devait se développer pleinement que plus tard; en Europe 
orientale, la révolution de 1848 est avant tout un mouvement 
de libération nationale. 

Les révolutionnaires valaques ont formulé trois projets pour 
la constitution d'une nouvelle assemblée. Le premier n'accorde 
le droit de se faire représenter qu'aux trois << états n ou caté
gories : des propriétaires terriens, ·des négociants ayant payé 
une patente de premiere classe et des professions libres ou 
« capacités n. Le second, du 28 juin, élargit le cadre : il réserve 
1m premier tiers des mandats aux propriétaires, un autre au 
•COmmerce, a !'industrie et aux « capac'\tés n, et le dernier aux 
députés des paysans, désignés par un vote indirect, a plusieurs 
degrés. Enfin, le 14 juillet, un dernier projet réunissait tous 
les électeurs dans un seul college, mais maintenait le vote 
indirect pour ceux des campagnes. Entre temps, le décret du 
14 juin avait aboli tous les « rangs civils n du Reglement 
organique. 

Ainsi la révolution valaque marque clairement la transition 
des assemblées d'états au régime parlementaire moderne. 
Filitti a eu le mérite d'expliquer cette attitude de ses dirigeants 
par l'état politique et social de la principauté, dans la premiere 
moitié du xrxe sü~cle, et de faire ressortir le contraste des 
vues modérées, qui retiennent encare les Moldaves. Ce sera 
l'reuvre de la révolution et de l'émigration de ses chefs, de 
réunir en seul faisceau ces tendances divergentes. L'unification 
du programme de réformes politiques et sociales est aussi 
la derniere étape avant l'union des principautés, qui était 
déja préparée depuis longtemps dans !'esprit des classes diri~ 
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geantes, et meme dans l'ordre administratif et économiqul'. 
Comme le Zollverein en Allemagne, l'union douaniere de la 
Moldavie et de la Valachie précédait leur union politique. 
Cette nouvelle phase est en meme temps la derniere dans 
la longue évolution du régime des états et de leurs assemblées ; 
ce régime acheve son existence, cinq fois séculaire, á la veille de 
l'union des principautés. 

J. L'ABOLITION DES PRIVILEGES ET DE LA REPRÍ~SENTATION 
DES ÉTATS. 

L'occupation des principautés par les armées turco-russes, 
en mettant fin au mouvement révolutionnaire, allait rétablir 
le régime du Reglement organique. Mais les assemblées n'ins
piraient plus confiance aux puissances protectrices ; ellcf: ne 
furent plus réunies et les nouveaux princes désignés pour sept 
ans, en vertu de la conventíon de Balta Liman, gouvernerent 
avec l'aide d'un << divan n plus restreint de grands bo1ars. Les 
états privilégiés continuaient cependant leur existence dans 
l' ordre social. 

Toutefois le mouvement pour l'union gagnait de plU'i en 
plus les esprits: en Moldavie, le prince Grégoire Ghyka s'en 
montrait un partisan convaincu. En Valachie, le prince Barbu 
Stirbey, plus prudent dans ses manifestations, élaborait a 
son tour un projet de constitution, qui prévoyait un régime 
électoral censitaire, mais il ne devait pas sortir de ses papiers. 

Les événements se précipitaient. A peine les armées russes 
venaient-elles de se retirer, qu'un nouveau confl.it surgissait 
a l'horizon. Cette fois, la Turquie ne resta plus isolée; la France 
et l'Angleterre se porterent a son secours, suivies de la Sardaigne, 
et ce fut la guerre de Crimée. L'Autriche, << étonnant le monde 
par son ingratitude ll, prit a son tour une position menac;ante 
et obligea les armées de Nicolas rer a évacuer les principautés, 
qu'elles venaient ele réoccuper. Le congres de Paris, en r856, 
allait statuer sur le sort eles principautés roumaines, dont les 
populations allaient etre consultées, par eles élections pour 
les << divans acl hoc )). 

Le problf:nne central était celui ele l'Union. La France de 
Napoléon III l'appuyait ele toutes ses forces, secondée en une 
certaine mesure par la Russie, dont le représentant a París 
se trouvait étre Kisselev. La Turquie et l'Autriche s'y oppo-
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saient résolument pendant que l'Angleterre hésitait encare 
sur la marche a suivre. Des bruits contradictoires agitaient 
l'opinion roumaine. En Moldavie, une adresse, revetue d'un 
granel nombre de signatures, protestait confre l'institution 
d'un régime électoral nouveau, par la seule volonté de la Porte ; 
mais elle était tout ele meme réeligée au nom eles trois états 
elu Reglement organique :le clergé, les boYars et les corporations. 
Ce fut le 20 octobre r856 que le gouvernement du sultan présenta 
aux ambassacleurs son projet de firman, pour l'élection des 
divans ad hoc. I1 était inspiré par l'idée d'une restauration 
elu régime eles états, en un sens plus absolu qu'il n'avait jamais 
eu auparavant dans l'histoire des principautés. En effet, non 
seulement le corps électoral était divisé en catégories nettement 
tranchées : le clergé, les boYars du premier rang, le reste ele 
la noblesse et les propriétaires fonciers, les corporations des 
arts et métiers, et enfin les paysans, mais les eléputés, réunis 
par groupes ele IJ, devaient délibérer a part pour formuler 
les vreux de chaque catégorie, et les soumettre ensuite a 1' As
semblée générale. 

Ce projet fut moelifié a la suite ele l'intervention des ambas
sadeurs, et en particulier ele Thouvenel, le représentant ele 
la France. Le nombre des députés du clergé et des paysans 
fut réduit, paree que ces catégories ne présentaient pas assez 
de garantie el'indépendance. A part les paysans, qui votaient 
par degrés, le nouveau régime constituait en Valachie un corps 
de IO.I4I électeurs, et de 2.954 en Moldavie. Il réalisait un 
progres incontestable sur le systeme électoral du Reglement 
organique, tant par le nombre des électeurs, qu'en étendant 
le droit de suffrage aux paysans, meme sous une forme indirecte; 
la révolution ele 1848 n'était pas allée plus loin. Mais, d'autre 
part, en divisant l'Assemblée en états et en obligeant chaque 
catégorie a délibérer séparément, le firman revenait aux métho
des des Assemblées d'états ele l'époque féoelale. Le firman, 
protestait dans un mémoire J can C. Bratianu, « sépare les 
habitants eles pays roumains en cinq classes et en conséquence, 
il ne convoque plus « el' assemblées nationales )) qui puissent 
représenter les intérets naturels et légitimes du pays, mais 
des « états géné1'aux )) qui représentent les intérets des castes 
créées par les Turcs ... )) On peut se demander oü les ministres 
ottomans avaient pris l'exemple de ce régime, qu'ils n'avaient 
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jamais pratiqué; il est probable que c'est la diplomatie autri
chienne qui leur a fourni les données nécessaires. 

Mais le courant en faveur de l'idée nationale était maintcnant 
trap puissant, pour se laisser arreter par des combinaisons aussi 
subtiles. Toute l'action se concentrait en Moldavie, ou l'on 
pouvait encare tenter d'opposer une résistance a l'Union, qui 
pouvait léser d'importants intérets matériels. Les ce caimacams n, 

ou gouverneurs nommés par la Porte, Théodore Bal~, et puis 
Nicolas Vogoride, étaient des adversaires résolus de l'Union; 
ils voulaient absolument l'emporter aux élections, dans le but 
d'assurer une majorité hostile al'Union avec la Valachie. La tache 
paraissait difficile, car le dénombrement des listes électorales 
révélait un nombre d'électeurs bien plus considérable que ne 
l'avait prévu le fn·man. 

Apres un siecle, oú toutes sortes d'ingérences électorales 
se sont succédé sous tant de régimes différents, l'indignation 
des électeurs de r857 peut sembler étonnante. 

