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INTRODUCTION. 

Le congl'es nationai déclare q u'il esl lIécessaire de 
(loul'\'oir par des lois séparées , el dans le plus COlll't 
délai possible, aux objets suivants : ... 

11 o La l'évision des Codeso 
Constilution Belge. 

Lorsqu'une révolution faít, .dans notre siecle, rentrer un peuple 

dans la plénítude de ses droits, le pren1Íer soin est d' organiser la 

nouvellc constitutíon politique; on avise ensuite arégler, sur nou· 

veaux frais, l'existence de la province et de la 'commune, ces impor

tantes subdivisions de la grande fanúlle; on fait de l' électio~, par le 

suffrage universel ou peu s'en faut, la base de cette réorganisation; 
.. 

ainsi l'on rend faciJe l'action de l'administration : car appeler les 

ciloyens a participer aux affaires publiques, c'est presque s'assurer 

lcnr concours. Ces diverses organisations se font avec rapidité; et 

ceJa se cou<;oit: cal' elles out pour résultat de faire conférer a un 

grand nomhre de~ fonctiol1s puhliques eL de faire donner a un plus 
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grand nombre encore le droit de parler en public; c'est dire qu'elles 

satisfont aux deux besoins les plus impérieux de notre époque. Mais 

s'agit-il de faire cesser l'étrange disparate que présenté avec une 

constitution presque républicaine une législation pénale frappée au 

coin du despotisnle? S'agit-il de donner a un peuple industriel et 

commerc;ant des loÍs en rapport avec sa situation, au lien de loís 

décrétées a une époque ou l'industrie était naissante et le COlnrnerce 

languissant? S'agit-il de simplifier les forrnes de la procédure et de 

les rendre moins c011teuses? Enfin faut-il compléter la législation civile 

et la modifier avec l'aide d'une expérience de quarante années? Dans 

tout cela, il n'y a pasd'ambitions a satisfaire; il n'y a guere que travaux 

pénibles a exécuter, réclamations de toute nature a soulever. Aussi, 

sur ces divers points, se borne-t-on a une simple promesse : on déclare 

qu'il y a lien a révision dans le plus bI'ef délai; mais pouI' l'exécution, 

néant. 

Et cependant la législation civile, cornmerciale et criminelle n'est

elle pas d'nn intéret plus direct, plus journalier et plus général que 

la législation politique ! 

Ce ne sont pas les prétextes qui lnanquent pour ajourner eette révi

sion nécessaire et promise. On s'efIraie a l'idée de reprendre les cades 

en SO'Lts-reuvre. On préfere quelques lois partielles. eornme si cela pou

vait constituer une révision; COlnIne si ces lois séparées ne devaient 

pas finir par faire disparaitre le bienfait de la codification. Enfin on 

ajoute d'ordinaire : « Il ne faut loucher qu'avec la plus grande réservc 

a nos lois civiles. }) Et on pousse la réserve au point de ne rien faire. 

De quelque nom que se colore cette apathie , nous ne nous y associc~ 
rons paso Notre intentíon est de consacrer une partie de cette revue 

mensuelle a des travaux suivis qui puissent elre ulilisés dans la révision 

de notre législation. Nous nous proposons de serutel' notre droit na-
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lional, et de le mettre en parallele avec les législations des autres 

États. La législation eomparée, eetté branche nouvelle de la seienee 

tIu droit, a fait depuis quelque temps d'immenses progres et donne 

lieu a des publications rmnarquables; nous les signalerons a l'atten

tion de nosflecteurs. Nous chercherons a développer ainsi le gout du 

droit comparé, que nous considérons comnle la source la plus féconde 

des inspirations législatives. 

Un jour viendra sans doute, il faut l'espérer, OU la promesse de la 

constitution deviendra une vérité. Les matériaux, que nous aurons 

acclunulés, trouveront alors un utile emploi. 

Nous ne perdrons pas de vue que dans tout état de cause, et que 

la législation soit ou non révisée , le premier point est de la bien faire 

connaitrc. Nous publierons done des dissertations sur les questions 

nombreuses que soulevcnt nos lois. N ous donnerons ainsi a eette revne 

une utilité pratique. 

Notre chronique parlementaire et judiciaire contiendra une analyse 

sommaire des actes législatifs de tous les pays civilisés, et les déeisions 

judiciaires les plus inlportantes. 

Dans un bltlletin 'bibliographique, nous rendrons un. eompte impar

Lial de tous les onvrages de droit publiés en Belgique et a l' étranger. 

Nous avons eru devoir faire connaitre, par ce court exposé, le plan 

que suivra eette Ilevlle de droit, qui vient d'etre eonstituée sur de non

venes bases. 

Bruxellcs, ir) janvier 1811, 





ARCHIVES 
DE 

DROIT ET DE LÉGISL.A TION. 

Rapport fait au sénat de Belgique, dans sa 
séance du 12 décembre 1840, par M. de 
lIaussy,au nom de la commissionchargéede 
l'examen du pro]et de loi sur la compétence 
civile (1). (La commission etait composée 
de MM. l'h. Van Saceghem, comte d'An
delot, chevalier Ileynderycx et ¡fe lIaussy. 
rapporteur. ) 

Messieurs, le projet de loi que vous avez 
renvoyé Ú I'examen de la commission dont j'ai 
I'honneur d'étre I'organe, n'a nullement pOUl' 
objet la révision complete de notre législation 
sur la compétcnce en matiere civile; son but 
est d'apporlcr seulement au sySleme qlli nous 
régit quelques modifications qui puissellt accé
lérer la dislribution de la juslice, en étendant 
les limites trop restreintes de la compétence de 
quelques jnridictions civiles. 

Volre comlllission ll'a pas hésité a reconnaitre 
la nécessité el I'urgence de ces modifications; 
des plaintes se sont élevées de ton les parls sur 
les retards qu'éprouve généraleinent I'expédi
lion des affaircs judiciaires, retard qui ne peut 
elre imputé salls doute a I'inertie de la magis
tratur<dont I'activité et le zele ne se sonl ja
mais démentis, JIlais qui a sa so urce dans I~ 
développemellt de la richesse publique, dans 

(1) 1\0115 3vons CI'U ne pouvoir' mieux fai¡'e con
na!tre le degré d'instl'uction oÍl est pal'VCI1U le pl'ojel 
oe loi si irnpOl'tant sur la compétence civile, qu'en 
l'ublianl ce 1'<1ppOI'l l'em3rquaole de ¡'honorable 

ARCIIIVES. - T. IV, Ire Ll\ RAISON. 

la division toujours croissante de la propriété 
fonciere, d' oú résulten t des confli ts plus nom
breux entre les citoyens et par suile ceHe accu
mulation de proces , qui, danscertains siéges, a 
fait de tcls l)J'ogres que I'arriéré ne peut y etre 
comblé, malgré les eflorts des magistrats, et 
que les lentellrs de la juslice exposent les plai
deurs de bonne foi a des pertes importantes et 
sont en quelque sorte une calamilé publique. 

Le projet qui vous est soumis aura-t·il pOllr 
résultat de mettre un terme a ceHe f3cheuse 
silllation? Votre commission n'ose gllere I'es
pérer; elle croit meme qll'on s'est fail quel
que pen illusioll sur la porLéc des avanlages 
qu'il doit pl'oduire, quant :l la dilllinlltion du 
nombre des pro ces et a la plus prompte expé
dition des affaires; mais enfin il SllffiL que le 
projet qui vous est soumis présente des avan
tages réels et consacre des améliorations posi
ti ves pour qu'on doive l'accueillir. en atten
dant que la législature puisse, par une révisioll 
plus complete de notre systeme de législatioll 
sur la compétence en JHaliere civile et crimi
nelle et sur notre organisation judiciail'e, re
médiel' d'une maniere plus efficace au mal que 
nous venolls de signaler. 

Votrecomrnission adhere done au principe de 
la loi qui vous est sournise el rend hommage a 

lH. de Haussy, qui contient un examen éclai¡'é de 
toules le8 qllestions que souléve la matiel'e. -- l/o..".. 
tome 11 de ee ('eeueil, page 151, I'a¡·ticle que nOlls 
avonspllblié SlII' ce projet de loi. (Note des t5dit.) 

f 
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la pensée qui en a dicté le projet ; 53 tache se 
borne donc a rechercher si toutes les disposi
tions du projet sont bien juslifiées, si elles 
s'harmonisent parfailement avec la législalion 
qui doit conlinuer :l nous régir et aussi si elles 
ne présenlent pas quelques lacunes qu'il se
raiL nécessaire de combler. C'est a cet examen 
que TlOUS allons nous livrer. 

L'article 1er est sans contredit l'un des plus 
importan ts d u projet. 

La loi dll 24 aoftt 1790 détermine la com
pétence des juges de paix dans les causes Pll
remenl pcrsonnelles ou mobilieres jusqll'a la 
valeur de 50 livres sans appel, et:l charge 
lI'appel jusqu'a la valeur de 100 livres. 

Dcpuis longlemps la -nécessilé d'étendre les 
limites de cetle compétence était généralement 
reconnue, et le législateur de 1790 l'avait lui
meme pressentie et indiquée : il est évident 
en effet qllr. les valeurs fixées par ceHe loi, ne 
sont plus en rapport avec la dépréciation ac
tuelle du signe monétaire, résultat nécessaire 
de l'accroissement de la fortune publique. 

l\Iais si ron est d'accord sur la nécessité 
d'élever le taux de ceHe compélence, on ne 
l'est pas également sur la fixation <lu chiffre 
auquel il conyient de la portero Le gouverne
ment, dans le projet qu'il a présenté en 1835, 
avait crll pouvoir, sans inconvénient, tripler le 
taux de la compélence aCluelle, mais la 
chambre des représentanls, d'accord en cela 
avec M. le ministre de la justice actuel , s'est 
Lornée:l doubler Je t3UX dll dernier et dll pre
mier ressort pour les justices de paix. 

C'est égalernent :1 cette limite que les charn
bres rran~aisesse sont arretées par la loi nou
velle dll ~¡) mai 1838 t quoique le gouverne
ment leur eut ::ltlssi proposé de tripler le taux 
tixé par la loi de 1790. 

Des motifs égalelllent puissanLs peuvenl elre 
invoqués en f~lvellr de ¡'une et de I'aulre 'Opi
nion; si ('on considere la valcnr relaLive de 
I'arg¿nt a l'époque de 1790 et Ú l'époque ac
tuclle. il semble que l'on pourrait, sans illcon
vénient, élever jusqu'a it>O francs la compé
ten ce des jllges de paix en dernier ressorl; 

et en supposant que celte limite dépasse pro
portionneIlement quelqlle peu ceIle détermi
née par la loi primilive, on pClll dire qu'en 
I'adoplant alljollrd'hui on ne ferait que préve
nir une nouvelle extension, dont l'accroisse
ment incessant de la richesse llaLionale et l'a
baissement progl'essif du signe monétaire ne 
tarderont ras a faire reconnaitre la nécessité. 

D'un aulre coté l'élévation de la cornpétence 
des juhes de paix en (lernier rcssort jusqu'a la 
somme de 150 franes, eut été plus en harmo
nie ayec d'aulres dispositions de nos lois, 
nolamment avec celle qlli détermine la SOOlmc 

jusqu':l concnrrence de laquelle la preuve tes
timoniale est admissible; enfin il semble juste 
de n'accorder la faculté d'appclcr que lorsqu'i\ 
s'agit d'une somme assez importante pour 
n'etre pas absorbée par les frais el'une double 
procédure. 

Sans méconnaitre la force de ces raisons, 
votre commission a pensé cependant qu'il 
pourrait etre imprudent et dangel'eux de tri
p/er tont e1'un coup le taux de la compétence 
actuelle. Des améliorations importantes ont 
élé intl'oduites , salls doule, depuis quelques 
années, ,dans le personnel des justices de paix; 
cependan,t on doit reconnaltl'e qu'il reste beau
COllp f¡ faire encore et que plusiellrs des hono.,. 
rabIes magiSll'ats, qui occllpent le5 siéges 
aClllels, pourraient ne plus etre :l la hauteur 
de leurs fonclions, si des causes trop no m
bl'euses 011 trop compl iqnées en droit, devaient 
leur elre fl'équemment soumises; sons ce rap
port íl ya heaucoup :1 atlendre de la loi dont 
la législature est saisie, eL (I"i doil fixcl' les 
circonscriptions canlonales et ol'ganiscr défi
nitivement l'inslitution des jusliccs de paix , 
en imprimant ü ces rnagistraLs le CJractel'e 
d'inamovibilité glli leur est assul'é par l'ar
licle 100 dc la constillltion. Ce n'cst qu'apres 

.qnelques années d'essai el d'expél'iencc que 
I'on pourl'a reCOllnaiLI'C si ulle llouvclle é/é
"atioll du taux de la eompétellce des jllges de 
paix peut cll'e étahlie sans aucull dallgcl' pOllr 
les pelits justiciables el pour la 1I01llle dislri
bution de /a jllstice. 
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D'autres inconvénients pOllrraicllt résuller 
cncore de l'élévation subile dn tallx de la 
compétence. En cas d'ahsencc ou d'empcchc
ment desjuges de paix, ils doivcnt clre rem
placés par dessuppléants qui sont presque tou
jours des hommes honnetes et considérés dans 
lenrs cantons, lIIais qui sonl pour la plupart 
dépourvus de la connaissancc dll droit el de la 
pratique judieiaire. Lcs llllérets des particlI
liers pou/'raienl donc ctre Irop souvclIl COIl1-

promis si I'on dépassait ulle juste propoI'lion 
dans la fixation <In laux dll dernicr rcssort: 

Un autre danger peut etre sigIlalé a plus 
juste litre encore, c'est celui de mulliplicl' 
aulonr de ces juridiclions subalternes, le 
nombre de ces praticiens ignoranls qui sont le 
fléau des campagnes et dont la présence est 
toujours signalée par l'accroissement dn nom
bre des proceso 

Votre commission s'esL dont l ralliée anx' 
chiffres fixés par l'~lrlicle premier du projet 
qui vous a élé envoyé par la chambre des 
représentants; rnais elle a pensé qu'il yavait 
lieu d'introduire dans cet arlicle un amende
rnent destiné :l combler une lacune essenticlle 
qu'elle doit signalcr ící. 

Dans l'élat actuel de notre législation, les 
juges de paix sont incompétents pour connailre 
des affaircs eornmerciales dans les limites de 
Icur compélence ordinaire; de sor te que, pour 
une deHe de cornmerce, qllelque minirne 
qn 'elle pll isse ctre, le créancier est ohl igé 
d'assigner son déhiteur devant le trihunal de 
commeree du chef-lien d'arrondissement, 0\1 

devant le tribunal civil qui en remplit les 
l'onctions. Ainsi, le meulIier pour UIl sac de 
grain fourni a un boulanger, le Lrasseur pour 
un tonneau de hiere livré á un cabareticr, 
c'est-a-dire pour un objet de 15 a 50 francs, 
doivenL aLtraire ces débileurs lIevant une juri
diction qnelquefois é10igllée de plus de di¡ 
lieu~s de leur domícile, doivent soúvent y 
envoyer leurs livres de comrnerce ou s'y trans- . 
porter eux-memes, ee (1" ¡les ex pose a des 
frais quí ne sont pas en rapport avec I'ohjet 
dn proceso 

Cet inconv(~nienl, dont la réalilé nc pCUl Cire 
méconnue, avait fixé I'attentioll des états 
générallx des Pays-Bas, lorsqu'ils furent :lp
pclés, en 1827, ;1 discuter la loi sur I'organi
sation du pouvoir judiciaire et I'administr'.'llion 
de la jllstiee; I'art. 58 de eette loi conférait 
en effet aux juges de canton la connaissallcc 
des affaires civiles et eommcl'ciales juslJu'ü la 
valcur de 50 florins en dernier ressortel:l 
charge d'appeljusqu'a la v:1lellr de 200 florins. 

VOlre cOlllmission a pensé qu'il serait titile 
d'introdnire dans la loi qui vous est soumise 
une disposil.ion analogue, eL de donner aux 
juges de paix en maliere commereiale, la 
meme compétcnee qu'en rnatiel'e civile; cetle 
disposition répondra :l un bcsoin gélléralement 
sen ti el a des réelamatiolls nombl'cuses et par
faitement jllslifiées. Si ulle justice promple et 
rappl'Ochée des jusLieiablc3 est nécessaire, 
e'est sllrlout dans les affail'es eommereiales, 
oú l'équité doit principalcmen.t servir de guide. 
et ou l'acLivilé de la jnslice conlribue it COII
tenir le débileur de mauvaise foi; d'ailleurs la 
plupart de ces af1'aires sont ordinairelllcnt 
beallcoup plus f:leiles :\ juger fln'ulle fonle 
¡J'autres que les lois ont plaeées sous la jnri
dieLion des jugcs de paix. 

La question qui nons océllpe a élé exami
née dans le sein de la commission de la 
chambre des représentants, et l'honol'ablc 
M. Liedts, aujourd'hui ministre de I'inlériellr, 
qui en était le rapporteur, dit qu'apres de 
longs débats on a été anclé surlOIll par la 
crainle d'aecorder :i un seul juge le pouvoir 
exorbitant de prononcer la contrainte pat' 
corps, qu'entralne tOllle condamnalion eH 
matiere de cornmeree. 

Votre commission a pensé que eeHe craintc 
n'était pas trcs-fondée, el que, dans lous les 
cas, elle serait exagérée el ne serait pas 1111 motil" 
suffisalll pour faire reponsser ulle disposition 
dont l'ulililé u'cst pas meme contestéc sons 
aucun aulre rapl'0rt. En effet, les juges de 
paix peuven t, dalls plllsieurs cil'conslanees, 
pl'OIlOnCer la contrainle par corps. Comme 
jllges de police, ils peuvent condamner á I'cm-
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prisonllcment dans les eas ct (10m le ternps 
détenninés par la loi; ils pellvent en eeHc 
qualité prononccr la contrainLe par corps, 
pour les restitutions, illdelllllités et fl':lis, aux 
termcs dc l'arlicle 469 dll eode pénal; comme 
juges du possessoire, ils peuvcnt la pl'ononcer 
en matiere de réintégl'alldc suivanl la dispo
silion de I'artielc 2060, nO 2, du code civil, 
ellfill ils peuvent, en cette derniere qllalité, la 
prononcer encore pOllr dommages-intérets au
dessus de la sornme de 300 francs, d'apres la 
généralité des termes de l'art. 126 du codc 
de procédlll'e c¡rile. 

On voit done que la législalion exislante 
n'illlenlit lIullernent au.\: juges de paix de 
prononcpr la contrainte par corps dans les cas 
oú la loi I'autorise el dans les limites de sa 
compétence; oú serait done le danger de lui 
accorder ce pOllvoir dans les matieres cornmer
ciales dont il serait appelé 3 connaitre dans les 
memes limites? 

Nous ferons observcl' quc eette nouvelle 
attrilJUtion ne serait (las meme une innovation 
complete, cal' déja la compétence des juges 
de paix a été consacrée par la loi dans cer
taines matieres commerciales. C'est ainsi que 
dans la loi du 13 aolit 1791, sur la police de 
la navigaLion et des ports de commerce, pu· 
bliée en Belgique en vertu de l'arreté dll 
Directoire du 7 pluvióse an v, I'art. 2 dn 
titre Ier, 1!':.Iitant de la compétcnce sur les affai
res mari times , aLtribue aux juges de paix dans 
ious les cantons ou ne sera pas situé le tribunal 
de cornmerce, le droit de connaUre sans appel 
des demandes de salaires d'ouvriers el gens 
de rner, de la remise des marchandises et de 
l' exécution des actes de voilure, des contrats 
d' alfréternents el autres objets de comrnerce, 
]Jourvuque la delnande n'excCde pas le'Ltr corn
pétence; or, il ne parait guere contestable que 
le juge de paix ne pnisse, dans les limites de 
~ette compétence commerciale que la loi lui 
HUribue, prononcer la contrainte par corps en 
,-ertu de la loi du 1D germinal an VI. 

Une aulre objeclioll a été faite contre celle 
nouvelle atlribulion : oi! serait porté, 3-t-01l 

dit, I'appel des jugements des jnstices de paix 
en matiere cOlllmcrciale? Ce !lC pourrait étre 
devallt le tribullal eivil de I'arrondissemcnt , 

,car il y aurait anomalic, lorsqu'il existc un 
tribunal de comlllc!'ce, de voir le tl'iLunal civil 
jugcr eu Illatiere commerciale; ce ne pourrait 
étre 11011 plus devallt le lI'ibllnal de commerce, 
cal' il ser:.tit exorllitant de voir ériger en trillullal 
d'appel un trihullal d'exceplion. 

011 pOllrl'aiL résoudre ceLle objection en dé
cidant que les juges de paix conllaiLront sans 
arpel de toutes les aflaires commerciales qui 
n'excéderaient pas les limites de leur compé-
tence, et lellc était la disposition de la loi 
dn 13 aoth 179J, que 1l011S vellOIlS de eiter; 
on pourrait ajolltcr que les aITail'cs commer
ciales étant ordinai,'ement d'lI11C expéditioll 
simple et facile, ceLle disposition !IC préscn
terait aUClln dangel' et serait memc favorable 
au pelit COllllnel'Ce; mais votre comrnission 
n'a pas pensé qn'il y etit des 1ll0lifs suffisanls 
pOlll' élablif' lIne distinction entre les albil'Cs 
commercialcs elles aITaires civiles, et il luí a 
paru que I'appel uevait toujours etre autorisé, 
lorsque la valeur de l'objet UU litige excédera 
eent fraIles. 

Cet appel ne pouna ctre porté sans doute 
devanllcs triLunallx de COlllmcl'CC qui sont des 
trihunaux d'exception, rnais il peut etre porté 
sansaucun incollvénient rlevallt le lribunal civil 
d'arl'ondissement, qui, dans un grand 1l0lllUre 
de chefs-licnx, remplit d'ailleurs Ics fonctions 
de tl'i1mnal de commerce, et il n'y aura pas plus 
d'anomalie a faire juger par ces ll'ihunallx les 
appels des jugements dcs justices de paix en 
maliere cornmerciale, qu'il n'y en a:l fail'ejugel' 
par les COUI'S d'appelles appels des jugclllents 
des tribllnau~ de conllnerce. 

Volre cornmission a donc I'honlleur de vous 
proposer d'amclldcl' la disposilion de l'arli
ele 1 cr du projet de loi, en y suhslitu3nl la ré
dactioll su i van te : 

« Le.~ juges de pai.r cunnaissenl de toutes 
• aclions purement personnelles oumobilieres, 
« tant en rna tiere civile qu' en matiere de 
« cOn! merce, sans appel jusqn' el la t'aleur de 
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( cent francs et d charge d'appel jusqu'd la 
« valcur de deux cents (rancs )/ 

« L'appcl sera toujours porté devant le 
( tribunal ci'vil d' arrond1·ssement. » 

L'art. 2 du projet nccorde aux juges de paix 
le droit de connailre « des demandes en paye
\{ ment d'inlérels, d'arrérages de rentes, de 
Q loyers el de fcrmages, lorsque le capital 
~ réulli aux intérets formanl l'objet de la de
« mnnde ou le montallt des loyers 011 fermages, 
q pOllr toute la durée du bail, n'excedent pas 
( les limites fixées par l'article premie.'. » 

Suivnnt I'art. 3, les juges de pnix connai
tront des mcmes demandes, a quclque valeur 
que puisse s'élever le capital on le montant eles 
loyers pour t01lte In durée dll bail, lorsqlle le 
montant des intércls, arrél'ages, loyel's 011 fer
mages réclarnés n'excede pas leur eompélenee 
eL que le titre n'est pas contesté, el ¡'anicle 4 
applique ces deux disposilions aux loyers, fer
mages, intérels et rentes consistant en denrées 
et preslalions appréciaLles tI'arres les mereu
ría les. 

Suivant le projel primilif du gouvernement 
(article 2, n° 8), lesjnges de paix auraient pu 
conn;¡iLre a charge d'appel , :1 quelque valeur 
que la delllallde put monter, de toules les de
mandes de celle nature, lorsqlle les locntions 
et renles n'allraient pas excédé trois cents 
franes de revcnu annuel el que le litre n'eül 
pas élé conlesté; mais la charnore des représen
tants a pensé, suivant I'avis de sa commissioll, 
qu'il n'y avait }las de mOlifs sllffisants pour 
s'écarler en ecHe rnatiere de la regle générale 
de la compétellce; seulement et ponr éviler 
tOllte es pece d'équivoque :1 cel égard , elle a 
étahli, dans les al'ticles 2 et 3, une distinction 
conforme allX vrais principes. Si le titre n'est 
pas conteslé, le monlanl des arrérages ou fer
mages réclamés doil seul elre pris en cOlIsidé
ration pour régler la compéLenee; mais s'jl est 
contesté, OH ne pelll la Jélcrminer alors, qll'en 
l'éunissant le capilal aux inlérets quí fOl'1nenl 
l'oLjet de la demallde, OH en clIlllulant les 
loyers ou fermages pour toute la durée du 
hail. 

VOlre cornmission a done adopté san s oh
servation les disposiLiolls des arlicles 2 , ;) et 
4 du projet. . 

L'extension de la compétenee des juges de 
paix devait néeessairement s'appliqllcr :lUX de
mandes en résolution du Lail et en expulsion 
a son expiration, que la loi du [) o{:lobre 1835 
a placées dans lems attriLutions, lorsque la 
valeur des loyers ou fcrrnages pour toute la 
dnrée du bail n'excede pas les lirnIles de leul' 
compétence; I'article [) du projet qui vous est 
soumis a done ponr objet d'indiquer que les 
limites de cetle compétenee seronl désormaís 
eeIles fixécs par la loi nouvelle. 

Volre eOllllllission pense que cetle disposi
lion aurait pu ell'e omise puisque la loi géné
rale qui élend les limites de la compélcnc e 
devait nécessairement modifier S0l18 cc rapport 
la disposition préeilée de la loi dll [) oclobrc 
1833; cependant elle Ile voit aucull inconvé
nient a introduire ceLLe disposilion dans la loi 
aetuelle afin d' éviter tou te incerti tude, si lou
tefois il avait pu en exisler. 

L'article 6 du projet autorise les juges de 
paix a COllnaiLre des demandes en validilé ou 
en IlIainlcvée des saisies-gagel'ies et des saisies 
sur déLiLeurs fOl'ains lorsquc les causes de ces 
saisies renLrenl dans lenr compétence. 

Celte disposilion ne fail que I'eproduil'e, en 

ce qui cOllcerne les saisies -gageries, celles de 
I'art. 1 er de la loí du f) octohre '1833, IlIais en 
y ajonlant les saisies sur débilcurs forains. 
L'ntililé de eeUe disposilion ne peul ell'e con
lestée, on peul mctne dirc qu'elle était néces
saire, puisque la saísíe n'esl dans ces deux cas 
qu'un accessoire dc la demande, CJu'une voie 
d'exécution anticipée, autol'isée par la loi, et 
que la compétence du jllge doil Clre naturelle
IlIent déterminée, en ceUe maliet'c, par l'élen
dne des causcs de ces saisics. 

Mais le pl'ojet du gOll\'ernement aV3it été 
beaucoup plus loin (art. 2, H O 7), cal' il attri
buait aux jugcs de paix la connaissance des 
demandes en validité ou en mainlevée des 
saisies"arrels ou Opposilions, ainsi que de eelles 
en permission de ces saisies, 10l'squ'il s'agissait 
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de sommes qUl rentraient dans leur eompé
tCllce. 

Mais lá commission de la chambre des. repré
sentants a reponssé, ave e heancoup de raison, 
~elon nons, ulle innovation qui, dan s plusieurs 
eireonstanees, aurait pll présenler de graves 
dallgers; les conséqnences d'une saÍsie-arrét 
témérail'ement pratiquée pellvent etre quel
quefois si désastl'euses ponr la forlune d'ull 
pal'tielllier, qu'il importe que la faculté de les 
pel'mettre, meme ponr des sommes minimes, 
n'appartienne qu'a un magistrat d'un ordre 
plus élevé; d'aillems les formalités spéciales de 
celte esp(~cc de POUl'suíle sont trop c~mpliqllées 
et peuvcnt donner lÍeu a des difliclIlLés lrop 
sél'ieuses pOUl' que la connaiss:lnce pllisse en 
ell'e allríbllée aux jllges de paix. 

Nous avons dit que I'al't. G repl'oduisait, 
(Juant aux saisics-gageries, les dispositions de 
l'arl. 1 er de la loi du ;) octobre -1833 : il y a 

cependant une différence essentielle qu'il im
porte de signaler, e'est que, d'apres la loi de 
1833, il fallaiL, pour déterminer la compétence 
du juge de paix en cette matiere, prendre en 
eonsidératioll la valeur des loyers ou fermages 
pour toule la durée du bail, tandis que, d'apl'es 
le projet aCluel, 011 ne devra avoil' égard qu'aux 
causes memes de la saisie-gagerie, ce qui est 
incontestablement plus rationnel. 

Le second paragraphe dc I'art. 6 autol'ise 
lesjuges de paix a permettre de saisir a l'instant 
et sans commandement pl'éalable, et il n'est 
pas doulellx que ron n'a entenelu leur accorder 
ceHe faculté que pOUI' les saisies-gageries et 
les saisies sur déLileurs forains, et seulcment 
10l'sque les causes de ces saisies rentrent dan s 
leur compétence; cependant ceHe t1isposiLion 
insérée dans un paragraphe isolé de la dispo
sition principale, pourraiL laisser quclque in
cerLi lude et c' est pour la prévenir IIue voLre 
commission propose d'ajouler dellx mots a ce 
paragraphe, ell disant : Ils peuvent, dans ce 
cas, permettre de saisir d l"instant et sans 
commandement préalable. 

Le 3e paragraphe ele l'art. G statuc que, s'il 
y a oppositioll de la pal't de tiers, pOIll' dcs 

sommes qui, réunies, excedent leul' compétence, 
lesjuges de paix en renvel'ront la connaissance 
au tribunal de pl'emiere instance. ecHe dis
position n'a ,;as Lesoin de justification, mais 
peut-élre la rédacLion aUl'aiL-elle pu en etre 
plus c1aire el índiqller d'lIne maniere plus pré
cise que le renvoi s'applique tout a la fois aux. 
demandes en va!idiLé ou mailllevée el aux oppo
sitiollS, en disanl par exemple : lis renverront 
au tribunal de premierc instanee, la eonnais
sanee de ces demandes el oppositions. 

L'article 7 dll projet de loi qlli vous est 
soulllis n'est que la reproduc tion des disposi
lions oes nOS '1, 3, 4 et 5 de l'article 10 dc la 
loi de 1790, '1ui détel'lllinaÍent les 1I13tit~J'es 

dont les jnges de paix pCUVCllt cOllllaill'e salís 

appel jllsqu'au taux de lenr compélence en 
uel'llier ressort, et a charge d'appel, a quelque 
valenr que la demande puisse montero L'ex
périence O'UIl oemi-siecle a suflisamment jus
tifié I'utilité de ces dispositions et le projet 
Ilouyeau ne faiL qu'élever la compétence cn 
dernicl' ressort au taux fixé par l'anicle }lr'c-

1l1ler. 
Cependant 011 a ajouté au 11° 1 er de l'arti

ele 10 de la loi de 1790, qui ne comprenait 
que lesactions pour dommages faits aux champs. 
fl'uits et récoltes, soit par les hommes, soil pa[' 
les animaux, les aCLions relatives a I'élagage 
des arbres, aux haies, et au curage, soit des 
fossés, soit des canaux servant a l'irrigatioll 
des pl'opriétés ou au mouvement des usines, 
lorsque les droits de propriéLé et de servÍlude 
!le sont pas contestés. eeHe disposition a été 
emprunlée textuellement de I'al'licle 5, nO 1 
de la 1l0uveHe loi fr:lIll.(aise du 2;) mai 1838. 
Jusqu'ici ces acLÍolls avaient dé portées devant 
les tribunaux d'arrondissemenL, quoiqu'clles 
soient généralemclIL d'un mince intéret et que 
la présence du jugc sur les lieux soit souvent 
nécessaire ponr les résoudl'e; il était donc 
cOI1\'enablc de les placer désormais sous la 
compélence des jllges de paix et de les ranger 
dans la catégorie de ceHes énumérées dans 
I'articlc dOllt IlUUS !lOUS occupons. 

L'al'licle 8 cOlltienl une dísposition tout ;'1 
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fait nouvelle et qui a été jugée nécessaire pour 
ne pas rendre en quelqlle sOl'te illusoi,'es les 
principaux avanlages que I'on allend de la loi 
soumise a vos délibél'ations. 

Rien n'est plus 1~lcile que de déterminer la 
compétence lorsqu'i1 s'agit d'une somllle d'ar
gent ou d'un objet appréciaule d'apres les 
rnercuria-Ies; mais lorsqu'il s'agit d'une valeur 
indét~l'minée, la légíslation actuelle ne fou r
nissant auclIn moyell J'en fixer la valeur a ref
fet de régler la compétence, il cn résultait 
que, ponr des objets de la plus minime valeur, 
il élait facultatif au dernandcur de faire subir 
a son adversairt' deux degrés d'instance ou de 
por ter l'affaire direeteIllcnt devant les lI'ibu
naux d'arrondissement, dans les matieres OU 
la cOInpéLence des juges de paix est limitée 
par la valeur de l'objet. 

C'est a ce! inconvénient que l'article 8 tiu 
projet a vouln remédier en staluant que dans 
lous les cas OlI il ne s'agil'ait ras d'une sornme 
tl'argent on d'un ohjet appl'ticiable d'apl'es les 
mercuriales, la eompélenee serait déterminée 
par l'évaluation que le demandeur serait tentt 
de donner, d peine de se voir refuser toute 
audienee. 

Elle second par:1graphe ajoute, que le dé
fendeur pourra se libérer en acquitlant le pn·x 
de eeUe évaluation, sans préjudiee des dé
penses s'il y a lieu. 

Celte dispositioll n'est pas saos doule :l I'a
bri de toute objection : tI'Ull coté OIJ peultrou: 
ver éLrange J'aceorder ainsi a rUllo des parties, 
Je droit oc fairc arbitrairement une évaluation 
qui détermine inévocahlcmellt la compétcnce 
du juge, d'lIn autre cóté il poulTa paraitre 
injuste dans certains cas, d'ohliger le deman
dem a libérer son adversairc, en recevant le 
prix de sa propre évalualion, el ce cas se 
pl'ésenterait, par excmple, s'il s'agissaiL dc la 
revendicaLion d'un oujet mouilier de pen d'im
portallce, mais a la possession ti ll(lllel on at
tacherait surtoul une valeur d'affcctioll. 

l\falgré ces raisons, votre eommission n'a 
pas cru devoir repousscr une disposition qu'ello 
considere, en quelquc sorte, COIllmc la sallc-

tion de la loi, eL c'eut été réellement la rCIl
dre illusoire que d'autoriser le défemlcm ;1 
contester I'évaluatioll du dem;lI1deur el a ohli
ger ainsi le jugo de raix a prononcer d'abord 
par une disposition distincte sur sa propre 
compétenee; c'et'it été merne aller dirccternent 
eontre le but que ron veut atteindre, puisqllc 
ce jugemenl de compétence étant susceptible 
d'appel, il aurait fallu dans ce cas deux juge
menls au lieu d'un. 

Cependant, tout en :1doptant ecUe disposi
tion, votre commission a pensé qn 'il pouvait 
erre utile d'inLroduil'e un alllcndernent dans 
cet anicle. D':lpI'CS les termes dans lesquels 
il est con<;u, il scmLle que I'évaluation, qu e 
le demandeur esL tenu de donner, peut etr~ 
déterminée par des conclusions prises a l'an
<lience, et ne doit pas l'etre par l'exploit in
troducLif. 01' c'est un principe eonstant en 
rnatiel'e de proeédure, que l'exploit d'ajour
nement doil présenter d'une maniere cIail'e et 
CompleLe l'objet de la demande et I'exposé 
sommaire des moyens a l'appui; il faut Jonc 
que le défendeur puisse trouver dans ceL ex
ploit, tous les renseignements qui lui sont 
nécessaires, pour apprécier tout a la fois le 
mérite de l'acLion qui luí eSL intelltée el la 
compétcnce du juge devalltlequel il est trauuit. 

Volre commission a done pensé qu'il était 
convenable et conforme aux príncipes, d'ol'
dOllner :lU demandeul' de faire son évaluation 
par l'exploit inr,roduclif lui-meme el de pren
dre cet exploit pour hase détinitive de la com
pétence. Si vous accueilIez cet amendomcnt, 
la rédaction du 1 er paragl'aphe de l'article 8 
serait lUodifiée de la maniere suivante : 

La compétence, s'il s'agit d'une somme 
d'argent ou d'un objet appréciable d'ap'rcs les 
mercuriales, sera déterminée par les eonclu
sions de l'exploit introd1lctif d'inslance; et 
dans tous les autres eas ,par l' évaluation que 
le demandeur sera tenu de donner par ledit 
exploit, d pe'ine de se voir re{user toute au
dience. 

L'art. 9 du projeL de loi déLcl'mine les af
fJires dont les jllgcs de paix connaitront dans 
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tons les cas en premier degré d'ins1ance, 
c'esl-a-dire :i la ch:uge ti'appel el sans dis
tinction de premier ou derniel' ressort. Ce 
sont d'abord les actions possessoil'es énumé
rées sous le n° 2 de l'an. 10 de la loi de 1790, 
el qu'il était rationnel de comprendre sous une 
dispositioIl séparée, puisque, pour ces sortes 
(\'actions, les juges de paix n'ont point de 
t:!ompétence en dernier ressort, comme pOllf 
ceHes mentionnées dans l'art. 7 du projet ac
lllel, et des lors la disposi1ion de l'art. 8 cesse 
aussi de leur etre applicable. 

La rédactioll de cet article n'est pas cepen
danl la memc que celle de l'arl. ,10 no 2 de la 
loi de 1790, el la cha/llore des représentants y 
a introduit différentes modifications don1 votre 
commission s'empresse de reconnaitre I'utilité. 

e'est ainsi qu'au lieu de parler seulement 
des entreprises sur les COUTS d' eau servant d 
l'arrosement des prés, elle parle généralernent 
des entreprises commises dans l'année sur les 
cours d'eau servant d l'irl'igation des pro
priétés et au mouvement des usines et mou
Lins, en réservant les attribulions de l'au1orité 
adminis1ralive dans les cas détermillés par les 
lois et reg.lements. 

Cest ainsi qu'aux aetiolls possessoires pl'O
pl'ement di1es, elle a ajoulé les dénoneialiolls 
de nouvel oouvl'e et les aclions en réintégrande, 
qui rentrent évidemlllent dans la catégorie des 
actions possessoires, maís á I'égard desquelles 
il s'était élevé parmi les juriseonsultes et dans 
la jUl'isprudence une divel'gence d'opinions 
¡;;ur le point de savoir si ces actions doivent 
etre nécessairement appuyées SUl' la possession 
annale; 01', la loi nouvelle [era cesser a cet 
égal'd toult:s les difficlIltés. 

C'est ainsi ellcore que I'an. 9 aUl'ioue aux 
juges de paix la conuaissance en premie!' res
sort des aclions en hOl'nage, de eelles relati
ves a la distance prescrite par la loi, les re
glements particuliers el I'usage des lieux, pOll!' 
les plantations d'al'ores el de haies, lorsque 
la propriélé n'est pas eontcstée et allssi des 
aclions relaLires aux constl'uclions eL lravaux 
élloncés (hns I'arl. 674 dll code civil, lorsque 

la propl'iété et la m"itoyenneté du mur ne sont 
pas conteslées. Ces nouvelles dispositions on! 
été empl'untées a I'al't. 5 de la loi fbnc;aise du 
25 mai 1838, el il est évident qu'elles eon
sacrent une vél'ilable amélioration, puisquc 
ces sor les ¡]'aelions présentcnt ordinairement 
peu d'inléret eL que les parlics peuvent etre 
souvent coneiliées sur les lieux memes par le 
juge de la loealité. 

L'al'licle 10 statue que l'appe} des juge
ments mal a propos qualifitis en premier res
son, ou qui élant en derniel' ressort n'auraient 
pas élé qualifiés, ne sera pas I'ccevahle; si au 
contrail'e les jU3ernenls qllalifiés en deruicl' 
ressort Ollt Slalué sur des qllcstions de COIll

pétence, ou sur' des llIaticl'es donl les juges 
de paix ne pourraient connaitre qu'en premier 
ressort, I'appel sera recevable; mais si le juge 
de paix s'cst déclaré compélcnt, l'appcl ne 
poul'l'a etl'e interjeté qu'apres la déeision déü
nilive, ou qu'apres un jllgement interloeutoil'e, 
conjointement a\'ec l'appe! de ce jugemcnL 

eeue disposition qui /le faÍt que rell':lCer 
avec une légel'c moditleation la disposition de 
I'art. 14 de la loi franl,;aÍse du 25 mai 1838, 
présente oien qllclquc inconvélllellt, puisqu'il 
en résullcra que l'on aura proeédé fmslraloire
mCllt SIH' le fond , 10l'sque le Illoyell d'incom
pélence sera admis en appel; cependanl elle 
est néce~saire si I'on veut atteindre le but de 
la loi, qui eSL de Silllplifier la pl'océdure el 
d'accélél'er l'expédition des affail'es devant les 
justices de paix. Au reste celte dispositioll ne 
porte aueune alteinte a ce principe, que la 
compélence des juges est de ol'Oit public eL 
d'ol'dre public, et qu'il ne leu!' apparlicII1 pas 
plus de la restrcindre que de I'étendl'e; ce 
principe cOllsacl'é pal' les arto 453 et 454 du 
colle de proeédure reSle done intaet; seule
mcnL il suoil':l dans son applicalion aux juge
mellts des justices de paix ceHe modifica
tion, que le droiL d'appeler du jugement de 
cU/lIpélence sera suspcndu jusqu'a l'appel du 
j ugemen t in lerloeu loire ou définilif sur le 
fOlld, el 011 ne vena plus ainsi des déoi
leurs de lll3uvaÍse roí chereher a trailler les 
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lil'oces en longueur el a fatiguer leurs adver
saires, en leur opposant lémérairement des 
exeeptions d'incompétenee, au moyen des
quelles ils pouvaient les eonduire en appel 
avant tonte discussion du fondo 

Nous ferons observer qu'il a été introduit 
dans cel article UII changement qui le rend 
plus complet et meilleur que celui de la loi 
fran.;aise : ce changement consiste a n'autori
ser I'appel du jugement de compélence , que 
conjointement avec I'appel du jugement in ter
locutoire ou définilif; or, la loi fran~aise au1o
rise /'appel du jllgemellt de eompétenee, meme 
isolémenl, puisqu'elle n'exige pas 'ju'il soit 
illterjeté en meme tcmps que celui des juge
menls détinitifs, et elle ne parle pas des jl1-
gemenls interlocutoires, quoiqu'une disposition 
formelle de la loí autorise I'appel séparé de ces 
jugements. 

