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PARTIE 1 : L’ÉTAT ET LES FORMES D’ÉTAT 
 

TITRE 1 : L’État 
 

Sous-titre 1 : Rappels théoriques sur l’État 
 
 
Section 1 : Théorie sur la formation de l’État 

I. L’origine naturelle de l’État et la théorie du contrat social 
II. L’opposition entre droit naturel ou jus-naturaliste et positivisme juridique  

Section 2 : Théories sur la définition de l’État 
I. L’approche normativisme  
II. L’approche institutionnaliste  

 
Sous-titre 2 : Tentative de définition de l’État 

 
Chapitre 1 : La population, élément personnel  
Section 1 : La population  
Section 2 : L’État et la Nation  
 
Chapitre 2 : Le territoire, élément matériel  
Section 1 : La définition du territoire  
Section 2 : Les fonctions du territoire  

 
 

Chapitre 3 : L’existence d’un pouvoir politique organisé, élément 
institutionnel  
Section 1 : La notion de pouvoir  
Section 2 : Les caractéristiques juridiques du pouvoir  

I. L’État et la souveraineté  
II. L’État et la personnalité morale  

 
 
 



TITRE 2 : Les formes d’État 
 
Chapitre 1 : L’État unitaire  
Section 1 : Définition  
Section 2 : L’État  centralisé  

I. L’État concentré  
II. L’État déconcentré 

Section 3 : L’État décentralisé administrativement  
I. Historique français  
II. Définition et fonctionnement  

Section 4 : L’État  décentralisé politiquement ou régionalisé  
 
Chapitre 2 : L’État composé  
Section 1 : La Confédérations d’États 
Section 2 : La fédération d’États ou l’État fédéral 

I. Fondements et origines du fédéralisme  
II. Définition du fédéralisme  
III. Les principes organisateurs du fédéralisme  

A. Le principe d’autonomie  
B. Le principe de participation  

1. La gestion de l’État fédéral par l’intermédiaire d’organes fédéraux, la 
participation au pouvoir législatif 

2. La modification de la Constitution fédérale, la participation au pouvoir 
constituant 

 
 

PARTIE 2 : LA CONSTITUTION ET LE CONTRÔLE DE 
CONSTITUTIONNALITÉ 

 
 

Chapitre 1 : La notion de Constitution  
Section 1 : Les différents types de Constitution  

I. Constitution formelle et Constitution matérielle  
II. Constitution écrite et Constitution coutumière  

Section 2 : Le contenu de la Constitution  
Section 3 : La fonction de la Constitution  

I. La fonction axiologique  
II. La fonction organisationnelle  

 
Chapitre 2 : L’adoption et la révision de la Constitution  
Section 1 : L’élaboration et l’adoption de la Constitution par le pouvoir constituant originaire 

I. Les procédés démocratiques d’élaboration de la Constitution  
A. Le référendum constituant 
B. L’élection d’une assemblée constituante  
C. La combinaison du référendum constituant et de l’assemblée constituante  
D. La rédaction et l’adoption de la Constitution par le peuple  



II. Les procédés autoritaires d’élaboration de la Constitution 
 
Section 2 : La révision de la Constitution par le pouvoir constituant dérivé  

I. La mise en œuvre de la révision  
II. La procédure de révision  

A. L’initiative de la révision 
B. L’élaboration de la révision  
C. L’adoption définitive de la révision  

III. Les limites du pouvoir de révision   
 

Chapitre 3 : L’autorité de la Constitution   
Section 1 : Le contrôle politique du respect de la Constitution  
Section 2 : Le contrôle juridique du respect de la Constitution, le contrôle de constitutionnalité  

I. Les organes de contrôle  
A. Le contrôle de constitutionnalité par une juridiction ordinaire  
B. Le contrôle de constitutionnalité par une juridiction spécialisée  

II. Le moment du contrôle  
A. Le contrôle de constitutionnalité a priori  
B. Le contrôle de constitutionnalité a posteriori  

III. Le type de contrôle  
A. Le contrôle par voie d’action ou par voie d’exception 
B. Le contrôle concret ou abstrait  

 
Chapitre 4 : Les principaux modèles de justice constitutionnelle  
Section 1 : Le modèle américain de justice constitutionnelle d’origine prétorienne  
Section 2 : Le modèle européen de justice constitutionnelle d’origine doctrinale   
 