Ils n'avaient pas encare l'habitude ! L'opération fut menée 
rondement par l'administration de Vogoride: apres avoir 
intimidé un certain nombre de personnalités par des arrestations 
et des vexations de tout ordre, elle procéda a l'épuration des 
listes des électeurs du premier elegré. Sur pres ele 4o.ooo, il 
n'en resta que 4.658. On faisait granel cas, il est vrai, de r67.922 
paysans, mais comme leur suffrage était indirect, il était facile 
d'inscrire sur les bulletins le nom du candidat favorisé par le 
gouvernement. La ou le calcul se révéla fautif, ce fut lorsqu'il 
s'agit el'enregistrer le nombre de ceux qui votaient effectivement. 
L'abstention eles électeurs fut révélée dans des proportions 
presque incroyables. 

D' ailleurs la réaction ele 1' opinion publique se manifestait 
avec vigueur. Des protestations énergiques s'élevaient de toute 
part ; tous les abus étaient signalés. Alexandre Couza, que 
Vogoride avait espéré gagner en lui donnant un avancement 
rapide et en le nommant préfet de Calati, démissionnait avec 
fracas. La femme ele Vogoride elle-meme le mena<;ait el'un divorce 
qui lui permettrait ele reprenelre toute sa fortune, s'il ne révoquait 
pas le ministre de l'Intérieur; il fut obligé de se soumettre 
a cette exigence. Entre temps, l'entrevue d'Osborne, entre 
Napoléon III et les souverains anglais, avait réalisé un com
promis entre les puissances ; la France renon<;ait a l'union 
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immédiate des principautés, mais les élections falsifiées de 
Moldavie furent annulées. De nouvelles élections eurent lieu, 
qui donnerent aux partisans de l'Union une majorité écrasante. 
Celles de Valachie s'étaient déroulées sans incidents ; l'Union 
n'y soulevait d'ailleurs aucune opposition. 

Les deux divans se réunirent dans l'automne de r857. La 
présence des députés paysans entraina forcément une discussion 
de l'épineuse question agraire, mais les députés tomberent 
d'accord pour voter seulement les clauses politiques, dont 
l'union sous un prince étranger était la principale. Ils deman
daient également une seule assemblée, ou tous les intérets 
se trouveraient représentés. Le divan moldave n'en vota pas 
moins a l'unanimité, le 23 octobre, l'égalité entre tous les citoyens 
et l'impót en proportion du revenu. Ce fut, comme 1' écrivit 
le Times, la << Nuit du 4 aout roumaine >>. 

La convention de París, du rg aout r858, devait ratifier 
cette décision. Elle instituait un systeme compliqué et artificiel : 
de deux principautés, avec leurs princes, leurs assemblées et 
leurs armées, propres, mais pourvues d'une Commission centrale 
commune ; cet artifice diplomatique ne devait pas résister 
au vceu de l'opinion roumaine, qui allait réaliser l'union en 
fait, six m oís apres, par la double élection d' Alexandre Couza. 
La convention instituait également un nouveau systeme élec
toral, selon la formule censitaire ; par un retour paradoxal 
des circonstances, il était · moins démocratique que celui qui 
avait été employé pour l'élection des divans ad hoc. Mais 
désormais, la nouvelle Roumanie s'acheminait vers le régime 
parlementaire, qui devait aboutir au suffrage universel. Le 
régime des états achevait sa longue carriere, en meme temps 
que les privileges qui l'avaient soutenu, et au moment ou prenait 
fin l'existence séparée des deux principautés de Valachie et 
de Moldavie. 
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CONCLUSION 

Il n'est cependant pas sans intéret de constater que les fon
dateurs de la Roumanie moclerne, tout en s'opposant a l'idée 
d'un sénat, qu'ils soupc;onnaient de pouvoir représenter les 
privileges d'une classe, n'en envisageaient pas moins une repré
sentation des différents états ou catégories sociales, qui leur 
parais~ait conforme a l'ancienne tradition politique des pays 
roumams. 

Cette idée a été reprise plus tard par la constitution de rg23, 
qui faisait place dans le sénat aux mandataires des chambres 
professionnelles et aux représentants du clergé et cl'autres 
corps constitués de l'État. La constitution autoritaire de rg38 
allait jusqu'a diviser les mandats de la chambre des cléputés 
entre << l'agriculture et le travail manuel, le commerce et !'in
dustrie et les occupations intellectuelles n. 

On peut enfin retrouver, meme plus récemment, une tenclance 
de diviser le corps électoral, selon les intérets des ouvriers, 
des paysans et des intellectuels. 

Mais ce serait une erreur que de rapporter ces réformes moder
nes a l'ancien régime des états et de leurs assemblées, meme 
si l'idée du privilE~ge semble revivre, il est vrai sous des formes 
tout a fait différentes, dans l'actualité contemporaine. Ce qui 
constitue la di:fférence essentielle avec l'ancien régime, c'est 
l'existence du parti, comme facteur politique organisé, et surtout 
du parti doté de toute la« machinerie >> moderne de la propagande, 
dont la force pese de tout son poids sur la vie politique contem
poraine. 

Ces consiclérations nous éloignent de la conclusion, qui doit 
achever notre étude. Sa longueur meme confirme l'importance 
des assemblées d'états dans l'histoire roumaine; le présent 
travail ~e revendique d'ailleurs d'autre titre que celui de n'avoir 
plus considéré l'existence de ces institutions comme un fait 
spécifique et isolé de l'histoire na.tionale, mais de l'avoir intégrée 
dans l'histoire générale des états telle que l'ont définie les 
historiens de notre temps. 

Vus sous cet angle, bien eles faits connus ele l'histoire roumaine 
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prennent une autre valeur et un autre relief. La synthese entre 
l'Orient et l'Occident, dont les pays roumains offrent tant 
d'autres exemples depuis la plus haute antiquité, apparait 
non moins évidente dans le domaine des institutions et du 
régime constitutionnel. La distinction s'établit plus nettement, 
entre le << conseil clu prince >> et 1'« assemblée du commun » 

(adunar ea o b$teascií). Le premier a commencé par etre une 
réunion des grands vassaux autour de leur suzerain, mais il se 
transforme, vers la fin du moyen age, en un « divan » des hauts 
dignitaires, qui rappelle le sénat byzantin, au déclin de 
l'empire des Paléologues. Cette évolution est parallele a celle 
qui donne la supériorité aux fonctions sur la propriété, dans 
l'ordre ele la noblesse. 

L'assemblée (ou seim, comme on l'appelle parfois en Molda
vie) comprend les chefs du clergé et les nobles privilégiés, << grands 
d petits », qui sont capables d'exciper de cette qualité. Sa cons
titution prouve qu'elle est ici, comme en Occident ou en Europe 
centrale, le produit de l'ordre féodal. Son nom meme d'« ob
$leascii adunarea » traduit le << commune consilium » de la féodalité 
occidentale. 

Cet ordre n'est assurément pas identique a celui des pays 
occidentaux ; la pyramide étagée des hommages n'y est pas 
élevée ele la meme maniere. Comme en Hongrie et en Pologne, 
le Tiers-état n'y apparait presque pas. Il n'y a d'autre part, 
aucune regle fixe pour les convocations et les débats des assem
blées; le mémoire eles boi:ars moldaves du r8 juin r824 souligne 
toute l'irrégularité du systeme, le manque de documents et de don
nées prédses. Mais il en est de meme d'autres assemblées d'états, 
et la définition que dmme un historien allemand de la consti
tution du Reichstag, au XVe siecle, est en tous points semblable. 
On peut constater dans les assemblées d'états roumaines, 
la rivalité entre la grande aristocratie et la petite noblesse, 
sans que leurs intérets, souvent opposés, aient jamais entrainé 
la séparation en deux << tables » ou chambres différentes. Il 
a fallu le Reglement organique, au XIXe siecle, pour établir 
des circonscriptions électorales et cléfinir exactement les con
ditions de suffrage et el' éligibilité. 