Votre commission se rallie dOlle entiel'e
ment 3 I'art. 10 du projet qui vous est soumis. 

L'art. 11 porte que, dans les cantons ou le 
besoin du service l'exigera, le gouvernement 
pourra, sur I'avis du tribunal de I'arrondisse
ment, autoriser les huissiers des cours el 1ri
hunaux de premiere inslance a instrumenter 
concurremmcnt avec les huissiers des justices 
de paix, eL aux termes de I'art. J 2, dans toutes 
les causes, autres CJue celles ou il y aurait pé
ril en la demeure, el celles dans lesqllelles le 
tléfendem serait domicilié hors du can10n ou 
des cantons de la meme ville, le juge de paix 
pourra interdire aux huissiers de sa résidcnce, 
de donner aucune citation en justice, sans 
qll'au préalable il n'ait 3ppelc, sans frais, les 
partics devant lui. 

Ces deux disposiLiolls n'exis1aient ni dans 
le projel primitif du gouvernelllent ni dans la 
loi présentéc par la cOlllIuission de la chambre 
des représen1ants; elles ont élé introduiles 
dans la loí sur deux alllendcments présentés 
par deux honorables mcmbrcs de cctte cham
D/'e; la premierc a pour objeL d'assllrer les 
Desoills dll sCl'vice, dans les localités 011 les 
huissiers allachés a la justice de paix ne pour
raient y slIffi/'e; la seconde, empruntée a la 

loi franc;aise du 25 mai 1858, a été dictée par 
une pensée tres-Iouable, celle de concilier, 
s'il est possible, un plus granrl nombre de 
partiese 

Votre commission a examiné altentivement, 
messiellrs, ces uellx dispositions nouvelJes, 
et quoiqu'elle applaudisse aux mOlifs qui les 
ont fait intl'oduire dans le projet de loi qui 
vous est soumis, elle a pensé néanllloills que 
]a prellliere de ces dispositions e1evait etre mo
difiée el que la seconde devait etre supprimée. 

D'abord nous devons faire observer que ces 
deux dispositions présentent entre elles une 
espece de contradiclion Oll tout an moins d'in
conciliabilité: supposons en effet que dans un 
chef-lieu de provínce, ou dans toute autre loca
lité 011 il existe un granel nombre e1'huissiers , 
le gouvernement ait autorisé ces huissiers a 
instrumenter concurremment avec ccux de]a 
justice de paix , comment serait-il possible que 
le juge de paix ptlt inlel'dire :l 10us ces huis
siers de donner aucune citalioll en justice, sans 
qu'au préalahle il n'eut appelé S::IIlS frais les 
parties devant lui? 

Dans l'étal actuel de la législation, lesjllges 
de paix sonL investis du droit de nommer eux
lllemes leurs huissiers; ils doivent en Ilommer 
un au moins et deux au plus, el ils ne peuvent 
choisir ces huissiers que parmi eeux attachés 
aux tribunaux de prellliere instance et aux 
COUI'S d'appel, pourvu qu'ils résident dans leur 
ressorl, et ce n'esL que dans le cas 011 il n'y 
aurait poinl d'huissier de ceHe qualité résidant 
dans le canton, qu'ils peuvent en choisir parmi 
les aull'es ciloyens, Illais dans ce cas sallS 
l'approbation du tribunal de premiere instance, 
(jui do~t confirmer leur nomination. 

Telles sont les dispositions de la loi du 
28 floréal an x qui a été jusqu'iei en vigueUl' 
el dont I'exécution ne doit avoir donllé lieu a 
aucune plainte. Les hesoins du scrvice ont élé 
généralement assurés dans tons les canlons, 
au moyen d'un seul huissier par justice de paix, 
el s'il en existe quelques-llnes dans le royaullle 
auxqllelles deux huissiers soient attachés, nous 
croyons que le nombre en est fort restreint, el 
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il suOit de consulter les statisliqucs judiciaires, 
pour se convaincre (Ju'lIn hllissiel' peul géné
ralement suflire parlout aux nécessités tlu 
servicc; de sorte que si la loi nOllvelle, en 
augmentant le nombre des affaires de ces juri
dictions, révele, ce qui est peu probable, la 
nécessité d'augmenter le nombre de leurs IlUis
siers, le juge de paix pourra uscr de la facullé 
qui luí est accordée par la loi , tren nommer 
un sccond; enfin et pOul' prévenir I'objeclioll 
que dans certaines localités, ce nombre pour
rait elre insuffisant encore, 011 pourrait laisser 
aux tribunaux (\'arrondissement la faculté d'au
loriser les juges de paix a augmellter le llombre 
de leurs huissiers. 

Votre commissio.n a pensé qu'il y avait des 
motifs puissanls, pour ne pas modifier autre
ment la législation existanle; il importe que 
les huissicrs des justices de paix reslellt sous 
la main et sous l'influence des magistrats aux
quels ils sont attachés; placés sous leurs ordres, 
obligés de faire le scrvice de leurs audiences 
et l'appel tles causes, il est juste qu'ils trou
vent un détlommagement dans le privilége dont 
ils jouissent, de signifier seuls les exploilS con
cernant eeHe juridiction; or ce privilége de
viendrait illusoire, s'il élait partagé enlre un 
trop gl'and nomhre d'huissiers, el le jllge per
drait en parlie l'autorité qu'il doit exercer sur 
eeHe classe de fonclionnaires, s'il ne trouvait 
la garantie du respecL et de la déférence quí lui 
80nt dus, dans la cl'ainte meme de perdre la 
posilion qu'ils tiennenL de lui. 

Votre cOll1mission vous propose done de 
modifiel' la rédaction de I'article 11 en disant : 
que dans les cantons, 0'11, le besoin du service 
l' exigera, le gouvernement pourra , sur l' avis 
du tribunal de l'arrondissement, auloriser les 
juges de paix d augmenter le nombre de leurs 
huissiers . . Cetle Ilouvelle réd;.¡ctioll lui a paru 
répondre complélernent aux motifs qui ont 
dicté la disposition qu'elle est destillée a rem
placer. 

Quant a l'art. 12, quelques obscrvations 
snffiront ponr vous démontrer qu'íl serait a 
pCl1 pres illlpraticable; en cffet, les juges de 

paix ont lellfs jours d'audiellce fixés régulicl'e
lIJent; il est libre :l tout citoyen t!'appeler SOIl 
adversairc en justice, a toules les audiences 
indiquées par le rcglemellt de chaque jUl'idic
tion : presque toujours l'huissier re«;oit le 
projct de citation soit du demandeUl' lui-meme, 
soit de 5011 conseil, qlli souvent sont domici
liés a une assez grande distance; devra-t-il, 
avant tle signifier l'exploiL, en communiquer 
le projeL au juge de paix? Le projet de loi !le 

lui en impose pas I'obligalioll, el jusqu'ici il a 
toujours pu assigner illlmédialement, sans en 

I'éférer au juge, qui le plus SOllvellt n'est aveni, 
qu'a I'audicnce meme, de l'exislence des 
causes qui 80nL portées devanl. lui; cependant, 
si cette ohligalion n'est ras imposée a l'huis
sicr, cOlllment le juge de paix pourra-t-il etre 
informé dc l'action quc l'on se pro pose d'in
ten ter ? Ce sera donc au hasard et sur des ren
seignemenls plus ou moins équivoques , que le 
juge appellcra dev:lIIt lui des parlies qui quel
quefois n'auront jamais en l'idée de plaidcl' 
l'une contl'C I'autre. 

POIll' qu'une semblable disposilion put avoir 
sa sanction, il faudrait quc l'huissier ne put 
t;.tii'e de cilation sans I'autorisation pl'éalahle ou 
une cédule du juge, mais alors d'alltres incon
vénients se présentcnt en foulc ; il dépendl'ait 
du juge de paix d'entraver l'aetioll de la 
justlce, en refusant la permission de ciler, 
jusqu':i ce qu'il eüt fait usage de la faculté que 
la loi lui accortle, et quel sCl'ait le délai dans 
lequel le juge devraÍt faire usage de celtc 
faculté, quels Illoyens aurait le dC/llandellr de 
vaincre son illertie, si apres s'eLrc réservé ce 
droit il lardait á en faire usage '! 

Et apres tout, quel mOlif si pl'essant y 
aurait-il pour changer a cet égal'llla légis!aLion 
existante? Aucun, si ce n'cst ¡\'éritcl' seu le

ment les frais (\'unc citation pl'éalable; cal' 
enfin, rien n'cmpeche que le juge, apres ecHe 

citation, ne puisse, avant d'entl'el' dans le fOIHI 
de la cause, épuiser lous les moyens de raison 
el d'influence qu'illui sera possible d'employer 
pour essayer de concilier les parties. 

Votl'C COllllllissioIl, détcl'Ininée par tontes 
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ces consiuérations, persiste done a penser que 
I'art. '12 du projet est tout a fait inutile, qu'il 
serait d'ailleurs d'une exécution difficile et 
presque impossihle, el elle a I'honneur de vous 
en proposer la suppression. 

Cet article pourrail elre ulilement remplacé 
par une disposition Ilouvelle qui serait la der
niere rl u litre '1 er d u prujet de loi eoneernant 
les justices de paix. 

Une disposition analogue a eeHe que nous 
vou(ons índiquer avait été adoptée par la 
ehamb're des rcpréSelltanlS, lol's de son premiel' 
vote, SU!' la proposition de I'honorable M. Lys; 
elle consistai~:l réduire ;', trois jOUl'S le délai de 
11lIilainc avalll lequcl I'appel des jugemcnls 
des juslices de paix, commecelui des juge
rncnts de premiere instance, ne peut etre in
terjeté, el a réduire a un mois le délai de 
lrois mois fixé pour cet appel par l'art. '16 du 
eode de procédnre. 

Mais lors uu seconu vote de la loi, des 
oLjections ayant été ~lites au sujel ue la réuuc
lion du délai de hnilaine, la chambre des 
représenlanls déeida que ce uélai serait main
{cnn el que I'on reslerait dans les termes du 
droit comrnun ; en conséquence la ehambre a 
pen5é quc I'article qui avait été primiLive
Illent adopté clevenait illuLile, et devait elre 
supprimé; mais cet articlc, ainsi qu' on vien t 
de le voir, conLenait une auLre di¡;:position qui 
réduisait a un mois le délai de I'appel, sanf 
J'augmentalion a raison des distances pour les 
pel'sonnes domiciliées hol's du canlon; or, on 
He con«;oil pas pourquoi eette rlerniere uispo
silion n'a pas été maintenue, puisqu'il exiSLait 
tant de IlIolifs pour la justitier. 

En effet, le principal but de la loi qui nous 
est présentée, est J'accélél'er la distributioll 
de la juslice et l'expéditioll des affaires; or, 
run des moycns a elllployer pour atteindre ce 
bUl, c'est d'auréger les délais de I'appel ,Iol's
qu'on peul le I'aire sans comprometlre les inlé
rels des justiciables. Oll compl'end faeilement 
que le délai de trois lllois peut elre nécessaire 
pOUl' l'appel des jugements des ll'ihunaux d 'al'
rOllllissement el de commerce, en raison de 

l'importanee de leur objet; mais il n' en est pas 
de meme pour les jugemenls des justiees de 
paix, qui n'ont souvent pour objet qu'une 
valeur tres-minime ou fOl't restreinle, et }'on 
doit. convenir qu'il ya une espece d'anomalie a 
metlre les nn8 et les autres sur la meme ligne, 
quant aux délais d'appel. 

Votre commis8ion a donc pensé que ce délai 
pouvait sans inconvénient etre réduit de llloitié, 
et e'est vainement que l'on objeeLerait que 
cetle dérogation a la légish¡tion exislante est 
inulile, puisque les jugements des justices de 
paix sont toujours exécutoires par provision 
nonobstant I'appel et sans caulion jusqu'ft eon
currence de ;)00 franes; qu'all dela de ce taux, 
lcsjllges de paix peuvent ol'uonner I'exécution 
provisoire de lems jugcments a charge de 
donner eaution, et qu'enfin il serait toujours 
facultatif a la partie qui a ohtenu le jugement 
d'en poul'suivre I'cxéculion pour forcer l'appel 
de son adversaire; cal' c~s ohjections ne 80nt 
pas suffisantes pour démontrer qu'il u'ya pas 
d'avantage a abréger le délai de I'appel; on 
sait en effet qu'un plaideur sage el prudent se 
détel'mine difficilemenl a faire exéeutet'le juge· 
lllellt qu'il a ohtenu, avanl I'expir'alion du 
délai de I'appel, afin de ne pas s'exposer aux 
dommages-illtérets qui rejailliraient sur lui si 
ce jugement venait a etre réforrné. 

Votre commission a donc l'hollneur de vous 
pl'Oposer d'introduil'c dans le projet de loi, en 
remplacement de I'al't. 12 qui serait supprimé, 
un :lutre article ainsi con'ill : 

L' appel des jugements des justices de paix 
ne sera pas recevable apres les six semaines 
qui suivront la signification d l' égard des 
personnes domiciliées dans le can ton. Celles 
domiciliées en dehors du canton jouiront en 
outre des délais réglés par les arto 75 et 1055 
du code de procédure civile. 

Le titre 2 de la loi qui vous est soumise 
traite de la compétencc des tribunaux de 
premiere instance el compl'end 7 articles. 

L'arl. 15 présente deux dispositiofls, dont 
la premiere double la compélence des tribun3ux 
de premiere instance, en l'élevant jusqu'a la 
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valeur de 2,000 fr. en principal, dans loules 
les actions personneHes ou mobilieres, et tous 
les motirs, qui OHt été invoqllés déja pOllr jus
tifier le doublement de la compétence des 
juges de paix, s'appliquent avec non moins de 
force a la compétence de ces tribunaux. L'un 
des principaux avanlages qui résulteront de 
celte mesure, c'est la diminution dll nombre 
des appels qui seront porlés devant les cours, 
ce qui permettra, peuL-etre, de vider, quoique 
8uccessivement et a la IOllgue, I'arriéré consi
dérable dont quelques-unes de ees juridictions 
sont encombrées. 

Quant allx actions l'éelles immobilieres, la 
eompéteuce en dernier ressort des tribunaux de 
premiere instance s'élevera jusqu'a 75 francs 
de revenu déterminé soi t en renle, soit par 
prix de bail. 

Ces proportions son t différen les de eelles 
qui avaient élé adoplées par la loi de 1790, 
elles different également de ceHes qu'a consa
crées la nouvelle loi franltaise. 

SuivanL I'art. 5 du titre IV de la loi de 1790, 
le taux du dernier ressort était fixé 31,000 liv. 
en principal, pour toules les aelions person
nelles ou mohilieres et a 50 ¡ivres de revenu 
pour les actions immobilieres. 

La loi du 11 anil1858 n'a porté ces valeurs 
qU'3 1,500 franes de principal eL 60 francs de 
revenu; VOlre commission a pensé que le chiffre 
fixé par le pl'Ojet de loi qui vous est soumis 
était plus en rapport avec la valeur relative des 
objets mobiliers et immobiliers, elle a trouvé 
d'ailleurs qu'il n'y 31lrait aucull motif fondé 
pour éJever seulement de llIoitié en sus le taux 
de la compétencc des tribunaux de premiere 
instance, alo!'s qu'on a doublé celui de la 
compétence des justices de paix. 

Mais si le l'evenu de l'immenble n'esl déter
miné ni en rente, ni par prix de bail, il sera 
délerminé par la matrice du role de la contri
bution fonciere an moment de la demande, 
pourvu que ce revenu s'y trouve spécialement 
déclal'é. Telle est la disposition du second 
paragraphe de I':ut. 15, et elle n'a pas hesoin 
de juslificalion. 

Cependant il serait possible lJuc le revenll 
de I'objet liligieux ne flit pas spécialement 
indiqué par la matrice de róle, ou qu'il s'agit 
d'un ohjet mohilier d'une valellr indéterminée; 
dans ce cas, I'art. 14 impose au demandeur 
l'obligation de déLerminer celle valellr par ses 
conclusions, a peine de voir rayer la cause du 
role et d'etre condamné allx dépens. 

ectte disposition est analogue a ceHe de 
I'art. 8, et votl'C commissioll n'a d'autre ohser
valion a faire qu'a rcproJuire et pour les memes 
mOLifs, la proposition qu'elle a faite, d'obliger 
le demandeur :l faire eeHe évaluation par !'ex
ploiL inlroducLif (\'installce. 

si vous accueillez cctle proposition, \'a\'t,14 
serait rédigé en ces termes: 

Si la valeur de l' objet mobilier est indéter
m1'née, le demandeur devra la déterminer pcu' 
l'exploit introductif d'instance, d peine d'ctrc 
déclaré non recevable et d' et1'e condamné aux 
dépens. 

Celte modification en entraine nécessaire
ment une autre a la rédaction de l'art. 15, qui 
slatue que la cause sera également rayée du 
role avec dépens, si la demande a pOUl' objet 
des domrnages-in térels soit pl'incipaux, soit 
aceessoires, qui n'::mraielll pas élé évalués et 
spéeialement motivés dans les cOllclusions. 

Cet 3l'ticle devrail eLre conttll ell ces tennes: 
Le demandeur sera également déclaré non 

recevable el condamné aux dépens, si la de
mande a pour objet des domrnages-intéré'ts, 
soit principaux, soit accessoires, qui n'au
ra'ientpas élé evalués et spécialement motivés, 
soit dans l' c.'Eploit introductif, s' ils sont 
réclamés par instance principale, soit dans 
les conclusions qui seron t priscs d ce stljet, 
s' ils sont réclamés accessoirement dans le 
cours d'une instance pendante entre parcies. 

En eff'et, il n'y a aucun motif de s'écarter 
de la regle générale, lorsque la demande des 
dommages-intérets forme elle-me me l'oLjet de 
la demande principale; mais lorsque la de
mande est formée dan s le cours de l'instance 
et accessoirement a une autre demande déjft 
pendan!!', il faut hien admcltrc alors que I'év:\-
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lualion pllisse elre faile par les premieres rOI1-

c1llsions qui seronl prises pour réclamer ces 
domm;¡ges-intérel~. 

Suiyant }'art. f(:; du projet qlli vous est 
soumis, le défcndeur ponrra se libérer en ac
ql1ittant le prix de I'évaluation, pourvu qu'il 
s';¡gisse d'une demande 011 d'un chef de de
mande plll'emcnt personneIle et mobiliere, 
sans préjudice des intérets et des dépens, s'il 
ya liell. ecUe disposition IlC fait qlle repro
uuire. CII /'appliquanl aux ll'ibunaux de pre
micre instance, celle tlu second paragraphe 
de /'art. 8 relative :l\IX justices de paix; votre 
comrnission ne pellt done que se référcr aux 
ohscl'vations qu'elle vous a déja soumises a 
cel égard. 

11 est impossible de se dissimuler que ces 
dispositions présentclIl un principe nOllveau, 
exorbitant el donl I'application ne sera pas 
loujoms sans inconvénient el sans danger; 
cependant on ne peut mécollnaiLre qu'elles 
étaient nécessaires, si 1'01' Youlait que la loi 
projJosée prod uisit tous les a van tages que I'on 
pellt en allendrc, en mellant aut:mt que pos
siLle un terme a ces actions pour des objets 
d'une valeur indéterminée, el qui /aissent 
toujours au plaideur de mauvaise foi la faculté 
tI'appeler du jugement qlli l'a jllstement con-o 
damné. Volre ('0111111 ission adople done la 
dispositioll de 1'3rt. 16, en raisant observer 
toutefois qu'au lien des mots personnelle el 
mobiliere, iI cOllvient de dire personnelle ou 
rnobiliére, pour mettre la rédaction en rap
¡¡ort arec celle des arto 1 et 13 du projet. 

L'une des principales objcclions faites eonlre 
le principe de l'ar1. 14, résullait de ee que l'on 
dOllnait au demandeur le pOllvoir' arbilraire de 
détermincr seulla compétence du juge en der
nier ressor't; I'arl. 17 du projet répond a eeUe 
objeclion pour le cas OU il 8'agit d'ulI objet 
immobilier, dont la valcUl' lIe peut elre déter
millée de la maniere indiquée a l'ar1. 3, en 
uOllnant au défcndeUl' le droit de présenter 
aussi son évaluation; votre comrnission n'a 
done pas hésité a adopter ceHe disposition, 
mais elle doit faire observer que 53 rédaction 

deHa nécessail'cment elre modifiée, si vous 
adoptez I'amendement qu'elle a proposé plus 
haut, el qui consiste a imposer an demandenr 
l'oblig3tion de présentel' son éva/u:ltion dans 
son exploit introductif d'instance. 

L'art. 17 devrait done elre l'édigé de la 
maniere suivante, pour etre mis en harmonie 
avec l'amendement précédemmenl proposé : 

Lorsque la valeur d'un objet immobilier ne 
pourra etre déterminée de la maniere indi
quée en l'art. 13, le demandeur devra la dé
terminer dans son exploit introductif d'in
stance, et le défendettr, dans les premieres 
conclusions qu'il fera signifier dans l'instance. 
Si l'évaluation la plus élevée n'excede pas les 
limites du dernier ressort, l' affaire sera jugée 
san s appel, dans le cas contraire, l'affaire 
sera jugée en premier ressort. 

A défaut d'évaluation par le demandeur, 
il sera déclaré non recevable et condamné aux 
dépens, et d défaut d'évaluation par le défen
deur, la compétence dtt juge sera déterminée 
par celle faite par le demandeur. 

Toutefois, lorsque le demandeur n'aura 
pas présenté son évaluation dans l' exploit 
introductif, le défendeur pourra poursuivre 
la cause en faisant l'évaluation, laquelle dans 
ce cas déterminera la compétence áu juge. 

L'article 18 ne fait ql1'appliquer aux tl'ibu
naux de 1 re instance la regle déjfl eonsacrée 
ponr les j lIstices de pa ix par les arlicles 2 el 
3 du projct, en statuant que ces lribunaux 
connaissent en dernier ressort des demandes 
en payement d'intérels, d'arrérages de rentes, 
de loyers et fCl'Inages, lorsque ces demandes 
n'excedent pas 2,000 franes, :1 quelque valeur 
que le capital ou le montanl des /oyers ou fer
mages pOllr loute la durée du bail puissent 
s·élever, pourvu que le litre ne soit point 
contesté. 

L'arlicle 19 consaere deux innovalions 
importantes a la législation actuelle: suivant 
l'arliele 135 du code de procédure, l'exéeu
tion provisoire doit etre ordonnée sans cau
tion, s'il y a litre aUlhentique, promesse 
reconnue ou condamnation précédenLe don1 il 
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n'y a pas appel; mais le juge ne peut l'ordon
ner que lorsqu' elle est demandée , et il n ':uri ve 
que trop souvent que la partie néglige de le 
faire, et se trouve ainsi exposée :i subir les 
longueurs et les frais d'\lne instan ce rl'appel. . 
Le 1 er § de I'article 19 obviera a cel inconvé
nient, en imposant au juge I'obligalion de 
prononeer l'exéeution provisoire, meme d'of
flee, danf. les cas qui viennent d'etre énurnérés. 

Hors de ees cas, l'article 130 n'aulorise 
I'exéeution provisoire que dans certains cas 
spéeiallx, dont il donne la 1I0rnenclature, en 
laissant aux juges la faculté de I'ordonner, 
avec ou sans caution. Le seeond paragraphe de 
l'article 19 abroge cette disposition, en auto
I'isant le juge a ol'donner dans lous les autl'es 
cas l'exéculion provisoíl'e, avec ou sans caution. 

VOlre cornmission a reconnu l'ulilité de 
ces deux innovations, oont l'effet infaillible 
sera de diminuer le nombl'e de ces appels 
téméraires dietés par la passion, l'esprit de 
chicane ou de vengeance, eL que I'on n'inter
jettera plus avec la meme facilité, lorsqu'ils 
n 'auront plus pour effet de suspendre l'exécu
tion desjugements; il n'est pas :i cl'aindre non 
plus que les tribunaux abusent de ce pouvoir, 
qUÍ ne sera entre leurs mains qu'une arme 
répressive de la mauvaise foi, I'esprit de 
sagesse et de prudence, qui anime la magis
trature beIge, garantit assez 'lu'elle n'usera de 
eelte faculté qu'avee une grande cireonspec
tion, et jamais dans le cas OU les questions 
qu'elle sera appelée :i résoudre présenlerollt 
des diffieu ltés assez graves, des dou tes assez 
8érieux pour que I'on puisse prévoir I'éventua
lité de la réformation du jugement. Une autre 
garantie encol'e se tl'ollvera dan s l'intéret 
meme de la partie 'luí aura obLenu le juge
ment, et qui ne se décidera pas facilement a 
pratiquer une exécution provisoire, 'lui pour
rail attirer sur elle des dommages-intél'(!lS con
sidérables, si le jugement venait:i etre réformé. 

Enfin, pour démontrer que eeUe extension 
de pouvoir accordée aux lribunaux de premiere 
instance n'a rien de bien exol'bitant, il sulfira 
de rappeler que 1':ntic1e qui vous est proposé 

ne fait que conférer allx ll'ibnnaux oe premiere 
instance un pouvoir, que I'arlicle .. 7 du codo 
de procédure civile avait aeeordé aux juges 
de paix avec ceUe sonle différence, (Ju'au 
del a de la somme oe 300 francs les juges de 
paix ne pellvent ordonner l'exécution pro
visoire qn'a la eharge de oonncr eauLion, tan
dis que les tribun:lUx de premiere instance 
pourl'ont toujours l'ordonner sans caution, 
lorsqu'ils le jugeronL convenable. On voit donc 
qu'il n'y a aucune objection sérieuse a fairo 
conlre une disposiLíon quí ne fait qu'étendre 
á des magistrats d'un rang plus élevé, dan s les 
limites de leur compétence, IIne attributioll 
dont jouissent, depuis plus de trente an~, des 
magistrats d'un ordre infériel1r eL dont l'ex
périence n'a jamais révélé jusf1.u'ici I'inconvé
nient ou le danger, 

v 

Le titre 3 du projet qui vous esl soumis, 
traite de la compélence des tribunanx de com
merce, et se compose uniquernent de I'art. 20, 
<¡ui éleve aussi la eompétence en dernier res-
80rt de ces tribunaux, jus'lll'a la valenr de 
2,000 fr. en principal. 

Votre commíssion a pensé que l'adoption 
de cette rlisposition était la conséqucnce en 
quelque sorte nécessaire de l'adoPlion des 
articles 1 el 13 du projet qui donblent le tanx 
de la cornpélellce dt~s juges de paix eL des tri
bunaux de premiere instance; en effet, le 
motif dominant du projet est la dépréciatioll 
du lype monétaire que I'on peut sans exagéra
tion évaluer a plus de m'oitié, si I'on compare 
a I'époqlle actuelle eelle OÚ a été fixé pl'illliti
vement le taux de la eompétence en matiere 
eivile, 01', ce motif milite :l\'ee autant de force 
pour déterminer la compétence des tl'ibunaux. 
de commeree. 

A la vérité la compétence de ces tribun:1ux 
n'a pas été fixée par la loi de '1790, mais par 
l'art. 639 du code de commerce, quí ne 
compte que 33ans tI'existence; mais outre que 
eeHe différence n'est pas de natllre a altérer 
sensiblement la proportion qui "ient d'elre 
indiquée, c'est qu'il y aurait une véritable 
anomalie:\ faire une distinction entre les dCl1x 
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juridielions. Vous savez que dans les chefs
lieux d'arrondissement, OU le gonvernement 
n'a pas institué de tribunaux de cornmerce ( et 
c'est le plus grand nombre), les tribllnallx de 
premiere instan ce en remplissent les fonctions; 
or, ne serait-il ras étrange que les memes juges 
n'eussent ras une compétence uniforme pour 
toutes les a{faires de leur juridiction? 11 Y a 
des canses qui 50111 cornmerciales ou civiles, 
suivant la qualité dll défendeur; supposons, 
par excmple, un marché entre unc société 
charbonniere et un propriétaire d'usines pour 
lui fournir des charbons de son exploitation; 
un pl'oces s'éll~ve sur I'exécution de ce mar
ché, eh bien! la cause devra etre porté e 
devant le trihunal de commerce, si c'est le 
propriétairc d'usines qui est défendeur; vice 
versa, si e'est lui qui assigne la société char
bonniere, il devra por-ter son aClion devant la 
juridiction civile. L'aflaire serait identique
menl la rrH~me dans I'un et I':wtre cas, eL 
cepend.'lnt le tallx de la compétellce serait dif·
férent. Cetle bizarrerie ne serait pas jllstifiahlc. 

Toutefois, en approuvant· la disposition qui 
vous etes sOllmise, comme étant la con sé
quence rationnelle des autres dispositions du 
projet , votre commission croit devoir appeler 
I'attention dll gouvernement sur le point de 
savoir, s'il n'y aurait pas quelqlle chose a faire, 
pour améliorer 1'augmentation de la jllstice 
consulaire el prévenil' ainsi le d:mger que pour
r~1i, faire craindre eclle extensioll de compé
lence: il est incontestable que la plupart des 
causes de comrnerce qlli peuvent donner lieu 
:l une discussion sérieuse, présenlent des 
queslions de droit plus ou moins compliquées, 
de sOl'te que, pour elre un hon juge de com
merce, il f:mdr:lit réunir les lumieres du 
négociant :', la science du juriscolIsulle, ce 
qu'il est bien diflicile de rencontrer. C'est celle 
difficullé qlli a rait nailre assez généralcment 
la pensée, que les tribunaux de cornmerce 
derraicnl etre composés des juges ordinaires, 
allxqllels se réuniraicnL, {lour I'expédilion des 
a{faircs commerciales, deux ou lrois négociants 
lIotahles nornrnés par leurs pairs; el si 011 

appliquait eeHe regle aux cOllrs d'appel, OH 
ferait cesser ainsi l'anomalie qlli dépare le 
systeme actnel, et qui consiste a faire juger 
les affaires commerciales en premiere instance 
par des commer<;anls non jurisconsultes, et en 
appel par des jurisconsultes non commer<;anls. 
Votre commission n'émet an SUI'plllS ces obser
valions que comme des idées qui lui paraissent 
mériler d'etre mtiries et méditées par le gou
vernement, lorsqll'il S'occllpera de la révision 
généralc de nos lois de compélence. 

Les cinq derniers articles du projet qui vous 
a été renvoyé, comprennent des dispositions 
générales, dont la plus essenlielle est celle oe 
I'art 21, relative aux demandes reconvention
nelles. Suivant cet arlicle, qui apporte une 
utile dérogation a la jurisprudence élahlie, il 
ne faudra plus caleuler la valeur de la demande 
principale el de celle reconvenlionnelle ou en 
eompensation, pour délerrniner Ic taux de la 
~ompétence : si chacune d'elles est susceptible 
d'etre jngée en dernier ressort, le juge prononce 
sur toutes deux sans appel; au eOlltraire, il ne 
prononcera qu'en premier ressol't si I'ulle des 
deux ne peut elre jugée qu'fl charge d'appel; 
mais il fallait prévoir, relativement auxjuslices 
de paix, le cas oú la demande reconvention· 
neHe ou en cornpensalion excéderait les limiles 
de la compétcnce du jlJge. et dan s ce cas 
I'art. ~H laisse a I'appréciation du jllge de dé
cider s'il doit retenir le jugement de la demande 
principale, ou renvoyer les parlies :l se pOllr
voil' sur le tout dev:mt le tribunal de prellliere 
instan ce, et il se prononecra pour la disposilion, 
s'jl reconnait que la prétendue connexité n'est 
qu'apparente, que la demande reconvention
neHe n'est pas sérieuse, et qu'elle n'a été 
formée CJIl'a dessein de trainer I'affaire en lon
gueur el de fatiguer le demandeur en le for<;ant 
a porter la cause devant une autrejuridiction. 

Ces divcrses dispositions, toules emprllntées 
aux nouvelles lois fran<;aises des 11 avril et 
25 mai 1838, ont pa ru á votre commission 
sages et bien motivées el elle s'empresse de 
vous en proposel' I'adoption. 

Le projet prirnilif du gouvel'llement conte, 
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nait deux dispositiolls qui imposaient aux juges 
de paix I'obligation de donner au moins trois 
audiences civiles par semaine et aux tribunaux 
de premiere instanc~ au moins qu:llre au
dicnces pour chacunc des chambl'es; mais il a 
été reconnu qu'il élait impossible de tracer 
a cet égard une regle 3pplicable a toules les 
localités, et on a substilué fOI,t sagement a ces 
t1ispositions celle de l'art. 22, qui autorise le 
gouvernement a fher le nombre des audiences 
civiles de chacune des chambres des lribunaux 
de premiere instance el de chaque juslice de 
p:¡ix, en prenant préalablement l'avis des cours 
d'appel. 

Les arlicles 22 cl 25 du projet conliennent 
des dispositions lransiloires, destinées a pré
venir les difficuhés qui pourraient s'élever rela
livement aux instances introduiles lors de la 
mise en viglleur de la loi 1I0uvelle ; ces articIes 
ont été adoplés sans observations ainsi que 
I'art. 2~ el dernier OU projet, qui maintient 
toutes les aUributions conférées aux tribunaux 
el aux juges de paix, ponr aulant qu'il n'y est 
pas dérogé par la loi nouvelle. 

Le gouvernemenl avait présenlé une dispo
sition qui augmenlait le lraitement des juges 
de paix et de leurs greffiers, en les portant 
a 1 ,~OO et ;)00 fr. dans les chefs-licux d'ar
rondissement, et a 1,200 et 400 fr. panout 
ailleurs; la commission de la chambre des re
présenlanls a pensé que celle disposition devait 
'faire l'objet d'une loi spéciale et qu'il convenait 
de l'ajourner, jusqu'a la publication de la loi 
des circonscriptions cantonales qui fera mieux 
connaltre l'importance relative de cllaque jus~ 
tice de paix; votre commission admet ces rai
sons, mais en émettant le voou que la législatllre 
pllisse s'occuper prochainement de cctte loi de 
circonscriplion , et que I'élat de nos finances 
1l011S permelle d'améliorer bienlót le sort de 
cetle c1asse intéress311te de magistrats, dont 
les trailemenls n 'ont jamais été en rapport avec 
l'imporlance de leurs fonclions, et le seraient 

(1) Lcs caracteres italiques indiquent les amen
dcmenls pro[losés par la commission du sénat au 

d'aulant moins aujollrd'hui, que leurs aUrilm
tions vont etre considérablement augmenlées 
par la loi qui vous est soumise. 

Parvenue :lU terIue de la tache qu'elle tient 
de votre haule confiance, votre commissioll , 
a I'honneur de YOUS proposcr l'adoPlion du 
projel de loi sur la compétence en matiere 
civile avec les ditrérenls amendemenls succes
sivement indiqués dan s le cours de ce I'ap
port. 

-- .... S!: .. 

Pt'Oiet de loi sur la compétence en matih(: 
civile amendé par la commission. 

TITRE PRE~IIER. - Des justices de paix. 

Art. 1. Les juges de paix connaissent de 
loutes actiolls puremenl pcrsonnclles ou mobi
lieres, tant en matiere civile qu'en matiére 
de commerce, sans appel, jUSqU\1 la valeur de 
100 franes, et a chal'ge tI'appel, jusqu':'l la 
valeur de 200 fl'ancs. 

L' appel sera toujours porté devant le tri
bunal civil d' arrondissement (1) . 

Art. 2. lis connaissent des demandes en 
payemcnt d'intérels, d'al'rérages de renles, de 
loyers et fermages, lorsque le capital réuni 
aux intérets formant l'objet de la demande, ou 
le lIIontant des loyen; ou ferrnages pOllr tOllte 
la durée du bail, n'excedent (las les limites 
thées par l'arlicle précédent. 

Art. 5. lis connaissent des mClllcs demandes, 
a quelr¡ue valeur que le capital ou le monlant 
des loyers ou fermages, pOllr tonte la dllrée du 
bail, puisse s'élever, lorsque le mOlllant des 
inlérets, des arrérages, des loyers Oll des fer
mages formant l'objet de la demande, n'excede' 
pas leur compélence et que le titre n'est pas 
contesté. 

Art. 4. Sont compris dans ces dispositions, 

projet de (oi adopté par la chambre des repl'éscll
tants. 
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l-es loyers, fermages, intércts et renles cOlIsis
I tant en denrées et prest;:¡tions appréciables 

d'apres les mercmiales. 
Art.0. Les,iuges de paix cOllnaissent de meme 

des demandes en résolulion du bail, et de 
~ellcs en expulsioll :1 SOIl expiration, lorsque 
la valem des loycrs ou fermages, pOUl' toule 
la durée du L;lÍl, n'excede pas les limites de 
leu r cOlllpé!ence. 

Art. n. Les jllgcs de paix connaissent de3 
dCl!landes en validilé 011 en maill!evée des 
saisics-g;¡gcries et des saisics slIr débiteurs 
foraills, lorsque les causes de ces saisies I'en
trent dans h~lIr ('ornpé!ence. . 

lis pClIvenl, dans ce cas, pCrIlleLLl'e de saisir 
~l l'illslant el sans commandement préalable. 

S'il y a opposition de la part de tiers lJour 
des causes et des sommesqui, réunies, excedent 
lem compétence, ils l'enverront au tribunal 
de premiere instance, la connaissance de ces 
demandes el oppo~itions. 

Art. 7. Les jllges de paix connaissent sans 
:¡ppel,jusqu';) la valcUl'de 100 fr., et ;'1 charge 
d'apl'el, a quelquc valeul' que la demande 
puisse monter : 

10 Des aCLio:ls pOUl' dOIlllllagcs raits, soit 
P:)f' les homrnes, soit par les animaux , aux 
champs, fl'llits et récoltes; des acliolls relalives 
a l'élag:Jge des al'bres, anx lIaies eL au cllr::lge 
soit des fossés, SOil des canaux servant a 
l'il'rigation des propriétés ou au mouvement 
des usínes lorsque les droils de propl'iéLé et 
de servitude ne sont pas cOlltestés; 

(1) Ainsi que le fait remarquel' l'honol'able 1\1. de 

Hallssy dans son l'appOl't, page () ci-desslls, ce pa
I'agraphe H Des acliolls pOut' injures ver hales , l'ixes 
el \oies de falt, pou/' lesquelles les pal't:es ne se 
seront pas poU/'vues par la voie criminelle ji 

est empl'¡il1lé a la loi du 24 aout 17!)O. Mais les chan
gemenls <unenus depl1i~ 10l's d,ms la législation ne 

pCl'metlcllt (las de mainlenil' la del'nicre paJ'lie de 
ceHe disposllIon. En rifet, en 17!)O, le ju¡~e de Jlaix 
n'avait le dl'oit de ~laluel' SUI' les injuJ'es, les rixes el 
les voies de fait, que l!;lllS les cas oü la pal'tie lésée 
s'élail pourvue par acUon civile; e'est qu'a eellc 
époqlle la ,imple poliee n'était ]las ellcore confiée 
aux juges de paix. 01' (elle alll'ihlltion Jellr a élé 

confél'ée par le Coue des déllts et des peines, décl'él(: 
I~ 4 hrullJail'e an IV. En oulre, d';lpres le, ar!. :570, 

U1CIIl\/:S. - T. IY, 11'(' L1\'Il.\lSO:'\. 

2° Des réparations loc:1tircs des maisons et 
des fel'rnes; 

3° Des indcmnités préLendues par le fcrmie¡' 
OH locataire, pom non jouissance, IOl'sqlle le 
droit d'indemnité ne sera pas contesté, et des 
dégl'ad;¡lilillS allégll(;eS par ic pl'opriétaire ; 

4° Dll paycmellt des s:lbires des gens de 
tr:n-ail, des gages des domestiques et de l'cxé
culion des engagements respcelifs des maUres 
el de leurs domestiques on gens de travail; 

5° Des aclions pour injurcs verbales, rixes 
et yoies de fait, pOUl' lesquellcs les parties Ile 
se sont pas pOllr\'ues par la roie criminelle (1). 

Art. S. La compétencc, s'il s'agit d'ullc 

somme d'argcnt on d'un oLjet appréciablr. 
d'apres les mcrcuriales, se!'a délcl'minée par 
les conclusions de l'exploil introductif el'in
stance, el dal1s l01lS les aulres C:1S, par I'éva
!uatíon que le áemandeu1' sera leila de donner 
par ledil eX]Jloit , ü peine de se "oir refuser 
toute audlcnce. 