 

PARTIE 3 : LA SOUVERAINETÉ 
 
 
Chapitre 1 : La souveraineté nationale et la souveraineté populaire  
Section 1 : La souveraineté nationale et la démocratie représentative  

I. La théorie de la souveraineté nationale  
II. Les conséquences de la théorie de la souveraineté nationale 

Section 2 : La souveraineté populaire et la démocratie directe  
I. La théorie de la souveraineté populaire  
II. Les conséquences de la théorie de la souveraineté populaire  

Section 3 : Le cas particulier de la Vème République  
 
Chapitre 2 : La souveraineté interne et la souveraineté externe  
Section 1 : La souveraineté interne 

I. La définition  
II. L’acception interne de la souveraineté nationale en France  

Section 2 : La souveraineté externe  
I. La définition  
II. L’acception externe de la souveraineté nationale en France  

Section 3 : L’exemple particulier du droit de l’Union européenne  
 
 



PARTIE 4 : LA SÉPARATION DES POUVOIRS 
 
 
Chapitre 1 : Les origines de la théorie de la séparation des pouvoirs  
Section 1 : Locke ou l’inventeur de la théorie de la séparation des pouvoirs  
Section 2 : Montesquieu ou la systématisation de la théorie de la séparation des pouvoirs  
 
 
Chapitre 2 : Les différentes concrétisations de la théorie de la séparation des 
pouvoirs  
Section 1 : Le régime parlementaire ou la séparation souple des pouvoirs  

I. Les caractéristiques du régime parlementaire  
A. Le dualisme de l’exécutif  
B. La collaboration fonctionnelle  
C. L’équilibre organique  

1. La responsabilité politique du gouvernement  
2. Le droit de dissolution  

II. Les différents types de régimes parlementaires  
A. Le régime parlementaire dualiste  
B. Le régime parlementaire moniste  

 
Section 2 : Le régime présidentiel ou la séparation stricte des pouvoirs  

I. La séparation juridique des pouvoirs  
II. La collaboration politique des organes constitutionnels  

A. Les contrepoids présidentiels  
B. Les contrepoids sénatoriaux  

 
 

Section 3 : Le cas de la France ou le régime parlementaire présidentialisé  
I. Rappels introductifs sur l’histoire constitutionnelle française  
II. Les caractères initiaux de la Vème République  

A. Le rééquilibrage des pouvoirs par la restauration du pouvoir exécutif  
1. Le rôle de clé de voute du chef de l’État  
2. Le rôle du gouvernement   

B. Les éléments de parlementarisme rationnalisé  
1. La responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement  
2. La fin de la souveraineté de la Loi  

III. La présidentialisation progressive de la Vème République  
A. L’enracinement de la prééminence présidentielle  

1. Les facteurs de l’enracinement  
2. Les limites de l’enracinement : la cohabitation  
3. La réforme du quinquennat : l’antidote à la cohabitation et la persistance du 

fait majoritaire   
B. La recherche de nouveaux équilibres : du Comité Balladur à la Commission 

Jospin  
1. La genèse de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 issue de la 

Commission Balladur  
2. Les propositions de la Commission Jospin  

C. Les questionnements sur la nature du régime de la Vème République  
IV. La tentative de revalorisation du Parlement sous la Vème République  

A. La composition du Parlement  



1. L’assemblée Nationale  
2. Le Sénat  

B. Les dispositions communes aux parlementaires  
1. L’immunité parlementaire (irresponsabilité et inviolabilité)  
2. Les incompatibilités  
3. La situation matérielle des parlementaires  
4. Le contentieux électoral  

C. Les attributions du Parlement : la logique parlementaire  
1. La fonction normative  

a. La procédure législative ordinaire  
b. Les éléments de parlementarisme rationnalisé  

2. Les fonctions de contrôle et d’évaluation  
a. Les questions  
b. Le droit d’information 
c. La censure  
d. Le pouvoir d’investigation  
e. L’évaluation des politiques publiques  
 