Aux époques plus anciennes, la réunion de l'assemblée rap
pelle souvent celles ol.1 les états transylvains se réunissaient 
·e!'J. armes, ou encare l'exemple des Polonais dans leurs << confédéra-
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tions )), Les assemblées valaques du XVIIe siecle ont la plu
part du temps ce caractere, qui a pu tromper certains historiens 
sur leur véritable nature. 

En Moldavie, les mentions des états et de leurs assemblées 
sont beaucoup plus fréquentes, depuis les premiers temps de 
la principauté. Les privileges, dérivés de l'ordre féodal, sont 
répartis entre des catégories plus nombreuses de bénéficiaires, 
qui conservent jusqu'a une époque plus récente la conscience 
de leur état et le sentiment de leurs droits. Malgré I'action 
d'unification exercée par tant de facteurs: le pouvoir du prince, 
l'hégémonie de l'oligarchie, et enfin les dispositions presque 
identiques du Reglement organique, une différence persiste 
dans la structure sociale des classes privilégiées, dont l'effet 
se fait encore sentir dans la rédaction des projets de réforme 
constitutionnelle et meme dans la direction du mouvement 
révolutionnaire de 1848. Ce n'est qu'apres cette expérience 
et les épreuves communes de l'émigration, qu'un meme program
me ralliera tous les suffrages et contribuera a fonder la Roumanie 
moderne. 

On reconnait de meme, dans la lutte contre les étrangers 
et particulierement contre les Grecs, aux XVIIe et XVIIIe 
siécles, la mentalité xénophobe qui caractérise partout le régime 
des états. Cette opposition a l'intrusion des « horsin n dans 
les fonctions réservées aux autochtones, ainsi qu'au systeme 
fiscal oppressif, importé de Constantinople, favorise l'éclosion 
d'une littérature nationale, qui est l'expression, a ses débuts, 
du role politique et social de l'aristocratie. On est « du pays J) 

en meme temps que l'on représente les états privilégiés. 
Pour l'orientation générale de ces études, il est assurément 

intéressant de relever l'interprétation que donnait aux états 
la génération qui a vu, au siecle dernier, la fin de I'ancien ré
gime dans les principautés. Elle confirme la thése corporatiste, 
qui occupe, dans les travaux de cette nature, une place si impor
tante, et définit mieux la contribution de l'histoire roumaine 
a ce chapitre de l'histoire générale de l'Europe. 

Assurément, ces recherches doivent etre poursuivies ; elles 
ajouteront sans doute des informations plus riches a celles 
que nous avons pu réunir, et permettront de vérifier et de 
corriger nos conclusions. Mais, des maintenant, tout un coté 
de notre histoire apparait, que I'étude de ces institutions 
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permet d'éclairer mieux qu'il n'avait été possible de le faire 
jusqu'ici. 

Des vicissitudes infinies d'un passé, que les générations 
précédentes avaient trop facilement oublié, mais qu'un inexo
rable destin nous rappelle tous les jours, la notion d'un équilibre 
entre les pouvoirs publics semble se dégager, comme un facteur 
permanent de la vie politique sous l'ancien régime. 

Nous retrouvons ainsi, a travers tant de circonstances adverses,. 
les memes libertés qui éclairaient aussi ailleurs le monde mé
diéval et moderne. Elles étaient alors le patrimoine exclusif 
d'un petit nombre de privilégiés, mais elles ont fini par se 
fondre et s'unir dans un seul faisceau, cher a tout le monde. 

G. l. BRATIANU. 
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A MONS!EUR l'. S. LIUCHT. 

Les ordres d'ancien reg¡me ne sont pas des castes, au sens. 
rigoureux du terme. A l'appui de cette these ancienne, au sujet 
de laquelle il n'existe pratiquement pas de dive~gences, il est 
possible de produire des arguments multiples, qui se ramenent 
en fin de compte a un seul. Il n'est jamais impossible d'entrer, 
par la conclusion de certains actes juridiques, dans un ordre oü 
l'on n'est pas né. Dans aucun ordre, on n'est placé ele tellc maniere, 
par la naissance, qu'il soit impossible d'en sortir a la suite d'autres 
actes jurieliques qui proeluisent réellement cct effet. Comme qua
lité juridique, l'ordre est susceptible de s'acquérir et de se perdre 
autrement que par le J"tts sangttinis et par l'hérédité. En tant que 
catégorie de personnes partageant telle ou telle qualité, l'ordre -
s'il est possible de relever des traces de sclérose a travers son his
toire - n'est jamais hermétiquement clos. 

Nous préciserons d'abord le sens des termes: ordre et caste. 
N ous développerons ensuite notre argumentation dans deux 
parties : l'une, concernant les ordres constitués dans l'Église 
universelle; l'autre, se rapportant aux ordres la!ques ele la 
société civile. En conclusion, nous suggérerons des comparaisons 
possibles avec d'autres catégories sociales et d'autres systemes 
de droit : ordres romains, droit de cité, législation de classe. 

* * * 
L'ordre d'une personne est un élément de la condition de cette 

personne, dépassant invariablement la famille, mais renfermé 
d'ordinaire dans une «Cité chamelle n. Un ordre de personnes 
est constitué dans une ville, une Église, un pays, par !'ensemble 
des personnes qui partagent la méme condition. N ous parlons 
ici de 1'« ordre », comme nous pourrions le faire de la << nationa
lité >>: l'ordre d'un seul est un rapport, une position sociale, 
partagé par plusieurs. Les ordres en tant que groupes et caté
gories, si nous les traitons comme il se doit, les notes qui leur 
seront attribuées, vaudront d'abord pour les membres des dits 
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groupes, puis, pour leurs représentants. Les conditions qui 
doivent étre réunies par les représentants qualifi.és des ordres 
sont supérieures a celles dont s'orne le chef de chaque membre 
représenté, mais ce ne sont pas des qualités d'un autre ordre, 
ni des qualités qui s'acquierent suivant d'autres lois, ni des 
qualités qui ne supposent pas la présence préalable des premieres. 
Si les ordres-groupes ne sont pas des castes closes, c'est que les 
ordres-qualités ou conditíons ne sont pas uníquement, stricte
ment héréditaires, ou qu'ils ne le sont pas du tout. Si les ordres 
eux-mémes ñe sont pas des castes closes, il ne saurait étre ques
tion de castes, a fortiori, quand on parle simplement de leurs 
représentants actifs. 

Notre démonstration ne serait pas valable, si nous entendions 
le mot « caste )) dans le sens courant des dictionnaires de la conver
sation. La caste n'est pas une « classe de citoyens jouissant de 
privileges exclusifs ll, dans le sens ou l'on pourrait dire aujourd'hui 
que ce la noblesse formait, jadis, une véritable caste ll, Elle n'est 
pas davantage, a l'extreme opposé, telle (( classe de citoyens 
distinguée des autres classes par ses privileges, par les charges 
qui luí sont propres, méme par ses mceurs particulieres n, dans 
le sens ou l'on affirme communément de quelqu'un, méme en 
régime égalitaire, qu'il partage les préjugés, qu'il a bien l'esprit 
de sa caste. Il y a peut-etre moins de littérature dans le premier 
sens que dans l'autre. Mais ce n'est aucunement par images 
littéraires, ni par approxímations, qu'il est souhaitable de pro
céder ici. Des erreurs invétérées proviennent d'infiuences qui 
n'auraient jamais dú pénétrer jusque dans la technique, pour y 
semer la confusion. 