L9 défenscur pourra se lihérel' en acquillallt 
le prix de cette évaltlation, sans préjndice allx 
inlércts el allX dépcns. s'il y a lieu. 

Art. 9. Les jllges de paix connaissent en 
outre;l clwrgc d'appel : 

Des enlrcprises comrnises dans I'année sur 
les cours d'e:1llx servant ~I rinigal.ioll des 1'1'0-

priétés el ::IU rnouvcment des usines et mou
lins, sans pn~jlldice des attributions de l'au
tOl'ité administl'alive dan s les cas déterminés 
par les 10Ís et par les reglements; des dénoneia
tions de llollvel l:euvre, eomplaintes, actions en 

47 J, nns 11 el 12, el 475, Do 8. du Code pénal, et 

les al'!. 158 el '139, nO 5, du Code d'instI'uClion cri
minelie, la connaissance des contl'aventions meu
tionnée~ dan s le p31'agraphe dont nons nOlls occupons 

apparlienl au juge de paix eomme jllge de poliee. 
AlIssi, daos l'élaL aetuel, soit qu,~ la pal'lie lésée 
agisse ¡¡al' aclioll civlle, soit qll'elle pl'eJlne 13 voie 

cl'¡minelle, elle doit également se ponr'voil' dcvant le 
jn¡:;e de paix, (IlIi, dalls le premiel' eas, statlle comme 

jllge civil, et, dans le seeond, comme jl1ge de police. 
II faut done supprimer, daos la dispm:jtjon ,le la loi 

du 'H aoút 1790, les 11l0ls (( pOlll' lesquel!es les )1al'
Lie~ ne se sont (las pOlll'Vlles ]1:11' la voie CI'iminelle. " 
¡¡fin de la mellre en b;¡rmonie 3vee les al'Ucles ci

d(>~SIl, indiqlJ(~s du r:ode 1)(\n31 el dn r:ode d'insl\"llc-

lIon eriminelle, (NotE' dn hli/Pltrs,) 

'2 
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réintégrande el autres actions possessoires fon
dées sur des faÍls:égalcment commis dans l'année; 

Des actions en bOl'llage, de celles relalives 
a la distance prescrite par la loi, les reglemcnts 
particulicl's eL l'usflge des lieux, ponr les plan
taLions d'al'bres eL de haies, lorsqlle la pl'O
priélé n'est pas contcstée; 

Des actions rela ti "cs an x conslruclions et tra
vaux énoncés dans l'al't. G7 4,Code civil, lorsque 
la pl'opriélé Oll 1:\ miLoyenneté du mur ne sont 
pas contcsLécs. 

Arto 10. Ne sera pas recevable I'appel des ju
gemenLs mal á pro pos qualifiés en premier res
sort, ou qui, étant en dCl'Ilier ressort, n'auraient 
pas é1é qu;:¡lifiés. Seront sujets a I'appelles ju
gemen ls q ualifiés en del'lIÍer ressort, s'ils on t sta
tué, soit sur des questions de compélence, soit 
sur des maticres donL le jllge de paix ne pouvail 
connaitre qu'en premier ressort. Néanllloins si 
]ejllge de paix s'est déclaré compétent, l'appel 
nepourra e1re inlerjcté qu'aprcs la décision dé
finitive ou qu'apres un jugement interlocutoire 
el conjointernent avec l'appel de ce jugement. 

Art. 1 L Dans les cantons oú le besoin du 
servicc l'exigera, legollvcl'l1ement pourl'a, sur 
l'avis du triounal de I':urolldisscment, autorisel' 
les juges de paix d augmenter le nombre de 
leurs lmissiers. 

Art. ,12. L' appel des jugements des justices 
de paix ne sera pas recevable apres les six 
serna'ines qui suivront la signification d l' égard 
des personnes domiciliées dans le cantono Colles 
dorniciliées en dehors liu canton , jouiront en 
outre des délais réglés par les articles 73 el 
,1033 du Code de procédure civ'Íle. 

TlTRE n. - Des Tribunaux depremiercinstance. 

Art. 13. Les tribunaux de premiere instan ce 
connaissent en dcruier ressort des aClions per
sonnelles ou mobilieres, jusqu'ú la va]eul' de 
2,000 francs en principal, et des actions réelles 
immobilieres jusqu'a 7ñ fl'ancs de revenu dé
terminé soit en rente, soit par prix de bail. 

Si le revcnu de l'immeuble n'est dé terminé 
ni en rentc ni par prix de bail, il sera délerminé 
par la manicc dll role de la cOlllrihulion fon-

ciere, au moment de la demande, pOllrvu que 
ce revenu s'y trouve spécialement déclaré. 

Art. 14. Si la valeur de l'objet mobilier esL 
indéterminée, Ic dcmflndeur devra ]a détcr
mincr par l'exploit introductif ll'instance , :1 
peine d'elre déclaré non recevable et d'e'tre 
condamné aux dépens. 

Art. '1 J. Le dernandetlr sera également dé
claré non recel'able et condamné aux dépens, 
si la demande a pour objet des dommages
intl:re'ts, soit principaux, soit accessoires, qui 
n'auraicnt pas été évalués et spéeialement 
motivés, soit dans l'exploit introductir, s'ils 
sont réclaniés par útslance lJrincipale, soi f 
dalls les conclusiolls qui seront prises d ce 
sujet, ~'ils sont réclallu;s accl'.~soirement dans 
le cours d' une instance lJendante entre parties. 

Art. HL Le défcndem pouna se libérer en 
tlcfjuiltanL le prix de ceHe évaluation, poun'u 
qu'il s';¡gisse d'une dcmande Oll {{'un chef de 
demande purcmcnt per¡;;onncllc ou Illohiliere, 
sans préjudíce ;¡UX inlt:rels et anx dépens. 

ArL. 17. LOl'sque la valenr (['un objet immo
bilier ne pourra Cire dé 1 e rrninée de la maniere 
indiquée en l'art. H" le demandeur devra la 
déterminer dans son exploit introductif d'in
stanee, el le défendeui', dans les premieres con
clusions qu'il {em ílignifif'r dans l'ú~stance. 

Si l'évalualion ltt plus élevée n'excede pas les 
limiles du dernier ressort, l' affaire sera jugée 
sans appel; dans le cas contraire, l' afJ¿,ire 
sera jugée cn prcnúer ressort. 

.Ji dé{aut d'éealttation par le demandenr, 
il sera déclaré non l'ecevable el conda/)wí~ aux 
dépens; et el d/laut d' éraluation par le dé{en
deur, la compélcuce d1¿ juge sera délerminée 
par eeUe faite par le demandew·. 

Toute{uis, IOJ'sqtle le demandeur n' aura ras 
présenté son évaluation dans l' exploit intro
ducti(, le défendeur pourra poursttitre la cause 
cn faisant l'évalualion, laquelle dans ce cas 
delcrnl1'ncra la compélence du juge. 

Art. 18. Les lrihullaux de premiere inslance 
cOTlnaisscllt en dernier rcssort des demandes 
en payemcllt d'illi.ércts, d'arrérages de renles, 
de loyers et fel'magcs, lorsquc ces demandes 
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n'excedent pas 2,000 francs, a quelc¡ue valeur 
que le capital 0\1 le montall! des loyers ou fer
mages pour toute la durée du bail puissent 
s'élever, pourvu que le titre ne soít pas contesté. 

Art. 19. L'exéculion provisoire, sans cau
tion , sera ordonnée, meme d'office, s'íl y a 
litre aUlbenliq1lc, rromesse reco!lnue ou con
damnation précédente par jugemenL dont il n'y 
ait vas eI'appe!. 

Dans 10US les autres cas l'cxécution provi
soire pourra elre orJonnée avec ou sans caution. 

TITHE IlI. - Des Tribunaux de commerce. 

ArL. 20. Les tl'ihunaux dc commercc juge
ront en demier I'essort les actions de lem COIll

pétence jusqu'a la valeur de 2,000 fr:mcs en 
principal. 

DISPOSITlONS GÉ:-¡ÉnALES. 

Art. 21. Lorsqu':'¡ la demande principale il 
est opposé IIne demande reconvenlionnelle ou 
en compcnsalion, et qne chacnne d'elles est 
susceptible d'clre jngée en demier ressort, le 
juge oe paix ou le tribunal de premicre instan ce 
prononcent sur toutes sans appel. Si I'une des 
demandes n'est susceptible d'elre jugée qu'a 
ch:1rgc d'appel, ji nc sera prononcé sU!' toutes 
qn'en premier ressort. 

Si la denwnue reconventionnelle ou en com
pensation excede les limites de la compétence 

du juge de paix, il pourra, soit retenir lejuge
roent de la demande principale, soil renvoyer 
sur le tont les parties a se pourvoir devant le 
tribunal de premiere instance, sans préliminaire 
de conciliation. 

Art. 22. Le gouvernement, sllr I'avis des 
conrs d'appel, pourra fixer ponr chacllne des 
chambres des tribunanx de preroiere instance 
et pOllr chaque justice de paix, le nombre des 
audiences civiles. 

Art. 25. TouLes les affaires régnlicremcnt 
introduitcs avant la mise en vigueur de la pré
sente loi, seront contilluées oevant le juge quí 
en est saisi; elles seront inslruiles et jllgées 
conformérncllt:1 la présentc loi. Sont cxceptées 
les affaires dans Iesquelles il y aurait c1ólure 
des débats Sil!' le fond avant la mise en VigUCUl' 
de la loi. 

Pourra néanmoins le demandcm renoncer 
a son aClion et en intenter une nouvelle. a 
charge de sllpporter les frais de la renollciation. 

Art. 24. Dans toutes les instances dans les
quelles il n'est intervenu aucun jugement in
tel'lOclltoirc ni définitif, le droit rl'interjeter 
appel sera réglé d'apres les dispositions de la 
présenle loi. 

Art. 25. Les attl'ibutions conférées aux tri
bunaux et aux juges de paix par la législation 
exiSLante, sont mainlcnucs, pour autant qu'il 
n'y est pas dérogé par la présente loi. 

DISSERTATION. 

QUEL EST LE VÉRITAULE SENS DE CETTE REGLE, QUE LES PIUViLÉGES SUR LES HDIEUBLES :'iE PRODUISENT 

D'EFFET QU'ALTAXT QU'ILS SO,",T REXDUS PUBLICS PAR I:\"SCRIPTION SUR LES REGISTlIES DU CO:'iSER

VATEUP. DES JlYPOTIII.:QUES, ET A CO~IPTER DE LA DATE DE CETTE I~;SCRIPTIOX (CODE CIVIL, 

ART.2106)'! 

-----~~_ .. 

( ICr Article. ) 

Les personncs qui onl étudié la partie du 
Code civil consacrée aux priviléges irnmobi-

liers, n'hésilellt pas a regal'dcr ce qui concerne 
la publicité de ces priviléges comme ulle des 
matieres les plus difliciles du dl'oit. Ccrlains 
j urisconsultcs déclarcllL memc, en tra i tan t ce 

2. 
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sujet, que leurs pl'opres solulions ne sa tisfoll t 
p:1S l'csprit, qn'ellcs sont hizarres et discor
dan tes. lis s'cn pl'ellllcllt a la loi qll'ils aceu
senl lanlÓl d'obscurité, l:lUldl d'imprévopnce. 
Ils lui reprochent surlout d'aYoÍr ahandonné, 
dans l'art. ~ 1 06, le grand príncipe de puhlicilé 
qlli :1\'ait élé proclamé ayee tant d':lpparat (1). 

Cenes, je suis loin de youloir défendre 
COlllllle une reune parfaile le systeme hypolhé
caire du eode ei"il , dépassé de si loin par les 
lrayaux législalifs de plusieurs p:lys yoisins. 
Mais en ce qui 1 egarde les dellx scclions COll
saerées aux privaéges sur les immeuúles 
( livre III du Code civil, lit. X\'llI, chapo ~, 

seel. 2 el4), le législalelll' franc;ais, jc deis le 
dire, me parait SOllvellt supéricur a ses crili
ques, et, sllivant mOl, c'cst a lui qu'appar
tienorait le droil d'accuser les COllllllenLalelll'S 
et interpreles, en rcjelallt sllr eux la respollsa
biliLé des l'ésullals bizalTes dont le blame 
comfllcnce a devenir une sorte de lieu COlllllllllI. 

L'opinion que j'exprirne ici est le résultat 
tI'ulle ¡¡rofonde conviclion, basée sur un CX3-

Ilwn altenlif dcs sources de la !oi, el des sys
lemes enfanlés pal' les aulcllrs. Jc vais IJl'ef
forcer de traitel' ayee clarlé ce difficile sujeto 

La loi du 1 ,1 brllrnai!'(~ an Vil étaLlissait en 
principe, que les pl'iviléges sur les iOlrneubles 
doivellt eLre, comOle les hYPolheques, rendlls 
puolies par une insel'iption sur les registres 
dll cOllsenaleur, sauf quelques cas d'excep
lion ( art. 2 et 11 ). Ce prillcipe a été admis 
salís dillicullé par les rédacleUl's <lu Code 
civil, sauf :1ussi fjuelques exceptions, 

L'al't. ~ lOü, qui pose la regle el, annOllce 
les exceplions, est aillsi COII'C;U : « Enlre les 
cl'é::Ineiers, les privill~ges ne prodlliscnt d'eífeL 
a l'égard des irnmcuLles qu'autant qll'ils sont 
rendus publics par inscl'iptioll sur les registres 
OU cOllservalem' des hypOlhe(IUeS, de la ma
niere déterrninée par la loi, et d compter de la 
date de eette inseript'ion, sous les seu!es ex
cepliolls qui SUiVCllt. » 

('1) )Yo.yez :\1. Tl'Oploug, des Priviléges el l~ypo
tlteques, t. 1, nO 267 j el iH, Persil, SIII' I'al'l. 210101, 
nO ::!2, 

~Iais commenl concevoir fluC le privilége 
n'ait d'efTet que par I'inscriptioll el d eompler 
de la date de celte inseriplion? Cela s(~ corn~ 

prend pal'faiLelllclll en matiere d'hypotheque 
oi! la regle fondarncnlale eSi : Priur lemporc, 
potiorjure; c'est-it-dirc'oú le r:1Ilg de ehaque 
eré:l/l ciet' lu i csl :1ssigné d':1 p res J' époque oú 
il a acquis SOll hypülheque, soit par ¡'illsel'ip
lion, ce qlli est le cas ordin:lire, soil par tout 
:llltre é\,(:~tlemcnl illdiqué par 1;1 loí, d;¡ns lcs 
cas Ol! il Y a dispctls(~ lritlsel'iplion ( V. ani
cles 217>4 et ~i30), Si dOl!cil s':lgit de piu
sicl1rs hYPOlhequcs égalelllcnt assujellics :1 
I'inscriplion, la pl'clllicJ'e illscl'ite prime celle 
lJui a úé insuile la seconde , et aillsi de &uitc. 

En eSL-i! de rncme des pl'i¡iléges sut' les 

illlllleuLles, qualld il s'agit de les classe/' entre 
eux et ~HCC les hypolltec¡ues? Non, SJIlS allC1Irl 
dOlllC; Oll comprend S:ltlS peine que ce scrait 
les transforlllel' ell Silllplcs hypolheqtles, c'est
:l-dire les ::méalllir cO/llme dl'oit réel sui gene
ris, que de ICllr appliqlJel' jlllre/llellL et Silll
plellltlllla regle: Prior temjJore, poliol'jllrc. 
Ce qlli caractél'isc le privilt;ge, c'est que son 
I':ltl!; est délerllliné, non par l'épOqllc OU il 
prend llaissancD, rnais par la favelll' de la 
cl'éance donl il esL I'acccssoire, 1.a regle el! 
celle llIaLiere a loujours été en Franee 1';111-

ciclllle "('gle du droit I'omaill: Prhilc!Jia Hon 
ex tempore, sed ex causll ({lslimantur ( L. 32, 
Dig. 42. 4, de Beb, auct. jad. ); e'est ce que 
I'épele I';\l'liclc 20!)() dll Cod~ civil, en disant 
qn'entre les créanciers priv'Wgiés, la lmfé
renee se regle par les di¡prentcs qurtlil(;,) des 
priviléges; el dalls Iloll'c d/'oit rl'all<.~ai..,;, le 
Jll'ivilége, quel (jll'il soit, I'tlllpO!'le lOlIj01ll'S 

sur tille silllple hypOlheque. (e.ci v., arl. 20D;),) 
En quel sells esL-il done Jlos~ible dc dire 

ayec l'arLicle 2106, que les priviléges su!' les 
illll1lcublcs n'ont d'e/Tet qu'd la dale de l'in
scriplion? Et COllllllCIIL concilier celleproposi
tinll ayec les disposiliolls des arl. 20D3 ct20nü? 

POUl' résoudl'c ceLle difliculté, 011 a ima
gillé d'illtel'prétel' I'arl. 210G en ce 5e1lS (IUC 
I'inscriplion est lIécesiaire sallS doule pOli!' '1 lit' 
le privilége puisse ct/'e exel'f'é, mais que' d'aí/-
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leurs eNte inscription peut t~lre lltilement 
príse t::mt que l'immclIble n'a pas été aliéné 
par le clébilenr (1). 

On voil qu'avec cclle maniere d'clltendre 
l"art. 2l0G, l'inscl'Íplion Ilécessail'e ~I I"ex(lr
cice uu privilége n'est plus <¡u'une forlllalilé 
arhitraire, et ne se rallache plus ;1 HU sysl<~/Ile 

de pllblicité : elle lIe sen plus a averlit, les 
cré:mciers qlli \'iendraient traiter avec le [11'0-

priélaire de I'immellble, Pllisque ses cifets 
son! rt~troaetirs, et qll'clle f:lit passer le IlI'i
vilége availt toutes les hypolheques inscrites 
antéricurcment. Ou est des lors I'intéret de 
cetle ínscription, si ce u'est Ull intéretllseal? 

DII reste, il est relll:lnjuable qll'on n'a pas 
osé élcndre celte théorie sillglllicre au droit de 
suile inhérent au privilége; el Hairncnt je !le 
sais pourquoi. Si le privil(;ge pellt etre vala
hlement opposé aux créaneiers qui n'oat pu 
le cOllnailre, ponrqlloi tle serait-il pas égale
rnent opposable aux liers acqtiél'eurs, auxyuels 
illl(~ se J'~vell~ qu'apres I'acquisilion? Aucun 
Icxte du Code civil Jle llIotive ecHe dislillction 
C/ltre le droit de préfércnce et le droit de 
¡.,uite; hiell au eOlltraire ~ la rédaction de /'al'
~icle 2HjG aplanissait les yoies:l ceux qlli 
auraient \'oull1 ctt'e conséquents dans leul' 
sysleme de clandcstinité (i). 

Esl-il done bien vrai qu'en principe I'in
scription des priviléges sur les immeulJles ne 
soil qu'une al1"aire de forme, et n'ait pas trait 
a la puhiieilé? Esl-il vrai que le créancier soit 
ioujoul's a tcmps de prendl'e inscription pou!' 
excrccJ" SOll droit de préfél'enee, :'1 moills que 
la loi Il'ait spécialelllclIl tixé UII délai, a l'ex
piratio/l duquel le pl'ivilége s'évallouit Canle 
d'jnsel'iption (:¡)? 

le /le le crois pas; je rt'gal'lle ce systeillc si 
génél'alerncllt admis COIl1I11C errollé, et s'éear-

(1) roye:, Tanible, H.ép., VI) P1'ivilégc, secl. tí, 
no 1. - Pel'sil, SIII' 1'¡1I·1. ~JO~, no ~2. -- DllI'¡¡nton , 
t. XIX, nos 209 el ~IO. - Tl"Oplong, sur l'aH. 2108, 

110 2GG) el les :lulc\ll'S pal' lui cités, lels que Gl'eOlet' 
et Dalloz; enfin Zadlal'ire, ll'aduit par Allbl'y et Hau, 
l. JI, p. 210, note 7. 

(2) Cel Jl'l. ::llüG dit : ¡¡ Les cl'éanciel"s ayanl pl'ivi

lége el llypolhequc illSfTilt' (el. IlOll illsCI'ils! SUI' UIl 

t:wt allssi hien de ¡'esprit que de la lettre dll 
Code civil. C'est ce qll'il faut tacher de démnn
trer en c!()llnant le véritahle sens de l'ar1. 210G. 
A eeL effd, il est néccssaire de relllonter;'\ la 
loi dll tI brum;¡ire an VII, paree qne le CorIe 
civil, au IllOillS dans sa rédaclioll primitive , 
u'en est, sur le point donl il s'agit. qu'une 
presque complete I'cPl'otlllction. 

NOlls diviserü!ls notre dissel'tation en deux 
partics. Dans la premiere, qui formera la ma
tiere de ce premier al'ticle, nous examillerons 
les regles étahlics p:11' la loi de brumaire sur 
I'inscription des pl'i\"iléges, et dans J::¡ seconde 
nons étudierons les dispositiolls concspOIl
danLes dll Code civil. ( Chapo 2, sect. ¿l. ) 

rHEmimE PAHTlE. 

De la puhlicité des priviléges spéciaux sur 
les immeuhles, sui\':lIIt la loi du 11 hrumaire 
an VII. 

La loi du H Ilrumaire :ln VII pose, relative
ment aux priviléges sur les imrneubles, une 
regle générale de pllblicilé. Voiei cornment 
elle s'exprime, arto '2 : 1: L'hypotheqlle ne 
(( prcnd rallg, et les priviléges sU1'les immeu
« bles n'ont d'efTct que par leut inscription 
«( dans les registres a ce deslinés, sauf les 
« exceptiolls alltorisées par I'arlicle ,1 J. » 11 
s'agit dans cet article 11, de certains privi· 
Jéges généraux qlli nc 80l1t point assujcuis :'t 
l'inscription. 

Les dispositions suhséquentes de la me me 
loi expliquent tres-clairernent le sens de ces 
mots : «Les priviléges sur les Ílnmeubles n'ont 
l!' e(rct que par leurinscription 1) ••• et , a cet 
égal'd, i! faut distillgucr avec süin deux c1asses 
de priyiléges. 

Pl'ivlléges de la pl'emicI'e classe. 

La pl'cmicl'e classe est ceIle des priviléges 

immeublc, le suivent en quel<llles maios qu'il 
passe, cte. )) ¡';OBS nc pal'lons pas ici de l'al'licle 834 

dn Code de pl'OeGulll'e, qui inll'o:lllil SUl' le droit de 
suite des reGles (oules nOLlvelles. 

(3) Fv)"c;:, Code civil, at'lo 2IOU, ~!lll ; eode de 

eommcl'ce, Ilourel al't. 448; 1 re loi du tí sept. '1807, 
arlo :5, el 2" loi du meme jOlll', al't. !J. 
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retentls lors de l' aliénation d'WL immeuLle, 
par exemple, lors d'une vente, Celui (Jlli velld, 
sans reccvoir immédialemcllt le prix dc la 
vente, lIe se délllet pas de l'illlégralilé de son 
tlroit de propriété, mais il elJ conscrve une 
sorte de fraclíoll Oll de défllclllbl'cment, c'e5l
;l-dil'e un droit réel, qui eSL d'etl'c payé sur 
le (Iris. de I'immeuble avant tout aulre créal!
cie!' dc l'acheteur, 

Ríen de plus simple el de plus raisonnahle 
que la maniere dunt la loi de hr ulllaire donlle 
ú ces pl'iviléges retenus sur l'i11lmeuóle aliétlli , 

la publicilé la plus enticre et la plus absolue, 
Il faul, pour hicll compl'c!ldl'e ce systeme , se 
rappeler que la loÍ dc bl'umaire ne cOllsidérait 
la prOpri(~lé de l'immeuble cornme transférée 
Ú l'égard des tiers, quc par la transcriplion 
des acles de /Ilulalion sur les registrcs de la 
eOllserv;¡lioll dcs hypolheqllcs ( V. ectle loi, 
:11'1. 2G ). Ju~que-Jú, ces actes !le pouvaienl 
etre opposés aux tiers (Iui avaient eontracLé 
avee le velldem, c'est-a-dire avcc l'anciell 
pl'0pl'iétairc; ear le nwt vente avait ici, de 
rayen de 10llt le mOllde, ulle signifieatiol,l g(~

Jlérique, elllbr;¡ssant toutes les aliénaliolls 
fhitcs entl'c- virs. 

Si dOllC I'acle dc vellle cOllslataiL que le 
prix élait encore dú au vendenr, la lranserip
lion de cet :1cte, en lIIcme temps (ju'dle f~li~ 

sait COIlllaHrc au public la IIl11tation de pro
pl'iété, lui apprcllait aussi I'existence du 
pl'ivilége l'elwu sur I'immcublc par le vendeul'; 
la l'élellLioll úait :1ussi Iloloire qlle la transia
lioll 1l1{~lIIt, II Y ~l\-;¡it lá deux c1auses sifllulLa
lIées el indivisibles. Des lors persollllc nc POíi
v~lit raisotltlablclIlellt se plaindl'c de l'exi~;tellce 

uu privih\;e ; cal' nul aplll cause de l'achelcuJ' 
(créallcicl' ou sous-aequél'em) Il'avait dt! 
tOmplel' sur la valelll' de l'illlllleuLle acheté) 

(1) Loi du 11 hl'lllnail'e au VIL 
,\¡'t. :! ... ,: L.:: (ll'ivil\'[¡(! ~Ul' le,; im!lleubIes cst te 

dloit cl'ell"t! lJlél'él'é JIIX aull'es c¡éanc,e¡'s, meme 
anl(>ricul's en !tJ'jIollú;qul!. JI 

\¡'lo 14 ..• " L~s cl'é:¡nciers Jyanl PI'iviléf,C OH hypo
th(~(llIe ~tll' un irnmeuhlc, IWIIVClll le suinc en quel
que;; llIaiu" ¡¡1I'tI se lnlllve, pOUl' ell'e {liJyés et col 
I()q'l¡;~ 3m le pl'ix , d¿¡ll' I'ol'dle suivau( : 

si ce n'est déductioll faile de la portion de 
valem affércllte ú la eréance du vendeur. Les 
tenlles de la loi cxpri(llent énergiqucmellt 
ecHe idée; l'al'licle ,14 dil que les droits des 
précédents ]Jropriélaires sont ~L\lNTENUS selon 
les (orines indiquées; el 1':1rlicle 2G déclare 
que la transcriptioll consert'e an précédent pl'O

priélaire ou ú ses ayants cause le droit de pré
(érence. Ainsi, en supposalll memc que la loi 
de brumaire ;lll YIl eúL reconnu (ce qu'e1ie Ile 

faisait pas), des inscriptions (IOllllant ran¡:; 
u'hyporhequc a lellr date, llon-seulcllIellt su!' 
les illlmellbles présents, llIais ml~me Cllroro 
sm les immeubles ú venir !lu déhitelll', au ftl!' 

et a llIeSllI'e de Icut' aCf}llisitioll; de telles hy~ 
potheques, rnalgré lcur priol'ill~ de dale, J\'all
raient pas moins élé primées par le pri\'ilégc 
dll velldeur, qui n'a aliéné que rnoins le droit 
de pl'élever sur la valeul' de ,'ill1lneuble UIW 

sornrnc égale au pl'ix de yen le. Le bOIl sens dil 
que les eréanciers d(~ l'ae(Iuéreur, qne/que 
favorable (JlIe {lllisse etre /e 11 l' rallg IJYJJOIJJé, 
C:1ire, Ile "curel!l Clltalller la porlioll de droit 
que I'aulcur de la lHutatioll s'esl réservée. Ces 
llypolheques fr:lppalll, a leur date d'illscl'ip
tíOIl, meme les illllllcllbles :l venil', aur;licnL 
dOllc été pri!llées par le (ll'irilége dll rCJldcul'. 
Cela serait ré~l¡Jté d'lIlle par!, de ce (Ine ce 
pl'ivilégc est 1111 droit réel retcnn lJar le 1Jrécc
dent propriétaire lors de l'aliénation, el 

d'autl'e part, de la Ilatlll'c lIlellle du privilégc 
qui est UIl droit dc préfércm:e supériclH au~ 
hypotlt6ques (1). 

l\Iais de telles hYjlOlh(~qlles , 1I0{(S YeIlOIl~ de 
le dirc, JI'existanL pas :;OIlS le l'I:gillle de la l(¡l 

de Lnllll;lire (V. ceHe loi, :11'1. -1), OIl Ile l¡eut 
IrOtlvel' que, SOll5 ce poinl de "IlC , le vendcu\' 
t!'illlmeu!Jle Ctlt inlél'et ;'¡ ce que le droit par 
lui I'éservé f(¡t qualilié de privilége; 1I11e bypo 

1 u ... :lo, _. 

~j() .•• « Les pt'écrl¡[ents pl'op¡'iétail'es oulcul's J~ auto' 
IdU:ie, dunlles dl'oits ({ti,"un! (;té JJwillleuus "don 
les (OI'mes indiquúes j>llI' la prúseJlte, }JOltt' ce 'luí 
{CUI' resleJ'({ dú sur le jlf'i:c, Oll ]iOW' (cs cítrU'!JC:; 

!fui en tic/u(I'aieJlL ¡ie/{; 
4(; Les l'l'I'~¿HH'I<,I'S ltypothécJin:s, :<Uil'dlll la pl'iol!( 

d': ltlln ill'cripl!ulI:;.., 
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lbequc légale Oll tacite lui aurait sum, puisqne 
tctte hypotheque, contempor:) ¡ne de l'al iéna
lion, n':lUrait pu ctre primée par aucl1n autre 
dcs cré:mciers de l'acquércul'. 

Ce n'cst que sous un autl'e poínt de vue que 
le privilége du vendeu!', reconnu par la loi de 
brumaire, pl'éscnte un a\'anlage supériell!' :\ 
celui u'une simple hYPOlheqllc légale , cl voici 
en quel scns ; allx tcrmes du 4° de I'anicle 14 
de cetle !oi, les créanciers hypolhécaires sont 
colloqués sur le prix de l'illlUlcuble, slIivant 
la priorilé de Icurs inscripliolls, et, en cas de 
concours de plusieurs inscriptions {aites le 
mdme jour, et d"insuffisance des {onds pour 
en payc1' intégralement les causes, par con
tTibtttion entre les créanoiers qui les auraient 
requises. CeHe dcrniere disposition , dOllt I'ob
jet est d' empécher que le conserva tClll' nc c!asse 
dans un ordl'e arbltl'ail'e el pctIt-etre meme 
fraudulellx, les illscriptions requises le memc 
jour par plusiclIl's créanciel's, ne racevra au
cune espece d'applicalioll al! privilége du pré
cédent propl'iéLail'e , el ce derlliel' sera eollo
ljué avallL les créallciers hypothécail'es de 
l'achclcur, inscrils le jour memc de l'acíIllisi
Lion. Ccla réslllle ell Lennes expl'cs du 3° du 
rneme arLiclc 14, d'aprcs lccJltel ce précédcnt 
propriétairc passe, comme privilégié, a ~'ant 
tous créallciers hypüthécaires, Ce cl:1ssement 
est fort raisoll1l3hle, cal', ainsi que je ,'ai diL 
plusicurs fois, I'aliénalion n'a élé faitc que 
saur la Télention du privilége, et l'acheleul' 
nc peu t cOllc(~der :'t ses créancicrs plus de d roí Ls 

flu'il Il'en a Illi-rnemc. On voit l/u'il n'y ama 
jam~:is licu d'appliqncr litlél'alemcllt au privi
Jése du vendeur I'anicle '1 er, suirant lequel le 
privilége esl le droit (l'ctl'e pl'éféré :lIn autres 
créanciers, qtloique antérieurs aux hypo
théques. 

Au reste"bien que la tr:lllscriptioIl de t'aete 
de mulalion plIt a la l'igucur snHi!'e pour la 

(1) AIL '20 ... H La tl';1nS~I'iption conscl've a ceux--ci 
(al! Pl'l~c(;dcnl pl'opl'iélair'c OH a ses ayanls cause) le 
dl'oil dc pt'éfél'ence sut' les bicus aliénés, á l'e/fel de 
quoi, le conscl'vateUl' des ItXpollú;qucs {ait ln
SCl'iplioll su/' ses t'f'gist¡'es, des c1'i:ances", fjlli 

nOloriété <tu privilégc, les rédaclclll'S dc b loi 
de bl'umaire, voubnt en quclquc snrte atlcin
dre :1 la perfection de la puolicité, avaient 
exigé quc le privilége du vendenr füt en outre 
inscrit sur les registres (V. loi du 11 bru
maire. arlo 29), CeHe inscription devait etre 
faite d'office par le conservaleur, et, S:lIlS Hui 
dOllte, immédiatement apres la transcriplion 
dont elle était eomme I'~lppelldice ou le com
plément. Il semble rncme, eI'apres les termes 
de cet article, que le privilége dépendait de 
l'existence de l'inscription, sallf le reeours du 
vendeur contrc le conservateur négligent (1) ; 
mais eclte inscriplioll, ainsi faite lrlllllédiate
rnent, se rattachait:\ la lranscription dont elle 
n'était qll'une pOl'tion détachée pour etre rnieux 
mise en Illmit~re, et l'emportait nél'essaire
ment, cOlllme nOl1s I'avons vu , sur toute autre 
inscriplion prise le meme jom. 

Pl'irilérre de la deuxieme classe, 

Le privilége unique qui forme ceHe deuxieme 
classe est celui qui appartient aux ouvl'iers , 
sur la plus value existan te au moment de 
l'aliénation d'un immeuúle , el provenant des 
cOllstruclions, réparations el aulrcs impenses 
par cux failes a cet ill1Illcuhle. Ce pl'ivilége 
I\'cst point, a propl'ement pal'lcl', rclcn\l, 
comrne ceux de la pl'cmiel'e c1asse, sur 'Un 
immettble al'iéné. Cepellllallt la plus vallle dont 
il s'agit est ulle sone de cl'éation des ouvriers; 
comllle le vendcUl', ils ont mis dans le patri
moine du débileur une valcur immobiliere, 
SIl1' laqllelle il esL raisonnablc de leu!' :iccol'der 
un dl'oit de préférencc analogue :'t celui du 
vendenr. Mais cornlllc il n'y a ici aueull acte 
tl'anslalif de propriélé illlmouilierc ~I faire 
trallscrire, et que la plus value résulte de cer
lains travallx industriels, et de ccrtaines four
nillll'es qui s'incol'porent a I'immeuble, le 

en }'ésulleJ'Ctient, )) etc. Celle maniet'i~ tl'inleqH'éte¡, 
I'ar't. 20 sel'ait littét'alemenl d'accot'd :lVCC ¡'art. ~. 

SlllrJnl lequel, les pl'ivitéges su/' íes immcub!p~ 
n'on! d'e/f'e/ que pUl' [e ll! , INSC1\ll) rlO~ dalls {es 
¡'er/s/I'es publics el ce deslinés, 
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mode de cOllservation indiqué pour les privi
léges de la premiere c1asse ne peut rccevoil' ¡ci 
aucune :lpplicatioll. 

Cepclldant il est nécessaire qu'au fuI' el a 
mesure des améliorations cfreetllécs, les tiers 
soient avel'lis que la plus "alue de l'illlmeuLlc 
cst frappée du privilége des ouvriers; il est 
Ilécessaire lJue eelle aliénation de services el 
de maléria1lX soit, comme ulle yéri1aLle alúJ
natían d'immeuúle, aecompagllée rl'UII sigile 
publie de privilége. Sans eeHe puLlicilé eon
lemporaine de cbaeullc des amélioralions el 

auglllelltations sueeessives, les liers seraient 
illduilS en erreur sur l'élendue dll erédit immo
Lilicl' C\U propriéLaíre; el j'cnLellds parler iei, 
Ilon-Seulelllcnt des liers qui eOlltractcraient 
avee ce propriétairc apres la eonfeclion totalc 
ou partielle des travaux, mais ellcore de ccux 
quí auraicllt conlracté aree lui avant qu'on elÍL 
lllis la Illaill a l'ccune. En efl'ct, les créallcicrs 
dont I'hypolheque était antéricure, ont dli, 
aux tcrmes de la loi, eomplcr sur loutes les 
:\Illélio/'atiolls sunenues a rimmcuble hypo
théqné (Y. 3rt. 4 dc la loi, premier aliné:l) (1). 

Toul cela elltrainait la Jléces~ité d'exigel' des 
ou vriel's q ll' i ls pl'issen 1 illscriplion (lvaut le 
comrnencement des travaux; e'est aussi ce 
qu'onlollnait ¡'arlo 13 de la !oi. Le lJOrderc;¡:I 
d'inscl'iptioll cOllsisLaít (blls le proCes-vel'bal 
prescJ'it par I'art. 12, á I'effet de constatel' 
[' état de l' immellUe et l'utiWé des oltvrages. 
11 va sans dire CJu'on n'élaiL pas dispensé dc 
comprcndre dalls l'inscl'ipLioll les indications 
c:'\igées par i'art. 17 el relatives a la désiglla
Lion précise du ,créallcier, dll débitcur, et de 
l'espeee cL silllaLioll de l'ill1l1ieuole grc\'é tlll 
privilégc (s). 

Si I'inscription n'était prise !Ju'apres la COII
fectioll des tl'avaux, elle ne pouvait donner Slll' 

la plus vallle }Jl'odlliLe par ecs lravanx, qu'une 
hypothequc pl'ellant I'allg du jour de l'inserip-

(1) \l-t. 4, le,. alinéa. 'e Elle s'é[(;[lll ( l'hYPolhel!lic 

slipu!l:e ou convcllliolluclle) Ü toales les alll{:tiora

¡iul/s 'fui y sUl'vieJltll'ollt (allx hiens du déb:lcUl'),J 

Celle 1'¡'o¡;le s';¡pplillUJit:\ plus J'OIl!' rai,on ;lllX hy
pothl~fJlIes jlldiciall'c, <:l I(;[;ale,;, IJlli Il'(~taiclIt pJS 

IlH'1l1e aSSlljl'llic~, cururnc les hypo\hl~flu'~s conHU-

lion, et primée par toules les hypotJ¡eque~> 

anLérieurelllent inscriles. 011 pOII\'ait dirc 
:lIOI'S, en sc servant d'une exprcssioll aujom'
d'hlli for1 IIsiLée, ct qui apparait déj:l dans la 
loi de brum:¡il'e (litre 111, rclatir anx di:-pnsi
tions transitoircs, arl. 3D), que le pl'ivilége 
était dógénél'é en simple h!JlJOtlu!que. (Comp. 
I'art. 21'1;) dll Code civil.) 

On eomprelld, du restc, qlle SOl1S l'cmpire de 
tels príncipes, il cst forl illlpOrlalll de savoil' :'¡ 

quelle épOqllC les tra":llIx Ollt élé exéclItés; 
cal' les créallciers ayant hypOll}(\quc SOl' rilll" 

menhlc amé!ioré, ont gralld intél'el i\ souk!lir 
que tout 011 parlic des tl'aV:lIlX cst :IllLérieltl' ;~ 

I'inscriptioll des ollvricrs. Cest la une ques
lion de fait ü jugcr, el il cst illlpossilJle d'em
pecher ceHe difficulté de surgir. 

On ,"oit mailllenant COllllllcnl, d':lprü la lo! 
de brllrnail'e, le privilége des ollvriel's rec;oiL 
l'applicalion de eelle reg!c invariahle posée 
dans l'arliele 2 de la loi : Les prü'ift:ges sur les 
immeuúlcs ¡¿Jon ! {{'e/let 'fue par l'imcri¡)[ion, 
O" ,"oil qll'ici, cornnw Jalls le cas de rente 
d'illllllcnbles, l'elTet du privWge e:x:iste, lors
que la mention qui en cst faite S 111' les regis
tres pllblies accam¡Jayne l'ac'fuisition de la 
valeur immobilih'e grevée du privilége. Dalls 
lOus les cas , eellc valclll' illllrlOl)ili!~re lI'clllre 
dans le pall'irnoiilc UII débitcUl' qll'avee I'an

nonce pllblique dll droit de prél'él'ellce du 
créancicr. Le caracLel'e de I'opération est tou
jOllrs c\'ét:,blil' lIlle relent'ion S\lI' ceHe "alem' 
lransfél'ée an déLitclll'. Ainsi I'oll\'l'ier aura, 
jusqu'it COIlCllrrence de la plus vallJe par luí 
donnée, le /lIemc ;J'.:1I1l:Jge que s'il élaiL Vefl,

de1lr d'lln inul/el/Me, eL primera lous les 

eréalleiers inscl'ils Slll' l'illlllleulJlc le jOUl' 

lIIeme ou il a inscl'it son proees-vcrlJ:ll. EII 
outl'e, il prin,era lcs cl'éancicrs illsf'l'ils aV;llll 

les 1l'aVallX, et dont I'hypothór¡uedcvait, tl';¡
pres les rc:~lcs ol'dinail'es, s'élclldrc ~t Loutt:s 

lionnelles, á la I'églr; de /11 Sjj(":Ciillili: dalls i'iu:c",l' 

tion (r. :Il't. 'Ji, ¡jo: 20 alilléa l. 
(2) ,\rt.13 (~e la loi, (: Le lll'océs-yel'h;¡\ <¡ui ('()¡J~¡al\; 

le,; ouvr;q;es ~'I r;¡il'!~, doil ~!I'(' ills('J'it iWll/lt le C!I,Jil-

1I/I.'/lC('II/{'II/ dl's l't~J¡(lI'((/if)IIS, ('l II~ [>ri\'i!';¡r'; 1,', 

ti'cH'e! 'lile par cf'lte iIlSl'l'íl'til!ll. 
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les 3mélioratiollS survenues a l'immcuble hy
pothéqué. 

Le deuxierne alinéa de I'article 13 prescrit 
en outrc a l'ou\Tic\' de fail'c une autre inscrip
tion, c'est-a-dil'c cclle <lu deuxierne proces· 
verbal, constatan! la réceptioll des travallX , 
layuelle, d'apres I'article 1~, dcvait ayoi\' líeu 
deux lHois au pllls tanl, ;¡pres leur conrection. 
Voici les te/'lIlcs de ('eL artide 13 : 

~ Celui (le proc(~s-verbal) de réccption des 
ollv/'ages doit etl'e égalelllcllt illserit, a I'clfct 
de détel'Illiner le maximUin de la créallee pl'i
vil(;giée. » 

L'illscriptioll du p/'OCeS-H·r1Ja1 de réeeptioll 
des 9l1vrages était évidcflll1lent le seul Illoyen 
de faire COllllailre all tiers le maxinmm de la 
t!'éancc; cal' la Pllhlicilé dOllnée par l'ill
SCl'iplioll dll premier proces-vcrLal, élant 
antúicure i\ ces ouvl'ages, ne cOlIstituaiL que 
l'annollce d'llllc créance illdélenuinéc et IlH~lIIe 
conditiollllelle, Pllisfju'elle dépclldait essen
lieLeIljent de la réalisalioll de lravallX projclés. 
Pcut-eL/'e ellL-il é!é LOll d'exiger qtle J'illscl'ip
lion dc cc dClIxiellle pl'oces-rcl'bal fú! f;¡ite 
d:lIIs un dé!ai déler/llillé, :l partir de la I'éccp
lion des IravJux, :I/ill de di!:lsipcr prornptclIlellt 
10llle c~pefe d'illccrlÍtude sur l'ételldlle du 
privjlége. C'esL aitlú que 1'~\I'l. 37 dc la 10Í 
ordonllail d'illscrire daus les lroís lllois de sa 
publicalÍolI les droils d'hypolh0que Oll pl'ivi
l(:ge cxislallts lol's dc cclle publiealioll. 

lille disposilioll analogllc ne se tl'ou\'ant pas 
t!;IIlS la loi qualll :'\ I'inscriplioll dc 1I0tre 
dCllxieni(~ Pl'OCCS-Yf'rlJa!, 011 ne voit gllerc 
qucile pOllrr;lit eLl'c la s:lllclioll du deuxicluC 
:dilléa de I'anicle 13. Cel :Inicie dit bi(~1l que 
le dcuxielllc proces,ycl'hal lioit e'lre également 
inscrit, mais lle répele }las ee qu'il a dil du 
preIllicl': l.e ]J/'il'ilége n'a d'elfet que par ecHe 
inscription. Cepeudallt celle olllissioll He pellt 
. Iioir eu pr:'tir¡ue de gra\cs illCOl1\'élliellls 7 

: J J'"lj exc<.!pLe, ;:11 ,'(: qlli tuuche le pI'lvih:o-e des 
,'(ilricJ:;. ~J. I't:l',il i(JlIC'sllum, t. 1, liv.l e l', eh, ü, 
'!J, el (:Ulllfllt:lll. ,lIl' I';u'[, 2110, \lo ;jI, el ,,1. '1'I'OP

lo!J¡; : LO!llliJeuL 5lI1' les Ill'ill:(~¡;es ('[ IlYliolllt;tlllCS , 
¡l. li') :J::!2) ; Ilid" ('ncme SI: IHHlltlJt-¡ls IOlls t!ClIX 
/'1; ddillllivl' /1 ,'xign l'illSCl'iptioll /'c{¡/liuI'lJlcnl {(/I:C 

paree que les personncs intéressées a COl1-
nuitre le maximum de la créance des ouvl'iers, 
peurcllt I'ctjuérir I'inscription du proces-vcrb31. 
Tel cst ll'ahord le pl'O¡>l'iétaire dc i'illlfllcuble, 
qui reut évÍlel' une trop graIlde altératioll de 
SOIl cl'édit imIllobilicl'; tcls SOllt Ics autres 
créancicrs, désireux de sorti¡, J'illccl'tiwde sur 
l'élcndllc du privilége des ollvl'icl'S, afill dc 
réglcr en conséqlH~JlCe IC!ll's rappoJ'ls 1I1térieurs 
avec le déLitetJl' comlllun. Tel est cufin l'ac
quércUl' de J'immcuble, qui ne peuL arriver a 
la ¡¡urge fln'en donnant aux créailciers inscrits 
tous les documcnts rclatifs a l'état des charges 
el hypothequcs. (Y. les arto 30 el 31 de la 
loi. ) 

En SOIllIllC, on roiL cOIllIJicn est simple el 
rigourcux le syslcmc du 1(~gislaleU\' de ¡'an VII, 

sur la puLlicilé des priviléges. EL cependant 
il selllulerait CJu'il lI'a pas frapp,i les regards 
des jllrisconsultes, tallt est mince le parti 'lU'OH 
en a tiré pour I'inlel'prétatioll de la pal'lie cor
respondan te du Cocle civil (1). CCl'les, ce n'est 
pas moi qui mécollnaill'ai les allIllil'ables res
SOlll'CeS qu'offrent Ics écrÍLs des juriscollsultes 
rOlllaí!ls, trésors OÚ I'on puise loujours et fluí 
pal'aissent inépuisables, mais je pellse aussi 
fln'il IlC fauL {las dédaigner nos richesscs n3-

lionalcs; et il est naimcnL éLrange de pcnser 
que si des regles si Lelles el si lucides, 31l1ieu 
d'ctrc éCl'ites dans la loi ue bl'lllllaire, se re
trouvaient dans quclque fl'agment de l'édit du 
préteur, elles seraient a \'envi dévcloppées 
dalls les écoles el les livrcs, et passeraient a 
I'état de vulgail'es et indi5pensahles nOlions. 

II n'exisle dans la loi de brulllail'e aUCLllh 
aulre privilége allquel pllisse s'appliquer le 
principe de la Iléeessité de I'inscriptioll. 

Si les rédactcurs de cette loí avaient imaginé 
de I'allgcr p:mni Ics pl'iviléges, le droiL de 
Sépal'alioll des paLrirll9incs <¡ui appal'tient aux 
eréanciel's tI'ulle successiun eL aux légaLaires • 

CJ'(:(lll(;iCi'S pustéJ'icUI's ({l/X l)'((vaux; ce <fui est, 
sllivanL non,. une (;1'1'(;11['. (¡lle !lOllS tf¡chel'olls (i<; 

l'él'utu' (bns la seconde ¡,,¡rtie de ce ll'avail. Tout le 

Iilal ,¡eHt de el: <¡u'on lI'a pas ¡¡ien elliendu le pr'in 
('¡pe ¡;(:Ill:l'a! po,é dam ¡'arlo '21O¡j. 
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ce nouveau privilégc n'aurait pu recevoir I'ap
plication purc el simple des regles que nOlls 
venons d'exposer. En d'alllres termes, il ctit 
été impossible de dire que les immeublcs de 
la succession ne passeraiellt cntre les mains de 
I'hériticr, qu'avcc le signe public du droit de 
préférence accordé :wx créanciers du défunt 
el aux légataires. En effet, la mutation de pro
priélé s'opérant du défunt :l I'héritier, au 
moment du déccs, par la seule puissance de la 
loi, et indépendamment de la volonté des 
créanciers el des léga la i res, ceux-ci ne pou
vaient elre aSlreints aux nH~mes conditions que 
le vendeur d'immeubles ou I'ouvrier. On etit 
dOllc été obligé de faire flécltÍr le principe 
général el d'accorder aux créanciers el aux 
légalaires un cerlain délai pOUl' s'inscrire a 
partir de I'ouverture de b succession. ~bis 
rien ne fut changé par la loi de brulllail'e an 
droit commllll en ecUc maliere ; aUCUIle publi
cité ne fut exigée. C'est aux rédacteul's du 
Cocle ci"il qu'apparlicnl l'honneur de cclle 
titile illnovation (1). 

(lIe Artíclc.) 

Apl'es avoir montré COlllment la loi du 
11 brull13ire an "11 avait organisé la pllblicité 
des pl'iviléges ill1lllobiliers , non s allolls maill
tenant abordcl' la seconde partie de notre ll'a
nil, e'esl-ü-dire, éllldicl' le" dispositions cor
respondantes du Colle civil. Mais ici gal'dolls-
110llS bien d'oublier les regles établies par la 
loi de brumaire ; eelle loi doil tO¡ljours nOlls 
servil' CII quelque sorle de boussole, el c'est 
pOl\l' I'ayoil' perdue de v\le que tanl de juris
tOIlSulles onl erré ;) ¡'aVClllure, el sont arrivés 
;', des l'ésullats dont s'élollnait leur propl'e rai
SOIl. Nous reconnaitl'ons bienlC)t que le légis
laleur de 1804, ellrédigeallt les seclio:1S2 ct4 
du titre des I1ypotheques, n'a rien enLendu 
changel' aux principes généraux de la loi de 
hrlllllail'e sur les pl'i\'iléges immobiliers. et 
s' est bomé a faire q uelq ues correctiolls tic 

(1) Art. 14 de la loi du 11 hl'llrnairc, dcmier 
illínéa : 

le Le toul S311S PI'éjlldicc dll d/'oíl qu'ont les cl'é;¡n-

détail. Plus tard. nous I'echcrcherons si ces 
principes n'ont pas relill de véritables alleintes 
par l'eITet de disposilions subséquenlcs, soit 
du Cocle civil, soit de quelqllc autre loi. 

DEUXIEME PAI\.TlE. 

De la puhlicilé des privil<lfic~ spéciaux slIr les 
irnmeuhles, suívant le Coue civil. 

Le plan suivi par les rédacleurs de la loi 
!In 1 'J brumail'e :tn VII, I'clativcmellt ~I la pu
blicilé des priviléges spéciaux SUI' les immeu
bies, est si ingénieux et satisfait si pleinemcnt 
la raison. qu'il fandl'ait des preuves hicll rortes 
pour persuader qu'il a été ahandonné dan s lc 
Codeo Cet abandoll parailra fort improbable, 
si, dans les discussions snr les articles 2100 
3 2113 qui sont le siége de la malicl'e, rien 
n'indiqne la Illoindre intenlion d'opél'er lID 

périlleux remaniement dans les regles fonua
mcntales snr la publiciLé des priviléges. Enhn 
toute espece de doute s'évanouira , si le lexle 
de ces arLicles se pl'eLe facilelllcnt au lllainticll 
de ces regles, el si d'ailleurs 011 n'y rCllt d(S
con vl'il' a neun a litre systeme J sinoll ég~demen t 
Don, au moÍlIs plausible eL soutenable. 

EL cependanl, il l'aut le répéLcl' encare, le-
a\ltellrs dc traites el de commentail'es sernlJ!cnt 
fCl'lIlcr les ycux ú la IUlIJÍct'e répanduc su!' ce 
sujct par la loi de bl'Ulllail'c :\11 \'Il. Al! lieu de 
l)l'clldre ccUe loi COIllIlW poillt de d¡~part, et 
de n'adlllcLLre Jans le Code civil que des inno
vatiolls clail'es eL bien délllonlrées, Oll explique 
l'arlicle 2100 eomIllc UIl texle nOi!\'cau, que 

I'absenec de préc¡jdelllS COllHe d'obsClll'ilé; 
on sc lourmcnte ú cherchcl' le lIlol de I'élligme, 
el 011 ne peuL le tl'ou"er, paree lju'on nég!igc 
la tl'adiLion , salls laquelle l'illtcl'p!'óte le p!U'o 
su\}til, le logicicll le plus puissallt, !le pen
YCllt manque" d'ell'c souvcnt en dé[;'llll. 

N'aul'aiL-il p~IS élé bien simple de se denwn
del' av:tnl tout, si les rédaetelll's de la secliollf 
dI: llotl'C rhapitrc ':2 ( arto 2100 a 2113), unt 
"Oll ¡ II inllove!', ou bien an cOIlLrail'c mainlenir 

ciel'S des pCl'sonncs décédées et le5 légalail'es di' 
dem;¡¡¡dcr la ti j, ~! Ilction el la s(;pal'atiotl des pa l [')
llloi!ws , c(llI{o)'71l{:mcnl ((l/X lois, ), 
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I'état de elloses existanl, eontrc Jequel aucune 
plainte ne s'élait élev{~e? Jc le répcte, je ne 
}luís assez m'élonner que cette marche n'ait 
)las élé suivie, el que eetle partie du Cocle 
civil ait été traitée COlllllle lc serait une légis
latíon toute Ilollvelle, con<;uc d priori et en
fanlée d'un seul jer. 

Suivons done [fIle aulre llIéthode , et rcmar
quons d';t1JOrd que Ilolre anicIe 2'j 06 élaolil, 
a pell pre¡:¡ dans les rnemcs termes que I'ar
[iele 2 de la Joi de o['llmaire, \lile regle géllé
rale sur J'illscription des pl'iviléges imnlObi
Jiers. ( Entre les cl'éanciers, dit I'artic!e 210G, 
les IJI'iviléges ne produisent {{'c/fel d l'égard 
desimmeubles qu'attlant qu'ils sont rendus 
publics par inscription sur les registres du, 
consen:atcur des hypothéqttCs, de la maniere 
délCl'mint\epal' la loi(t) .... » 

,La simi\itude de rédactioli cntre cel anicle 
el l'arlie\e 2 de la loi de hl'ulllail'e est vrai
Illel¡t fl'app:llll.e. Suivallt cet :lniclc 2, « les 
{ll'iviléges sllr les ¡ll1fl1cublcs n'ont d'effet que 
par {cut' inscription dans les registres á ce 
destin(;:5. )¡ Les texLcs éLalll idclltiqucs, pour
'llloi la pensée des dctlx législateurs ne sCl'ait
tllc pas la mCllle ? Des l'abol'<I , il parait u(jIJC 

l'aiwnnahlc dc suivre les el'rClIlcnts de la loi 
de bl'umaírc, c'est-a-dire d'admcltl'e que la 
pllhliciLt~ dll pl'ivilége doit précéder ou accom
pagncl' I'aliénalioll de la v;¡lcur illllllObiliere 

(J) L':ll'¡. 210G cornmmencc pal' ces mols : Entre 
ti s cl't:({Jlcil'l'S 7 cte., re qni a fa t nalll'e, qllallt JlI 
,j,'(li! de sllile) des diltlcultés qne !le !)('(;sentaient 
P'~ l,'s ::I'I.::! r:lJ4 de la 101 de Ilnllllail'e, Je suis con
\a:l1CiI 'lile les I',:'dac!eurs dll Code n'onl p:15 Jtlaché 
:1 (;('S mot& le ,CllS exclllsir (Jlle lelll' pl'éleIlt les com
lot'ntaleIlI'S, el que les al'licles 210G el SlIil'Jl1lS (;111-
brassenL les pl'iv¡j{;ges SOllS tonies leUI'S faces, el 
l'Omllll: dmil de pl'd'érellce, el, COl1lfllC dl'oiL de !'uite. 
J;: n';¡i pa, :1p¡m¡('olllli cclle diff¡Cilllé (¡aBs ce tl';¡Y;¡il, 
paree qu'dle u'a élé réellemcBl déballllc (IU'en ce 
qlli IOI:chc les pl'iliJ¡~gcs ;JUX<jllCIs!le s'applique p:Js 

le prim1llc f,(':¡:<,'¡'al de ¡'Jl'liele 210G (raye::.; al'ti

.. '¡'s :l107, 2l0U, 2:11), AI1 resle, celle t¡ucslion a 
dé. ,011;; IllI cCl'lain 1'3PI'01'L sjml'lifi~e pal' 1\Il'li
,l¡~ I):).j dll C"de (le [ll'océ(llH'e. 

(:2) r. llcllincoUl't, ('OllI'S de Code civil] Ge édit. 
t. 111, p. l,i3, el flole 1 (\l. ~íU dc~ notcs). 

\f I'cr::;iL ('O}i!I!II'lIl, Sl1l' i'arL 2106, no 2, dit que 

qui frappe ce privilégc. Si la puhlicité n'est 
donnée qu'apres l'entrée de eette valeur im
mobiliere dans le patrimoine du débileur,elle 
n'averlÍt que les cl'éanciers dOllt I'hypotheque 
cst postéricure ; ces derniel's sel'ont done seuls 
primés par le privilége, ou plutót il n'y aura 
plus qu'un privilége nominal, dégénéré en 
simple hypotheque régie par la maxime: Prior 
tempore potior jttre, el par I'article 2134. 

Les rédacteurs du Code civil ont voulu, a 
mon sens, faire ressortir cetle théorie avec 
plus d'énergie encore que ne le faisait la loi 
de hrumaire, en ajoutant, dans I'article 2106, 
apres ces mots : nc produisent d'e/fet qu'au
tant qu'ils sont rendus publics par inscrip
tion ... ceux-ci : et d compter de la date de 
ceUe inscription. Voil:', ce moL date qui a été 
la pierre d'achoppemclIt des comrnenlateurs, 
el qu'ils ollL soín dc rcjeter COIllllle inexact (2). 
Mais il est CCl'taillcmellt possib!e d'adapter 
assez hiell ceLtc expression a llotre systcme. 
En cfrct, si \'immeuble sujet au privilége a été 
un seul illstant dans le pall'imoine du déhiteur 
avant la nolification faite au public de cc droit 
dc privilégc, le premie!' rang sc trouve occupé 
par tous les créanciers qui ont une hypolhequc 
antél'ieUl'c. Si au contl'aire l'inscription a pl'é
cédé 011 accompagné I'ac<¡uisilioll faite par le 
débileur, aUClln des créanciers de celui-ci 
n'él:mL illduit el! errcur sur I'importance réelle 

le r';¡n¡¡ ne peul pas eLre fixé }JaJ' la dale de l'in
sCJ'iplion. 

1\1. DU1'anlon, t. XIX, n u 204 : Ce n'csl point 
pm' la date des inscripLio12s, ele. 

Enfin l\1, TI'O[llong, SUl' I'al't. 2tOG, lo 1, p. 5\)0: 
(( On ne pellt s'empéchcl' neanll10ins de I'econnailrc 
(, qlle no{re articte es t l'/;digé, SU/' ce poinl, d'une 
(( maniere tout (l {ail úquivoque, el meme vi
(( cieuse; cai' il semblel'ait amene/' a ce résultat, que 
(( e'est de la date de i'inscriplion que dépenu l'effet 
(( du (J1'ivilege. On y lit en etfet. .. (~uit le texte dc 
(( Part, 2106), Si I'on voulaiL prendre ees del'lliel'es 
1( expressions au pied de la leLtre, on \'oit a qllelles 

«( lllconséquence:, elles (onilnil':¡ient. ("esl donc lci 
« le cas oie l'on peul d¡re que la letlre fue ell'es
« PI'it vivifie.)) i\1ais aquel systeme e$l-on al'l'ivé 

aree ce mépI'is pOUl' la leltl'c eL cet amoUl' pOUl' ¡'es
PI'jl? Nous en avons !lit un mol dans le {ll'écédent 
drtic!e d 110115 allons y I'clenil', 
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de ce nouveau gage offert a S3 créance, lis sont 
tous nécessairement primés, ce qui eomprend : 
1° les créanciers qui avaient une hypotheql1e 
judiciaire ou légale antérieure, s'étendant sur 
tous les immeubles présenls eL a venir (V. ar
ticles 2122 et 2125, 2e alinéa) (1). laquelle est 
venue fl'apper I'immeuhle grevé du privilége; 
2° en matiere de privilége des oUHiers, les 
el'éanciers ayant une hypotheque quelconque 
antérieure allx travaux. 

Ces divers résultats de la rétention opérée 
sur I'ímmellhle se trouvent tout a fait en har
monie :wec la définitioll de I'articlc 2095. Cet 
article nous dit que le pl'ivilége estle droit d'e'tre 
préferé aux autres créallciers méme hypothé-
caires, eL il est clair comme lejour qu'il !le peut 
en etre aulrement quant a nos priviléges immo
biliel's.Comment, eu effet, celui (jui, enaliénanl, 
a retenu un droit de préférence, sel'ait-íl primé 
par un créancier qnelconque de l'acquéreur(:!)? 
Ces mots de l'arLicle 2106: d compter de la 
date de l' inscription... re~oi ven t donc forcé
ment eeHe interprétation. que si l'inscription 
n' est point prise apres l' époque OU descréanciers 
hypothécaires ont pu elre trompés sur I'étendue 
des rtroits du propl'iétaire , c'cst-:l-dire, si elle 
cst déja prise el la date de l'acquisition faile par 
ecllli-ci, la natllre meme du droiL de privilége, 
rendu, notoire des qu'il a pu, l' ctre, lui donne 
une priol'ité néccssaire sur toules les hypolhe
queso Les rédacLeurs du eode n'ont pas eu he
soin d'enlrcl' dans de longucs explications sur 
ce poinl. Tout était dcpuis longtcmps éclairci, 
et en (luel(Jue sorte sanclionné par la pratique 
de la loi dll 1'1 brumaire. 

Le sysLemc des rédacLcllrs des seclions rela
tivcs aux priviléges sur les immeubles, estdonc 
le sysleme de la loi de brumaire. On n'a pas 

('1) Ces al'ticles ont intl'Oduit un dl'oit nOllveau, 
CJI', aillsi que nOlls l'JVOllti ('ernarljué dans le pr'écé
dent al'ticle, la loi de bl'urnail'e ne l'econnai,sait 

pas d'hypotheque s'étendanl sans inscription nou
uc[{e SllI' les hiens a venil'. (Y. alt. 4 de ccite loi ; 

r. au cunll'Jil'c les ¿¡flicles 2121, 2125 el 21484e du 
Code ciVil.) 

(2) Il Y a cependant cel'lains cl'éanciers de I'ac

'lllÚ'ClII' qui sel'onl Ill'éfél'és a !'aliénalcU/'. Ce sonl 

détruit, mais conservé. Et oil était done iei I~ 

besoin d'innov:ltion ? 
Croirait-on maintenantque 1'0n aitab:lIldonllé 

tOI1S les pl'écédents, pour :luopter el poplllariscl' 
cetle idée élrange indiquée dalls notl'p. prclllier 
anicle: que l'insc!'iplion du privilégc sur les 
immeubles est seulerncnl cxigée pour qtt'on 
puisse l'exercer, maís quc du res le I'époqlle 
Ol! cette inscription est prise, n'est d'auclltl inté
ret quanta l'existencedu droit de pI'éf(~l'encc(3)? 
11 faul des citations pOlll' faire voil' qlle eclle 
incroyable sollltion est proposée ell tel'IllCS ex
prcs pal' de graves allleuI's. 

CornmclIl;olls par le Commcntail'e de M. Tar
I'ible sur I'article 21 OC, Hép. de j urispr., V o Pri
vilege decréance, sec!. 0. A la lcclllre de ce 
lIlorceau, 01\ s'élonne de voir que ce jllriscon
sultc, d'ordinaire si cxacl et si judieieux, ait 
Slll' celle matiel'c des idées si peu liées enll'e 
elles. JIu';) IIIl11ernenteompr'isdallsquelsens les 
priviléges ne produisent d'effel qn'autant qtt't:l:< 
sontrendus]JUblicspar l'inscription; ¡lile s'é
clail'c point an flambeau de la législation précé
dente; el an:lJysant simplemellt IlOS anicles 
eornrne des lexles tout neufs, il tomue dans lIne 

cOlllradiction flagrante qui se rétrollre ehez 
maints auLrcs jurisconsultes poslél'icul's. TQu~ 
e ornmellcen t par proclaIllcr q ue les pri \' i léges SUl' 

Ics immeublcs doivellt eLre illscl'ilS pOli!' la sú
reté du public. TOlJS insistenL SUI' les graves 
incollvéniellls qu'entrainel'aiLla clanuestinité de 
ces (ll'iviléges; llIais tout cela est sans consé
qnence, el comille Ull vain hOllllllagc rClluu j 

une vérité absLraite; cal' ensuiLc ils discllt eL 
répf~lent que le créancicl' (ll'ivilégié !I'est point 
cil'COllscl'it dans UlI ccrLaill délai tlllalll a la fa
culté Jc s'illscrirc, eL pl'imera tOlljOIlI'S, ell s'in
sCl'ivant, les cl'éancicl's donL l'hypothequc CSL 

les c!'éanl~iers auxquels ¡'al't. 2101 accol'de nn p¡'iví
Jérre rréné1'al 5tH' lcs rncllhles cl les Illlluellllles de It;¡U' 

délllleul' (Compar'cz I'al'l:cle 2105.) i\lais celle JtlO

m:,lie Cot Génél'al'~mCnl hlaméc, el doil l'eLl'e, a moo 
avis. 

(3) On n'admel d'excepliol1 a ce pl'étel1llu pl'inc¡p;~ 
qu'autant qn'elle l'éSlllt~ rl'uuc loi fOl'llIclle. Tel., 
sont les ras l'l'énni par Ics di\Cl'S 3l'licles de loí cités 
dam l'al'ticle pl'écédent, p. 21, (~n nole, 
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<:IlIléricllre. Quelqllc6-unsd'cnlreeIlX (V.lloLre 
jlremier arlicle, page H), nole 1) s'étoilllent 
de ce réslll~at, el adressenl :m législalelll' 1111 

hlamc plus ou moins sé\·cre. ~Iais ~J. TarrilJle 
!le sClllhle pas Illeme s':¡percevoir que ses beallx 
principes tic p1lblicité s'eH vonl en fumée, des 
qu'il s'agil d'appliC:llioll. 011 cn jugera en lisanL 
les deux passages suivallts qlli se Lrouvellt tO\lS 
Ileux ü rendroit que fai cilé, Cl, ce lJui cst 
exll'aordiJlaire, ;'1 qllclqlles liglles de distance. 
Les voici fidelement ll'Jllscrils a la ~nite J"un 
de rautre. 

Premier p(/ssage: «La Joi aLLache le pl'ivi
'1 lége aux créallccs d'ulle cerlaillc nalure. Si 
; Con 1/' a1;OÜ pa:i un moyeu simple et {acile 
" de connaitre ces créances, la ,'aleur des 
,1 ilUlllcllbles offerts en gage a un nouveau 
\1. créal\tier pourrail elre Jéj:i ahsorbée par les 
~, privi\eges OH les hypothlJques, et ce 1l0U
« veau cré:\ncier serail ex posé a des risques 
4 donl il serait 501l\'cnt la "ielime. 

« Ce grand inconrénienl ccssera, si le 110U

reau crérl11cier pcut décollvrtr dalls un ]'e

II gístre puúlic les charges dont les immcuúles 
« de la personne avee laquclle it va trailer 
i peuvent e'tre grevés,. el s'il est s(¡r que, 
, falltc d'illscriptioll SUI' ces registres, les pri
,\ úléges et les hypOLhcí}ucs, quoique exis
~ t:lI1t par la Ilalure de la créanee, seronL sans 
~ force et sans eHel. 

\( Tels SOllt les mOlifs qui ont délerminé le 
íégislaLCUl' i\ soumeltre les priviléges :l la 

,( JOl'malité de l'illscriptioll. » 

lJewx'icme passage: :/ Que le privilége n' ae
i quiere, ú Con teut, loule sa eonsistanee, 
(( el me'me sa qtullilé propre que dtt moment 
~ oü il cst úv·;crit (1); cela cst possible, d 

~ cOllco\'(lalll avec le prillcipc <¡l1í vcut que le 
[ privilége lI'ait d'cfl'et (Jue par l'inseription ; 
« et i\ sera \l'ai de dire, dans cc SCIlS , que le 
« privilége lI'a (\'cfl'el qu':1 eOIllpter de la dale 
e( de l'inscription; mais jI faudra convenir 
~ ;\ussi que SOll ef1'el, quoiqu'i1 ne COlllmenee 

(1 i yot!;¡ une de ces phl'ases !t'es-I'ares ('hez 1\1. 'fa\,
¡ ¡lile, mais Jujollnl'hlli l'0I'l a la mode, el I'C!lOIl

II',('~ ele l'hOllill~te Icctcur ¡¡l1i \ll'pnd la chose 3U 

« qn'avec l'inseription , sera toujours d'assu
d rer aux créanc'iers privilégiés la préférence 
« sur tous les créanciers hypothécaires, 
(( quelle que soilla date de leur inscription •.. D 

~lais ponrqlloi ce principe de l'inscriplion 
des pl'i\'ilég~s a-t-il elé élabli? 1\1. Tarrible l'a 
dit plus haut, mais il!'a oublié. Qu'est-ce qll'ull 
principe ?C'cst une regle tres-générale; et tonte 
regle a UII bul d'lltilité. 01' quel est jei le hut 
de l'inseription? Cest, comme HOUS I'a dit 
1\1. Tarrible, de donller aux tiers un rnoyen 
simple et {acile de connaitre les créances pri
vilégiées; d'empec}¡er qu'un autre eréancier lIe 
soit exposé d des risques dont il serait souvent 
la victime. Eh bien! ce bul sera-t-il alteint, 
si l'inscriptioll 5ert a primer des créaneiers 
hypolhéeaires qui n'en Ollt pas trouvé trace 
quand ils ont traité avee le débilcur? Évidem
ment non. C'est done ne rien dire eL chercher 
a se faire illusion a soi-meme que d'en appeler 
au principe. SeraiL-il rien de plus ridieule que 
d' exige!' l'illscrirlion des pri viléges unique
ment pour :noir le plaisir d'éLablir un principe, 
el de s'exercer l'esprit a en faire subtilement 
J'applicatioll ? 

La 1l)(~ll1e con trad iction se retroll ve pI us 
loil1 dans I(~ travail de l\I. Tarrible a propos 
dll privilége du vendenr d'ul1 immcuble 
(loc. cit., nO 4). 11 cite d'abord, comme sel'vant 
a expliquer la loi de la manirh'e la plus claire, 
les paroles de Cambaeéres, disant au conseil 
d'État qu'il est utile de {aireinscrire la créance 
du t'cndeur, afin que chacun sache que l'irn
tneuúle est grevé et qu'il n'y ait pas de sur
prise (2); et, ql1elqlles liglles plus Las, il 
aílirme que le vcndenr cst toujours a temps 
dc faire la trallseriptiOIl, quí vaut inscriptíon 
pour lui , aux termes de I'article 21OS. Arrivé 
l:l, il est obligé de reconnaitrc que son inler
prétation des anicles 21 OG el 2108 (ait tomber 
en dl'{aut le sysleme de la puúlieité, et ji se tire 
d'afrai1'L~ en disaut que le privilége du vendenr 
est aussi digne de (a'/.:eHr que les hypotheques 

sél'ieux, el se cl'oit ohlirré d'y trouvel' un sens. 
(2) r. ce pa$s;¡ge ctans la Collecliol1 dc Fenet, 

t. XV, p, 358, 
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liégales des femmes et des mineurs, lesquellcs 
sont dispensées d'inscription. l\Iais si le privi
lége du velldenr eSl, comme ces hYPolheques 
légales, dispensé d'inscription, les paroles de 
Carnhacércs, loin d'expliqucr I'article 2108 
de la maniere la plus claire, se lrouvcnt com
plétemellt inexactes. Chacun saiL que la dis
pense d'inscription accordée aux femmes 
mariées et anx mineurs el interdils, est \Ine 
dérogation grave :m príncipe de la (lublicilé, 
el penl donncr licu a des wrprises,' chacun sait 
aussi que ceUe dérogalion, fondée sur I'élal 
de dépendanec ou de faihJesse des personnes 
aillsi favorisées, n'a été cependant admisc au 
conseiJ d'ÉlaL qu'aprcs de longues et vives dis
cusswns. 

Quallt a M. Troplong, il n'est pas faciJe 
d'anaJyser ce qu'il a écrit sur 1':H'ticJe 2'J06, 

.car il n'a pas fait d'exposition systématique 
de la doctrine contenue dans cel anicle. Ses 
idées sur eelte matiere sonL éparses dans ses 
commel\laire~ sur les articJes (le la section 4 du 
chapitre des Pri'Jiléges. Chez lui, les priviléges 
du cohérilier, du créaneier qlli demande la 
séparation des pall'irnoines, etc., sont expliql1és 
pele-mele avcc le prineipe de l'al'licle 2106; 
eL meme, cilose singulicl'e, il cile ces divers 
priviléges comllle deS cas d'applicatioll de la 
regle générale, tandis que ce 80nt de vérita
bies exeepLÍolls, ql1i doivent en cLre distin
guées avec süin. Mais, en somme, il admet 
l'oninioll de M. T~írrible sur les effets de l'in-

1 

scriptioll, el il approuve heaucoup (tome 1, 
nO 2Gü) un :urct de la cour de cassation, 
du '26 janvier -J 813, qui décide textuel1ement 
qu'allx termes de l'arlicle 2100, le privilége 
ne prodllit p~1S d'efl'et tant gll'il n'est pas inscrit, 
mais qu'une fois inserit, il prime toutes les 
créanees hypothéeaires ... bien que l'inscrip
tion en soit antérieure. Plus loin, il a soill de 
faire remarquer que dans le systeme de la loi 
de bl'umairc :1Il VII, les priyiléges n'avaienl 

(1) r. les del'l1icl'cs liGnes dll no 2GG, el la pl'e
micre dn no 2GG bis, Cornmcnl. sU!' les pl'iviléGcs et 

hYPOlhc:¡ues. 
(2)COlllp, le nO ';W5 (le :\1, Tl'o[lloil(;. (lit l'illlleur oc 

pas cet c/Jet rr;tro({eU[ que le Code donnc a {CUí" 

inseription (n° 322, p. 485). 
M. Troplollg ll'esl pas plus hCl1reux que 

M. Tarrible ;', expliquer pourqlloi, dans lcu!' 
systcme commlln, I'ínscriplion du privilége cst 
exigée cntre créancjers, et pour le simple 
exercicc <lu droit de' préférence. Cal' ce n'est 
rieH dire que d'alléguer que {'ú~seription n'est 
qu'une forma lité extrimeque, une sarte ,zr 
eomplément pour aSS1lrer entre ereal/cier;.; 
l'e/fleacilé rZ1t privil¿gc (V. n° 22G). On dc
mande!'a toujoll!'s qllcllc est l'uliliLti de ecHe 
(onnalilé cxtrinséque, de ce cOIJl]Jlemcnt? 
Plus loin (V. ibid.), ji ajoll!(~ quc l'inscription 
est 1'equise ]JOur do 11 11e'( Ú ce droit (:m privi légc) 
la force effectivc dont il est susceptible. l\bis 
la queslion est précisément de savoil' pourr¡lloi 
la force du prívilége dépend légalement de 
l'inscription; eL si le \'I'ai mOlif e5t I'avantagc 
d'avertil' le public et de p!'éYCllir les fraudes, 
0[1 se demande!'a commenll'opinion de M. Trop-' 
long et de la cour de cassatioll peut se conci
lier avec celle raison d'ntililé. M. Troplong a 
heau dire (V. ibid.) que eette existenee (du 
privilége) est condamnée a l'ine,-tie, tani que 
la pub licité ne vient pas lui donnel' le moltce
ment et la faculté d'agir(w delwrs; qucc'est 
donc par l'in~criplion que le pri'L'ilége peut se 
mettre en aclion; mais qu'aussitot qu:il est in
serit, il entre dans la plénitude de ses préro:Ja
tives (1) ... : toutcela m'instruil forL peu, cal' iI 
est évidenl que ces phrascs, plus 011 moilis 
variées dans la forme, n'exprimcnt au fond 
qu'une scule idée, qu'on I'ésulllc facjlemcnt 
en cetle propositioil courte eL illlelligilJle: La 
luí veul que les priviléges sur les illlIllcubles 
n'aienl d'effet que par l'inscription. Mais le 
pourguoi, le eui bono reste loujonrs en sus
pens. La formalité de I'inscriptioll ne scrl
elle a rien entre créanciers? Eh hien ! qll'on le 
dise netlement (2) , et qu'on ne cherchc p:1S ;'\ 
déguiser, a grand I'CnfOrl de mOls el de figures, 

signille la [lllbl¡cité des privilégcs comme utile , (pIe 

relativement :tll dmil de suite , el afin que I'acqué-
1'eUI' ne soit [l3S Ir'umpé. 
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1111 vice illconLestable de la loi. 1\1. Tropiong 
dit lui-rneme plus bas (no 267 in fine) : 
« POllrquoi fairc tant de fracas d'inscriptions 
« de priviléges qui ne font rícn savoir? )) Et 
ici je me trouve avec lui complétcment d'ae
con\. 

1I serait vrairnent hicn extraordinaire qu'une 
inscriplion allssi inutile entre créanciers flit 
cepend;tnt con.~idérée commc d'ordrc public. 
Ces[ ccpen(/;¡nt ce qlli a líen, si nous en 
croyons M. Troplong (V. ibid.) : « QlIoiqu'il 
« en soit, dit-il (e'est-a-dire, hien qne I'in-

scription n'cmpcche en aucnne fac;on la c1an
destinité du privilége) le défaut d'inscription 
cOllstitllC Ulle nllllité d'ordre public, el tOllt 

J créancÍcr peut s'en prévaloir. Car c'est le 
proprc desnullités d'ordre Pllblie de pouvoir 

,( etreinvoquées par eeux-lameme qlli n'en ont 
« pas été hlcssés. » 

11 fant aVGtl('r qne ces résultats contrastent 
bien étr:wgcnlclH ;wee ceHX qu'ofI'rait la loi 
dI! Ji hrumaire; el cl'pendant, comme 1l0llS 

l';¡YOIlS f:lit remanIllcr d:ws cct :1J,ticle el dans 
ir précédent, le eoue civil a reproduit les 
expressions de cetle loi; et I'arlicle 2106 con
tient memc ce He addition énergique, que les 
priviléges produisent leur eiret el compter de la 
date de l'inscn·pt'ion. Falldr:H-il donc, malgré 
cela, abandonncr dalls notre interprétalion les 
crrements de la loí de })rumaire et la cause de 
la publicité, pom desccndrc a la doctrille d'nne 
¡llscriptíoll illutile el rélroacLÍve? J'ai heau Jire 
d reJire les écrils des jurisconsultes qui ont 
pri:; ce partí, je ne puis comprendre la facilité 
arce laquelle ils s'y son1 résigllés. 

Sans doute, il l:lllt bien en convenir, ces 
Illots: d cornpter de la date de l'insc1'iption ... 
présentent quelque amphibologie, et, :l la pre
miere leclure qu'on en rait, on pourrait eroire 
que le privilége est primé par les hYPoLheques 
antérieures; que, par exemplc, le vem1enr est 
primé par les créallciers qui avaient, antérieu
rement á la ,'elite, ulle IJypolheque légale el 

judiciaire SUI'!CS iIlJllleubles présents et a venir 
de I'acheteul'; et l' ou vrier, par les eréallcicl's, 
a I'hypolheqlle Jcsquels l'immeublc amélioré 

était affeeté avanl les lravaux d'amélioration. 
Mais nul ne songe a admeltre eeHe interpré
tation qui réduirait le privilége a la condition 
d'une simple hypothcflue, régie par la maxime: 
Prior tempore, patior jure. 

Les mots : el compter de la date, ele., nous 
}'avolIs prouvé, signifient seulernent que la 
date de I'inseription doit se placer, au plus 
tal'd, au moment de I'aec¡uisition de l'immeu
ble Oll de la portion d'immeuhle frappée du 
pl'ivilége; et que, si elle est prise postérieu. 
remenl, elle ne peut rétroagir au détriment 
des droits aequis. 

Cel'tes, il cut micnx valu dire expl'essément 
dans la loi, lJu'en príncipe le privilége a son 
cffet sous la condilion d'une publicité exislante 
10rs de I'aliénation d'ou résulte le privilége. 
On aurait évité ainsi toute amphibologie. Mais 
si l'on se pénctre bien de ce principe, tant de 
fois répété dans notre dissertation, que le pri
vilége spécial sur un irnmeuhle est une rélen
tion opérée lol's d'une aliéll:11ion, les expres
sions dc l'art. 2106 deviendl'onl intelligibles. 
En efl'et,a I'égard des tiers, la rélention résultc 
de J'inscl'iption, et a défaut de celle-ci, I'aequé
reur est investi d'un dl'oit intégral sU!' I'immeu
hle. L'époque précise de la date sera done fort 
utile a connaltre, au 1I10ins potlr savoir si elle 
se place avant l' aliénation. l\bis il est évi
demrnent inulile de remonter plus haut ponr 
faire l'examell 011 le compte de la date de I'in
scription; peu importe, en effet, l'époql1e oú les 
tiers ont été avenis de la rfStention du privi
lége, pourvu que eelle époque ait précédé celle 
ou ils ont éLé investís de qllelqne droilréel Slll' 

l'immeuble. Les rédacleurs du Coele n'ont pas 
imaginé qu'il put y avoir dOllle :l eel égard, 
puisc¡ue le pl'ivilége est en lui-JIIeme le droit 
d' elre pre{éré aU.1J atitres créanciers meme hy
pothecaires (V. art. 2090), et /le \Ieut éprollver 
d'altération el de déchet que par suile d'une 
négligellcc du eré:lIlcier privilégié. Si au COll
traire I'inscriplion se place aprcs l'aliénation, 
I'époque préeÍse ou elle a été faite est loujOUft? 
ulile Ü cOllllaitrc, ()t Oll pcut Jire liLléralement 
el salls dislinClion fJu'ellc procluit son dlet el. 
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compter de so, date; en se rappel::mt toutefois 
qne le droit dll cl'éancier n'est plus alors qu'un 
PTivilége dégéneré, c'est-a-dire un simple dl'oit 
d'hypolheque, allllsivement compris sous la 
dénomination de PTivilége. 