Si nous voulons aboutir, nous ne pouvons pas davantage 
accepter le mot ce castes )) dans le sens dont on prétend aujourd'hui 
que c'était celui des plus anciens Hindous. Apres l'entrée des 
Aryens dans l'immense péninsule asiatique, la société indienne 
se divisait en quatre classes désignées sous le nom générique de 
varva (couleurs). Les trois premieres englobaient tous les árya 
(aryens) ou dvifa (deux fois nés, physiquement d'abord, puis 
rituellement, comme des baptisés). Ces classes étaient, de haut 
en bas: r. les brahmanes, auxquels incombaient l'étude et 
l'enseignement du Veda ainsi que l'accomplissement des grands 
sacrifi.ces traditionnels ; 2. les k~atriya, ou guerriers, chargés de 
protéger le peuple et de rendre la justice ; 3. les vaiyya! éleveurs 
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ou commen;ants. La quatrieme classe, celle des pidra, était 
soumise aux trois autres et obligée de les servir. H.ecrutée en 
príncipe parmi l'ancienne population indigene réduite au servage, 
elle n'en rele,vait pas moins du statut indien réglé par la Loi 
( dharrna). Elle accueillait des árya de condition modeste ou frap
pés de déchéance pour un motif quelconque; de meme, en prín
cipe, les enfants issus de mariages mixtes et du « mélange des 
castes >> (var1JaSa1Jtkara). Hors classe, hors caste, presque dépour
vus de statut personnel, tels étaient ceux que l'on appelle parfois 
les paria ou les intouchables. Ils étaient considérés comme « bas
sement-nés )), soit en vertu d'une tare originelle, soit que leur 
métier les eut a vilis. Les ascetes et n;ligieux errants ( 9ramana, 
pravraiita) étaient également des hors-caste, mais pour le bon 
motif et sans discrédit. Les étrangcrs étaient tcnus pour barbares 
(mleccha) ... Évidemment, si nous devions ainsi parlcr descastes, 
nous serions peut-etre tenus de renverser notre syllogismc et de 
conclure, sans crainte d'erreur, que les ordrcs de l'ancien régime 
présentent pas mal d'analogies avec les castes de l'Inde primitive, 
tout aussi bien, sans doute, qu'avec les trois classes sociales - des 
philosophes, des guerriers et des travailleurs - qui sont décrites 
au VII e livre de La Rép~tblique, par Platon. 

Dans l'Inde moderne, et depuis un temps déja fort long, le 
terme de << caste >> sert a désig11er un << groupe >> (ou une collection 
de groupes) << endogame, fermé et strictement héréditaire, en 
príncipe du moins, retranché derriere des interdictions de connu
bialité et de commensalité, des regles minutieuses de pureté et 
d'impureté et toutes sortes d'usages d'autant plus inviolables 
qu'ils sont plus particuliers et plus bizarrcs)) (r). De tels groupes 
(( ne sont de leur nature liés a aucune répartition géographique 
définie ; ils embrassent beaucoup de villages ou s'enchevetrent 
sur un meme domaine avec une multitude de groupes analogues. 
Inégaux par le nombre, opposés par les usages, ils ont pourtant 
des traits communs qui les coordonnent en une meme catégorie; 
ils se distinguent par des dénominations particulieres, se réunis
sent en assemblées pour connaitre de certaines affaires ; ils 
s'isolent par un soin jaloux a ne se point marier entre eux et par la 
regle qui leur interdit, des uns aux autres, tout contact et toute 

(r) L. DE LA VALLÉE-PoussrN, Indo-européens et Indo-i1•aniens. L'Inde jusque 
vers 300 av. J.-C. (Histoire du monde publiée sous la direction de E. CAVAIGNAC, 

t. III), p. q6, note 1. Paris, 1924. 
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communauté de repas; ils se di:fférencient par leurs occupations,. 
qui sont pour chacun spéciales et héréditaires ; ils possedent une 
juridiction qui veille a l'observation stricte des regles que sanc
tionne leur tradition. Ce sont autant de castes; il faut ajouter: 
ou de quasi-castes n (r). 

Faisant abstraction d'autres oppositions, que des études plus. 
approfondies mettraient certainement en lumiere, nous avanc;:ons. 
íci que les ordres dans la société d'ancien régime ne sont pas 
descastes, ni des quasi-castes, au sens que nous venons d'évoquer 
pour l'Inde aux époques récentes, notamment paree qu'ils ne 
sont pas « endogames, fermés ni strictement héréditaires n. Leur 
maniere de s'isoler les um.s des autres (dans la mesure ou l'on 
est en droit d'en parler pour les ordres lai:ques) n'est pas abso
lument étanche. Dans aucun d'eux, que ce soit comme grou
pement de personnes ou que ce soit comme qualité distinctive 
de ce groupement, l'on n'entrait par la naissance de telle sorte 
qu'il fút impossible, par la conclusion d'actes juridiques appro
priés, d'en sortir ensuite pour acquérir d'autres qualités distinc
tives et s'engager ainsi volontairement dans un autre groupe; 
Pour la maniere inégale et diverse dont cette regle - unique et 
sans exceptions véritables - s'applique respectivement a chacune 
des catégories suivantes, les ordres ecclésiastiques de simples 
fideles, de clercs et 'de religieux sont appelés non héréditaires, 
tandis que les ordres civils ou lai:ques de noblesse, de bourgeoisie, 
de roture libre et de roture servile sont, par contre, héréditaires 
ou successifs. L'infiuence de 1' engagement de mariage et des e:ffets 
civils du dit engagement est plus réduite dans les premiers que 
dans les seconds. Les seconds sont moins ouverts que les premiers, 
mais il n'y en a pas d'hermétique. 

Les trois ordres de personnes constitués et reconnus dans 
l'Église romaine sont, de tous les ordres, les plus libres. Ils ne 
sont pas héréditaires du tout, m~me celui des simples fideles, 
auquel on accede par le baptéme: sacrement de régénération, 
seconde naissance, adoption divine, naturalisation dans le Royan
me des Cieux, acquisition d'un droit de cité spirituel, affranchis-

(r) E. SENART, Les castes dans l'Inde. Les faits et le systimte. Nouvellc édition 
publiée sous les auspices du Musée Guimet, p. 25, Paris, 1927.- Nous tenons a 
remercier notre cher Co!legue, M. Ét. Lamotte de son aünable complaisance a nous 
faire bénéficier, pour cette composition, de sa connaissance étendue des choses. 
de l'Inde. 
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:sement de l'esclavage démoniaque, émancipation, institution 
d'héritier, et ainsi de suite, dans un sens qui n'est pas seulemcnt 
mystique ou figuré. Nul ne vient au monde dans le Royaume de 
Dieu - ainsi que l'on naissait autrefois dans la postérité d'Abra
ham-; nul n'est exclu de ce Royaume, a priori ni par príncipe. 
Il appartient a'' tout homme venant en ce monde n de s'y engagcr 
volontairement, pourvu qu'il remplisse les conditions requises, 
·qu'il manifeste un désir ferme et qu'il soit agréé, dans les formes 
publiques et solennelles, par les autorités qui sont compétentes 
pour procéder a de semblables réceptions. Les conditions générales 
d'admission, plus séveres pour les adultes, spécialement dans 
les chrétientés jeunes, sont tempérées en faveur des descendants 
1égitimes de chrétiens fideles, pour ce qui concerne l'age notam
ment (bapteme des petits enfants). Il reste toujours que nul n'est 
engagé malgré lui, c'est-a-dire uniquement par sa naissance ou 
bien par'la volonté d'un autre; nul n'est dispensé de la profession 
de foi, qui est un acte exclusivement personnel, a renouveler 
plusieurs fois, de toute maniere, a partir de l'age de raison. Ríen 
n'est moins héréditaire que la catégorie des fideles dans toutes 
les Églises chrétiennes. Aucune qualité n'est plus largcment 
accessible aux hommes de bonne volonté, que la qualité, spiri
tuelle et juridique, de chrétien. L'ordre eles chrétiens, sous quelque 
angle qu'on le considere, est un orclre cl'élection. 

Les effets civils clu bapteme, antérieurement a notre époque, 
·étaient consiclérables. Le bapteme n'était pas seulement le seuil 
de la vie de l'Église : pas seulement, suivant la formule consacrée, 
.,, le premier et le plus nécessaire de tous les sacrements >> (ianua 
sacramentorum), mais encore le portail unique ele toute carriere 
civile et politique clans les communautés temporelles composées 
de chrétiens. Cette seconcle regle n'est pas moins absolue que la 
premiere : nul n'a de part active aux sociétés chrétiennes, qui 
ne soit baptisé. Un fils de noble maison, tout comme un bourgeois, 
voire n'importe quel autre, perclrait son orclre et sa condition 
d'origine, avec tous les droits et privileges s'y rattachant, s'il 
fallait supposer un instant qu'ilne fU.t point baptisé selon le rite 
dominant dans sa patrie. Le bapteme introcluit l'adulte ou 
l'enfant dans l'ordre des chrétiens ficleles; il n'introcluit pas a 
proprement parler dans les ordres civils ele noblesse et ele roture, 
mais il est indispensable, pour que l'on puisse se maintenir et 
progresser clans ces orclres (a supposer que l'on y soit né) ; il 
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n'est pas moins indispensable de le recevoir, ou de l'avoir re9u, 
pour etre capable d'anoblissement ou, simplement, de réception 
bourgeoisc (s'il faut entendre que l'on n'appartint pas de naissance 
légitime a l'une ou l'autre de ces conditions). Sous tous ces as
pects et pour autant de raisons, les ordres lai:ques ne sont pas pu
rement héréditaires, mais conditionnés des le départ, positive
ment et négativement, par un acte de volonté. 

L'entrée ou le maintien dans les ordres ecclésiastiques et 
Jaiques n'est pas uniquement conditionné par le bapteme, mais, 
en outre, par une série d'engagements qui, comme le bapteme, 
liberent et élevent la personnalité. Au nombre de ces << engage~ 
ments libérateurs », il faut compter a ce qu'il nous semble : la 
reconnaissance (qui pour un enfant légitime a partir de l'époque 
chrétienne parait etre résultée de l'absence de désaveu, tout 
simplement, mais qui pour les batards de toute espece compor-

. tait d'autres conditions de fond, d'autres formes str:lctement 
positives et des effets cambien plus importants) ; l'adoption (pour 
autant qu'clle ait été pratiquée sous l'ancien régime) ; la natu
ralisation des aubains (qui sont les batards de la cité) ; l'émanci
pation des mineurs et des adultes interdits ; l'affranchissement des 
esclaves et des serfs; la réconciliation des pécheurs, le retour des 
excommuniés, etc.·n n'y a pas d'émancipation pour les femmes, 
comme il n'y a pas de levée d'interdiction pour les lépreux et 
pour d'autres malades réputés incurables. Les hommes de bonne 
santé physique et morale, mais elont le statut el'origine serait 
grevé ele quelque servituele ou d'incapacité, elisposent au con
traire ele plüsieurs moyens el'effacer leurs tares. Tout le monde, 
apres tout, nait en servitude, meme les enfants de chrétiens libres, 
et c'est la, sans aucun doute, la plus héréditaire, la plus fatale de 
toutes les conditions humaines. La liberté sous toutes ses formes 
s'acquiert, au cours du développement de la personnalité, par les 
engagements volontaires graduellement contractés dans le·s 
limites croissantes des capacités, naturclles et juridiques, sous 
l'approbation des autorités (qui souvent en paraissent preridre 
l'initiative et régler toutes dispositions), comme aussi sous l'habi
litation de la loi. 

Considérons d'un seul coup d'ceil, l'état des clercs et celui des 
religieux ensemble : ces deux états que le droit canonique dis
tingue, mais que la société civile confonel dans la masse de l'ordre 
<< ecclésiastique » constitué dans son sein. Nul ne vient au monde 
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en qualité de clerc, de religieux, de religieuse; ces groupemcnts 
de personnes ecclésiastiques ne se recrutent pas a la naissance, 
mais au volontariat ; tout comme l'universalité des chrétiens 
dont ils sont issus. Il n'y a pratiquement pas d'interdiction qui 
ne soit susceptible d'etre levée par dispense. Les engagements sont 
personnels et libres, dans le cadre de certaines conditions, sous 
la garde et le controle des autorités. Ils sont solennels, publics et 
jurés. Rien n'est resté moins héréditaire que ces ordres-la, bien 
que la pratique ait introduit quelques concessions, d'ailleurs 
justifiables, et plusieurs abus. Avant de recevoir les ordres sacrés, 
les :fils de serfs étaient tenus de se faire affranchir au préalable 
(bien que les seigneurs voulussent parfois des serfs de leur 
domaine comme desservants de leur chapelle domestique ou de 
leur paroisse). Les batards n'ont pas cessé d'etre tenus, de meme, 
de se faire légitimer. Les neveux de ces clercs et religieux, qui 
sont reconnus pour la dignité de leur vie et, plus encore, pour 
l'éminence de leurs dignités, sont traités comme candidats privi~ 
légiés, au moins pour ce qui regarde la succession des dits neveux 
aux béné:fices de leurs oncles (reductio in favorem) ; ils sont gra
ti:fiés d'avantages extraordinaires. L'abus du népotisme devient 
flagrant, des que le mérite personnel cede au titre familia! ; 
simoniaque est le rachat de certaines conditions d'ordre spiri
tuel. Mais, meme en ces deux derniers cas, l'engagement n'est pas 
supprimé : il faut l'accomplir personnellement, meme si c'est 
« simple formalité ll, << pure comédie ll, meme si les partenaires 
sont de mauvaise foi, parjures et sacrileges. 

Les ordres de personnes constitués dans l'Église (clercs, reli
gieux, simples :fideles) ne sont done pas des castes fermées. 
Quels que soient les abus que l'on puisse invoquer dans le sens 
du népotisme, de la simonie, de l'oblation des enfants, des quar
tiers de noblesse exigés de leurs membres par certains corps et 
communautés, quels que soient les arguments de convenance 
invoqués pour la justification du bapteme des nouveau-nés ou les 
arguments produits dans le sens contraire, il demeure incontes
table que tous les rangs, conditions, ordres, dignités, pouvoirs, 
offices et béné:fices jusqu'aux plus élevés, jusqu'aux mieux nantis, 
sont acquis et conférés (de nos jours encore) par la vertu d'enga
gements réputés volontaires et libres, non par hérédité ; et que 
s'il existe des dispenses et des facilités, il n'est pas prévu de sub~ 
stitution proprement dite pour l'engagement personnel, la pro. 
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fession de foi, l'hommage et l'investiture, les bénédictions, les 
onctions, le sacre et le serment. Les memes rangs, conditions1 

ordres, dignités etc. doivent se perdre uniquement au démérite, 
par renonciation, abdication, révocation : que les religieux soient 
relevés de leurs vceux, que les clercs soient replongés dans la 
condition des la1cs (red,uctio ad statum laicalem), que l'excommu
nication soit fulminée contre n'importe lequel d' entre les membres 
de l'Église, en raison d'une faute particuliE~rement grave et de 
1' obstination malgré les rappels... Les ordres de l'Église sont 
ouverts :par le haut comme par le bas. Le moyen le plus ordinaire, 
le moyen théoriquement unique, pour y recevoir acces comme pour 
en sortir, pour les recevoir comme pour les perdre, ce n'est pas 
la puissance, mais l'acte, ce n'est pas la faculté na~ive, mais la 
mise en ceuvre de cette faculté : l'engagement vers le progres, 
ou la déchéance a la suite d'un relachement. La société d'ancien 
régime ne renferme d'autre peuple élu que la foule innombrable 
des baptisés non infidelcs ; elle ne connait pas de tribu, classe ou 
caste sacerdotale. Les engagcments qu'elle consacre en vue du 
service divin sont, a tous les degrés de la hiérarchie, libres et 
individuels. 