M. Troplong a tres-bien f:lÍt voir qu'il esl 
impossible d'admettre que le privilége ne prime 
jamais que les hypolheques postériemes il la 
date de son inscription. lVbis au lien de che\'
cher a expliquer les termes un peu ohscurs de 
l'arlicle 21 06, il s'en déharrasse en disant que: 
La lettTe tue et l' esprit vitifie (V. n° 266). Il 
estlres-Iouable sans dOllte de s'attacher al'es
prit, non a la lettre de la loi, mais il est bon 
aussi que le résultat jllslifie un peu la méthode 
d'interprétation. Ce n'est sans doute guere la 
peine de s'alfranchir des entraves du lcxle pour 
aboutir a faire de J'inscription une formalité 
parfaitement imIlile. Ce qu'il y a de plus cu
l'ieux, c'esl que M. T/'üplong nous prévient 
qu'ici, le législateur a manqué son but qni 
est la ]Juulicité, el autorisé la clandestinité 
(V. no 267 , p. 394).11 est aS"iez singnlier que 
I'interprétation donnée a la loi lui fasse ntan
quer son but, el n'en re:;te pas moills conforme 
a I'esprit du législatenr. 

M. Perf'il, dans son Commentaire sur I'ar
ticle 2106, nO 2, était déja tombé uans les 
memes cOlltr:ldiclions. 11 déclal'e avoir changé 
(\'avis, dcpuis S3 prcmiere édition, sur le sens 
de cet :ll'licle, et il admct aussi que I'inscrip
tÍon donne l'existence allX priviléges, mais 
n'est d'aucun intéret qnant au rang qu'ils 
doitenl occuper. Et cependant il avait déhulé, 
deux pages plus haut, en disant que le principe 
de 1;, nécessité de I'in:;criptioll des pl'ivilégcs 
est une suite naittTelle du systeme de publi
cité intToduit par la loi du 11 brumaiTe, et 
conservé 1)(/% le nouveau 'fégime hypothé
cmre. 

Nous en avons dit assez sur ¡le principe gé
néral de I'article 2'106; non;) allo[\s mainte
nallt, commc nons I'avons déjú faíL dans notl'C 
premier article su!' la loi dul1 brurnaire, dis
tinguer deux cas d'apl'lieation de ce prin
i:lpC. 

Pl'emier cas d'app~ical¡on de I'al'lic!c 21Üü. 

L'arlicle 2108 qui traiLe de la pllhlicité <111 

privilége du vendeu!' est unc reprodllclion de 
l'article 'i9 dc la loi dll 'J 1 brllmairc. On v 
suppose manifestemcnl en plcine vigncnr le 
sysLeme de eeHe loi, sur I'emploi de la trans
cl'iption cornrne llIoyen cl'acfluérir, :'1 ¡'ég:ml 

des tiers, la pl'opriéLé des ill1!11cllbles a!iénés 
clllre-vifs. Voici le texle de ¡';¡rlicle 210H. 

(i Le vcndelll' pri\'il(;gié conscl'\'(~ son prí 
« vilége par la Iranscl'iplinn dll litre qni a 
« trallsféré la proprit~té :l I'acqu(~rcul', et qní 
« constate fjlle la tot;:Iilé OH p:nlie dn pi'ix 
« lui est dile; :1 l'efleL de (jlloi la transcriptioll 
« dll eonlrat faite par l'acqt}(;I'CUI' \':ludra in
« scription pour le vClIdcur el pou!' le pn~tenr 
« qlli lui ::mra fOlll'l1i leS deniers payés, et qui 
« sera subrogé aux droils dn yendelll' par le 
([ meme cont/'at : sera néanll10ins le conser
« valeur des hypothóqnes tellu, SOIlS peine 
« de tous donllnages el intércts ell\'crs les 
« tiers, de faire d'office I'inscl'iption sllr son 
,{ l'egi~tre, des créances résultant de l'aete 
<t lranslalif de propriété, tant ('n faveur dll 
q vendellr qn'en fayenr des prctellrs, qlli 
« pourront aussi faire faire, si elle ne ,'a élé, 
« la transcl'iption <lu conlrat de venle, :'1 l'cffet 
I( d'acfJuérir l'inscription de cc (l"i lcm' esl dú 
« sur le prix. » (Comp. les articles 26 el29 lle 
la loi dll 1 t brumairc.) 

Nous a\'O\lS déj:i expliqué, dans la premiem 
)lartie de ce ll'avail, comrnenL la tr;1I1srription 
fait COllnailre a la fois au pu!J1 ic i'l la lransl;¡· 
tion de la propriété et la ré¡cnLion dll pl'ivil(~ge. 
A cet égard, rien n'esL changé p:w nOlre art!· 
ele 2108; nons y rctrouvons aussi celle ¡)I'(~

cantion ingéniense gui détache en f{nelque 
sorte et transporte dans le regislre des inscl'ip
tions la melltion dc la créallce du Vel\dí~ut', 

nt1n que le privilége apparaisse d'llnc mani(\re 
plus saillantc, el Ile soit [las oublié el COlllmí~ 

perdu au milicll des c\auscs de l'acte de vellte' 
Cette di3posiLion de la loi est d'autallt plus 
sagc que I'on reconrl naturellemcllt au regi'il'e 
des illscl'iptions, afin de s:\Yoir s'il existe dce: 
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'¡lrÍviléges OU bypotbeques. De cette maniere, 
comrne le disait M. Jollivet 3 la séance dll 
conscil d'Élat du :3 ven lose 3n XII, le registre 
des inscriptions est complet (V. Fenet, l. XV, 
p. 5~8). Enfin on reproduit l'ancienne dispo
~~ition qui prescrivait au conservateur de faire 
d'office sur ses registres cette inscription par
tieuliere (1). 

Mais le Code innove dans l'anide 2108, en 
ce qu'il n'entend pas que le privilége du ven
deur dépcnde de l'exaclilude du conscrV:Jtclll' 
Ú prendre I'inscription ; il s'écarLe ainsi du sens 
que semhlait présenter l'article 29 de la loi 
de brumaire. Ainsi l'inscription est ellcore un 
:lI:cessoire utile, mais non plus un complément 
indispensable de la transcription. Et sur ce 
poinl. notre ¡miele présente une sorte d'excep
tion a l'article 2106. 

Trouve-t-on dans tout cela quelques chan
gements opérés, quant a l' cssenee de la théorie 
de la pnblicité? {las le Illoindre; on a seule
menL retranché ce qll'il y avait de rigoureux 
dans la aouble exigcnce de la transcription 
et de l'inscription. D'aillellrs, nous J'avons 
Jéjá dit, nulle trace du désir d'innover:m 
fOlld n'apparait dans les discllssions du conseil 
d'ÉLat. Pour s'en convainere en ce qui touche 
nOlre arlicIe , il suffit de jeter les yeux sur les 
o!Jserv:l tiolls tres-coUl'tes (luí on t élé fa iles par 
dívers cOllseillers d'État sur I'article 17 du 
projet (article 2J 08 du Cocle), a la séanee du 
::; velltóse an XII. On verra qu'un senl point y 
cst débaltu : e'est celui de savoir si l'on admet
tra au prolit dll vendellr I'adoueissement dont 
nous venons de parler. Voiei ces observations 
dans leur entier. 

« LE CONSUL CA~mACÉREs trouve la disposi
tion de eet anicle fort sage. 11 voudrait ce pe n-

(1) l\f. Tl'oplong fe trompe en disant que cette me
,ure d'ol'dre a ¡,té prescrile SllI' ia [n'oposition de 
:11. Jollivct (1. 1, no 28G). Elle l'étail déja par I'arti
('le 17 dll pl'ojet (;U"ti~1e 2108 <fu Code), présenlé palO 
'J. Tl'cilhard a la séance dn conseil d'Élat dn :5 "en
lose an XII. M. Jollivct n'a fail, d;ms celte méme 
séance, ql1'appuycr celle partie dn projet (l". Fenet, 
t. XV, p. 358). Voici le texle de cet artlcle 17 : (( Le 
.: vendeur pl'ivilégié comer've son pl'ivilége par la 
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dall t que l' eITet ne dépendit point de l' exacti
tude du conscrvateur. 1) 

II 11 est utile de faire inscrire la créal1ee dI! 
"eneleur, afin que chacttn sache que l'immeuble 
est grevé et qu'il n'y ait pas de surprise. Quand 
la transeription aUeste que le prix n'a pas été 
payé en entier, le public est suffisamrnent averti; 
ni les aequéreurs, ni les preteUt's ne peuvent 
plus etre trompés. Tonte inscription partieu
liere devient done inutile , et il n'y a pas de 
motif d'en faire une eondition qlli expose la 
eréance du vendeur si le conservateur est né
gligent. II 

« On répondra que le vendeur peut veiller 
a ee que l'iw:cription soit faite. l> 

« l\Iais pourrluoi r exposer a une chanee 
qu'on peut sans inconvénicnt lui ép:lI'gncr? » 

« M. TREILIIARD propose de déclarer que la 
transcriplion vaudra inseription pour la partie 
du prix qui n'aurait pas élé payée. :» 

~ 1\1. JOLLIVET demande que néanmoins, 
afin que le registre soit complet, la loi oblige 
le conservateur d'y porter la créance du ven
deur, sallS cependant que l'omission de eeUe 
formalilé lluise a la conservatioll du privi
lége. » 

« L'article est adopté avec ces amende
ments. II 

Est-ee dans eNte diseussion qu'on peut 
trouver un mot indiquant l'abandon des prin
cipes de pnblicilé alors en vigueur? La men
tion de la créance du vendeur sur les registres 
puLlics apparait-elle ici eomme une simple 
formalité, qu'on puisse remplir 3 son aise et 
différer autant qu'on veut? Évidemment non; 
cal' les rédaeteurs du Code entendellt qu'il n'y 
ait pas de surprise,' que ni les acqlléreurs ni 
les prétellrs ne puissent étre trompés. De la 

H tl'anscription du titre qui a ll'ansfél'é la pl'opl'iété a 
(( l'acquéreur, el qui constate que la lolalité ou par
I( tie du pl"ix lUÍ esl due; a I'etfet de ([uoí, le con
(( sel'vateur fait d'office J'insCl'iption SUI' son l'egistre 
IC des cl'éallces non inscr'ites qui l'éSllllent de ce 
(( titre : le vendeur peut aussi t'aire faire la tl'ans
« cription du contrat de vente, a l'etfet d'acI!uér'ir 
(( l'inscription de ce qui lui est du a lui-méme wr le 
!( prix. )) 
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allX itIécs de M. Troplung ji y a bien loin. 
SIlÍvant ce jUl'iscollsulle : « Tout ce que la 
« 10Í a exigé, c' est que le privilége fut trans
« cril; et des I'instant qne cette condition 
c( aura été rernplie, quelle qtt'en soit l'époque, 
« il sera vrai de dire qu'on a salisfait au vam 
~ tIc la loi. 11 (T. 1, nO 279, p. 409.) El ail· 
leurs : ({ Le vendeur a eu le droit f'onnel de 
« laisser ignorer son privilége d tous ceux 
1 qlli ont contraclé avec son acquéreur ..... 
« l'inscription est pour cux (pour tous les 
« créancicrs de l'ac4uél'eur) chose fort indilfé. 
« rente, car ils ont contracté á une époque QU
« le pri¡;ilége ne devait pas nécessairement 
,( leur ctre connu. j) C'est ainsi que ron COIll
mente les articlcs 2L06 et 2108. M. Persil 
dit la meme chose au fOIllI, quoique d'une 
maniere moins explicile et moins lI'anchée. 

Ces belles choses auraient fort étonné les 
rédacteurs tle notre seclioll 4. dont I'inlentioll 
Lien forrnelle élait que personne ue put elre 
trompé en contractant avec l'acquéreUl', et qui 
ürganisaient dans ce hut un sysleme de puLli
ciLé. 

Cependant, en ce qui touche le privilége du 
ventleur tI'un imllleuble, il faul L¡ell convenir 
que si plus Lard on a abandonné le principe de 
la nécessilé de la transcriplion en matiere d'a
liénatÍoll d'immeubles par actes a titre oné
l'eux, toute I'économie de nolre arLicle 2108 
sera par la meme bouleversée. MaÍs il n'en faut 
pas moins l'expliquer en luÍ-rneme, et Índé
pendamment de loulc abrogation ultérieure, 
soit expresse, soit tacite. Cal' nous le répétons, 
lorsque l'on a rédigé notre section 4, le systeme 
de la loi du 11 brumaire SUl' l'aliénation des 
imHleublcs était eH pleinc vigueur; il était 
meme consacré dans les termes les plus formels 
par l'arLicle 91 du projet de loi sur les privi
léges eL bypolheques. 

Si 011 a rait cnsuile un pas rétrogt'ade, si l'a
liénation des immeubles est devenue occulte, 
le pl'ivilége du vendenr pourra sans doute par
ticipe!' a ecHe clandestillité, cal' la créance prÍ
vilégiée est une c1allse du contral de vente; 
ou, si l'on veuL, Ics pClsollnes (luí trailcnt avcc 

l'achetellr. ne pOllvant plus s'assurer de ses 
droits qu'au moyen de la vérificatioll de la série 
des titres de propriété, y découvriront a la fois 
et I'aliénatioll de l'inuneuble et la rélcn tion du 
privilége. Mais aussi, ponr etre conséquellt , 
il lIe faudra plus parler de la puólicité uu tlroit 
de pr'éfél'cnce du velldem; il faudra rcnoncet' 
franchemcnl a une inscription dérisoil'e. Mais 
laissons la ce poinC, qui doit enlrer dans le plan 
d'llll ~lfLicle parliculier. 

Si 1'(¡JI admellail (ce que nous [)'avons pas 
a eX;lInincl') qll'olllre la vente, d'autrcs con
tl'ats d'aliénatioll d'imrneuble, COIlllllC un con
trat d'échange, uu d'lllle donation fdile avee 
charges, pcuvenl donncr r¡;¡issance a des 
créallces privilégiées, I'applica lion de ¡'al'ti
ele 2108 a ces priviléges /lC dunnerait ¡icu 
sans doute a aucune ditliculté. 

Deuxieme cas d'Jpplication de l'article 2106. 

Ce deuxieme cas d'applicalion est dans le 
Code civil, cornme dalls la loi de Lrllrnaire, 
celui oú des ollvriers ont dOllllé de la plus 
vaJue a un immeuLlc, et n'ont pas été soldés 
de lellrs travaux. 

Dans l'une et l'auLre législation, les ou
vriers retiennent un droit de préférellce SUI' la 
plus yaluc par ellX crééc et lransférée en fJuel
(¡ue sorlc au propriétaire de I'immellble, mais 
ils doi\'cnt , par une inscriptioll faile su\' le re
gistrc des hypOlIH~~qUCS, avertir le public de ecHe 
rélention opérée a leur profit. 

Cet avcl'tissemcnt doit ell'c donné avallt le 
COllHIlCllcemellt des !r3vaux; cal' ill;lllt, COIlJllle 
nousl'avolIs dit oans lIotre pl'cmieral'licle, (¡tie 
lcs aUlflllentatiolls de valeur ne se réalisent et 

l:I 

Be passelll. aux IlIains du propriélairc, {Iue frap-
pées du sigile public dll privilége. Autrement 
ces augmclltations devraÍent elre regardées par 
les créancÍers hypothécaires anlérieurs aux Ira
vaux, comme une valeur libre venant accroitre 
leur gage, eL elles l'accroitraient effectivemcnt. 
Aucull dl'Oit de préfét'cnce n'aurait éLé conservé 
sur' la plus yalue par lesollvriers; et ilsseraicnt 
lJécessairelllent primés pat' les hYPOlhcr¡ucs 
doot il s'agil. 
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De mCllIe les hypotheques acquises arres 
l'cxécution des travaux, mais inscrites avant 
la créance des ouvriers , olHiendraient la prio
rilé. 

L'inscriplion exiffée des ouvriers est tOIl-n 
jOlll'S, comme d'aprés la loi de brumaire, celle 
(1\1 premier proccs-vcrlJal, qui constate l'élat 
(les licux relativenlCi¡t aux ollvrages que le 
propriélJil'c déclal'e avoir desscin de faire. 

En cfret, d'aprcs l'al'Liclc 2103, 40 , qui re
rroduit l'art.12 de la loi de bnHllaire, lesarchi
teetes el aulres ouvriers qui veulent oblenir un 
privilége pour le ,payclllcnt de Icurs travaux , 
doivcnL faire drcsser, par un cxpert nommé 
d'office, deux proces-rerbaux, le premier con
statant I'élat des licux antérieur aux ouvrages, 
et le second la réception de ces ollvrages. n 
est c1air que le premierproces-verbal peut seul 
etl'c inserit avant le commencement des lravaux, 
et d'ail1eurs ceHe illscl'iption sllOit pour avenir 
les tiers que les allglllentalions qui von1 surve
nir sont afl'cctées ú une cl'éance pl'ivilégiée, dont 
le quantum sera délerlllillé plus tard (t). Aussi 
Llrticle 2110 déclare-t-il que le pl'ivílége est 
conservé d la date de l'inscription d1t premier 
proccs-verbal; c'est-u-dire, comme il slIit de 
notre principe gélléral, et cOl11mc le disait plus 
cxplicilelllcllt l'arliclc 13 de la loi de bru
mail'e, que l'inscriplion doil elre prise avant 
le commencement des traraux (2). Le privilége 
exislera des lors, non pas a propremenl parler 
ú la dale de l'illscripLioll dll premier pro ces
yerbal, cal' le privilége ne peut exister salls 
une plus valtle déj:'\ produile, mais plutól d la 
date de la lransmission de cette plus value au 
proprietaire (3), (luí ne l'acqllicrt que gl'evée du 
tlroit des onvriers. Des lors s'appliquer:l, sans 
nulle difficllllé, la regle de l'arLicle 2095, qui 
raíL passcr les priviléges avant les hYPOlheqllcs. 
A\'ec un systcme si simple et si logiqne dispa
raissent toules les difficuhés, tous les ernbar-

(1) r. qllant a l'ulil ¡Ié ele l'inscription du deuxieme 
proces-\'erhal, pOllr la c!(;le¡'minalion dn quanlum 
de la créance, ce que nons a\'ons dil dalls le pl'écé
d~nt 3rlicle, p. 25. 

(2) Al'licle 15 de la loi de brumairc, dó\ia rité au 
pr(;cédenl al'ticle : 

ras, toutes les chances d'erreur et de fraude. 
Eh! pOllrqlloi faire aux rédacteurs du Cocle 
l'injure de supposer qu'ils ne I'ont ni aper~u 
ni compris? S'il n'ei'tt pas existé, il allrait fallo 
l'inventer. 

Si les ouvriers ont laissé entre!' la plus value 
dans le patrimoi'ne uu c1ébileur comllle f!'anehe 
et libre de leurs créanees , il ne leur reSle plus 
gu'une silllple hypolheque (V. art. 2113), qui 
a rang du jour de l'inscription , et que priment 
toutes les hypotheques antérieures. lis ont 
laissé échapper ce qu'ils pouvaient retenir; 
ICllr hypolheque (cal' je ne dis plus leur privi
Iége) est désOI'maisune acquisitionnouvelle, qui 
[le peut préjudicier a des droits antérieul'ement 
acql\ls. 

Et, a cet égard, peu imporle que les hypo
tlleques antérieures :l l'illscriplioIl l:mlive des 
otlVl'iers, :lienl été acquises avant ou apl'(~~s les 
travaux. Comme nous J'avons dit plusieurs fois, 
les créaneiers hypolhécaires antérieurs aux tra
vaux Oll~ \'11 leur hypolheque s'étendre sur la 
plus valne dOllnée a l'irnmeuble. Entre eux et 
les ouvriers négligents, il n'y a plus qu'une 
qllcstion de priorilé d'hypotheque, et parcon
séquent les ollvl'iers sont primés. 

Sur ce dernier point, je dois le dire, les 
interpreles modernes out encore rait fausse 
route. On ne cesse de rép(~ter que I'ouvricl' 
peut s'inscrirc quand bon lui semble , a l'effet 
de primer les créanciers hypothéeaires anté
rieurs aux travaux. SOllS ce I'apport, on ap
plique a 1'01l\Tier ce qll'OIl a dit du vendeUl'; 
l'insel'iptioll exigée de lui pOlIr l'exercice de 
son droit de préférence se réduit a une pure 
formalité (4). Qnant aux créanciers <lont l'hypo
thcque est postérieure aux trav:mx, on veut 
bien convenir ql1'ils pl'imeront l'ouvrier inscrit 
apres eux. C'est aillsi que ron cOlisent a appli
quer le texte de l'al'licJe 2110, et :l donnel' 
au privilége une date déterminée par l'inscríp-

H Le proces-ver'bal qlli comtate les ouvrages a 
faire, doit elr'e insc¡'it avant le commencement des 
l'éparations, el le pl'ivilége n'a d'rffet que pal' cetle 
inscriplion. JI 

(5) r. plus hallt. p. 51. 
(4) Ce ~yslemc doit condnire logiq.¡emenl a dire 
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lion. Suivant ceUe doctrine, l'ouvrier négli
gent sera toujOUl'S assuré de primer les créan
ciers antérieurs aux travaux; mais a l'égard 
des autres, il devl'a se h;\tel' de s'inscrire, ct 
nc pas leur l:tisser prendre les devants. 

Le seul moLif sur lequel OH ait essayé de 
Conder celle distinction entrc les deux catégo
ries de cl'éancicl'c>, consiste a dire que ceux 
dont l'hypothcque es1 postél'ieure aux travaux, 
on1 seuls compté sur la plus value qui en ré
~ulte, tandis que les alltl'CS, dont I'hypOlheque 
cst~)ntéricure, n'ont da. s'altendl'c a avoir ponr 
gagc qne I'immcuble d:lI1s l'élat Olt il se trou
nit :1 l'époqlle de la cúnslilulion de lem by-' 
pothequc (1). 

On nO se montrc done pas aussi générc!lx 
pour l'ouvrier quc pour le vendenr; cal' on 
accordc a ce dcrnier un droi1 de préfércnce 
ahsolu el opposable a lons les cl'éancicrs hy
pOLhéc:1il'es, anlérieurs ou poslériems a la 
vcnte, qllelle que soit d'aillcllrs b dale de 
son inscriplion. Dans ce systcme, il faut 1'econ
nailre que l'illscription de l'ollvrier présentera 
quelque utililé; cal' elle donnera un aycrtis
sernent aux cJ'éanciers posLérieurs anx travaux, 
ala différence de l'inscriptioll <In vcndelll', t!Ollt 
l'inutil ité , en ce qui touche le droit de préfé
rence, est des plus completes. Et cepelldallt 
l'ar1ic1e 2110 ne s'exprime pas autremcnt que 
l'arlicle 2106. Celni-ci, qui cOlltient la regle 
générale, dit que les pri\'ilégcs produisent 
leur effet d compter de la date de l' inseription; 
celUi-);'l, que le privilége de l'ouvrier est con
servé el la date de nnseription. Quan1 ;l I'ar
liele 21 OS, iI ne dé1'oge nullement a 1':11'1. 2106, 
si ce n'est en ce que la trallscription vant 
inscriplioll pour le vendeur. Pourquoi done 

que si, apres la confection des [I'avaux, l'immcuhle 

était aliéné, soit Sil!' saisie immohiliiTC, wil pal' 
vente volonlüil'e, I'inscriplion pOlllTait encore el/'e 
pl'ise, pour la conserva lío n ctu dl'Oil ele préfél'ence 
sw'le prix qui sel'ait encOI'c dú par ['adjudica
faire oul'aclwleul'. l\fais r., flllanl ill'hYPolhese de 
I'ali(~nation volontail'e, l'al'ticle 854 du Code de 
p¡o()cédul'e. 

(1) r. lH. Persil , Commen!. sur l'arlicle 2110. 
no::;, in fine: « Jl n'existe ((ueune ,'((;son !Jour 

ceUe différcl1ee enU'c les dCllx solutions com
Illunément dOllllées ? N'est-elle pas tOllt a {ait 
arbitr:lire? Mais on fl'a ]las osé di1'e que 1'01l

vrier primcrait les créanciers dont l'hypotheqlle 
est postérieure aux travaux et quí l'onl devancl; 
par lenr inscription. 

De courtes obscrvations achcveront,j'cspere, 
de faire ressol'tir les vices <lu SyslCme illoaique . ~ 

et arbilraire qu'on a prélendu IJ<ltir sllr I'ar-
ticle 2110. 

ll' NOllS ral'pellerolls que les créallcicrs donl 
I'Ilypolhcque est al1léricUl'c aux lravaux, OHt 
c!ú cOIllpler sllr la plus v:llue suryeIllJe;\ Icllr 
gagc sans aucune I'évélation de privilége. 011 11(; 

répondrajamais:l cel :!rgurnent, parce qu'O\l \le 
lrouyera jamais riell Ü oppose/':tu lexle formel 
de l'article 2153. I\ est cerlaillelllclll impossible 
de sOlllenir, en présence de cet article, que ces 
eréa nciers ne peu VCllt ell'C ll'Ompés par l' ahsencc 
d'inscriptiOIl, et qu'ils n'onl )las ció s'atleurhe 
a profiter des amélioratinns de l'imrneuble. 

2° Dalls le svSleme de /lOS ad"crs;¡jrcs, I'in
scriplion est ¡lIl1lile Ü I'égard des créanciel's 
hypoLhécaircs antáicl\I's aux lr:tvallx; rnais 
quanl :mx eréancicrs poslérieurs, n'csl-il pas 
évidellt /1ue l'ouvrier n'a bcsoin , pour les pri
mcr, que d'une simple hypotheque'? Dallscetle 
doclrine, 011 ne pelIt dOlle jamais dire d'utlc 

maniere rigoureusement e.roete que le ]Jr'ivilégc 
est conservé par l'inscl'iplion. 11 fanl en con
séquencc prend1'e la ehose il rebo1ll's, ('t <Jire 
que l'inscription 1'églllicl'emcnt }Irise tlonEe :'1 
l'ouvrier UII pl'ivilége opposable aux J¡ypl)lbi~

ques antél'ienrcs aux travaux, Des lol's Ofl 

arrive forc(~ment :l l'inlerprétatíoll (llIe /lOUS 

avons cxposéc, el quí maill1ient la regle de h 
loi du 11 hl'umaire. 

« ne pas pl'éféJ'er l'al'cltitecte aux cl'!:anCiN$ 
« antérieuf'$; ils n'épl'ouvent aucun dom
(( mage, elc. )) e'est aussi ce que I'on dit commll' 
nément dans l'école. 1\1. Troploll?,' est ici ilJCel·tai'l; 
on démele qll'il fait la meme dislillction, mais sa/i, 

la jllslifiel', enll'c les Cl'é;mcicl's anlél'iclll's el !l0SI/;

J'ieul's:L 1, p. 487), - ~1. Dlll'antoIl (1. XIX nOS 204 
el 212, (>dit. R\línIAl\)!lC tl'aite pas la l¡ueslioll l'e!,¡

tirement allX l'I'{';lIlrier's ant{~riplln. 
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;)0 L'opillioll opposée concluit ;\ des résul
taLs tI'une incl'oyable bizarrerie. En eITel, on 
,"cut que les créanciers hypothécaircs :lllté
rieurs aux travaux soient lOlljours prilllés par 
l'ouvrier, et que celui-ci plIisse etl'e primé par 
des créanciers hypOlhécail'es postél'icurs a ces 
t ravaux. Mais COIllIllC ces créanciers postél'ieurs 
doivent cux-memes passer apres les créanciers 
antérieurs, donl l'hypotheque est préférable 
par sa date, il résulte de la une involution 
inextricable de principes incompatibles. Com
Illcnt ell cffet réussir a colloquer régulierement 
trois cl'éanciers oont le premier ( le créancier 
antériellr aux travatlx) , primé par le second 
( l'onvrier), est cependant préféré au troisieme 
( le créancier postérieur aux travatlx), lequel 
de son coté l'emporte sur le second ( l' ouvrier)? 
J'ai YU faire a ce sujel plusieurs essais de col· 
location, eL lulter ponr les attaquer ou les 
défendre a force d'arguments, de distinctions, 
d'objections el de r~pliqlles. I\Iais tout cela ne 
peut etre bOIl que comme excrcice de dialec
tique; ct toules ces combinaisons, Sllr les
t¡llelles s'esl exercée la snbtilité de Delvin
tourt, savanL jurisconsulte d'ailieurs, auraient 
élé probablement illintelligibles pour les rédac
teurs de la loi de brurnaÍl'e el du Code civil. 

Nous n'avons rien á dire sur les ~ífticIes 

2109 et 2'J H, ni sur les deux lois du ;) sep
tembre 1807, I'elatives aux priviléges de l'Élat 
sur les immeubles des condamnés et des comp· 
tables. Tou les ces flisposilions sont en dehors 
de I1otl'C sujet, puisqu'elles accordenl::lu créan-

(1, COllllIlPulail'e sU!· l'anide 2JOG, llO ~70. 

ji. 3D!). 
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cier, pour inscrire son privilége, un cCl'lain 
délai, qui p:lI't de l'acquisition faile par le 
débiteU!'. Ici donc se trouve ahandonné noLre 
gr:lIld príncipe de l'articIe 2106. Ces articles 
cxccptiollllels, et les divcrs délais qui y sont 
mentionnés, me paraissent d'ailleurs tres-sages 
el tres-faciles a jl1slitier. Je ne parlage done 
nnllement l'opinion de M. Troplong, qui VOil 
la des dispositions incohérenles (1). 

NOlls 3vons ex posé notre opinion sU!' /;1 

théorie admise par les rédacteurs flu chapitre Il 
d u titre des Privill!ges et lIypotheques. Scloll 
nous, cctLe théorie csl encore intacte quant au 
privilége de l'ollvrier. 11 en est de me me quant 
:tu privilége du donateur d'immeuble (2), si 
on admet l'exislcnce de ce privilége. Mais en 
ce qui touche le privilége du vendenr, nous 
rappelons ce que nons avons dit plus haut, 
en annon.;ant l'intention d'examiner les inno
vations législatives survellues depuis la rédac
tion de notre chapitro 11, et d'en tenir compto 
pour compléter l'exposé de noire sujeto 

Ces innovaliolls sont, d'une part, l'abandon 
qu'on parait avoir faít du principe de la néccs
sité de la transcription, pour acquérir a litre 
onéreux la propriélé a l'égard des tiers; et 
d'autre part, le singulier articJe 834 du Coue 
de procédure. Nous en traiterons dans un 
prochain articIe. 

A. VALETTE, 

Professeur de Code civil d la faculté 
de droit de París. 

(2) Comp. le" al'licles OjO, OH el 21(\8, 
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t}1~GISLATION CRIMlNELLE 

DE LA BELGIQUE (1). 

La base du dl'Oit crimilleI de la Belgique 
consiste encore dans les Codes fl':mr;ais ; mais 
d'assez nombreuses modifications y onl été 
introduites, tanl sous le régime hol\andais que 
rlepuis I'avénement du roi Léopold ler. En 
voici les principales: 

1 ° L'arreté-Ioi OU 9 septemhre 1814 aulo
rise les cours d'assises, dan s les cas ot't la peine 
de la reclus1'on est porlée par le Code pénal , 
a réduire ceUe peine :i un minim'Um d'empri
sonnement de huit jours, si le préjudice causé 
n'excede pas 50 francs. 

2° L'arreté-Ioi du 20 janvier 1815 autorise 
les cours d'assises, dans les cas ot't il yaurait 
lien a I'application de la peine des trava'Ux 
{orcés d lemps, a réduire celte peine en celle 
de reclusion, s'il y a des circonstances aué
Iluantes. 

3° La Ioi du 29 révrier 1~32 (reproduc
lion :i peu pres littérale de la loi fl'anr;aise 
du 25 juin 1824-) considere comme délits pu
nissables meme du minim'Um de huit jours 

(1) NOlIs cl'Oyons utile de repI'oduire cet articlc 
tJuoiqu'il pl'ésenle un plus grand inlé"eL en Franee 
úÍl il a paru (Revue étrangere el franl)aise de 
111. Pa?lix) , et oÍ! notre législation est a pen pres 
ineonnue. L'auteUl', M. Britz, a publié il y a quel
tIues mois un Tableau sXnoptique du droit criml:
nel, 01/ analy8e J'aisonnée OU Code d'instructlOn eri
lllinelIe el du Cude pénal. Ce tahlean, irnl)J'irne slIr 
lIne fellille gl'and in-fol., se divise en tr'ois par'ties. 
-ta premicl'e l/'aite desCl'imes el délits considél'és 
en cux-mbnes, - la deuxierne, des tribunaux 
{:ompétcnls, - la tl'oisieme, des peines. Sous eeo 

d'ernprisonnClIlcllt (Iorsqll'il y a des circoll 
stances altélluantes et que le préjudice causé 
n'excede pas 50 f'ranc,-$), plusieurs illfractiolls 
qualifiées crimes par Ic Corle, et cc, pour les 
accusés de moins de 16 ans el pou!' plusíeurs 
especes de vol. 

4° La loi du 15 mai 1838 réduit jusqu'au 
minimum de huit jonrs d'emprisollnement la 
peine dictée contre lons fail!; pUlJissaLlcs de 
la recl'Usion, lorsqu'il y a des circonstances 
auénuantes el que le préjudice causé n'excede 
ras 50 frailes. 

On n'a done pas étendll la facnlté tJ'atté
nuation ':i ton tes les affaires du grand cri
minel (2). 

50 La dégradation civilc el l'illterdiction 
légale, ces peilles cUlllulées, remplacent, en 
Helgiqlle, la mort civile, d'apres la loi du 
11 févricl' 1831, sauf quelques légeres diffé
rences (:5). 

6° Les arlicles 44 :i 50 <In Code pénal Ollt 

été remplaeés par la Ioi dll 31 décemhre 183G, 

divel'ses t'ubriques, I'autelll' a pr'ésenté, sous fOl'me 
synoptique, la suhstanee de la législJtion eriminclle 
de la BelgiCJlle. Ce travad facilite lJeaucoup les éludes 
et offre une grande ulilílé aux jm'isconsulles vOllés a 
la p"iltique dll limit. - On virnt tle r'éirnpl'imel' en 
Fl'ance ce Tablea u , al'rangé pomo la législatioll de 
ce pays. (Note des édileurs.) 

(2) Y. S \11' ces ({ualre articles le Tahleau, l rc pad .. ) 
IV, (j el 17 ... 5c pal't., 11, Il, B. 20 .. 5e pat'!., r. A. 

(5) r, le Tablcau, l rc pal't., 1(, A ... ;)e pal'l., l. 
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qlli regle lú rcnvoi des cond:mmés libérés sous 
la sUI'veillance spéciale de la policc penchnt 
!) a 20 :lns. C'est encore la reprodl1ction de 
la loi fran<;aise on 28 avril1832 (1). 

7° Par modification :i I':trt. 7 dll Code d'in
strllclion crirninelle, la loÍ dn 30 décem
hre 1836 f'l la 10i sur le ducl de celle année, 
permeaent de jllger, en Belgique, le régnicole 
í~ui s'est rendu coupable J'un crime OH d'un 
délit, 1101'S UII terriloire dll royallme, contre 
un éLr[lnger OH ('ontre un BeIge. Le Cotle pénal 
mi"taire, art. 10, porle la me me disposÍ lion ('2). 

8° D'apres nos lois sur le jnry en maliéres 
criminelle, politique et de la presse ( les délits 
dc presse !le comprennent pas ceux commis 
par des lilhographies, !,!ranlres OH dessins), 
en dale des 1 el' rn:lrs 1832 et 10 mai 1838, 
les présidenls des tribun:lllx de premicre 
illSl:mce el des COUl'S d':1ppel ont le droit d'é
purer 011 de rédllire, ellacun de moitié, le 
nombre des jurés portés SlIr 13 liste que la dé
putatio!l pel'mallente <In conscil provinci:ll est 
dwrgée de Ui'CSSÚ. Le vote du jury a lien au 
scrlltin secret, au moyen de hllllelins impri
més et marqués des rnots oui et non. Les 
~lÍr,(ires criminelles élallt divisécs par séries, 
Jes memes jllrés ne siégent que dix a quinze 
jours (3). 

9° La compétence ou les attributions de la 
cour de cassalion et des uibnn:lux militaires, 
different en quelqlles points (4). 

10° D'apres le systeme politique beIge, les 
fonctions de jllge de paix sont in~ornpatibles 

;:\'ec celles de hourgmestre (rnaire) eL de gOll~ 
"ernellr (préfct). Aussi l'ancienne juridictioll 
des Ol:lires, des conseillers de pl'é/'eclure, du 
conseil d'Étatetdll conseil des ministres n'existe 
plus. Les contestations qui ont pour ohjet des 
droits civils 011 poli tiques , et spécialernent les 
contrihllLions illdil'ectes, el en général le con
tentieux :Hlministratif eL foules poul'sllites 

(1) r. le Tableau, 1re parlo, IV, 19 ..• 5e part., J. 
(2) lbid., 11'~ parl .• 1, et l re parl., 11, B, 

Se classe. 
(5) Ibid., 1re part., IV, 14 ... 2e }lart ... T, D. 
(4) lbid., 2e part., l. E, et 2e part., U. 
(5) lbid., 2" part., 1, A, el 2c part., 1, 5. 

I'épressives, quels que soient I('nl' O}ljet et leur 
fondernent, sont du ressort des tribun:H1x. La 
loi n'a fait d'excertion au profit de l':lIItorité 
:lclrninistrat.ive que pour I'administration des 
polders et wateringnes, pOllr Ips contrihu
tions directes el pOllr cerl:lins droits politiqnes: 
la cour des comples, les conseils de milice. 
les conseils c:lnlonaux de la garde civiqne 
el les élections allX ch:Hnbres législatives (5). 
- Les juridictions disciplinaires sont Jéga
]ement maintenues. 

1 '1 ° D'arres les art. 21 , 24 el 45 de la con
stillltion et la loi dn 20 juillet 1851, nulle au
toris:1tion n'/,st néccssaire pour exercer des 
ponrsnites contre les fonclionnaires, déposi
taires ou agents de I'alltnrité, pour des fat'ts 
de leur administraNon. Ponr 1:1 ealomllie pu
blirrlle a I'ai~on de faits relatifs a leurs fonc
tinns, on est admis :l faire devant le jury , par 
loutes les voies ol'dinaires, la preuve des faits 
imputés, ce qui met I'auteur de I'imputalion 
a I'abri de toute peine (6). 

12° 11 ne pourra elre exigé de ca 11 tionne~ 

ment des écrivains, édilenrs ou irnprimeurs. 
La responsabilité (meme en ce qui con cerne 
lesdommages-intérels) de I'éditeur, imprimeUl' 
ou oistl'ibuteur, cesse:i l'instant OU I'auteur 
est connn et domicilié en Belgiflue. (Constil., 
art. 18.) 

15° 11 n'y a que les accllsés tI'un crime 
cornmis par la voie de la presse qui pellvent 
etre emprisonnés préventivement. (Loi du 
20·jllillet 1851.) 

14° Lesprovocations, parla voie de la presse, 
aux crimes et délits prévus par le Code pénal. 
sont punies des mcrnes peines qne ces crirnes 
et délits. (Merne loi.) 

15° Les attaques contre la force ohligatoire 
des lois, el les provocalions :l y désobéir, sont 
punies d'nn ernprisonnemellL de 6 mois a 5 ans. 
(:\Teme loi.) 

Nous donnerons dan s un prochain numéro un ar-ticle 
d.e 1\1. Britz sur la compétence administrative el 
judiciaire qni traite avec quelque étendue cette ma-
tier·e. 

(6) r. le Tab/eau 1 re part., JI, A, :le classe. 
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1 {jo Le dl'oit de s'assembIer paisiblemenL 
et sans armes, et le droit de s'associcr, ne sont 
soumis :l ancune mesure préventiye, pas plus 
que le droit de représenter des piéces dl'ama
tiques. (Art. 19 et 20 de la COIISlit., art. 97 de 
la loi commullaIe.) 

,170 L'État n'a le droit d'intervenir ni dans 
la nomination, ni dans l'installation des minis
tres d'un culte qllelconque, ni de défendre a 
ceux-ci de correspolldre avec leurs supériems 
et de publier leurs actes. (Art. '16 de la constit.) 
- Les art. 14 el 16 de la constitution sépa
renL complétement le pouvoir temporel du 
pouyoi,' spil'itllel. 

18° La constitution, la ¡oi électorale , les 
lois communaIe eL provinciale, les lois sur le 
jury, la loi du 25 veJltóse an XI, et nos Codes 
( 381 C. i. cr., 585 C. p. c. ) énumerent lous 
les droits politiques des Btdges, eL déterminent 
les conditions nécessaires :l l'exercice de ces 
droÍts. 

190 La peine de la marque existe encore en 
Belgiqlle, llIais dermis la révolution elle n'a 
plus été appliquée. 

200 Les arlo 13, 103, 104 etsuivants, 136 
et d'autres presque allssi barbares du Code 
de 1810, subsistent tOlljOUl'S, ainsi que l'an
cien syslcrne de cOnlplicité, de tentative eL de 
récidive. 

21 0 La jurisprudence est toujours incerLaine 
sur plusieurs points dont le nouveau Code 
franQais du 28 avril 1832 a fixé le sens (1). 