Des regles aussi nettes - strictes ou libérales, selon le point 
de vue de l'observateur, - n'étaient point de mise dans la 
société civile. A l'exception, naturellement, des choses qui furent 
elites au sujet du bapteme. Les ordres la1ques de noblesse, ele 
bourgeoisie, de roture simplement libre ou de roture servile, 
tous les ordres la!ques se différenciaient alors (et se différencient 
toujours, bien que sous d'autres noms), eles orclres ecclésiastiques 
de cléricature et ele profession religieuse, par l'attitude qu'ils sont 
obligés ele prenelre a l'égarel elu mariage légitime et ele ses effets, 
s'ils veulent éviter la mort et la promiscuité. Tant qu'ils vouclront 
vivre et se prolonger, aussi longtemps qu'ils garderont !'estime de 
l'institution matrimoniale, - ce fruit ele lente conquete et de 
civilisation déja haute, aux regarels ele Paul Viollet, - les grou.., 
pements non éphémeres, non occasionnels, ele chrétiens lai:ques, 
quelles que soient les elénominations et les formes respectives sous 
lesquelles on les connaisse, elevront pour remplir la plus essen., 
tielle de leurs fonctions sociales, toujours faire la part belle a 
l'hérédité. Sous l'ancien régime, ces groupements cherchaient a 
concilier visiblement, dans une mesure d'ailleurs variable, les 
titres.héréelitaires avec le mérite individue!. Ils n'étaient point dos. 
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Les ordres lai"ques constitués dans la société d'ancien régime, 
a partir du moment qui suivit la conversion de l'Empire, n'étaient, 
en effet, pas tellement héréditaires, endogames, ni fermés, que 
l'on ne put, premierement, y entrer par d'autres moyens que par 
la naissance; que les capables pussent, en second lieu, s'y main
tenir uniquement par la vertu ele leur origine, sans efforts et 
mérites personnels, ni sans engagements volontaires orientés 
au bien ele tous ; enfin, qu'il fUt impossible de déchoir par sa 
faute et de se trouver expulsé de son ordre - d'origine ou d'ac
quisition -, par l'application d'une juste sentence de ses pairs. 
Dans aucun el'entre eux, vraimen~, l'on n'entrait par la naissance 
de telle sorte qu'il fUt impossible, par la conclusion ele tel ou tel 
acte juridique approprié, d'en sortir par la suite et de s'engager 
volontairement ailleurs. La part de l'hérédité n'était pas aussi 
réeluite chez eux, que dans les ordres ecclésiastiques. Il était rare, 
voire théoriquement impossible, qu'elle paralysat l'action de la 
volonté libre dans les cadres eles capacités et de la loi. 1 

La femme - éternelle mineure en tutelle perpétuelle, « propter 
fragilitatem sexus )) et pour eles raisons de bien commun supé
rieur elans le ménage et elans le lignage -- n'est cependant pas. 
demeurée totalement incapable ele modifier sa condition d'ori
gine, par des actes réputés libres, licites et valides de .sa volonté. 
Par la conclusion d'un engagement de mariage légitime, elle 
change toujours ele famille et parfois consécutivement, ele con-. 
elition, ele cité, ele nation, el'Église ou de .religion. Elle change iné
vitablement de famille, et done de nom; c'est la, .sans doute, la 
novation premiere ele sa personnalité ( novatiq personae). Sauf 
exceptions concernant, par exemple, la noblesse utérine en cer
tains pays, la femme, en se.mariant, peut changer aussi.de condi
tion, c'est-a-elire dans notre elroit moderne, par exemple, de 
culte ou ele nationalité ; clans le droit, des anciens, illui arrivait, 
en outre, par le méme acte, de. changer d'ordre, et de «devenir)) 
noble, bourgeoise, libre, serve, bourgeoise dans une .autre ville, 
membre cl'une autre corporation de métier, tout en suivant sim
plement la condition de son époux .. Le formariage ne lui était pas 
interdit, pourvu que ses maitres et seigneurs - qui pouvaient 
étre son pere et ses agnats - y voulussent ,consentir. L'engage~ 
:¡nent de mariage était a la .disposition ele la femme, pour sortir 
ele sa condition d'origine .et ,pour revétir les. qualités juricliques 
statutaíres -,- le statut, 1' ordre, la conclition - el' une famille, 



É. LOUSSE 

d'une profession, d'une cité, d'une religion de son choix. << Ubi 
Gat'tts, 1:bi Gaia ». 

Les ce noces mystiques )) de la profession religieuse éloignent 
la jeune filie de tout ce qu'elle était et de tout ce qu'elle possédait 
jusqu'alors. Elles la font entrer dans une famille spirituelle', 
constituée dans l'Église. Elles ne novent pas seulement son 
nom de famille (comme le mariage), mais d'ordinaire encare, 
assez souvent, son prénom (car la profession religieuse est consi
dérée comme un second bapteme). Elles la font changer d'ordre: 
quelle que soit l'humilité de sa naissance, elles la revetent des 
privileges étendus de l'état religieux, selon le droit civil et cano
nique. Elles l'introduisent, enfin, dans l'esclavage volontaire, 
par lequel la religieuse (et naturellement aussi le religieux), en 
prononc;:ant les vceux pnblics d' o béissance (longtem ps le seul), 
de pauvreté, de chasteté, se charge, jusqu'au degré le plus absolu, 
des incapacités des serfs : mainmorte, formariage, forfuyance, 
obligation ele résieler, cloture et ainsi ele suite. De toute femme, 
nons pouvons convenir avec raison qu'elle nait dans une condition 
juridique déterminée, dans laquelle il luí est loisible de rester 
jusqu'a la fin de ses jours, en se tenant simplement passive et 
sans innover; iln'est pas impossible pour elle, en dépit des inca
pacités profondes que le droit de cette époque attache a son sexe, 
.de sortir de sa condition d'origine, pour s'élever ou pour s'abais
ser dans la hiérarchie sociale, par la conclusion libre des engage
ments (peu nombreux) dont la loi chiche (faite par les hommes) 
la reconnait tout de meme capable. 

Le garc;:on, depuis sa majorité d'age a tout le moins, dispose 
d'engagements analogues, en nombre plus considérable, en vue 
de l'orientation de .sa carriere. Enfant légitime, non désavoué, 
il débute dans la vie suivant << 1' ordre JJ de son pere habituelle
ment : de noblesse, de bourgeoisie, de liberté pure et simple, 
enfant d'une serve. I1 a le loisir de demeurer dans cet ordre ori
gine!, pourvu qu'il ne refuse pas en temps utile de contracter les 
engagements appropriés, ou qu'il n'en soit pas exclu par décision 
des autorités, pour des motifs d'incapacité ou el'indignité ; les 
engagements de cet << orelre )) luí sont accessibles, habituellement, 
moyennant eles conelitions de faveur, qui luí sont consenties en 
consielération des mérites ele ses ancetres. Il ne lui est pas interdit 
de contracter, hors de sa condition d'origine, des engagements 
équivalents, supérieurs ou inférieurs. Mais, comme les engage-
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ments de l'ordre « étranger )}, qui va devenir son ordre << d'acqui
sition >>, << d'acqu~t >> ou «de nouvel )}, novent plus profondément 
la condition de sa personne, et qu'ils doivent lui permettre l'ac
ces d~un milieu qui n'est pas celui de ses parents, il n'est pas 
étonnant que les gardiens du bien commun dans ce milieu, lui 
fassent des conditions plus dures et le traitent comme << extraneus >>. 

<< Hospes, hostis >>. Les ordres lai:ques ne sont pas retranchés du 
reste du monde par une muraille infranchissable ; ils sont ouverts 
par des biefs, objets d'une surveillance attentive, et que l'on 
n'ouvre pas sans précaution. Les guichetiers responsables de ces 
poternes sont munis d'instructions séveres ; ils n'hésitent pas a 
faire usage des armes redoutables qui leur ont été confiées. Ainsi 
que pour l'acces d'un port, on procede a la visite des unités quise 
présentent, et la·mise en quarantaine ou l'interdiction définitive 
est prononcée quand il y a lieu. 

Le fils d'un bourgeois nait dans la bourgeoisie de son pere. 
Il y est confirmé tout jeune, pour la premiere fois, s'il ne fait pas 
l'objet d'un désaveu dans la famille et pour autant que ses parents 
prennent soin de le présenter au bapteme. Il y est maintenu, sans 
réaction possible de sa part en sens contraire, jusqu'a l'age de la 
majorité, devaneé parfois par les effets de l'émancipation. C'est 
la que réside son incapacité, son manque de liberté, sa « servitude 
personnelle >>: ce n'est encore qu'un bourgeois passif, spéciale
ment protégé pour sa faiblesse, mais retenu par des entraves. 
C'est un oiselet dans un nid. Majeur ou simplement émancipé, 
le voici, tout d'un coup, réputé capable de voler de ses propres 
ailes, et placé devant la liberté du choix. S'il accepte de se conso
lider dans la bourgeoisie natale, des conditions de faveur lui 
seront concédées. Mais il ne sera jamais dispensé de l'engagement 
personnel et du serment, qui lui ouvrent le degré des citoyens 
actifs, e' est-a-dire la plénitude des droits civils et poli tiques, y 
compris la possibilité d'accéder jusqu'aux charges supérieures de 
l'administration ruunicipale. Il peut luí etre défendu de quitter 
ses concitoyens, ses « combourgeois )}, et de se présenter ailleurs 
pour acquérir le droit de cité, dans une autre ville ou dans un 
autre pays ; mais ces interdictions de naturalisation n'étaient 
probablement pas moins exceptionnelles autrefois qu'aujourd'hui 
et elles n'entrainaient pas sans doute d'autres inconvénients pra
tiques. A l'égard des postulants de naturalisation, les commu
nautés sollicitées suivaient au contraire, tres certainement, la 
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meme ligne que de nos jours : sévere, dans l'intention de les 
décourager; généreuse, si l'on avait besoin de les attirer au 
contraire ; rarement exclusive sans motif raisonnable et s¡¡.ns 
rémission. Un (( bourgeois de naissance n, quittant sa ville et 
devenant ailleurs (( bourgeois de nouvel n, ne sortait pas du 
tiers état; pas plus que s'il désirait entrer dans une commu
nauté professionnelle autre que celle de ses parents. Il avait 
le loisir de quitter a la fois son ordre, sa ville et sa profession : 
de devenir clerc ou religieux, chevalier, noble et seigneur; illui 
était possible de tomber en servitude (a la suite d'une condam
nation infamante et d'une contrainte par corps, par exemple) 
ou de s'y engager (comme sainteur). 

Les enfants de noblesse viennent au monde dans une famille, 
dont ils conserveront a jamais la :fi.erté. Par les soins de leur pere, 
qui les éduque ou les fait éduquer, ils font l'apprentissage cl'une 
profession convenable a leur état : chevalerie, office militaire, 
charge ele gouvernement. Ils pretent serment et sont investís 
de telles charges, quand leur instruction se termine et qu'ils 
atteignent l'age requis : tous seront quali:fi.és, - ou seulement 
celui d'entre eux qui posséde les meilleurs titres le sera, - pour 
reprendre la succession clu pere, quand celui-ci clécédera, ou qu'il 
résignera son offi.ce, sa charge ou son :fi.ef héréclitai;re. La simple 
dérogeance, qui résulterait par exemple du refus de se faire armer 
chevalier, suffirait a les faire déchoir. Tandis qu'ils peuvent 
briguer l'accroissement de leur clegré de noblesse, et le recevoir 
effectivement au mérite. Tandis que des roturiers peuvent a leur 
tour, ainsi que nous l'avons dit, etre promus a la noblesse de diffé
rente fat;:on. Il y eut longtemps des chevaliers d'orígine servile et, 
dans les pays monarchiques, les anoblissements, les promotions, 
les élévations a la pairie n'ont pas encore cessé. Ces cleux derniers 
arguments - sans parler de la vénalité des titres - suffiraient 
a montrer, s'il en était encore besoin, que les ordres libres d'ancien 
régime n'étaient pas des castes, a proprement parler. 

La servitude elle-meme ne l'est pas davantage, encore que ce 
soit une des plus déshéritées parmi toutes les conditions person
nelles existant de ce temps-la. N'a-t-on pas dit qu'elle était con
tre nature et, selon les croyances chrétiennes, introduite en 
punition du péché ? Elle est certes héréditaire, en ce sens que les 
enfants des serfs et des esclaves ne sauraient naitre dans un état 
de liberté. Mais elle n'est pas exclusivement héréditaire, puis-
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qu'elle peut etre imposée par un acte de condamnation, résulter 
de l'infortune et que, d'autre part, elle peut etre volontairement 
embrassée, par exemple, clans un souci de sécurité. Il était peu 
commode d'en sortir, puisque l'affranchissement n'a jamais 
cessé de dépendrc de la merci du maitre et que toutcs les négo
ciations dans ce sens, s'il n'est pas absurde d'en imaginer, ne 
pouvaient · etre qu' officieuses. La condition restait cependant 
ouverte, a l'entrée comme a la sortie, précisémcnt dans les memes 
termes que les conditions libres des laYques et fondamentalement 
pour les memes raisons. Du point de vue de l'esclave, la condi
tion de liberté devait miroiter comme la condition du gentilhomme 
aux yeux de Monsieur J ourdain ; voire, plus encore. L'affran
chissement, conféré soit a des individus isolés, soit a des groupes, 
était une sorte d'anoblissement, d'émancipation, de bapteme, 
une sorte de naturalisation dans « l'ordre n des hommes libres. On 
croirait a la possibilité théorique de tomber plus bas que l'escla
vage lui-meme, puisqu'il y avait des femmes esclaves et qu'il 
devait y avoir aussi, pour ainsi dire en permanence, des esclaves 
maJes au cachot. 

* * * 
Les conclusions s'imposent. L'ordre est une distinction sociale 

- une distinction de classe finalement -' a laquelle la société 
d'ancien régime attachait une reconnaissance, un degré, juri
dique et politique. L'entrée en pouvait etre automatique, dans 
cette mesure au moins que les enfants légitimes de personnes 
honorables étaient rattachés d'office a l'ordre de leurs parents, 
comme ces memes enfants sont' rattachés de nos jours au statut 
national de lcur pere ou de leur mere. Mais, quelle que fut la 
condition de leur naissance, il n'était pas impossible aux enfants, 
méme étrangers, infideles, illégitimes, serfs de quelque fa<;:on, de 
quitter leur ordre d'origine pour s'engager ailleurs. Sous ce rap
port, l'entrée des ordres n'était pas interdite, comme celle d'une 
poudriere. Elle n'était pas absolument libre, comme l'entrée 
d'un granel magasin; pas uniquement payante, comme celle 
d'une salle de spectacles ; pas un monopole de falt au profit des 
consommateurs, comme celle des cafés-restaurants. Elle était 
canalisée, puis filtrée, tout bonnement : pour les ordres hérédi
taires, a partir du stade actif et majeur; et pour les ordres non 
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héréditaires, il n'était d'autre stade que l'actif, commandé par 
engagements volontaires exclusivement. 