220 En Belgique, pas de loi contre les recé
leurs d'armes et ele poudre, contre les démons
trations orangistes on légilimistes, contre les 
afficheurs et cl'icurs publics; pas de loi coutre 
les joumalisles qui rendcnt compte des elébats, 
qui puLlientles listes des jurés , 011 qlli annon
cellt des sonSCl'ipliollS POUl' indemniser des 
ameneles 0\1 frais cncoul'US par enx; ras de 
censure préalable des dessins, gravurcs et 
représentations théátl'alcs. 

23° L 'art. '128 de la cOllsti tu lion, qui ac-

(1) F. TaD!eau, 1'" part., l:;~ 2c cat., ¡r!) el 2" es
pece ... 5e pal'[., II, C. 10 el passim. 

12, ¡bid.) 1'c pal'L., 1I, 5e clé1sse ,80, 

corde aux ét\'angcl'~ prolcction quant 3l1X pe\'
sOllnes eL qU:lllt aux hiens, est rendll a pen 
pres illusoi\'e par les exceptions suivantes (2). 
- (a) Tous les étrangcrs peuvcnt etre recon
dllits aux frontieres, lorsqll'ils ne sont pas 
pourvus d'un passe-port. (Lois eles 23 llIessielor 
an 111, eL 28 velldémiairü all VI.) - (b} Tons 
les étrangers doivenL sorlir du royaume, lors
que l'adlllinistrateur de la SÚl'clé publil]lIe leur 
refuse un permis de résidcnce. (Arrcté du 60(;
lobre 1830.) - (e) Les élrangcrs cOlldamnés 
pOllr crimes üU certains délits, OH accusés de 
faits spécifiés dans la loi el ne concernanL pas la 
poliliqlle, pell"cnt eLrc extradés. (Lui IIu 1 er oc
lobre 1833.) - (d) lis pcuvenL ótre expu.lsés, 
10rslJu'ils COll1prolllcttellt la tralHjuillité pu
blique, ou qu'ils sont condamnés ou accllsés 
:l l'étranger des crimes el délilS qui donnent 
lieu á l'extradilion.(Loi elu22septembre 183G.) 
V. ci-dessus 11° 7. 

24° La France a uu Code forestier dermis 
1827; la Belgique a encore I'ordollnallcc de 
'1669, el les di\'erscs disposiliolIs OC la répu
bliqne cL de I'clllpil'e SUI' ccL objet. 

25° En Frallce, la loi du 19 avril1832 regle 
la COlllraínte par COl'pS; Ics lois des 23 lIlai '1838 
et 11 aHíl '183~ changent la compétencc des 
justices de paix el des triLullaux de premiere 
instancc; la Belgiqllc cOllservc encore son an
cienne législa lioll Sil (' ces ma lieres. Tou lel'ois 
le sénat va bienlóL discuter une ¡oi sur la 
compétence jndiciaire (5). 

26° Une loi sur le duel a été promulglléc 
le 8 janvier 1841; en voici les disposilions ; 

Art. 1 er. La proyocation en duel sera Pllnie 
d'un empriSOIII)(~mel1t d'un :l trois Illois, el 
d'une amen de de cinq a cinq cellts franes. 

Arlo 2. Sel'Ollt punis de la mellle peine ceux 
qui décr-ienL publiqucmcllt ou injurient ulIe 
persolllle pOllr avoir refllsé un tIlle!. 

Art. 3. Celui qlli a excilé au dllCl, ou celui 
qui, par une itlj me quelconquc, a donné lien 
:1 la provocatioll, sera puní d'ull emprisonnc-

(3) r. le I'appol'l de la commis~ion \lu sé"llal SlI~ 
ce projet <le loi 1 p. 1 " 
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Il1cnt d'un mois ~l un an, el d'une amende 
de ccnt franes a mille francs. 

ArL. 4. Celui qui, d:ms UH duel,aura fait 
lIsage Je ses armes contrc son adversaire , sans 
qu'il soit résulté du rombat ni homicirle ni 
hlcssures, sera puní d'un emprisonnement de 
dcux mois a dix-llUít lllois et d'une amende 
de 200 a 1,500 fr. 

Celui qui n'aura pas fait usage de ses armes 
contrc son adrersaire, sera puni des peines com
lllinées par I'art. 1 er. 

Art. 5. Lorsque, dans un duel, l'un des 
COlIlLa Han ts ama donné la mort a son 3d ver
~aire, le coupaLle sera puni d'un emprisonne
ment el'un a cillq ans et tI'une amende de mille 
;1 dix mille frallcs. 

Lorsqu'il sera résulté du duel des blessures 
qui auronl causé une maladie ou incapacité de 
travail personnel pendant plus de vingt jours, 
le coupaLle sera puni d'ulI emprisonnement de 
5ix mois ü trois ans, et d'unc amende de cinq 
CClllS a troís Illillc fraIlCS. 

AI'L G. Si les blessurcs réslIltant du duel 
/l'onl occa5ionnp :lUcune maladie ni incapacité 
de trarail personllel de l'espece melllionnée en 
I'article précédent , le cOllpable sera puni d'un 
emprisonnclllent de lrois Hlois a dcux ans, eL 

(['ulle amcnde de qualre cenls frailes a deux 
mille frallcs. 

Le combaltant qui a élé Llessé sera passible 
des peines prononcées par le § 1 er ou le § 2 de 
Lmícle 4, seloll ({u'il aura fait usage ou n'aura 
pas fait usage de ses armes conlre son adver·
S,lll'C. 

Art. 7. Sont réplILés complices des délits 
commis en ducl, cellX qlli, par dons, promes
ses, menaces, abus d'alltorité 011 de pouvoir, 
machillalions OLl artifices cOllpaLles, ont pro
voqué a les cornmetlre. 

Les compliccs seront punís de la meme peine 
que les aulelll's. 

A I't. 8. Dans les cas prévlls par les art. 5 
el (j, les témoins, lorsqu'ils ne sont pas com
piices, sont punis d'Ull emprisollncment d'un 
moi::, a un an, el d'une aIllcnde de cent francs 
;'¡ mille francs. 

Art. 9. Il n'est pas dérogé aux lois qui 
reglent la eompétence des uibunaux llIilitaíres. 
Cependant le militaire qui se sera haLlu en 
duel avec un inclividu non rnilitaire, sera SOIl

mis:l. la jllridiction ordinaire, lors nH~me que 
ce dernier ne serait pas poursuivi. 

Art. 10. En cas d'arrestalion, la liberté 
provisoire sous caulion pourra etre refusée. 

Art. 11. Dans lous les cas prévus par le 
§ 1 er de I'art. 4, l'art. 5, et le § 1 er de l'art. 6, 
10rsIJue la peine d'emprisollllelllent sera pro
noncée, les tribunaux pourront priver les au
tems et complices des délils commis en duel 
de tous emplois civils Ol! militaires et du droit 
de porler des dtcorations; ils pourront aussi 
leur inlerdil'e l'exercice de tout ou partie des 
dl'oils mentionnés en I'art. 42 du Code pénal, 
le tout pcndant un tcmps qui ne pourra excé
der dix années. Ce temps courra du jou!' oit le 
coupable ama subi sa peine. 

Art. 12. Les cOllpables, condamnés en exé
cULion de la présenle loi, scrollt, en cas de 
Ilou"eaux déliLS de meme nature, condamnés 

• au maximum de la peine; elle pourra memc 
elrc portée :m double. 

Art. 13. La ¡oi d u 30 décembl'e 1836 
( Bulletin officiel, nO 641 ), SUl' les crimes eL, 
délits commis á l'élranger, est rendue com
mune aux faits prévlls par le § 1 cr de l'a1't. 4, 
I'art. 5, eL le § 1 el' de l'art. G de la présente 
loi. 

L'art. 1 er de la loi du 22 seplembre 1835 
( Bulletin officiel, nO 643), est applicable a 
I'étl'anger qui aurait eu un duel avec un BeIge,· 
en pays étranger. 

Art. 14. Dans les cas prévus par les arti
eles 1, 2,3 el le paragraphc 2 de I'art. 4, s'il 
existe des circonstauces atLénuantes, les tri
hunallx 50nt autorisés a réduire l'emprisonne
ment a six jours et l'amende a 16 fr. lis pour
ront meme prononcer séparément !'une Oll 

l'autre de ces peines, dans le cas de la seconde 
d isposi tioa de l' arl. 4. 

27 o Les lois spéciales 11011 codifiées en 
Belgique, qlli portelll des peilles aillictives ou 
infamantes sont : 
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- Loi du 15 brumaire an VII (art. 28), 
sur le timbrr. V. les loi8 du 5 floréal an V, 

2.7 venlóse an IX, 22 frimaire an VII, 51 mai 
1824 el 21 mars 1859. 

- Loi du 19 brumaire an VI, sur la garan
tie des matieres d'or et d'argent. 

- Arreté-Ioi <lu 21 mars 1815, qui regle 
le débit, la circulalion et le transport de la 
poudre a tirer. 

- Loi du 12 déccmbre 1817 , sur l'em
bauchage el la désertion en temps de p3ix. 

- Loi du 26 aout 1822, sur les droits 
d'entrée, de sortie, de tran5it et de tonnage. 

- Loi du 25 déeembre 1824, sur la traite 
des negres. 

- Loi sanitaire du 18 juillet 1851. 
- Loi monétaire du 5 juin 1852. 
28° D'apres notre constitution, arto 51,67, 

96 el 108, la loi commnnale du 50 mars 
-1856, arto 78 el 96, et la loi provÍnciale 
du 50 avril 1856, arto 85, il ya trois pouvoirs 
ayant qua lité pour faire des -reglements de 
poliee : le pouvoir royal, les conseils provin
ciaux et les conseils communaux; la loi fixe 
leurs limites respeetives. De me me qu'en des
cendant du pouvoir royal jllsqu'.\la commune , 
chaclln de ces trois pouvoirs doit oLéir allx 
arre tés de cellli qui le préccde dans I'ordre 
hiérarehique, et ne pent porter de reglements 

surIe memeohjet; de memeaussi, en remon
tallt dn pouvoir comrnuna\ au POUVOil' royal, ce 
qu'a faÍt la cornrnUIIC, la province peut I'abro
ger, et I'abrogc mcme de plein droit par IInc 
mcsure générale , comme ce qUÍ a fail 1'0Ljet 
des ordonnanees provinei;lles peut-elre ehangé 
par le roi, par mesure d'atlministralion géné
rale. Le roi tient, de I'artiele 67 de la eonsti
tution, des pouvoirs généraux pour l'exécutioll 
des lois; les eonseils provÍneiallx ou commu
naux ne sont qll'une dérivation dll pouvoir 
exécutif ccntr31. Les ordonnances de poliee 
communale ne pellvent porler de peines excé
dant celles de simple poliee; les ordonnances 
des provinees ne penvent porter plus de hui! 
jours d'emprisonnement el 200 fr. d'amende. 
Les infraetions a ux reglemen ts d'a dm in istra tion 
générale, ainsi qu'aux reglemenls provinciaux 
et eommllnaux , fails depuis'et en vertu de la 
loi fondamentale et de la consLitlltion. sont 
punissables des peines établies par la lui du 
6 mars 1818, lorsr¡u'il n'existe pas de loi fjui 

, porte des peines particlllieres; I'ernprisonne
rnenl en ce cas ne peul exeéder quatorze jours, 
nÍ I'amende etre au-dcssus de 200 fr. 

J. BRITZ, 

Docteur en droit, attaché au ministere 
de la justice. 

DE LA LÉGISLATION CIVILE ANGLAISE. 

L'ouvra~e de M. Miller intitulé Recherches 
<.: 

sur l' état actuel de la législation civile anglaise 
est le premier OU le systeme des lois civiles 
angbises ait élé l'ohjet d'une appréciation com-

plete et impartiale. I\ fut publié" en 1825; 
et dans la période de quinze ans qui s'est 
éeoulée depuis lors, l'opinion publique a subi 
sur ce point bien des variations. 
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En 1825, tres-pe u de personnes, soit dans 
le barTeau, soit hors uu barreau, avaient fait 
de l'état de nos coulullles et de notre eorps 
de droill'objet de sériel1ses études. M. Bentham 
seul s'en était occl1pé; mais l'anclace de ses 
plans de réforme et les difficullés qu'ils pré
sentent dans I'exéclllion fircnt plus pour em
Ilecher la révision de nos lois que lord EIJon 
lui-mcme et ses principes conservateurs, qui 
du reste cornmencent a lomber en discrédil· 
1\1. Mil/er n'eUL done dans le principe qu'un 
pelit llomlJre de lecleurs; mais c'étaiellt les 
mcmbres les plus distingués du barreau; et 
lúelllót, gd.ce a eux, la Iléce~silé d'une promple 
ré"ision fut admise par la plupart des juris
consultes. Lord Bl'Ouglwrn, avec ecHe haute 
sagacilé qui lui fit comprendre, en 1830, que 
le rnoment était "enu de tenter un grand eITorl 
en ravenr de la rérorme parlernentaire, apprécia 
la posilion (}'UIl coup d'reil, et réullissant en 
faisceau tous les argurnents sur la matiere, 
les soullIit :. I'attention publique dans un ma
gnifique discours-monslre de six heures troís 
minutes de débit, qui lIe rcrnplit pas moins de 
douze c%nnes UII journalle Times. Nous assis
tions ¿l la séance ou ce discours fut prononcé, 
el !IDUS avons la conviction que ce fut surlout 
comme tout' de force qu'il lit sensation : Omne 
ignotum pro magnifico,' ce fut vainement 
qu'on lui répondit qu'il fallait que sa cause 
fút bien mallvaise pour avoir besoin d'elre si 
lünguemellt défendue. Le publíc, au contrail'e, 
pCllsa que si ron en avait tant dit, c'était une 
¡m:uvc qll'il y avait beaucoup a dil'e encore. 

Ce disCOUfS eut pour réSllllat irnmédiat la 
nOlllinalíon de deux COllllllissiollS, chargées de 
reviser, I'une uos couturnes, l'autre le mode 
de transrnission de la propriété. Leurs lraV;llIX 
fJl'ovoquerent un crí général de réforme, tant 
dans les chambres législalives que dans les 
barreallx du royaullJc. 

Les rapports de ces eommissions allestcnt 
le désintércssement du barrean el font le plus 
grand IlOnncUl' a l'érudition, au jugerncnt et 
allx viles élevées de ses mcmbl'es. 11 est diffi
I~ile, illlpossihlc pCllt-ctre de fairc comprcntlre 

a un public étranger a ces matieres toute la 
portée des réformes auxquclles ces rapports 
ont donné lieu. 

C'est de la que sont venucs les réductions 
considérables apportées dans les frais de pro
cédure et les grandes facilités données pour 
la transmission des propriétés. Nous ne crai
gnons pas d'affirrner que les autres plans de 
réforme plus récents sont comparativement 
insignifiants.1l semblerait, en vérité, que I'on 
n'el.lt en a coour que de salisfairc a ce hesoin 
il1satiahle d'innovalinns qui tourmente notre 
époque; car les travuux des cornmissions furent 
bientot arrelés par le gonvernement; 011 eut dit 
qu'il avait voulu seulement déférer a un voon 
populaire, et qu'il (l'avait plus rien a faire, 
lorsque les novateurs accueillis d'abord avec 
favcllr ne renconlraient plus qll'indilTérence 
dans le public. La nouvellc édition de l'ouvrage 
de 1\1. Mil/er parait dOllc fort a propos, et nous 
(lons empressons d'auircr I'attention publique 
sur ce sujet, bcaut'oup plus important que les 
trois quarts de ceux oú elle se fourvoie J'or
dinaire. 

M. Miller cornmence par examiner les ré
sultats des derniers ch::¡ng~rnents apporlés a 
la législation. Il trouve tres-peu saLÍsfaisants 
ceux qui out été inll'oduits dalls les lois crimi
nelles. 

(1 Les meilleures réforrnes apportées dans les 
lois crirninelles, quoiqu'elles n'aient pas été 
poussées asscz loin , sont ceHes qu'a préparées 
et exécutées sir Robert Peel , tle 1825 a í828. 
avec le concours éclairé de M. Gregson. En 
voici le détail : améliOl'ations dans l'institution 
du jury; publication d'un corps de 10is rela
tives a l'administl'ation génél'ale de la justice 
erimillelle; Joís relatives a la répression du vol 
et des altaques contre la propriété. Depuis~ 
toutes ces dispositions on1 subí d'importantes 
modifications. -

cr En 1830, on supprillla toute pénalité eontre 
les fJuhlications injurieuses, et séditieuses. 
En 1832, on cessa de eonsidérer comme crimes 
eapilaux les vols domestiques d'argent 011 

d'eITcts, a qu~lque SOI11IllC qu'ils pussent 1110n-



DE lA LÉGISLATION CIVILE Al'1GLAISE. 

ter, de meme que les vols tle hestiaux , ou de 
chevaux, quel qu'en fút le nombre el la va
leur. En 1835, la soustraction des leures et 
le saerilége ne furent plus punis de la peine 
capitale; et en 1837 , le pilori fut restreint a 
un si petit nombre de crimes) qu'on peut le 
considérer comme ayant disparu de nolre sys
teme pénal. 

« Avcc la prétention de perfectionner l'ou
vrage de sir Robert Peel , on a introdllit dan s 
certaines branches du uroit crimine! une 
confusion incroyable. e'est a teI point que I'a
vocal le plus expérimenté ne sait plus démeler 
quellc est la loi en vigueur. » 

Des modifications incompletes ont apporté 
le meme désordre dalls d'aulres branches de 
Jlotre législation ; eL les parties memes quí OHt 
été complétement modifiées présentent les plus 
étranges disparates. 

«. Ce serait (continue-t-il) perdre son temps, 
qn'entreI' dans de longs détails pour faire voir 
comme la jurisprudence anglaise a été boule
versée. Quelle eSl, dans les cireonstancesaetuel
les, la marche la plus s~ge a suivre? Tel sera 
le premier sujet de nos observations. 

« Il y a deux mélhodes tres-difierentes a 
suivre: l'une consiste á suivre les senliers bat
tus, c'est-a-dire a faire adopter clwque année 
quelque bout de loi moditicative; l'aulre á sou
mettre a un examen sérieux et suivi l'ellsemble 
de nos lois. Quoique le premier systeme ait 
pour partisans des hommes de beaucoup de 
j llgemen t, je préfere le second; j' en donnerai 
en peu de mots les motifs. » 

Ces motifs sont, que des travaux qui man
quent de suile et lIe sont pas rélribués ne peu
vent jamais produire de grands résuItats, et 
que les magistrals, que la nature de leurs fonc
tions appellcrait a préparer de telles mesures 7 

n'ont pas en génél'al le lemps de s'en occuper. 
({ Il Y a peu d'hommes, qui, apres avoir 

consacré la journée á lcurs travaux ordinaires, 
\le soient disposés a se reposer; pour vaincre 
cette disposition, et se metlrc alors a bien se 
pélléll'er de l'esprit de nos lois, de ce qu'elles 
SOllt, el de ce qu'elles devraient Ctru, il faut 

une activité d'esprit peu ordinaire. Les travaliX 
préparatoires des lois présentent d'immenscs 
difficultés. Leur langage doit ctre d'ulle préci
sion, qui rende le dOllte impossible. On doit 
consulLer toutes les alltol'ités qui se sont 
prononcées sur la Lranche du droit dont on 
s'occupe; et il fanl la plus grande attenLion 
pour ne point invoquer sur un point de droit 
un passage d'un autenr <¡ui con cerne une 
question différente. Ulle telle bcsoglle est en 
dehors des habitudes des magi~t,'ats el n'esL 
pas a la ponée de tous. QU';.iltendre des Lra
vaux particuliers? Peu d'avocats sonL tenlés 
de consacrer sans rétrihulioll leurs veiiles :\ 
préparer la révision de nos ¡ois. Lcur voix 
d'ailleurs serail-elle écoutée? Si parfaite que 
soit une loi, encore faut-il qu'elle soit cOllve
nablement présentée aux chambres. Le pres·· 
lige des fonctions est assurément un préjugé ; 
mais Oll ne sait ras s'y souslraire en Angle
terre; el une loi n'a pas la Tlloindre chance tic 
succes dans le plIulic, si elle n'est ras bien 
accueillie de la magistrature et appuyée 
par qllelqucs 1I0tabilités parlementaires. Mais 
soit prévention 1 soit insouciance chez les ma
gistrats, une loi peut ne pas fixer leur attention ; 
nos homrnes d'État peuvent ctre absorbés par 
la politique du jOUl' ; et nos chambres légisb
tÍ\'es sont aujourd'hui si pauvrement compo
sé es , que, dalls ce cas, les lois les plus par
faites courl'aient grand risque de rester ¿, 
jamais ensevelies dans la poussierc des cal'
tons. ) 

Il est donc évident que la révision doiL 
émaner du gouvernement et toute la qucslion 
est de savoir s'il conviellt de chal'ger une seuJe 
commission de préparer la réforme de tout notre 
corps de dl'Oit, ou s'il faut nornmer :mtant de 
commissions qu'il y a de matieres a traiter, II 
est impossible de préLendre qu'une seule pel'
sonne pourrait embrasscr toutes les brandlC:' 
du droit; mais une grande commission de ré· 
vision pourrait comprendre toutes les spécia
lités. 

Les l'appOl'ls cOlltilluels des melllhres catre 
eux elltreliendl'aient une hCUl'clISU éIlíulatior. , 
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elle ll'avail, étml fail en commun, serait né~ 
rcssaircment homogene. Une commission de 
ce genre fixerait l'attention publique; il serait 
impossible de la composer de personnes noloi
rement incapahlcs: et il ne dépendrait pas du 
hon plaisir dll lord dwncclier de la mettre de 
('Óll~ OH de la faire reparaill'c, d'accélérer on de 
ralentir ses opél':ltions. M_ Miller insiste sur ces 
motifs. 

,( D'abord ce sel'ait une économie. 11 est 
facile de calculer ce qn'ont coüté depuis quinze 
;Ins les commissions qui se sont occupées des 
djf1¡5rclllcs lois; il snfllt pum eeb de consulter 
lIOS budgets, ce tablean snceinet et difllcile de 
lout ce qui tient a J'administration publique. 
n en a cOlHé a peu pres cent mi!le livres ster
I ing , somme peu considérable pOllr le pays, si 
OH la compare aux folles dépenses de toute 
nature faites depuis quinze ans, ponr le compte 
de l'État, mais énorme, il fauL en convenir, 
si l'on considere ce qu'elle cut pu produire 
dans 1111 ;lUlrc pays, 011 mcrnc en Angleterre, 
elllre les mains d'une admillistration prudente 
1'1 éclail'ée. 011 n'cn finit pas ayec les pelites 
comlllissions, 011 les forme ou 011 les révoque, 
:;cloil la convenance des ministres du jour, ou 
les illLércts paniculiers de leurs amis. Cornme 
les commissions nOllllllées jusqu'ici ne se sont 
occupées que de malicl'cs spéciales, leurs tra
vaux ont passé inapcf'{;us; et les membres de 
ces eommissions n 'ayant pas cessé pour cela 
de remplir leurs fOIlCliolis publiques, on n'a 
pI! exiger d'cux de grands sel'vices; on s'esl 
troll\'é á cel égarcl enlierement:l leur merci. 
C'cst ainsi qu'ellcs écJlappent á toute crilique; 
il CII résulte qu'elles font moins qu'eIles ne 
dCHaient faire, ct que l'activité et la capacité 
de quelques lllembl'es doivcnl suppléer á l'apa
thie el :l la lIuIJité des alllres; aussi de tous 
les moyens de révision, celui qui consiste a 
employer un gl'alld Ilomhre de commissions, 
donL les membrcs !le re<;oivent rneme que de 
:-,illlples indcrnnilés, eSl~il assurémcnt le plus 
JisJlcndieux. 

~ Un grand effort cst nécess:\ire. S'il est 
Hai que la 'oi soit aussi illsllflisante qu'on le 

dit, pourquoi le conseil o'État ne délibcre-t-il 
ras tous les jours, jusqu'a ce qll'il ait pro posé 
quelques mesures qui soient approuvées par 
le gouvernemcnt et de l'examen desqueIles 
les chambres s'occupcnt pendant plusieurs 
sessions. Aucunc hranche ele la politique inté
rieure et extériellre n'est plus digne de I'at
tention des ministres el des memhres du par
lement. Si I'on avait consacl'é:l I'examen de 
nos loís la dixieme partie du lemps que )'on 
a perdu a discuter sur les protocoles, les 
griefs des c;¡tholiqnes, les t('oubles fiu Canada, 
et tant d'autres sujets de vaines déclamations, 
il y a longtemps que ron amait fait cesser un 
véritable grief. Cenx qlli aimenl Ü ajourner 
toutes les affaíres et smtollt eelles qllí exigent 
une application soutenue, !le manquent pas de 
présenter la réforme de notrc législation 
comme hérissée de difficultés et réellement 
impraticable. S'il en est ainsi OIl ne peut le 
savoir ; car OH lI'a jarnais fait iI ce sujet de 
tentalÍves sél'ieuses. N'a-t-on pas soutenu que 
la réforme de notre systeme pénal était im
possible jusqll'a ce que sir Hobert Pe el et 
M. Gl'egson I'eussent entreprise? N'a~t--on pas 
soutenll qu'il était impossible de loucher a 
Ilotre loi des pauVI'es, jllsqu'á ce que M. Senior 
s'en fút occupé? Ce que I'on a fait pOllr les 
deux branches les plus difllciles de notre légis
lation, on pourrait le faire sans doute pour 
toules les aull'es. l\1ais ce qu'il faudrait ponr 
cela, ce serait, nOlls le répétons, une commis
sion unique de révision. 

q Si quelqnes personnes de savoir et ~l'ex

périence consacraient tout lenr temps a éludier 
toutes les branches de notre dl'Oit civil, cri
minel, marilime et ecclésiatique, et á faire de 
courls aper<;\lS sur toutes les parlies qui leur 
paraitraient erronées ou défectueuses, elles 
rendraient des services plus réels IJu'aucune 
des commissions que nous arons jamais ens 
en Anglelerre. Nous ne comprenons pas qn'une 
réfofme jlldicieuse pllisse commencer autre
ment. On obtiendrair. ainsi un tahlean général 
des diverses branches de notre législation el de 
nos institutions jndiciaíl'es propre ~ donner 
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l'idée la plus exacle el la plus nette de leur 
porlée et de leur corrélation. }) 

On a faít précisément ce qu'il fallait pour 
dégouter le public de tout changernent; et 
c'est devenu une mode de rire des commissions 
de quelqne genre qu'elles soient , du moment 
qu'elles sont composées d'avocats. Nous ne 
considérons done pas comme efficace le remede 
Pl'oposé dans l'extrait quenous venons de 
donner. Nous désirons cependant lui donner la 
plus grande publicité, dans l'espoir qu'un jour 
ou l'autre on pourra ctre en mesure d'y recou
rir. Il nous serait facile de nommer cinq ou 
six personnes tres-capa bies de cornposer une 
commissioll de révisiol1 qui compléteraít les 
travaux que les eommissions chargées de reviser 
nos couLumes et de régler les droits de la pro
priété ontété forcées d'abandonner,grace al'apa
thie et a l'économie fort mal placée du gouver
nement, et qui traiterait les questions d'intéret 
général que ces commissions ont du laisser 
de cÓlé pour se renfermer dans des spécialités. 
A u nombre de ces questions, est ceBe de la 
codification, pomrne de discorde pour les 
jurisconsultes les plus distingués de notre 
époque; et nous avouons ne pas etre tout a 
fait satisfaits de la m:miere dont elle est résolue 
par M. Miller. 

( Quoique tout ce qui ressemble a une co
dification, paraisse jusqu'ici impraticable en 
Angleterre, je ne puis m'associer au cri de ré
probation qui s'est quelquefois élevé cOlltre ce 
systerne. Autant que j'ai en l'occasion d'en 
juger, je serais plUlót disposé a le eonsidérer 
com~le avantageux. Je ne prétends pas que les 
Codes puisscnt remplacer toutes les vieilles 
lois en vigueur, ni contenir des regles dis
tinctes pour lous les cas qui peuvent se pré
senter ; mais je ne vois pas la ulle objection. 
Quelqne judicieuses, quelque étendues que 
soient les prévisions du législaleur, il ne peut 
que tracer cerlaincs regles dont les magistrats 
doivent faire la base de leurs discussions. Il 
semble que les Codes ont, en général, produit 
ce résuItat; car, bien que dans les États de 
l'Europe oú ils Ollt été introduits, on y ait 

signalé fJuelques erreurs, quelques impcrfcc
tions, jamais on ne s'en est mal tl'ol1vé. All
trement la Bclgique ,. la Hollande , les partics 
de la Prusse et de l'Ilalie, a qui Ics Codes 
fran<:ais ont été imposés eomme conséqucnce 
de la conquete, n'auraicnt pas manqué de les 
repollsser allssiLót flu'clles ont élé sOllstrailes 
a la domination franltaise. Eh hicn, il n'en a 
été ainsi dans aucun de ces pays. Les Codes 
ont élé, il est vrai, modifiés; ils ont été mis 
en rapport avec le génie, les inslitlllions eL le 
régime politiqlle de chacun dc ccs peuples; 
rnais partout ils ont élé conservés, non paree 
qu'un retour a ¡'aneien élat de eh oses a tité 
jugé Ílllpratieablc , mais parce que le Ilouvcl 
ordre de choses a parll plus favoraLlc a tous les 
intérets. 

« D'un autre coté, je nc puis partagcr ecHe 
admiration exagérée pour les Codes, que pro
fessent leurs elltltousiastes partisans. Dc part 
el d'aulre, il a élé fait depuis peu sur celte 
matiere bien des rccherches ¡nutiles par les 
jurisco/lslIItes frarl<;ais et allemands. Les dis
clIssions ardues sur la question de coditicatioll, 
dont Ollt relenti les écoles de uroit peuvent 
charmer les loisirs des professeul's et des étu
diants, mais jamais elles ne prodniront aueu!) 
résultat pratique. Ce n'cst p:lS sur les idées 
spéculatives d'l!ommes excIusivr.rnent litté
raires que l'on doit haser soÍl le fonds , soit la 
forme d'une législation. ~ 

NOlls sommes étonné que 1\1. Miller pré
tende que dans aucun pays on ne s'cst jarnais 
mal trouvé dc l'intl'oductioll des Codeso Savigny, 
le célebre professeur de Berlíll, nons apprcnd 
que plusieursÉtats de I'Allemagne ont repoussé 
les Codes franltais ; eL les profcsseurs de dl'oil, 
en Allemagne, ne sont pas des hommes purc
ment littéraÍres; cornmc IlIclllbrcs des cnurs 
supériemes de justice, ils doivent avoir \lile 
connaissancc parí~\iLC dc la pratiquc des ¡oís. 

POUl' prouver que la révision de nos lois e:-t 
chose faisable, M. Millcl' invoque l'excnlplc 
d'un peuple qUÍ, dans le principe, avait no;.; 
lois eL nos coutlllllCS. 

« La législation de Ncw-York a élé rcviséc 
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plllsieursfois, dan s ces quinze ou vingt dernicres 
anllées. Mais la derniere révisioll est la plus 
complete. Voici comment elle a eu lieu. Trois 
ayocats plaidants furen't chargés de ce travail; 
ils le furent en '1825, el le 10 décembre 1828, 
les loís revisées étaienL mises en vigueur. Au 
moment de leur nOlllinalion, ces trois avocats 
avaiE'nt une nombreuse clientele. lis cherche
rent d'abord a concilier leurs lIouveaux devoirs 
avec l'excf'cice de leur proression; mais il ré
sulta de la qu'en Illars 1827, deux ans apres 
leur llominatioll , la majeure partie du travail 
restait a faÍre; eL la législature l'auendait avec 
impalience. Les mcmbres de la commission 
prirent alors le parti de renOllcer a leur pro
fessÍon, pour s'occuper exclusivement de la 
réyision des lois. Dans l'alltomne de 1827, 
une session spét.:iale eut lieu pour statuer sur 
les projels qu'ils avaient préparés. La session 
(Iura trois mois, el ron n'y lit pas autre 
chose. 

tí Le Colle proposé eonsistait en lrois par
líes; dans ecHe premicre sessioll, tOllte la 
premiere et toute la seconde partíe furent 
adoplées sauf un chapilre. Dans l'automme 
de 1828, il Y cut une seconue session consacrée 
au meme objel; elle dura également trois mois. 
Pendant ces deux années, les membres de la 
comrnission travaillerent presque eonstam
ment; ils furent réellement accablés de tr;\
vail pendant les deux sessions spéciales. La 
Jerniere par ti e de l'ouvrage rut faite un peu 
lrop vile; il est a regretter qu'on n'ait pas 
laissé la comIllission y eonsacrer, COIllme elle 

le voulaiL, une année de plus. La délibératioll 
fut facilitée par eette circonstance que ehacune 
des ehambres législatives comptait un de ses 
memures dans la commission. D 

Quant a rendre la transmission de la pro
priété plus facile et moins couteuse, nous som
mes cOllvaincu que cela dépend plus qu'on ne 
eroit des pralicicns. 11 est impossiule de justi
fiel' les formes emuarrassanles et interminables 
auxquelles ils ont recours dans une multitude 
de eas oil des aetes tres-simples pourraient 
suffire. Cependant il y a des obstacles que la 
législature seule peut vaincre. Ces obstacles 
sont indiqués dans I'excellent ouvrage qu'a 
¡rublié récemment M. Tyrrel. 

L\f. l\1iller termine sur eette matiere par 
quelques observations pleines de sagacité sur 
l'enregistrement, qui est, d'apres lui, la hase de 
toute modification importante aux lois rela
lives au mode de transmission de la pl'opriélé. 
Répondant a l'objection tirée de la publicité, 
il fait remarquer que les craintes manifeslées 
a ce sujet doivent etre considérées comme 
chimériques dans un pays OÚ tout étranger 
peut, quand il le veut, moyennant un schel
ling, prendre connaissance de tous les lesta
ments. II détruit l'objection fondée sur ce que 
cela diminuerait les bénéfices des praticiens, 
en expliquant que ces hénéfices doivent au 

, . ,. , 
contraue necessalrement s augmenter , par 
suite de toutes mesures propres a faciliter les 
mutations de propriété. 

(The Law Magazine). 
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DROITS DES PRINCES ~IÉDIATISÉS 

E\ ALLEMAGNE, 

Pa.'ticulic.'CIIlCllt fIaos le g.oall(l-ducJlé de n:uh~. 

En AlIemaglle le développement des insti
lULions poliLiques, relativernent a la souverai
neté a suiri une voie tout autre qu'en Franee. 
Pcndant que, dans ce dernier royaullle, le 
pouvoir rop l absorbait suecessivcment celui des 
seigneurs plliss;¡nts, en A!lem:1gne le pouvoir 
des scignellrs ~1Cfluérait cllaque jour plus d'in
dépendance et de slabilité. Les capitulations 
impériales (con<lition8 imposées a I'Elllpereur 
parles prillces électeurs d'Empirc )l'estreignaient 
de plus en plus l'autorité illlpériale ; et tout ce 
qui était enlevé :l cclle-ci venait accl'oftre les 
<lroits et priviléges des électeurs, dues, prin
ces, landgraves, ele., de I'Empire. 

Toutcfois le souverain pouvoir politique con
tinua a I'ésidcr dans la diete, que l'Empereur 
eonvoquait' et pl'ésidaít, et dont il mettait les 
arretés a exécution. Le sou"erain pouvoit' ju
diciaire appartenant :l la chambre illlpériale 
(Reichs Kamrnergericht) , et:l la coUt' auliqlle 
(Reichshofrath); ces trihllnaux, du reste, ne 
connaissaien t pas seu leruent des con testa tions 
de tlroit privé, ils élaicnt compétenls pour 
jugcr les différends survenus entre des sujets 
de I'Empire el lellrsseigncnrs tCITitol'iaux a I'oc-

eaSIOn dc l'excrcÍce des droits de plllSS31lCC 

supI'(~me de ces dcruiel's 
En í80e, lc ll'ailé de PI'CShollrg miL fin :\ 

l'existence de l'anliqllc el respectable cmpil'e 
gennaniqlle. Quelques princes allenunds cou
rurenl s'unil':lla confédératioll dll Hhin, p!acée 
sous le proteclüral de Napoléon; d'aull'cs ne 
tal'dcrenl pas a sllivre 1(~uJ' cxcmple, etl' cmpe
percur (\'AlIemagllc dut déposcl' Hne couronnc 
qlli n 'avait plus de sllje ls. Les chefs des terrÍ
toires importants devinrcnt princes souverains 
et indépendants, avec le litre de roi, grand
due, duc ou prince; les petits Élats, les :111-

cicIIs comtes, Larons cl chevalicl's d'Empíre, 
qui relevaienljadis immédiatement de I'Empire, 
furellt incorporés dans les nOll\'caux États, et 
on ne conserva aux litulaires dépossédés (et 
qu'oll appela des lors princes médialisés), en 
échallge de leur pllissancc territoriale, que 
qnelques priviléges d'une nature lonte parLiclI-
1 íere. Lors des reviremellts de farlune (fui euren t 
líen dans les années 1815 a 18Hi, qui afllc
nercnt la dissollltion de la confédération du 
Rhin el la formalion de la confédération ger
manique actuelle, les princes qui formercnt 
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(elle confédération , conserverent lem souve
raineté, et les princes el f:ta ls méd ia tisés con
linuerenl a lem rester soumis. 

L'article ter du pacle fédéral du 8 j nin 181 D 
lIorte que « les princes sOll"crains et les viHes 
libres de l'AHemagne établissellt entre eux une 
eonfédération perpélllclle qui porLera le nom 
de conft~déralion gcrmaniqlle. l> 

L'article 2 dUllIclIle acte porte que « le hut 
de la confédération esl dr mainlenir la súrelé 
intéricure el exlériellre de l'Allemagne, I'indé
pendance el I'inviolabililé de chaque État de 
rAllell1:lgne (1). » 

D'apres I'article 4 de l'acte de 1810, le ma
nicmenl des aITaires conccrnant la cOllfédéra
~jon est atll'ihué a unc diele, qui délibere, f,oit 
en asscm blée géllérale (in pleno), soi t en assem
hlée ordinaírc, et slatue a la majOl'ité des VOiX(2). 

La qucslion, si unc affaire doit Clre disculée 
par I'assemblée générale, est décidéc dans 
I'asselllblée ordÍnaire, a la plllralité des voix. 
TOlllefois, IO/'sqll'il s'agit de faire ou tle modi
tier les Jois londamclltales, lors(Ju'il s'agit des 
¡oís org:lIIiqucs de la confédératioll 011 d';¡{faÍres 
religicllses. ou de droils illdividucls, la diete 
ne pcut slalllcr ni en assclllhlée ordinail'c, ni 
en asscmblée générale :1 la majol'ilé des voix. 
L'arlicle ,13 de I'acte Hnal dc Vicnne est ainsi 
convu : « Dans les cas oú les memlJl'es de la 
confédération agissellt, nun comme États con
fédérés, mais en qualilé d'Ét:lls indépendanls 
<lui disposent sur des droils individuels, ou 
lorsqll'il est qucstion d'aclcs inléressant un 
memlJl'c confédéré, mais qui ne renlrent pas 
(lans les devoirsetohligalionsrésultant dll pacle 
fédéraJ, il nc pcut Clrc pris, sans l'assentiment 

(1) Dans les al'!.1 et2de 1'<Jcte final des conférences 
de VieIllle, de 1820, la confédét'ation gel'maniql1e est 
considél'ée comme une assoc¡3lioll de droil des ¡:;-em, 
dont les mcmbl'es sont a l'll1lél'ieur des ~:lals in
dépelldallts, jouissant l'écipl'oqllement des memes 
dl'Oits contraclucls, el aya nI les rnérnes ohligatiolls : 
,) I'extél'ieur, la confédéralion fOl'me une pel'sonna
lité indivise, une lI11ilé politique. 

(2) Meme en assemlJlée OI'dinail'e, les t\'enle-qllall'c 
princes sOllverains de 13 confédl;l'allOn el les qU<Jlre 
"iHes librcs (Luhcck, Francl'or'l, l)\'crnc el Hamholl\'{j) 

. \r.CIlIYE~. - T. 1\'. Ire LIVr..\ISO;\'. 

PRINCES MÉDIATISI;~S. 

de lOUS les intéressés, une résolulion obliga
toire pour cux. 

Le sort des États rnédiatisés en 180G (an
ciens seigneurs ayant voix virile a la diete), et 
de l'ancienne noblesse d'[~mpire (qlli dépendait 
immédiatemcnt de I'Empire, et qui élait repl'é
sentée a la diele), fut réglé par l'article 14 du 
pacte fédéral, portant que « dans lons les ltl.ats 
auxquels ils seront incorporés, on leur assurera 
une ¡¡osi tion pri vilégiée permanen te et un iforme. 
lIs conserverollt tous les droits et priviléges ré
sultant de la propriéh~ et <¡ni ne rentrent pas 
dans I'exercice du pouvoir supreme et gouver
nerncntal; lel, le droit de juridiction civiJe et 
criminclle dans certaines limites, la police 
loeale, etc., etc. 1) Quant a l'étendue des pri
viléges réservés aux princcs médiatisés, on 
élablit cornme base, l'ordonnancc relldue en 
1 ~W7p~1' le gouverncment bavaroissur ce point.. 

Plus tanl, l'arlicle 65 de l'acte filial de 
Vienne, du 1 G mai 1820, disposa: ,~Qu'il serait 
loisible a la diete de régulal'iser et cornpléter 
les dispositions de l'arlicle 14 du pacte fédé
ral, relativementaux anciens Étals de I'Ernpire 
médiatiséil el a l'ancienne noblesse immédiate 
de I'Elllpíre. Lcs memures de la confédération, 
dans les posscssions desquels on a incorporé 
des Étals jadis immédiats, rcstent ohligés, vis
a-vis de la confédéralion, a Illaintcllir les dis
positions de droit public qui auront (~té arrc
tées en faveur desdits Élats médiatisés. » 

S'il survient des conlestalions sur l'applica
lion des dispositions ou conventions al'l'clées 
conformément a l'articlc 14, ellcs seront, en 
regle générale, pOl'lées devant l'aulorilé com
pétente du pays auquel onL été incorporécs les 

ont droit devole : mais les qllatre villes n'onl en
~etnble qu'llne sellle \'oix i el plusielll's petils dllChés 
el IJI'incipautés sonl égaIement l'éunis pour un seul 
su ffl'a rre , de sorte que les trente - huit mcmbres 
de la confédération sont l'édllils. dans I'assem
hlée ol'dinaire, a dix-sept voix. Dans I'assembléc 
générale, chacun des lrente-hlli,t confédérés a dl'oit 
de voter seul, et les Grands Elats ont méme plll
siellrs suffl'ages (mais pas plus de qnal!'c)i !e tot<ll 
des votes, dans I'assemblée générale, s'éleve :) 
~oixanlc-nellf . 
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possessions des princcs, corntes el seigneurs 
médiatisés; néanrnoins, en cas de déni de jus
lice, ou en cas de lésion de leurs droits par 
l'effet d'une mesure législalive prise par les 
gouvernernents auxqnels ils sont soumis, Ics
dits pl'inces médiatisés anront le ur recoul's 
pres la diete. Si la diete juge que le recours 
cst fondé, elle sera tenue d'y statuer par elle
rneme. Cette garantie donnée par la confédé
ration, assure seule aux Ittats médialÍsés le 
rnaintien des droits qui leur avaienl été réser
vés par I'acle fédéral (1). 

Depuis ce temps, ces princes Ol1t porté a la 
diete de 1I0mbreuscs l'éclamations pOllr cause 
d'inexécutioll de I'al ticle 14 de l'acte fédéral, 
ou pOllr cause de lésion des droils qui IcUl' 
avaienl été réservés. Ces réclamatiolls ont sou
vent été conronnées de succes, hien qu'il ait 
fallu du temps el des efforls persévéranls ponr 
lriompher de tous les ohstacles. 

Dans le grand-duché de Bade Ilommémcnt, 
les diflicultés de cette nature ont été trcs-fl'é
quentes, et les SolUlions Ollt nrié, selon les 
personnes qui élaienL au pouvoir et selon les 
prineipes qui ont éLé invoqués. 

Dalls le granel-duché de nade, cornme dans 
les autres États consti tu tionllels de l'Allemagne, 
il s'est élevé ulle lutle entre ceux qui, dominés 
par un ralionalisme absolu , veulenL sOllmeltre 
les institutions gouvernementales a des princi
pes déduÍls d pr'iori, et ceux qui pensent de
voir accorder quelque allenlion aux fait.s, et 
qui reglent VolOIlLiel's les progres de la poliLique 
sur le progres normal eL suceessif des idées et 
tles dlOses. 

Les premiers, exclllsivement préoceupés de 
rintéret de la gélléralité , n'admetlaicnL Jloint 
qu'un droit, donL l'origille remonte a la puis
sance sllprcme, puisse elre exel'cé tbus un 
inléret puremellt privé; les aulres, soit ú titre 

(1) Une semblahle {j31'anlie leUI' manquait SOl1S 

I'cmpil'e de la confédél'alion uu Rhin. Les divel's sou
vel'3ins disposaicnl, selon ¡eUl' bon plaisil', de~ droits 
<les médiatisés. 

Dans le gl'and-duch(! de nade, /lne ol'dOCnallce 
'le '1807 leUI' :l\ail acC'ol'dé le dl'oit d" jllstL'e, de 

de parLies en cause, soit COlllrne imbus de 
con\'icLions différentes, respeelaicllL dav:mtage 
des droits que I'histoire a ell quel(Jlle sorte 
cOllsae!'és. 

Au rnois d'avril 1818, le gouverncrnent 
gralld-ducal prit, en confonnilé de I'al'ti
ele 14 de l'acle fédéral, un anclé par lequel 
fut régulal'isée la position des prinees média
tisés et illeorpol'és au gl'and-duché de Hade. 
Ce!; pl'inces réelaJlj(~rellt, et au ll10is d'a
vril 1819, le gouvel'llement rcndil UIl nOllvel 
édit favorable ;\ leurs prétenLiolls, l\Iais dans 
I'intel'\'alle qlli venait de s'écouler, au mois 
d'aoút 1818. le ¡.;r:llld-duché de Hade avaiL 
obtenu une cOllstitulioll nO\lvelle qui établis:5ait 
deux eIJambres; et COlllme I'édit d" mois d'a
vril 1819 émanait du gouvel'llcment seul, la 
('hamhre des députés, appelée dcuxiemc eh:lIll
hre, eru t dl~voir \' a llaqller. Bien que la c1Jarn
bre haule ne prit poilll p:ut:l eet acle d'opposi
tion, I'édit ne fnt pas mis ~, exécutioll, et le 
gon vcrnernent se bol'll:\ a insti ltle!' une COIll
mission chargéc de traiter, par voic de tl'allsac
tion ayee les prinees 11IédiaLisés, la régu !al'iSalioll 
de lelll's droits. 

Quelques lransactions furent efTectivement 
conclues, et elles furent sanctionnées par dé
claration du gouverllcmellt sans la eoopé/'ation 
des élaLs. 

Ces déclaralions n'eurent pas le sort de 
l'édit du mois d'avril 1819 : la chamhre des 
dépUlés s'ahstint de les attaquer, tI'un colé 
paree qu'elles paraissaient moins contraires ú 
l'intéret de l'ÉLaL (au' IllOins en ce qui touche 
la r¡'.gularisation des dl'oÍLs des membres de 
l'ordreéqueslre de l'ancien Empil'c); tI'un :lllLre 
coté, paree que la charnbre des déplItés élaiL 
récllerncnt animée d'un esprit tres-favorable au 
gouverncrnent. La chambre de 183,1, dont les 
disposiLions furent tout autl'cs, ne manqua pas 

police, el [mime le dl'oit de p3ll'On;¡g'c ccdésiaslique; 
mais un édil dll 10 mai Itl131cs ¡CUl' l'elil'a, pal' le 
llIolif de l'inléret gélJéral de PÉlat el de la nécessllt\ 
de morl:l1eI' toules les imlitl\ti()n~ dp (lroil. [1iIblic, 
scloll les (··ewills du lernps. 
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di; proteste!' contre ces déclara\.ions, qui, ~elon 
dIe, étaient entachées d'inconstitutiollllalité. 
L'cxcitation survenue dans les esprits, en 
t 87>0 el 1831 , ne tarda {las ;l se calm er, et, 
bien que la ('hambre persévér:l L dans ses pro
tcstations, elle ne rélls~it point a faire infirmer 
les décla ra tioll:> acqlliscs a ux pri nccs méd ia tisés. 

Dans une 8cmb/ahle déclaration intcrvenue 
relati"emcnt :1II pl'ince de Furstemberg, le 
12 aouL 1823, cclui-ci rCIlOII<,;a ;l divers droits 
quí avaicnt ét(~ cxpressémcnt réscrvés par l'aete 
fédéral, tels que le droit de juridietion en 
dcuxieme instance, le droit de nommer les 
fonctionnaires administratifs du deuxieme de
gré, ete.; en I'ctour, il acquil plusieurs préro
gatives non réservées par l'aete fédéral, 
nommément le droit de nommer les offieiers de 
justiee de dislrict el les employés de la poliee, 
sans etre lenu de supporler les frais de ces dcux 
administrations. C'est sur des bases semblahles 
que furenl rcndues les déclarations concernant 
plusieurs scigllcurs médiatisés, nommément, 
le prince de Salm-Kranlheirn, et les comtes de 
Lci ningen-J\'clldenan el Leiningcll-Bi Il ingheim. 

Il intervint égalemenl une transaclion avcc 
les membres de \'ancien ordre équestre. Cellx-ei, 
:mx termes d'une déclaration du 22 avri11824, 
renoneerent au droit de rendre justice et de 
llommer les officíers de poliee, et re¡;urent a 
litre d'échange el de compensation, diverses 
prérogatives et priviléges. 11 est vrai de 
dire que ces conccssions furent, en 1831 , 

J) ta m;:¡jor'ilé de la pr'emiere chamhre fut favo
! ablc au !JI'oJeI de loi, bien que les pl'inces médiatísés 
N les dé!(!ITut-s de l'onlre équestre \OUlllssellt pour la 
plupart s'y opposer. A ceHe occasion se repI'odnisit 
lIne plainte SOllvent :lIticulée parlespl'inces el mem
hres de l'ol'dl'C t-queslI'e médiatisés, a saroir; qu'ils 
sont en minOl'ilé dans la premier'c rhamhl'c, el que 
dans toutes les qllestions impOI'lantes oi! il ~'aITit de 
l'intél,tH de ICl1l'S ol'tires, ils slIceombent sous une 
mJjorité hcaucollp ll'Op dévollée aux proposlUons du 
,¡OLlVernement. La pl'cmier'e chamlll'e des Élal~ de 
Hilrle se compose des personnag(>s suivants : 

10 Des IlI'inccs de la maison gl'and-ducale ayanl 
;llleint I'age de majorilé : iI yen a en ce moment 
clcux, dont ¡'un, le 1ll11TP'<lve GlIiliallme , esl pl>t'si
dent de ladite pl'cmiü'e chamhl'e; 

'2 0 Dcs cf¡rt's de l'amilIes princi\~l'es médiali"l~('S (¡ni 

I'objet de critiqucs sévcl'es el ll1ultipliées. 
Les Illembres de I'ordre éql1esfre el les 

princes médiatisés avaiellt obtenu, cntre alltres, 
dans les déclarations dont il viCIIl d'elre par'lé, 
les concessions suivantes : 

1. lis devaient ctre consultés sur les deman
des formées a I'effet e1'elre rcí,iu bOllrgeois dans 
une commune dépend:lJltc de leur aneien lCl'
ritoire; en cas d'opposition de leur part, lr. 
haiJliage du lien ne pourrait st:ll11cr sur la de
mande, et la régence du disll'ict serait :-:eulc 
compétenle pour décider. 

II. A llX élections des bourgmcslres, les com
munes choisil'aient trois candidats , et le sei
gneur ou prince médiatisé aurait le droiL d'en 
présenter un a la nominal ion du gOllverncment. 

III. Lcs seigneurs et membres de l'ordrc 
équeslre, bien que résidant dans une com
mUfle, He devaient jamais etrc assimilés aux 
hourgeoís, mais aux forains, lors de la répar
tition des laxes communales, lesquelles laxes 
étaient nommément indiquées dans les décla
rations. 

IV. A l'avenir on ne pourrait leur retirer 
aucunes prestations, droils utiles ou redevall
ces, don t ils sont actucllement en jOlliss::H1cC , 
sous le prétexte que ees prestations constituc
raient des droits régaliens? ou sons tout autrc 
pl'étexte, a moins qu'une indemnité préalahle 
ne leur ::lit élé assignée sur le trésor publico 

En 1851 , le gouvernemclIt, fl'aecord celW 
fois avec les deux chambres (1), fit relldre 

nalfllere jOllissaienl de la ~llpériol'ité tel'l'itor'iale el 
<lvaient un suffr>age viril a I'aocienne dieled'Empire. 
11 y a dans le grand-duché neuf de ees famillcs i mais 
la plllpal'l de leul's ehefs ne se fl)ootl'cnt point aux 
se~sions des élats, soit pUlir cause de l'ésidence a 
l'étl'ange¡', soit pOlll' des lllotifs enliel'emenl pCl'son
neIs i 

30 De I'areheve(llle de Frihollrg et ll'un dignitaire 
de l'Église protestante nornmé a vie par le grand
dlle i 

4° Dc huit délrgués de I'ordre équestre; 
50 De deux délérrués des univcl'sités de Frihourg el 

Heidelberg. 
60 Des memhrcs nommés {10m chaque sesoion p:11' 

le GI>;1nd-dllc. el 'lui ne peuvenl dépasscI' le nombre 
de huil; 

1 i es! cJair qu';¡\'('c eeHe organisation . le {\'Ol\\'er-

4. 
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plusicurs lois dans Icsquelles les seigncurs et 
membres de }'ordre équestre crurent voir une 
lésion des droits qui leur avaient été assurés 
par les déclarations susrnentionnées; et en con
séqllence deux princes médialisés (le prince 
de Salm-Krautheirn el le comte de Leiningen
Billingheim) et les anciens membres de I'ordre 
équestre adresserellt une plainte a la diete de 
Francforl. 

NOlls examinerons les divers chefs de celle 
plainte, en nOllS reportant a l'ordre que nOllS 
avons adopté en énumérant les conccssioIlS 
faites aux princes et nobles médiatisés. 

I. La loi promulguée le 51 décembre 1851, 
sur l'acqllisition des droits de bourgeoisie, 
dispose, dans son paragrapbe 15, que I'admis
sion :lU rang de hourgeois dans une commune 
sera accordée, non plus par l'autorité, mais ¡¡:tI' 

le conseil municipal assisté du comilé muni
cipal; des disposilions spéciales détermillent 
les conditions auxquelles l'admission sera suh
ordonnée. Il n'y a d'exeeption que relalive
ment aux Israélites, sur les demandes desquels 
I'autorité continuera de statuer, el relalivement 
aux étrangers, lesqllels devront se pourvoir pres 
de l'autorité pom obtenir une déclaration de 
naturalisa lion. 

L'intervention de l'aulorité n'a done lieu que 
lorsqu'il s'agit d'Israéliles ou d'étrangers, et, 
aux termes du paragraphe 15, ce n'est qu'en 
cas d'admission de ce genre dans les terriloires 
des princes médiatisés et membres <le l'aneien 
ordre équestre , que ces seigneurs doivent elre 
consultés. 

Les réclamations portées <levant la dicte 
avaient pour but de faire maintenir aux sei
gnellrs le droit étahli par la déclaration, plus 
hallt mentionnée, d'inlervenir dans toutes les 
admissions au droit de bourgeoisie. 

Le gouvernemcnt grand-dueal opposa I'in
compélence de la diete, ce dont nous parlerons 
plus tanl, de plus il souLÍnt que la réclamation 

nement a la majol'ilé contre les lll'inces et nohles 
médiatis6s, IOlltes les fois (l11'il Yeut opéJ'er une 
l'éfOl'mc coptl'c enx, 

ne pouvait avoir d'objet que relalivemcnt aux. 
Israélites el allx étrangers, attendu que eeux-ei 
nc pellvent poilll, a l'instar des indigenes, re
quérir, dans des eil'eonstances donnécs, la 
qualilé de bourgeois en vertu tle leur droit, 
mais sont tOlljollrs subonlonnés a l'apprécia
tion el au hon vonloir dn gouyernement. Au 
surplus le tlroit el'intervenir, dont p:ulent les 
réclamants, se rédllit a une particípalion a 
l'exercice de l'aulorité gouvernementale: {lar
tout oú l'acLion de eclle-ci a disparu, le con
cours des récIamations doit disparailrc éga
lement. 

II. La loi munieipale du 31 décemlH'e 1831 
accorde aux communes le dl'oiL, non-;enlcment 
de présenter des calldidals, Illais de ehoisil' 
direetement le bourgmeSll'c. Le gouvernement 
se l'éserve seulement le tlroit de cOllfirmer le 
choix; mais ce uroil, qlli implique la faculté de 
refuser, ne peut s'exel'cer que conlre den x 
nominations: la troisieme devant nécessaire
ment elre acceplée par le gonvememcnt. 

Le paragraphc 1 J de ceLle loi dispose allSSl 

que les princes médialisés el memures de I'all
cien ordre équest['e deVfont elre cnlendus en 
leurs observations conlre la personne du can
dicIat nommé par la communc, avant que le 
gonvernement ne lui accorde 53 confirmaliolL 

En réponse allX réclarnaliolls porlées a la 
diete, le gouvernement hadoi" soutint qlle le 
droit de proposer :] la confirmalion du gOllvel'
nement l'un des trois candidals élus, ne pOllvait 
s'excl'cer qu'a till'e oe délégation de l'alltOl'ilé 
et en son nom; et du monwnt OLI celle-ci /'c
nonce, par l'effet d'une loi nOllvelle, Ú la faculltS 
de choisir entre les trois cantlidats, le droit 
exercé par délégation de ceUe faculté <loit éga
lement disparaitre ; il n'avait poinlété gal'antl 
aux réclamants que la législatíon rcsterait, sur 
ce point, immual>le; el les attributions des 
seignelll's médiatisés ooivent nécessaircmellt 
eLfe subordonnées aux dispositions de la loi. 

IIJ. La loi de Hl31 lIIoLlifia les principes 
sur la répartilion des chargcs municipales ú 
SUppOl'ler par les foraios; les charges illC01I1-
hant :l ces del'nicrs furcnl cOllsidél'aLlemc¡~{ 
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aggravées. Or les seigneurs médiatisés ayant 
été, aux termes des déclal'alioTls rnentionnées 
plus lJaut, considérés comme forains, le gou
vernement déeida qu'ils auraient a slIpporLer 
toutes les charges imposécs par la nouvelle loi 
aux forains, allégllant, eomme desslIs, qll'on 
ne leur avait nullement garantí l'immuabilité 
de la loi sur la répartition des eharges munici
pales. 

Les réclamants répondirent devant la diete 
que, <fans la déclaration dont ils demandent 
}'exécutÍon, les impóts :'t supporter avaient éLé 
désignés norninalement; qu'on ne pouvait les 
forcer a payer davantage, encore que les 
forains. en général, fussent atteints par des 
dispositions de la loi nouvelle. 

A ces trois griefs (l-IB), le gouvernement 
grand-ducal opposa l'ineompétence de la diete, 
par le motif qu'il ne s'agissait point ici de . 
droils attribués aux réclamants par les lois 
constitutives de la confédéralion. L'article 14 
de I'acte fédéral et la déclaration du gouver
nement havarois de 1807 ne fOllt auculle men
tÍon des droits et attributions donL il est parlé 
sous les numéros I--III ci-dessus. Ces droits 
n'ont été conferés que p:.Jr les déclarations 
grand-ducales de 182:5, 1824, etc., c'esl-a
dire par des actes du gouvernement badois ; 
les seigneurs médiatisés ne peuvent, pas plus 
que les autres sujets du grand-duché, saisir 
1a diete de leurs griefs tirés de changements 
surrenus dans la législation. L'article 65 de 
I'acte final de Vienne ne réserve un recoUl's 
pres la diéte aux princes médiatisés que dans 
les cas oú des disposilions législatives porte
raient atteinte aux droits réservés et garantís 
par l'acte fédéraL 

Sans s'arreter au déclinatoire proposé, la 
diete se déclara compétente par le motif que 
les attributions énoneées dans les déclarations 
de 1825 et 1824 avaicllt él.é ('oncédées aux 
réclamants en échange des dl'oits qui len!' 
:.\vaient été promis par l'acte fédéra); elles 

(1) Les ministres qlli forment la diete ne sont poin t 
plénipoleotiail'es, mais seulement mandatail'es; ils ne 
pellvent voler fIu'apres Jvo:r' !lI'is le, ins(rl1C!i{ln~ dI' 

rempla«;aient ces droits, et t1evaient par eon
séquent etre placées aussi sous la garantie de 
la cOllfédération. 

Au principal, la diete regarua la réclama
tion comme fondée, par le mOlif que les droits 
garantis aux réclamants par les déclarations 
visées aux noS 1-111 aV:lient été lésées par la loi 
du 51 décembre 1851; or ces droits ayant 
été réservés aux réclamants en échange de 
droits bien plus importants :.\uxquels ils faÍ
saient renonciation, notamment la juridiction 
patrimoniale et la poliee , 011 ne peut consitlé
rer comme réguliere une lésion émanant du 
rait du gouvernement grand-dlleal. En con sé
quence, la diete, apres avoir recueilli les 
voix de toutes les puissances, par l'intermé
diaire de leurs envoyés (1), l'endit (~), en dale 
du 16 juillet '1856, la décision suivante : 

« Il est déclaré au gouvcrnement hadois 
qu'a I'égard des droits mentionnés d:.Jns les 
nOS I-III, les réclamants dúivent elre mainte
nus rlans le bénéfice des déclarations de 1825 
et 1824. 

Le gouvernement badois dut done demander 
ce qu'il avait a faire ensuite de cet arreté ; 
cal' il avait :i choisir entre trois détermina
tions : 

1 ° Le gouvernement pouvait publier et exé
cuter purcmcnt et simpIemcnt l'arreté de la 
diete du 16 juillet 1856. 

Toutefois, comme les dispositions de cet 
arreté se trouvaient en contradiction formelle 
avec une loi, il était a eraindre que la cham
bre des députés ne nt va lo ir un principe déja 
précédernment invoqué, :'t savoir que les arre tés 
de la diete, lorsqu'ils sont relatifs aux alTaíres 
du grand-duché (hors les cas déterminés par 
le § 2 de la charle constitutionnelle de B:lde), 
ne sont pas obligatoires de plein droit par le 
seul fait de leur publication; rnais qu'ils ont 
bcsoin du concours et de l'assentimcnt des 
Challlbl'cs, de meme que toules les autres lois 
proposées par le gouvernement. 

Jel1l's gouvernements. Acte final de Vienne, <11'L 8. 
(2) Les ¡}ollvernements de Sne el de HalJonc vo

thrnl ponr le I'c,iet des réclamations. 
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Si le gouveruelllellt gI'3nt!-ducal avait voulu 
exécuter l'arrelé, en aecrplallt une 11Itte avec 
la deuxit'mlC chambre, il 3111'ait, par cela meme, 
reeonnu a la diele une compélence qu'il avaiL 
pl'écédernment déclinée. 

2° Le gouvernemenl devail-il, au contrail'c, 
persistant dans son exceplion d'incompélence, 
ne donner aucune suite a l'arrelé de la diete. 

Tout d'abord, il y avait la une question d'une 
haute importance : c'est celle tle savoir si la 
diete peut elle-me me connaitre tic sa propre 
compétence conlre un des ÉlaLs confédérés, 
lorsque celui-ci propose le déclinaloire. Les 
auteurs eL les gouvcrnemenls en ont fait l'objet 
d'une controverse qui dure depuis fort long
temps. 

D'un coLé I'on soulient q \le la confédération 
ne forme point, dalls ses l'apports intérieurs, 
une unité politique, mais seulement une asso
ciation de droit des gens conclue par des sou
yerains indépelldants: de la résulte que, pour 
chacun des Élals conféd(~rés, les résolulions 
des autres ne sont ubligatoires qu'aut:lI1t que 
cet ÉlaL s'est soumis a l'av3nce, et pour un cas 
délermillé, au vreu de la majorité. 

Cet eng:lgement vololltaire de se soumeltre 
est donc une condition essemÍelle pour 'lue le 
"<eu de la majol'ité forme un lien a l'égard des 
États indiyiduels, et il s'ensuit que la décision 
de celle majorité ne peut point préjuger la 
questioll de la soumission. 

L'on l'épolld pOUI' la diete, que l'autorilé de 
ceHe asscmhlée sera nécessairement déll'uite 

(1) L'art. 11 de Pacte fédél'alr'enferme les dispo
siliolls suivantes : le Les Ihats confédél'és s'obligent 
l'écipl'oqllelllcllt a ne se I'ail'e la guene sous allClll1 
prétexte, a ne point recomir' a la fOlce pom' vider' 
¡eur's conteslalions, mais, ali contl'ail'e, a les sou
mettre al! jugement de la diete. Il ser'a loisible a 
celle-ci de l'emellle a une commission le soin d'ame
nCI' une tt'ansacllOll; dans le cas oú les tenta tives de 
conciliation dcmelln:¡'aienl infl'llClllCl1SeS el rell
dl'aientindispcnsable une so!ution jlldiciail'e, ladiele 
la fCl'a l'endl'e pal'lill tr'¡hunal austl'égal, el les par'ties 
litigeantes sc/'ont tenues de s'y sollmelUe. l) 

L'on soulicnt que ces disposilions sont applicahles 
uu cas oil la majol'ité des ltta t, confédél'és sel'ait en 
di"ClIssioll a\fC llll Úal individuel, ~1I1' 1,1 ,!1lt',I¡Oll ¡!p 

du jour OÚ chaqlle État pourra, SOllS le prélcxte 
fJu'il déeline la compétence de la diete, se 
sOllstrail'c a I'cxécution dc ses arretés. II faut 
done lIécessaircrncnt admetlrc, comrnc Ulle 

condition implieile du pacte fédéral, que ch:1-
que Élat confédél'é se soi t ellgagé a soumellre a 
a I'appréciatiún des autres les 'lucstions qll'il 
croira dcvoir sOlllcver sur la compélcnce de la 
diete. 

Sclon la doelrine opposée, un pareil état de 
choscs scrait destrnctif de l'indépclldance des 
États cOllfédérés; la confédératioll ne sCl'ait 
plus alors uile assocíation de droit des gens, 
mais un tout politique; et la véritaLle souvc
raineté de l'Allernagnc, Ic pOllvoil' snprcme 
et gOllvernemenlal , résiderait enll'e les mains 
de la majorité de la diete. Ccttc conséqllcllce 
répllgne a l'esprit non moins qu'au texte de 
l'acte fédéral, ainsi qll'a l'acte final de Vienne. 
L'exceplion d'incompétcnce, opposée a la diete 
par un Élat confédéré, doit clrc vidée, soít 
par la voie de négocíations diplomatiqucs, OU, 
au besoin , par UII tribunal austrégal (1), aV:lnt 
que la décision de la diete clle-merne puisse 
etre obligatoil'e pour l'État qui avait décliné la 
cOlllpétcllce. 

Sur ce point, il Il'est intervenu jusqu'a ce 
jour allcune décision ni 3ucunc illlcI'prétalion 
aUlhentique. Les inlérets des diverses puis
sanees confetlérées sont loin d'etre idenliques 
a cet égard, et il y a plus d'un souverain 
qui n'est pas faché de lrouvet' dans cellc 
contro\'erse uIle arme facultativc dOllt il Sé 

savoil' si une difficuité esl ou non de la compélence 
de la diete j ear, dans cette hypothese, la diete, !le 
pomanl eonnaitre elle-ll1eme de sa ¡¡mllr'c cornpé
(enee, ser'ait a con:iidérer, non poinl eomrne Hile 

l'uissanee polltiquc investie du dl'oit de cOllltllandpr, 
mais cornme une partie en cause. - Quanl allx CJ.S 

auxqlleis I'al'ticlc 11 de l'acte fédl!ral esl applicahlp. 
en génér'al, les I'é,olutions poslér'ieul'es de la diete 
contiennent des dispositions expl'esses sur la mal1it:l'e 
de constituer le tribunal allstl'érral. L'une des pal'lle~ 

en cause déslGne tlOIS ll'iuunaux supél'iems de troi
sierne instill1ce pl'is (~nll'e tous eeux des pays de la 
eonfédél'ation; la partie adven;e choisil. entre ce, 
ln)is. c(':lIi ({lli doit jll¡;Cl' le lili¡it'. 
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réscrvc d'user !mivant les circonstances (1). 
JI es! donc évident qlle tOlltcs les fois qll'il 

s'agit d'ulle plainte porl(~e contre un des États 
confédél'és, le ;\lel déelillc la compéLence de 
la diete, la quesLion de compétence est une 
question politiquc. 

Le gouvel'llclIlcnL badois aurait pu, sans pOUl' 

cela se refuser ou"crtement ~l exécuter une 
ohligation incontestahle, prendre sur lui de 
pcrsister dans son exception d'incompétence , 
eL de lJ'avoir aucun égal'd ;', I'anclé de la diete, 
du -]t; juillet 185G. Toutefois, dans ce cas, il 
aurail nalurellemcnt du. accepler les consé
quences qu'une aUiluue hostile , on dn moins 
pen bienveillanle, eüt pu entraincr. 

Le gouvcl'l1emellt badois préféra reconrir :\ 
une autre voie. 

5° San s s'oceupcr de la résolution de la 
diete, on fit disparailrc en rail le fonuemcnt 
ues gricfs articulés par les princes médiatisés, 
atin d' oter par la ~ la diete tou t prétexte d'in
tcnen [ion. 

En conséquence, le gOllvcrnement l'enJit, 
~1 la date du ... février '1837, ulle loi provi
soire (2) qui IIC peut pas elre regardée comUle 
une exéclltion de l'arreté de la diete, et dans 
laquelle ce dCfllier n'cst point mentionné; on 
y déclara que la loi du 51 décembre 1831 
avait été sallctionlléc dan s I'hypothese que les 
princes médiatisés n'éleveraiellt aucun grief 
tontre la modilication des droits qui leur com
petcnl, et dont il est rait menlÍI)Jl aux nOS 1-111 : 
que tes pl'illcCS s'étant trollvés lésés, elle gou
YCl'llClllenL enlcllllant qu'ils IIC suhissent non-

(1) II est notoir~ tille l'elcctol'al de He:<se s'esl 
I'efuse positiverncnl a exéculer I'art'elé de la elietc 
inteI'VCI111, il Y a qlldqucs ;¡nnées, SUI' la requete 
pl'ésentt~e pal' :\1, lIoffmJn, a l'occasion des domaines 
wespthaliens, AUClllle tl\:mal'che ne fllt fJile pOlll' 
force l' le ¡r0tlvprnement hesso:s :i ohéir. 

í2) D'aple:; ie pal'ilGI';qlhe (j,j de la conslitlllion ha

doi"e, les lois en Gélll~l'a! ~JC pCIl\'enl etre I'endlles 
que de l'asselltiment des Etats, mais on compl'end 
sons le nom de loi pl'ovisoire les ordonnances ren
dues par le ¡;ollvernement seul, en vel'tu du pal'a
graphe (JG de la constitulion, el qu'i1 propose el1suite 
ii I'ap!lrohation des élats. Ce pa¡'a¡;l'aphe G6 est ainsí 
ront¡lI : (( Le GTand-dllc sancliol1ue et promulgue les 

seulement aneune lésion, mais meme aueun 
changemcnt en leurs droits, il est arreté que 
les dispositions de la loi de 1831 , en (out ce 
<¡u'elles aUl'aient de contraire aux droits énoneés 
dans les déclarations (lc '1823 et 1824 , rela
tivement aux prillces médi:ltisés, cesscront 
d' etre exécu tées. 

Cene loi provisoire fut prorogée, dans la ses
sion suivante, poyr (h~ux ans; toutefois, les 
chambres exprimérent le vreu que les négo
cialions elltamées avec les princes médiatisés 
fussent, pentlallt ce délai, amenées a lerme, 
et que les résultats en fussent alors soumis a 
I'assentiment (les chambres. 

Jusqll'a ce jour, ríen n'a encore été conclu, 
ce qu'il faut attribucr, ell partie un moins, a 
la connexité des griefs dont s'agit avee ceux 
exposés par les réclamanls dans le no IV ci
apreso 

IV. eeue partie de la récIamation esl relative 
a la prétendue lésion de la partie du traité qui 
leur promet qu'aucuns droils utiles on rede
vances ne seront supprimés sans illdcmnité 
préalable. 

Le 28 décembre 1831, il fut rendu plusieurs 
lois sur l'aholilion des corvées, la diUle des 
hestiaux et la dime des terres nouvellement 
défl'ichées; e'est-a-dire, les lois relatives aux 
corvées et a la dime des hestiaux détermine
rent qu'une illdemnité pécuniaire, supportée 
pour partie par les corvéables, eL pour partie 
par le lrésor, serait payéc allx ayallls droit, 
La dime des terres nouvellement défrichées, 
e'esL\-tlire I'expectative d'ulle dime SUl' le 

lois; il fail les n~glemenls, disposilions et o¡'don
nances générales nécessaires POUl' I'exécution et pOUl' 
le maintien des lois; ceux qui 80nt la conséquence 
c111 dl'oil d'ins[lCClion Supl'cme el du dl'oit d'adminis
tl'el'; enfin lons ceux nécessaires á la súreté de I'État. 
11 fail aussi les I'eglemen!s SIl!' les matieres quí, de 
I¡'!l!' l1atUl'e, doivenl etre soumis f¡ la d(!libéralion 
des élats, IOl'sque l'inter'el de l'État les l'ena Ul'

gentes el 10l'sque loull'clal'd pOllrl'ait compromettre 
l'efficacite des mesul'es l'econnues utiles. H Toutes ces 
conditions ne se réunissaienl pas dans l'espece ; mais 
il y avait pel'il en la demeure en ce sens, qu'il fallait 
(~viter d'autl'es notifications de la diete OH des démollS
ll'alions ho~tiles de 5a pal'L 
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produit rl'immeubles cultivés a l'avenir, fut 
supprimée sans indemnité. 

Lesréc1amants soutenaient que, oans les con
ventions intervennes, le gouvernement avait 
pro mis qn'on ne leur retirerait a l'avenir auculls 
droits titiles ou redevances sans une indemnité 
compJ(~te; que l'indemnité déterminée par les 
lois aholitives de la cOl'vée el de la dime des 
bestiaux était insuffisante, el qu'illeuren était 
dit une plus considérable; que pour la dime 
des terres llouvellement' défl'ichées, jI leur 
était dd une indemnilé entiere et complete. 

Le gouvernement grand-ducal répondit sur 
ce point: « Si les réclamants prétendent que, 
dans les convenlions par etlx menlionnées, 
l'État leur a promis une indemnité complete, 
lIleme pour le cas dOl1t s'agit, et que le chiffre 
fixé par la loi est insuffisant, ¡ls peuvent inten
ter une action contre le fise devallt les tribu
naux eompétents du pays. Un recours pres la 
diete ne leur serait ouvert, aux termes de l'ar-

licle 63 de I'acte final dc Vienne, que s'il y 
avait eu déni dc juslice de la part des tribunaux 
badois, ou que la marche de la justiee CÚl été 
entravée a leur préjudiee, ce qui, en rait, n'est 
point. 

En suite de eette déclaration, la diete ré
pondit, par son arrelé dn 1U juillet 1856, que 
les réclamanls eussent a s'adresser aux tribu
naux du pays de Bade. Les princcs médiatisés 
ohtempérerent; mais, jusqu'a ce jour, aucunc 
senlcncc n'est intervenue. 

Poslérieurcment encore, ces princes ont ré
clamé pres la diele eont\'t.~ le rachat des dimes 
en général, autorisé par la loi du '15 novem
bre 1835 : la réponse de la diete n'est pa~; 

eneore rend ne. 
Au surplus, cette réclamation soulcve les 

mernes difficllltés.et suivra la meme marche que 
celle relative aux lois du 28 décembre 18'31, 
sur I'abolition des corvées et des dimes des 
bestiaux (1). (1'raduit de l'allemand,) 

============================--

DES PROGRES 

ET DE L'ÉTAT ACTUEL DE LA LÉGISLATION ET DE LA SCIENCE DU DROlT, 

En Dlatic.-c de Lctt.-es de Cllange. 

En comparant ensemble les progres que la 
législation eL la seience ont faits dans les 
diverses parties du droit, on remarque que 
ces progres sonl moins sensibles dan s celles de 
ces parLies qui se rapportcnt a des besoins de 

(1) Depuis la rédaction de cet al'ticJe, il est sur
,enu une lransaclion enll'e le gouveruement badois 
el le prince de Linange l par laqucllc les droits dc ce 

)a société civile nés a une époque l'éeente , ou 
aux institutions qlli OIlt égalcllIcnt une origine 
moderne. Le dJ'oit rornain, qui forme une 
souree inépuisable uans toutes les parties du 
droit cOllnues du lemps de JusLinien, n'est 

de,'oier, en qualilé de prince médialisé,sont déHnili 
yementrégularisés. Celle t¡'aosaction a I'C<:U I'as~clll¡ 

lIlcnt des clJambl'c;:;. (J\vtc des ÉdileuJ'S.) 



LETTRES DE CHANGE. 57 

d';.\Ucune rcssource uans les mntieres nou
velles; les juriseonsultes sont réduits a suivre 
une prélendue jurisprl1dcnce, qui est souyent 
le produit du caprice ou du hasard; ou hien 
ils s'atlachent a appliqucr le droit roma in , par 
analogie, aux inslilllliolls modernes, et leur 
jmiJosent ainsi dcs regles étrangeres a leur 
essenee el a leur buL Parmi ces matieres nou· 
"elles, il (¡lUt ranger la propriété liuéraire, 
!es brevets d'invenlion , l'usage des cours d'eau 
pour ies grandes usines, les mines et les let
tres de change. Ces maticres n'ont pas encore 
re~u un développement scientifiql1e complet; 
el, ;i défaut de lumieres qui jaillissent de la 
science, le législateul' est Ir0l' souvent disposé 
3 s'en tenir :l des doctrines surannées mnis 
consaerées pnr l'usage. Une autre circonstance 
eontribne a la conservation de ces doctrines, 
e'est que, dans ces matieres , il s'agit ordinai
rement de proeédés techniques et d'opérations 
qui sont hors du domaine habitue\ du juris~ 
consulte, ct qu'il ne pcut cOllycnablcment 
apprécier lju'aULant qn'au préalahle il s'est 
fallliliarisé avec les bcsoins de la sociélé quí 
ont donné naissance a !'jnstilulion , et ave e les 
mffillrs el habitudes de ceux qui s'occupent 
des procédés el opérations dont il s'agit. 

Ces observalioIls s'appliqucnt au droit de 
challge. 

CeHe institulioll était inconnue :1UX Ro
maills; elle:1 pris naissance dans les relalions 
Ju mOllde lUodel'llc. Les leures de change, 
paniculiercmcnt empl oyées entre commen;an IS, 

sont soumises , dans tous les Élals, a cerlains 
usages auxquels Ics commerc;ants sont tcnus 
de se conformer, parce que l'honneur COfll
mereial dépelld oe l'accomplissement CO[)
scieneieux des engagements résuItant des 
lettres de change. L'aetivité et la marche par
ticuliere des affail'es commerciales en déler
minent les hesoins, et pat' suite aussi les 
moyens de faire face a ces besoills. C'est pour
quoi les efforls communs des commel'c;ants et 
des jurisconsultes sont nécessaires pour ame
Iler un développement approfondi de la science 
du droit de change. Malhcurcusclllcnt bcaucoup 

dc jurisconsultes, dans l'ignorance au moins 
partielle des relations commerciales , avancent 
des tlléories qui sont , ou élrangeres aux "ues 
el uS:lges du commerce, ou donl ils n'ont pll 
npprécier les conséquences. Certes, les jllris
consultes n'auraient jamais établi la lhéorie au 
moins singuliere sur l'cndossemenl en blanc, 
ou la proposition que l'acceptation sllppose la 
provision, s'ils avaient bien connu I'usage du 
commerce, la nécessité des endossemenls, et 
les embarras produits par une exigcnce dépla
cée de la ¡oi. D'un autre coté, si l'on aLan
donne aux commer.¡ants seuls le développe
ment du droit de change, on y verra entrer des 
disposiLions qui se trouvent en contradiclion , 
soit avec la lIature juridique de la letlre de 
challge, soit avec le droit eomlllun, el quí 
dél'ivent d'usages ahusifs contre lesquels les 
conllnef/;anlS ont été trop indulgents, faute 
de connaissances suflisantes du droit COlll

mun. 
En matiere de droit de change, le légisJa

teur doit surtout avoir égard aux progres du 
commerce des lettres de change. Ce qlli peut 
avoir élé convcnab!e il y a cent ans, lorsque 
les relations commerciales étaicnt moins acti
ves, peut ne plus l'etre aujolll'd'hui. Cette ob
servation s'appliqlle particlllierement allX délais 
déterll1inés par la loi; le commer.¡ant tres-oc
cupé se trouve qllclqllefois dalls l'impossibilité 
de les observer. Qu'on songe aux liens qui unis
sent les commer.¡nnts de toutes les nations : 
que le banquier de Paris tire 3lljourd'hui des 
lettres de challge sur les ÉLats-Unis ou sur le 
Brésil; que demain il aura a payer une leltl'c 
de change tirée de Saint-Pétersbourg , et qu'il 
en endossera une autre tirée de Naples. Le lé
gislateur doit se garder d'imposer aux commer
.¡nnts l'observatioll d'un grand nombre de for
malités; dnns le eommerce on a besoin de se 
horner allx formalités essentielles; toutes celles 
qui sont superflues sont Illises en oubli dnns la 
pratique; le commel'c;ant le plus honnete les 
néglige, et c' est a son détl'imcnt qu'il apprend 
plus tard que ces formalités étaicnt prescrites 
par la loi, 
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Abordons I'état de la législation en m3ticI'C 
de Icttrcs de change. 