Les ordres de l'Église semblent etre, a la fois les moins héré
ditaires et les plus « filtrants '' de tous : les plus exigeants quant 
au mérite personnel, les moins déterminés, théoriquement du 
moins, par le jus sanguinis et par les abus de la vénalité. Il 
n'était pas mauvais que les ordres libres et privilégiés composés 
de personnes la1ques, fissent une part a l'hérédité, comme effet 
juridique normal du mariage légitime. Cette part semble avoir 
été la plus importante dans le statut des plus incapables : batards 
non légitimés, enfants légitimes désavoués par leur pere, aubains 
non naturalisés, infideles de l'Église dominante, femmes céliba
taires non religieuses, gan;ons mineurs non émancipés, esclaves 
et serfs non affranchis. C' était le propre de la servitude que d' etre 
engagé malgré soi, elans une situation que d'autres vous avaient 
imposée : peu capable que l'on était évidemment de se faire affran
chir et purger ele tares, sans le consentement, l'ordre, l'initiative, 
l'approbation tout au moins d'autres personnes dominantes, 
dont les intérets particuliers étaient le plus souvent opposés. 
C'est une manifestation ele liberté que d'etre capable de s'engager 
et de progresser elans une voie d' élection, selon les limites de ses 
.ressources personnelles et sous la protection du systeme juridique 
.en vigueur. Nous pensons de plus en plus, que c'est la liberté 
meme, cela ... 

La sortie des ordres aurait-elle été plus large que l'entrée ? 
On serait tenté de l'afiirmer peut-etre, si l'on tenait compte 
uniquement, des éclaircissements que nous avons donnés au 
sujet de l'abdication volontaire, de la eléchéance et de l'excom
munication. Mais ce sont-la, tout d'aborel, les plus larges de 
toutes les sorties: celles qui donnent sur la pente du relachement. 
Encare ne paraissent-elles pas avoir été tellement fréquentées : 
a cause des effets terribles qui s'ensuivaient, les coupables eux
memes et leurs juges éventuels s'arretaient généralement a des 
fautes moins graves, a des sanctions moins lourdes. Il n'était pas 
de péché sans miséricorele, non plus, pas de faute sans pardon, 
point ele repentir sans réconciliation possible, sans réintégratio;,_ 
souhaitée elans les qualités, droits et dignités perdus, pourvu qu~ 
les conditions requises pour la premiere accession pussent etre 
retrouvées, et qu'il y eut des garanties sérieuses d'amendement. 
Jamais aucune perte, enfin, n'effa<;a completement les titres et 
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les tares d'origine, pas P,lus que les maladies et les infirmités nc 
détruisent la personnalité tout entiere avant la mort. Si la sortie 
se fait en vue d'un progres, d'une ascension, les conditions pres
crites pour qu'elle s'opere, s'additionnent aux conditions d'entrée 
dans l'ordre subséquent que l'on choisit. Des portes doubles, des 
vannes, ·commandent ainsi des issues et des acces qui n'auraient 
pas la méme utilité, s'ils n'étaient correspondants. 

Les ordres de clercs, de religieux et de simples fideles n'ont 
pas varié dans leur essence, aux regards du droit canonique. La 
Révolution franr;aise de r789, qui cessa de les reconnaitre, sup
prima de méme les ordres lai:ques de noblesse, de bourgeoisic, 
de servitude: toutes distinctions périmées, dans l'intention 
clairement avouée de renforcer entre les citoyens d'un méme 
pays le sentiment de la solidarité fraternelle, dans une somme plus 
grande cl'égalité et clans la liberté. Si l'on veut, apres un siecle 
et clemi, comprenclre exactement ele quelle maniere ils s'acqué
raient, se conservaient et se perdaient, ces ordres lai:ques d'au
trefois, qu'il su:ffise de jeter les regards sur l'acquisition, la 
jouissance, les avantages et la perte du statut moderne de 
nationalité. Leur hérédité, toute relative, devait s' entendrc, 
non pas a la maniere absolue des castes, mais comme celle, 
toujours, des fortunes ou, jadis, des o:ffices : titre rer;u des la 
naissance, pour etre mis en valeur plus tard seulement, par un 
acte de volonté libre, dans le sens de l'acceptation ou du rejet, 
quancl certaines conditions prévues par la coutume ou par la 
loi sont effectivement réalisées, et que les autorités responsables 
marquent leur accord en exerr;ant leur controle. Pour la fortune 
encore aujourcl'hui, - comme autrefois de méme pour le bénéfice, 
pour 1' o:ffice et pour la conclition juridique et sociale d'une personne 
quelconque, - « nul n'est héritier, qui ne veut n. 

L'opinion semble solidement assise, que les distinctions d'ordres 
auraient été plus en rapport avec (( l'utilité commune l>, dans le 
temps qu'elles commencerent,plutót qu'a la fin de l'ancien régime. 
La part de l'hérédité n'aurait pas cessé d'augmenter au détri-

. ment de la portion toujours plus congrue du mérite. Les ordres, 
assez souples et dynamiques a l'origine, se seraient a la longue 
sclérosés comme les castes indiennes, et les révolutions contem
poraines ne les auraient pas épargnés ... Cela ne parait pas invrai
semblable. Mais il ne serait pas faux non plus de marquer les 
nuances et de dire que chacun des ordres et les communautés 
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constituées dans leur sein ont suivi dal;ls le cours de leur exis-;
tence, non pas une ligne uniformément droite, non pas méme 
une courbe réguli<~re, mais un mouvement d'oscillation perpé~ 
tuelle entre l'élasticité relative et la rigidité : pratiquant «la 
politique du ratean n, pour se refaire et se repeupler, quand ils 
étaient dépourvus d'hommes et démunis de pécune, ou bien alors 
faisant tout le contraire, et se refermant, se repliant sur eux: 
memes, quand ils se sentaient forts, riches, ardemment recherchés, 
que l'on se pressait a leurs portes et qu'ils pouvaient se payer le 
luxe de« refuser du monde)), .. Tels les ports délaissés et les places 
fréquentées, prenant des mesures contradictoires en vue d' équi
librer leur trafic au niveau qu'ils jugent idéal. Les abus, signalés 
dans les sources du xvnre sil~cle, s'étaient déja produits sans 
doute auparavant, et certes ils avaient été réformés plus d'une 
fois. 

Ce serait un point des plus intéressants, que celui des analogies 
possibles, sous le rapport qui vient de nous occuper, entre les 
ordres de l'ancien régime et les ordres équestre et sénatorial des 
Romains d'autrefois. Ce serait une question non moins passion
nante a débrouiller : si la tendance ne se manifeste pas de nos 
jours, principalement parmi les héritiers spirituels de la Révolu
tion fran<;aise, de supprimer, reculer, estomper les distinctions na
tionales, moins utiles, completement inutiles ou nuisibles désor
mais, en faveur d'une solidarité plus haute, que l'on appelle la 
« compréhension internationale JJ, avec le << civisme n approprié. 
L'on pourrait, enfin, se demander, si des ordres privilégiés ne se~ 
raient pas en train de se refaire, nationalement et internationale
ment, a la faveur de nos législations d'exception- privileges 
d'actualité- pour la protection des faibles, dont on a reconnu 
depuis longtemps que l'égalité juridique renfon;:ait l'inégalité so
dale. Le sentiment de solidarité de classe ou de partí, voir d'ordre 
et de caste, serait-il, en définitive, plus solide et plus profondément 
enraciné que le sentiment de solidarité nationale ? Dans les crises 
violentes, le verrait-on régulierement céder a ce dernier ? Les 
luttes démocratiques, dans ce cas, seraient vraiment sans fin .... 

É. LoussE. 
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