J. Le Code de commerce francais mérite 13 
plus grande attentioll. L'art propre aux juris
consultes fran~ais de faire des lois clail'es, 
breves el dans un esprit pratique, se mani
reste aussi dans la rédaction <Iu Cocle de corn
merce. Dans lous les pays étrangel's on admire 
la simplicité el la cJal'té de ces dispositions , 
et on approuve la mélhode suivie par le légis
latcur, de se borner a l'indicatioll dn principe 
qui domine une malÍel'C , abandonnant I'appli
cation a l'intelligence du juge. Mais, d'autl'e 
part, le Code dc comlllerce prete aussi beau
coup a la critique. Les principaux défauts de 
ce Colle ticnnent a ce que ses rédactcurs se 
sont trop atlachés a suivre l'ordonnance du 
commerce de 1673; ils n 'ont p3S tenu compte 
des (lrogres immenses que le commerce des 
letlres de change a faits en Franee depuis 
Louis XIV; une loi qui pouvait etre excellente 
sous le regne de ee prince , ne convient plus a 
l'état 3cluel des choses. Les rédacteurs n'étaient 
pas assez familiarisés avec les usabcs du com
merce, et ils ont conservé, dans le Code, un 
certain nombre de rcsLrictions étalJlies par 1'01'

donnance, mais qui, depuis, avaient été recon
nues préjudiciables aux transacLions commer
ciales.Nousauronsoccasion de démontrer, dans 
le cours de ce Ll'avail, combien les rédacLeurs 
du Code out eu tort d'exiger, dans l'arliele 110, 
que la leUre de change Soil tirée d'ull lien sur 
un autre : disposilion qui en restreint trop el 
l'objet et I'ns3ge. II en eSL de meme de la pres
cription d'énollcer que la valcur a été ftlurnie 
en especes ou en llIal'chandises. 011 n'aurait 
pas dú faire elltl'el', dan:-i le litre du Contrat de 
changa, les dispositiollS conccrnallt la prl)vi
sion (art. '115); elles SOllt étl'~liIgeres a la m;1-
liere, ellelll'applicalion sonlcrc de I1llmbrctlscs 
contestaliolls. Cest aussi par el'l'eur que l'en
dossement, ce principe de vie du contrat de 
change, a été enlomé de conditions onéreuses 
(art. 13G), que I'usage général du commerce a 
fait écaI'ler de toules les autrcs législations de 
l'Europe; tellc est l'énonciation de la malliere 

dont la valeur a été foul'nie : l'article 138 ap
porte des enlraves a l'emploi de l'endossemcnt 
en blanc, qui cependant est d'une grande illl
porlanee pour les commer~ant8. Souvent les 
délais prescrits par le Code n'ont pas été fix¡:s 
de m3niere a atteindrc le DUl que le législaleul' 
s'est proposé. Les dispositions cOllcernant le 
rech:mge (art. 177--18G) ét::lhlissent des restrie
tions injnstes aux intél'cts dc celni qlli se trouve 
d3ns le cas d'exercel' un recours. Le Cocle 
oITre d'ailleurs de f:'tcheuses lacuncs : il g:mle 
le silence sur des questions importantes, telles 
que l'inflllence de la fOl'ce rnajeure, la prolon
galio n des déJ:¡is, refret dn faux OH de la falsi
fication de la Icttre de ch:lIIge ou d'un endossc
ment. La diversité de la jurisprudence des 
tribu¡laUX sllr loutes ces questions a souvent el! 
des conséquences préjudiciables a des intérets 
légitimes. Enfin, dans l'application uu eodc 
de commerce on rencontl'e des difficultés sm 
les rapports qui exislent enlre ce Code et le 
Code civil, el sur la qlleslioll de savoir jusqu'~ 
quel point ce dernier }Ieut servir de complti
ment au premier. 

l\1algré ces défauts, le eoue de commerce 
fran~ais est la loi la plus répandue en Europe : 
il a été rnaintenu nleme dans les pays italiells, 
ou le Code civil el Ic Code de procédure civile 
ont été abrogés, comme la Lombardie et la 
Toscane. Dans d'autres États qui, comme 
Rome eL Naples, ont éLé dotés de lois nouvellcs 
en matiére de droit cornrncl'cial, 01} a emprun!'~ 
an Colle fran~ais toutes les disp06itiolls essen
tielles; pcu de changcllIcnts Ol1t ét(~ illtrodui!s. 
Ellfin, le Codc frall<;ais a servi dc hase iI la 
rédaction d'aull'cs nOllveallX Codes de COIH

mcr('c, en Espagnc, cn Portugal et d:ms lc;~ 

PaY5-Bas. A la vérit,i, 011 a ajouté de nourelles 
disposilions , 011 a décidé des quesLions CO!!
trovel'sées, la nécessilé d'admetlre rendos,;('
mellt el! blanc a été reconnue; mais SOll:·~ 

beauconp d'autres rapports 011 a trop respectl~ 
les défauls dll Codc fl'an9.lis. 

11. En Atttriche il n'exisle point dc Codo 
complct elllllaticre (le lettres de change. L'or
dOrJnaucc de J 7G3, cllcore Cl! vigucur, aÍI!sí 
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quc eclle qui a élé rendue en 177f) pour la 
(~:1l1icic, sont incompletcs SOtlS plusieurs rap
ports : eiles n'ofl'rent que peu dc dispositions ; 
elles apporlenl plu~ieurs reslrictions :\ I'emploi 
des lettres de changc , el elles prescrivent un 
srand nombre de forrnalilés. On a sentí la né
cessité d'unc f(~fliI'llJe, et des avant 1853, un 
projct de loi i'ur les IetLres de change a été 
l'édigé par une commission spéciale (1). Ce 
pl'ojct, COIll)JOS(~ de 20G paragraphes, se dis
tingue par ulle rédactioll c1aíre et précise, et 
ses dispositiolls embrassent la maticre dalls 
[(lule SOIl étendue. Aux termes du paragra
plle a, il n·est (las lIéeess:1ire, pour la validité de 
la leure de change, qu'elle soit til'ée <!'un lieu 
aulre que cclui Oll elle est payable, 011 !)u'elle 
l;Iloncc en quoi la valeur a été fournie. La circu
latíon des leures de change au moyen de I'endos
semcnt a été particulierement faciliLée; par une 
conséquence nécessaire, le paragraphc 43 dé
c1areinadlllissihle lapreuvc qu'ull endossement 
I'cmpli a élt.; dOllllé en hlallc. NOtls rcviendroils 
sur ce projel dans le courant de ce ll'avail. 

IIl. La Prusse possede ulle loi tres-étendue 
~lIr les leLlres de change (Code génél'al p01l1' les 
États prussiens, part. II, lit. VIII), cOlllen:lI1t 
537 paragr. Celle loi est importante a cause 
des détails dans lesqucls elle entre: mais elle 
ne répond pas aux besoins du commcrce; nnlle 
pal't elle ne pose les principes qui dominent la 
matiere; elle se Lome :l dOllnc!' un grand 
nombre de regles eL de disposítions applica
bies a des e:-;peces parliculieres; elle exige, 
dans la lcure dc ch,lIIgc, plusieurs condiLiolls 
véri!ablcmellt illllliles, par excmplc (§ 7GJ) , 
)' éllOIlciatioll de la valctlr fournic; d'aUll'eS 
I'onnalités, qu'c!le prcscrit, empechent la 
circuiaLiofl; cnfill, le défaut de clarlé de ¿es 
preSCl'ipliolls a fait naitrc U:l gran(l nombre 
de controverscs dans l'applicatioll. Des '183(j, 

(1) J'cn ai rC~\1 un cxempiJil'e dans le COIll'Jnt de 
I;¡dite année, de I'lln des mcmh:'cs de celte COffi
lili,slon, feu 1\1. le )lI'Orcsseur \Va¡;ner, de Vienne, 
fju'une l1JOl't pl'émalul'ée a enlevé t¡'UP lol á la 

'cience. 
1)) r. I'CX[10:.;!! ,le la k¡;i~latioll el de la jllt'iSlllll' 

un projet de loi sur les lettres de change fut 
rédigé par une commission : ce pl'ojet, com
posé de 225 par:1grapIICs, fut communiqué 3nx 
trilJUn3ux el aux ch31l1hl'es dc cornlllerce; et, 
sur leurs obscrvations, il fut rédigé, en 1858, 
un nouyeall projct en 2GO paragraphes. Ce 
projet a égalemcll t éLé soumis allX chamhres de 
commerce. Les exposés dcs Illolifs de ces dellx 
projets, ainsi qne les observations et avis des tri
bllnaux el chambres de commercc, renferrnent 
des matél'iaux précieux eL des idées fort saines. 

IV. Dalls quelques antres lttats alleman(is il 
existe des lois spéciales sur les Jettres de 
change : telle cst la loi de Saxe- JVeimar, du 
20 avril 1819; celle de Hanovre, du 2;) juil
Iet 1822; celle d'Anhalt-Dessau, du 10 jllil
let 1822. Mais ces lois n'ont aucune impor
tance sons le r;1pport Iégislatif; la majeure 
partie dc lenrs dispositions a été cmpruntée a 
la loi de Pl'ussc. 

V. Le ~l'oit de la Gmndc-Bretagne (2) et 
celui des Etals-Unis offrcnlune source Céconde 
en matiel'e de droit de changc. Ccpcndant ce 
dl'oit n'a pas élé cod ifié; il consiste en une 
rnasse de décisions j ud iciaires et tl'usages, qui 
jOllissent d'une grande aULol'ité paree qu'ils 
sont I'expl'cssion des besoills d'un commerce 
florissant, el qu'ils se sont développés sous la 
direction de jurisconsultes familiarisés avec 
les memes besoins; lllais les dispositions du 
dl'oil de chango anglais et américaia manquent 
de liens qui les unisscnt entre elles: plusieurs 
points importanls, r¡ui devraient clre réglés 
par la loi , sont aballllonnés a I'incer'titude de 
l'usage; nOlllbl'c d'abns ont été conservés. A 
la \"érité il existe cn Allglelerrc plllsienrs sta
tuts en maticrc de droit de changc ; mais ccs 
statul,s lI'ont rait que décider certaine3 contro
verses, et ils ll'ont aucune importan ce législa
ti ve pal'ce qu 'jI n 'exi:'te aUCU!le liaison en tre cux. 

dcnce de I'Anglctcl'l'e, de l'Écosse el de I'lt'lande, en 
maliere de lell¡'es de chan¡;e ct de billets a ol'tll'e; 
par l\DI. Fcelix el StI'afful'd-Cal'ey , puhlié dans l'ou
Vl'age de 1\1. LIlUl8 NOll¡;mes des lcUres de chango 
el des clfels di! COlllmCl'Ce, en génél'af, p. 282 de 
I'M. HAUiUA>'i. 
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Aux États-Unis on observe, en regle géné
rale, le droit anglais relatif aux lettres de 
change; mais quelques-uns des Élatsde l'Ullion 
possedent des lois étendnes SUI' la m:\tiere, 
dans lesquelles on aperc;oit la ten dance du lé
gislateur 3 meLlre les lois en h:nmonie ayec les 
Lesoins du commerce (1.). On trouve aussi des 
documents sU\' le droit de change des l~lats
Unis, dans les édilions qlli y ont élé puLliées 
des ouvrages :\nglais Slll' la maliere (z). 

VI. La loi du royaume de Saxe, ell date dn 
18 juillet 1840, est un acle legislatif d'une 
haute import:\nce. En Saxe il y a toujours eu 
une grande circulatioll de Icllres de change; 
el, depuis longtcmps, la ville de Lcipzig 
forme le centre du commerce de ceHe parlie 
de I'AlIelllagne. Le reglement sur les leUres 
de change. en viguenr dans ceHe vi!le, élait 
l'egardé comme antorilé; mais ce reglement 
démontre préciséruent comLien les restrictiollS 
établies par la loi 50llt préjudiciables au com
merce. Depllis nombre d'années on s'occupe, 
dans le royaume de Saxe, de la rédaction d'uuc 
Joi sur les leures de change : ceHe mission a 
été confiée a M. Einert, conseiller au minis
tere de la justice, qui se dislingue ::mlant par 
ses études scienlifiques que par ses connais
sances pratiques. La nécessilé d'abroger des a 
présent quelques-unes des dispositions exis
lantes qui paralysent le commerce, a dé ter
miné le gouvernement a proposer aux challl
Lres, dans la cession de 1840, un projet de 
]oi composé de J8 paragraphes, et ce projet a 
été convel'LÍ en loi. Cctte loi supprime la douLle 
obligation imposée :\u porteur, de présenler la 
Jettre de change dans un bref délai, et) a 
défaut de payement, de prendre son recours, 
d'abord contrc son cédant immédiat, el de 
poursuivre ensuite successivemellt chaque en
dosseur en remontant jusqu'au tireur. Le pal'a
graphe 1 ¡) fait cesser les restricLÍons apportées 
a l'usage des endosselllents en blanc, en allri-

(1) r. par exemple : Digest of tite law of Pensyl
vania) p. 119. RcvisedSlalulcs of Massac/lUselts, 
p. 50:? Revised Slatutes of Ncw-Y01'fi, vot, l. 
p,78G. 

hllant:\u porleur de ces endossements le droit 
de disposer comme propriétaire. L'exposé des 
motirs r¡lIi précede le projet oe loi est biell 
rédigé; il exprime ccHe idée fondamenlale. 
que la véritable leure de change est destinée 
3 snppléer I'argent cOlllpt:1nt. 

VII. Dans le canton de Vatul, en Suisse, 
un projet de Code tic COllllUercc a élé élaboré: 
en malierc de lettres de challge il nc fait que 
rcproduirc Jittéralcmcnt les dispositions dtJ 
Code dc comrncrce franc;ais, bien que, dalls 
d'autl'cs chapill'CS, il orfrc (Iuelqucs améliora
tions. 

VIII. Le projet de loi le plus récent cst cellli 
d'un COlle de commercc pOUl' le royaume t!é 
JJ'urtemuerg. On aperc;oil facilerncnt, a la lee
tlH'C de ce projet, que son rédacleur, 1\1. I1of
acker, conseiller a la cour supreme de jus
tice, s'est familiarisé avec les CoLles franí;ais, 
espagnol, porlllgais el. néedandais; toulefois 
ce projel n'Ofrl~e point une irllilation scrvile dll 

premier de ces Codcs, Licn (lIlC, suivanl nou:.;, 
le rédacleur se soit trop atLaclté aux idées fr'an-· 
~aises. La maticrc des lcures de challge reIH
plil Jes paragraphes ¡)34 a 774 dlJ projet; 
c'est 1GO anicles dc plus que n'en conticlllle 
Code de commercc frant;ais. C'est a tOl't que le 
paragraphc ;)51 prescrit d'exprimer cn quoi la 
valeur a élé foumie; par cOlltre, le pal'a
graphe ;)~a n'exige point que la leure de 
change soit payable dans un lieu autre que 
cclui d'ou elle a été tirée. Le paragraphe 5GS 
:lulol'ise avec raison les endossemcnts en blane ; 
mais le paragraphe ¡)7G cntrave la circnlalion 
dcs lemes de change, cn déclarant qu'aprcs 
l'écltéancc' I'endossement ne vaut plus que 
comme procuration. En cc qui conccrne la ))1'0-

vision, le paragraphe 580 est conforme a 1':11'

ticle 11¡) du Code de commerce; mais, CIl 

opposition avec l'articlc 117 de ce Code, le 
paragraphe G21 déclare que l'acceptation ne 
suppose pas la proyision. Ce projet tranchc 

(2) B«rle.r, Summary of the law of exe/tangc, 
edited úy Pltilips; Boston, 1830. Cltil(y, ll'ealisc 
on bit/s of excltange, edited b.r Vgliuie Beebet: ~ 
Sprin¡Jfiel<l , 1830, 
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díverses qucstions controversées que le Corle 
fran<;ais avait fait naitl'e, Nous aurnns l'ocea
sion de revenir sur quelqlles d ispositions de ce 
projct. 

Arres avoir indiqué les progrf\s de la légis
lation en matiere de leltres de change, exa
minons les travaux scientifiques pllhliés sur 
ce sujeto 

Les ouvr:lgcs des jl1risconsultes frantais 
ont surtont rc<;u un :lccueil ulJiversel. Parlout 
on cite Pothier : mais on reconnait aussi que 
cet autcur s'est trop atlaclté a quelques prin
cipes c/u III'0it romain, par lesquels il a pré
tClldn régir les ICltres de change; il n'a pas 
~lSSCZ d'Ílldépendance dans les idées. Il apporte 
;1 la cil'culation des leltrcs de change des res
trictions nombreuses, qui se lrouvent en oppo
sition avec les yél'itahles besoins lIu commerce. 
En Allemagne on estime particulierement les 
ouvrages de MM. Pardessus, Vincent eL Fré
mery; 011 consulte aussi les écrits de MM. Hor
son eL Nougu irr. La préférel1ce est accordée a 
/'ouvrage de M. Pardesslls; ccl allt(~ur fait 
prcuye d'une parfait.c connaissancc dc la par
lie lechniqne du commerce, el o'une sagaeité 
(jlli dénote le jurisconsulte accompli ; 1'0uvr:1ge 
se distingue pal' la clarté de l' ex posi I ion. 
M. Vincellt cst yersé (blls les dél:lils du com
Inerce, il signale les défallls dI] CoJe; son 
ouvrage est rempli d'ohservations ingénicllses 
sur plnsieurs dimcllltés qll'offre la circlllation 
des ICllres de change. M. Frémery est familier 
avec les IIsages du commerce , il en encourage 
l'élllde; SOIl ollvrage ofIre <rutiles développe
Illenls hislorifllles. Qnalll ü M. Horson, on 
I'cnd jllsLice a son esprit praliflue et a son 
expérience; il signale piusícurs lacunes oans 
la législation en malicre de leures de change. 
M.l Nouguicr a réuni, sous chaqne arlide, 
tI'une maniere mélhodique, les divers arrets 
et les opillions des auteurs; on troU\'e des 
observations pleines de sagacité sur qllelques 
qlleslions de la matiere. 

(1) Principi del dirillo commaciale secondo lo 
spil'ilo de/(e ¡fggi ponti(icie. Roma, 18:27 - 1S3üi 
: O \'01. 

En Angleterre, ríen n'a élé fait pour le dé
veloppement scientifique ou droit de change. 
Les ouvrages de Smith, Chilty et Bayley con
tiennent des expositions assez c1aires OU droiL 
de change anglais; mais on n'y trouve aucune 
discussion du domaine de la scicnce. 

Parrni les ollvrages publiés en ltalie, nous 
avons a signalercellli de M. Cesarini , intitulé: 
Principes du droit commercial, suivant I'esprit 
de la loi des É la t5 pon tilica ux (1). Comme :\ 
Rome on a maintenu la majeure partie des dis
positions <In Colle fran<;ais, cet ounage s'ell 
occupe allssi : son caractere distinctif, c'est que 
I'auteur cile parlol1t les lois romaines qui peu
vent admettl'e une application, par analogic 
au droit de change; il analyse avec étenclue la 
nature eles divers contrats ({lIi interviennenl a 
I'occasioll de la lellre de change, et discute 
toutes les questions conlroYel'sécs. 

En Allemagne, OU d'ailleurs l'étude du dl'Oít 
est sél'ieusement cullirée, la maliel'e des lel
tres de change a été nrgligée. En regle géné
rale, les auleurs se sont bOl'llés a Pllblier des 
manuels offrant le simple exposé du droit de 
change en vigueur dans un pays, ou a réunil' 
les diverses dispositions ayant force de loi; Oll 

bien ils ont examiné eles qlleslions spéciales 
sur la maLiere. Cependanl dans les ouvr:lges 
suivants on trollye des développements SCiCL" 
tiflques sur la maliere : 1° 'Wagner (en son vi
vant professeur de droit a Vienlle), lJIanuel 
critique dt(, droit de change en vigueur dans 
les Étals autrichiens (2), Vienne 1823, ;) vol. 
Les deux premiers volumes ont pour olijet le 
droit aulrichien ; mais en meme tcmps l'autelll' 
se livre a des discussiollS approfondies, lhéo
riques eL pratiques sur le dl'oiL COl1lmUII en 
cctlematiére.-2° Poehls, Exposition dUI droit 
de change (3); Harnhollrg, 1829. Cet ouvrage 
uífre ulle grande utilité. paree que l'auLellr a 
réllni et comparé touLes les disposiliolls en vi
gilen\' sur la maliere dans tous les pays de l'Eu
ropc. - ;)0 Cropp, dans plusieurs mémoil'cs 

C~) K"i!isches Handbuch des in den ceste/'
reichischen Slaalen geltenden lYechsclrecllts, 

,3) DaJ'slfl/ul1!] des rYecllse(r('c.f¡[s. 



G2 Ll~GISLATION ET SCIENCE BU DnOn. 

et consu1tations sur le droit de change. -
-1. 0 Treitschkte, Manuel du droit de change (1); 
Leipzig, 18:!5. Le Illcme, Encyclopédie alpha
bétique dtt droil de change (2) ; Leipzig, 1831; 
2 vol. L':lIIlellr examine, SO\lS le rapport scien
tifique, les divers conlrats qu'ofTre la ]etlre de 
change el sa circulaLion. - .l':)o Eincrt, Le 
droit de change d' aprcs les besoins du com
merce du XIXe siccle (3); Leipzig, 1839. Nous 
parlerons ci-apres avec quclque étendue de ce 
dernier ouvrage. 

Si dans toute I'Europe le développemellt 
scientifique du droit de change est resté sta
tionnaire, il fau t en rechercher la cause dans 
la malheureuse habitllde des jurisconsulles, 
partieulierement en Allemagne, d'appliquer 
les dispositions du droit romain a des maticres 
inconl1ues a celle nation. C'est ainsi qu'on a 
disclllé la question de sayoir si la convclIL:on 
qui inlervient elltre le tirenr de la leUre de 
change et le preneur, est ulle vente, un contrat 
de louage, un mandat ou une cession. On n'a 
ras compris qu'aucun de ces cOlltrats ne pou
vait ctre applicable, el qu 'il est inutile de re
comir aux analogies dll droit romain, des qll'on 
ne sanrait révoquer en donte que le droit du 
monde moderne s'est formé el développé d'une 
maniere particuliel'e, créant de Ilouvelles insli
lntions que ron doit :lrpr~Ciel' d'apres leur but, 
el juger selon leul' nature propre. On admet 
ce point de vue a I'égard du contrat d'assu
ranee, de la société en commandile, et du 
contrat relalif a la propriété liuéraire : pour
quoi ne pas l'admeLlre également a l'égard du 
contrat de change? Des qu'on allrihue ú ce 
contrat une base emprllntée au droit romain , 
telle que le contral de vente ou celui du man
dat, on doit, pour rester conséquent, partir 
de cette base dans la décision de toules les 
queslions qui se présCIlLellt; de la tant de dé
cisions souveraillement errollées. Une autre 
faute comlllise par les juriseonsultes, el peut
etre la plus grave, c'est de reganler le cOlltl'at 

(1) Handbuclt des f¡-ccltse{¡'cc/¡{s. 
(2) Alp/¡aheliscfle l!l{(:rciupedic JI'S ¡rerÍ!scl-

¡-rc/lIs. 

enfre le tireur et le preneur comme le conlral 
principal, et de prélendre que le contrat de 
change COnSiSle uniqllcment dans la convenlioll 
conclue elltre ces dellx parlies sur une v:llelll' 
déterminée. Dans ce systerne il faul attrihllcr 
au preneur un droil de propl'iété dans la leure 
de change "el soutenir que tont indivillu qlli 
prétend des droits sur eelle letlre de change , 
doit les tenir du prcneur. n(~S lors I'endosse
rnent est considéré comme UIlC ccssion <lu droit 
civil; le porteur lI'a d'aUlrcs drüits que ceux 
que I'cndosseur pl'écédent luí a transrnis, eL, 

en c;¡s de refus de payernent de b p;¡rt dll liré~ 
il doit cxcJ'cer son reconrs ¡J'abord conlre son 
endossellJ' immédial et ensuÍle contre 10118 les 
aulreS"cn remontant jusf/n':lll tircut'. Cornme 
cependant les dispositiolls législ:llircs t'n ma
tiere de droit de change, el notalllment eclles 
flui concernellt I'action en garantie et les ex
ccptions contre ceLle action, ne se trouvent pas 
d'accord aree ce systóme, on a l'ecours ~ des 
explicatiolls fOl'cées qui n'atteignent pas le hut, 
paree qu'elles sont inconciliables aree la ,"l!' 
ritable n:llurc de la IcUre de change. 1\1. Eillerl, 
ancien professeur de droit, :lUjourd'hui con
seiller au ministere a Dresde, datls son ouvrage 
cité plus haut, a en le mérile de dl:!Il0lltrer 
les errcurs de la doctrine sui\'ic jllsqll'Íci. Cel 
ouvrage est de lIalllre iI inLéresscr au plus 
hant degré, non pas seulement les juriscon
sultes aIlemands, mais encore ccux des autres 
[~lals de I'Europc, (\'autant plus quc I'auteui' 
fait prclIve d'une connaissance appl'ofondie, 
lallt du droit civil quc des rclalions cornmeJ'
ciales et des lois étrangóres, pal'ticlllieremen t 
du eode de commercc franIJais. L'autcul' rc
grelte (p. 13) qu'c.n ait appliqué les principes 
<lu droit romain aux IcUres de chauge, el qu'on 
ait rcgardé tomme contl'at principal la -.:on
venlioll cQtlcluc cntre le tireur el le pl'elleur. 
1\1. Eillcrt (p. 41) part de cc principe, que J:i 
leure de change, sui\'Jnl I'inlention des eom
lllcn;a11 ts , eSl destillée :1 suppléer 011 Ú remo 

(5) nas /vcc/¡sel/'f?chl JI(fc/t dem Tle(hú'flliss de.' 
frech sc/.r¡ucl!al'(! s i!ll \ I \). n. ,h¡hr!/I!luifT/. 
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Jilaccl' le p:lpÍcr-mollnaie; qu'elle eSl tille forme 
cIIlploJée par ('ux 3 l'dI'ct de sc pl'ocUI'er <lu 
p;¡pier-mollllaie pour les Lesoins de Ieur indlls
Hie, La leure de dlallge est essclltielle/llClll 
un Illoyen de paycment, et ll'CS-souycnt elle 
n'a ancun rapporl arcc \lnc delLe; le lJanquier 
fournit oes leltres de change salls f;Jil'c an préa
laole un recouvrelllclIl; il Il'ell cn~e p:lS pour 
soi-nH~me, maÍs ¡JOUt' ('elni qui chcrche des 
moyens de payelllelll (p. 56). La lcttre de 
thange n'a pas pour objct de constaler la con
ve/ltion intcnenue entre le lirem et le liré ; 
celle conyentíon est aille\lrs, el uans des acles 
étrangers a la leUre de ch:)JJ~('. La lCltre de 
t/¡;¡nge ne constate que I'cllg;lgcment pris par 
le iireur u'en faire paJer le mOlltanl un de la 
retirer de la circulalion; cel engagernent ac
corde a tout porleur la certilude que :ion dl'oit 
!le sera pas lrouh\é par des prétentiolls réslll
lanqles rappol'ts guí existent entre les porleurs 
anlériellrs (p. 83). Les lois OH les IIsages gé
Iléraux UU COlllrllerce Ollt pour cfl'ct que la ¡eure 
de dlange re/lferllle 1'(~llgagel1lellt pl'is pat' le 
tirenr envel's le pub¡ic, de gar~l/ltir le dcmier 
Jlossesseur de 1O\1t pl'éjudii'c qll'il poul'l':1it 
épl'ouver par slIile de la position des posses
scurs antérieul's; el, en def'lliere :iIl:dyse, la 
lrure de change ponrl'ait etrc au porleur. En 
eifel, la lelll'e de changc, telle qu'clle est ('J'éée 
par le tireul', forme le litre pl'illcipal uu pOI'
lCur; c'est ce papier qui emporlc le ul'oit de 
léclamer le payement, et le payement n'a lien 
que sur la représenlalioIl ue ce papier. De la 
I'ésulte, dit M. EinerL en terminant, qu'oll ne 
doit voir dans la Icure de change qu'un enga
gement pris par le lil'eut' Cllvel'S le public, et 
uu'íl faut aballdonner' I'idée d'un contrat de . 
change. Dans tous les cas, diL I'auteul' (p. 91), 
011 doit rejeter le systeme qui adlllet dcux con
trats: le premier elltre le tirem et le preneur, 
le second entre le tirem elle tiré; car, encore 
Ulle fois, les l'apports qui existent cntre ces 
dcux del'lliercs pal'lies !JOllt élrangel's ~I la ¡cUre 
de c1l:lllge. 

La hardicsse dc la théorie de M. Einert ne 
I,eul manque!' de sl1l'prendl'c les jurisconslllles 

habitllés ú s'aLtacher exclusivement a:1 dl'Oit 
romain; et cependant celle théorie est fondée 
en vél'ité. II est impossiLlc de se faire ulle idée 
exacte des pal'liculal'ilés qu'oITl'e le eommerce 
des Icttres de change, 10l'squ'on pl'end pour 
point de déparl eL I'cgarde comme conditioll 
essentiellc un contrat de change passé entre le 
tirenr et une pel'sonne déterminée (le prencur), 
et qu'on admet que les pOl'tCUI'S subséquenls 
Ile sont que les cessionnail'cs de ce dernicr. 
CeHe dcmiere théol'ic détruit l'esscllcc de l'en
dossemc/lt, et rend inexplicablc la posiLion du 
porteu!', allqllel on ne peut pas objecter les 
cxcepliolls opposables aux enuosseul'::; qlli le 
préeedcl:t. Les jUl'isconsllltes romains avaient 
déjil COIH;n !'idée tI'un engagement )lris, non 
pas CIIvelS une pel'sonne détel'lllinée , mais en
vers qlliconque remplil'ait les conditions lmpo
sées. La ¡oi li'>' fr, de Prwscriptis verbis, oITl'e 
ulle espóce JllaloSlIe : cetLe loi admct une 
aCLion de la part d'une personne inconnue :\ 
celui qui a pl'is l'ellgagcment, lorsque ceLle 
personlle juslifle fJll'elle a rcmpli les conditions 
pOUI' 1':1CCOlllplisscllwnt desqllelles ulle pres
tatíon avait été prornise. Ce ser;¡it une grave 
errellr, (lile de prendre ponr base ulle cession, 
faite par le tirem au prcncllr. des droits qui 
nppal'ticllllcllt au premier contre le tiré; celle 
slIpposilion est contraire il tqutes les idées 
des conHncr~'ants. Souvcnlle tit'em n'a nucune 
réclamation il faire conll'e le tiré; il sait que 
celui-ci, qui se troure e.l cCimpLe conrant avec 
lui. acceptel'J la leltre de challge et I'en débi
tera dan s ses li\Tcs. Nulle parl il n'est cl'usage 
que le tireur, lorsqu'íl est cl'éancier du tiré, 
en inslruise le preneur; ainsi celui-ci n'a au
cune connaissance d'une cl'éance qlli lui amait 
été cédée. De 1:1 réslllte que le législateur a eu 
10rt de réunir tlJns un meme chapitre les dis
positions rclati,'es a ce qu'on appelle le contrat 
de change et celles concernant la provision et 
I'obligalion du lil'cut' de la fournir an tiré; il Y 
a de meme errenr a accol'der nu portenr des 
droits sllr la provision, ell cas de faillile du 
tireul'. Si ron veut ndmettre 11\1 contrat de 
change, conscnti pilr le tireur, 011 doit dirc 
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que le tireur passe deux contrats, le premier 
avec le preneur seul , et ayant pour ohjet la 
création de la leLtrc de change ainsi que les 
conditions dc la remisc de ce litre au preneur; 
le second, avec tous les pOrleul'S fUlUI'S, et 
contenant l'engagement pris, sous peine d·exé
cution forcée, de payer le montant de la leltrc 
dc change a toutc pel'sonne qui jnstifiera de 
ses droits, lorsqllc le tiré aura refusé d'en 
cffectller le payclllent, arres une présentation 
réguliere. Dans ce sysleme, il n'est pas né
ccssaire de supposer une cession : tou t porleur 
réclamera le payement ex proprio jure, et non 
ex Jure cesso. 

Des lors le probleme a résoudre, en ceHe 
matiere, par le législateur, est d'assurer a la 
lettre de change la qualité de former, dans 
toutes les circonstanees possibles, un moyen 
d'échanp;e ou un équivalent du llllllléraire : 
malhellrellsemellt presque aucune Jégislation 
n'a complélemeJlt résolu ce probleme. La qlla
lilé dont nous parlons n'est assurée a la lettre 
de change qu'autant qu'elle réunit les dcux 
avanlages slIivanls: 1° que le porlcur pcul, 
a tout momellt, el sallS elre obligé de remplil' 
un grand nombre de formalilt;S, cOllrerlir ce 
p::Jpier en numéraire 011 I'expédier au loin en 
place de nurnéraire; 2° que lorsqll'il s'agira 
de payer la leltre de change 011 de la retirer 
de la circulation , le portenr n'a pas a craindre 
des exceptions résultant de la position de \'un 
des porteurs préeédents. La législation sur la 
matiere est d'autant plus parfaite, que la 
letlre de change peut ell'e plus aisément em
ployée dans le comlllcrce, a l'égal du papier
mOlinaJe. 

Nous allons maintenant entre!' dans les dé
tails du droit de ehange : nous examinerons 
jusfju'a quel point Ifs diverses législations ont 
saisi le vérÍlable esprit de eelle parlie du 
droit. 

I. Nous avons dit qu'il est essentiel d'éviler 
loules les restrictions inuliles apportées a la 
liherté d'employer la leltrc de change dans les 
afl'aires commercialcs. Sous ce rappolt 1l0US si
;;nalülIsulI vice du Code de cornmcrce fran('ais, 
< 

auxtermesduquel (art.110)« la leure dcchange 
« est Lirée d'un lieu sur un autre. »CeLLc disposi~ 
tion doit son origine a la supposition gratuite 
des rédacteurs dn Code, que le commen;ant, en 
tirant une leltre dc change, a pour but de la faire 
payer dalls un autl'e liel!; opinion puisée dans 
Pothier, Traité d1t contrat de change, eh, 3, § 1, 
qui s'exprime ainsi : « CeHe remise d'lll1 lieu a 
un autre est ce qui constiluc I'esscnce du con
trat de clwnge, dOllt la letlre de change est 
l'exéculion. » 11 :1urait élé plus conséquent 
d'adoPlet· la proposition d'exiger la rcmise de 
place a pbce, c'esl-a-dlre d'une plaee de com· 
mel'ee a une aulre place de eornmerce. 011 con

Ilall les conlestaliolls qui se 80nt élevées ea 
Franee sur l'inlcrprétaLion des fII0ls : oc d'ull 
lieu .snr un aulre. D Les tribunaux reconn.lis
sent comlllc valables les leltres de change, des 
qu'elles sont til'écs d'une commune autre que 
celle dans laquelle elles 80llt rayahles. Ainsi la 
validité <!'une lcure de change lirée de Paris 
et payable :\ Sailll-Germain, ne pourra etrc 
conteslée; il en est aulrelllcnt , si le Lan!Juier 
demeurant:l Paris, rue Saillt-Honoré, tire sur 
un aulre hanquier a la porte Saint-Mal'lin. 
Aucun auleur franQais ,,'a pu donner un motif 
ratiollllel de eelle feslriclion , qui lIe doiL son 
origine qu'a un Illalenlcndu sur les vél'itables 
relalions du comrnerce. Elle était incorlllue en 
Allemagne eL en halic, avanL I'inlroductioll du 
Code franQais : elle pri\'e le cornmen;ant de 
plusiel1l's avantages que lui offrirait la lcure de 
change, s'il pouvaiL la tirer sur un autre com
merQanL de la meme ville ; et des lors, aillsi que 

l'explique tres-bien M. Einert (p. 106':' H 1), 
celle restl'iction est contraire au hUl de la lettre 
de change. Si, en aHil 1840, un commer<;ant. 
de Paris achele des marchanclises d'lln autrc 
commer<;ant de la nj(~me villc, au Pl'ix de 
6,000 fralles, payable:s en scplernhl'e 1840, 
pourqlloi le vendeur sel';H-il privé de la faculté 
de tirer une lctlre de cltange pour le montallt 
desdilS 6,000 franes , payable au 1 er septem
bre, el qui, dans l'intervalle, passera par LYOIl, 
l\Ial'seille et HOllcn, et servira :l des Opéi'alions 
cornrncrciales? Un nt:gociant dc Marscillc visi-



LETTRES DE CIlANGE. 

tant la {(¡ire de Gcnes pour faire des acquisilions 
de marchandises, payaLles en lettrcs de change , 
jouit aupres de son banquier de l\farseille d'un 
crédit de 20,000 francs, de telle sorte qll'il 
peut tircr sur lui jlJsqu'a ceUe concurrence: 
s'iI dale ses trailes de Genes, elles sont de 
véritables leltrcs de change; il n'en serait ras 
ainsi si elles portcrlt la dale de Marseille, et 
dans ce dernicr cas la Ioi le prive de J'avan
tage qu'il peut retirer du payement en lettres 
de change.-C'est ponrquoi les projels élahorés 
en Autriche, en Prusse et en W urtemberg , 
n'ont }las conservé la nécessité de tirer d'un 
líeu SIlI' un autre. 

JI, Le législaleur ne doit pas sOtlmellre la 
¡eare de changc a des formaliLés flui ne sont 
pas d'unc nécessité absolue. A la catégorie des 
formaliLés non nécessaires appartient ceHe dis
positíoll de l'article HO du Code fran.;ais, qui 
exige que la leUre de change « énonce la valeur 
« fournie en especes, en m3rchandises, en 
" complc, Oll de lOute autre maniere. }) 

En presuÍvant une formalité qui n'est pas 
d'unc Iléccssilé a}¡solue, le législaleur devient 
la canse involontaire de pertcs que les com
mer~allls penvcllt éprouvcr; ordinairemcnlles 
commer~ants ignorcnt le sens el l'efrel d'lIne 
formalilé que leurs usagcs n'exigenl pas : des 
]ors ils ]a négligent; el ensuile le commer.;ant 
honnete 'lui rc~oit une traite de ce genre, 
éprou ve des ti ifTi<.:u Ités, s'iI ven t la l'éa liscl', el 

que le déLiteur de mauvaise foi oppose I'excep
tion résullanlde la loi. Ce cas se présente sur-
1011 t Jorsque la formalité n'est prescrite que dan s 
un seu! pays. CeUe derniere observation s'ap
plique a la disposilion de l'article 110, relalive 
a l'énollciation de la natuJ'e de la valeur fOlll'
\lie; en Allcmagne (hol's les pays Olt le Code 
de commcrce fran~ais eSl en vigucu!') le COIll

mer~ant la néglige, sachant que chez lui elle 
lI'est pas nécessairc; :lussi 1\1. Einert (p. 99) la 
regarde comme illutile. 

~RCJIIVES, - T. JV, t re L1Vr..ATS(I\· 

Le législateur franliais a considéré que, pal' 
le contrat de changc intervenll entre le tirenr 
el le preneur, le premier s'engagl~ a faire payer 
au second ou a son ordre, et dans un aulre 
lieu. une somrne d'argent qu'il a re~ue du pre
neur. Cette maniere de voir repose sur une 
erreur; le législateur a sllpposé un rail qui 
n'arrive que tres-rarement; dans la plupart 
des cas, la Icttre de change est créée sans 
égard a une valeur déja fournie ; aussi les ohli
gations de l'accepteur et les droits des endos
seurs subséquenls ne dépendent aucunement 
de ]a circonstance que la valeur a élé fonrnie 
par ]e prcneur au tireur. En considérant comme 
condition essentielle I'énonciation de la valellr 
fournie .on méeollnait la qllalilé principale de 
la leUre de change , de formel' un papiel'-rnon
naie, el, par sllite, on agit conlre le but de 
cet effet de commeree. Aussi plusieurs auteurs 
fl'an«;ais qui se sont pénétrés de la véritable 
nalure de la letlre de change, par exernple , 
MM. Fl'émel'y el Thierret, réprouvent cette 
disposilioa de l'arlicle 110. En fait, on ne 
l'exécllte pas d'une maniel'e sérieuse; tout 
le monde connait la significalion du terrne /{ va
I~ur en comple; » et sOllvenlle tireul' emploie 
les mols : « yaleur enlcnduc, » qui, au fond, 
TIC signifient rien. Cette inexéculion a son mo
tir dans la circoTlstance que la disposition est 
conlrai,'e aux usages des commer.;ants; une 
regle de prudence leur dél'cnd de mctLre le pu
Llie dans la confidence de leurs vérilahles rap
porls : il sufTit que le tircUt', en créant la leure 
de change, garantisse le payement a tous les 
porteurs subséqucnts; personne n'a inlérct a 
scruler le mOlíf de cet cllgagement. 

Les projets préparés en AlItriche el en 
Prusse lIe prescl'ivellt pas d'énoncer en qlloi 
la valeur a été rournie. 

l\I ITT EIDL\IER. 

('-a suile d une pruclwine livraison,) 
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lProspertus. 

( Le succes éclatant dont cet omrage a dé COIl

/'Onn!', a complétement r{'pondu h l'atlente qu'avaít 
1¿lit conceyoir la réplltalion de l'auteur; aussi a-t-il 
<'1(:' Iraduít en itali('n, it l'iaplcs. 

« Lrs avocats les plus distingués du harreau de 
París sr sOlll plu a rendre hommagc au travaíl de 
.\1. DuralltoJl; ton s ont applaudi a la manihe dont 
ce professeur a rllvisagé chacnne des matieres de 
~on vasle sn,Írl. f.hac{lH' partie présf'ntc 1111 traité 

complet, dont la liaison avec d'aulres a toutefois 
permis a l'auteur de se resserrer dans de justes 
hornes. C'est un avantage préeiellx pour l'appli
cation comme pour la doctrine, et que tous ]('s 
interpretes du Code qui 1'0nt précédé n'ont pas 
également su attacher it leurs travaux. 

(( Il marche aussi ayec une jurisprudence pour 
ainsi dire toute faite; illa saisit il son dernirr {·Int. 
rf prnt ainsi )1rrsrlltcr comme délinitivcmcnl admis 



ou rejelé ce qui était douleux il y a dix ou quinze 
aus. En consultanl son ouvrage, on n'aura done 
poinl a craindre de voir donner comme sures des 
décisions que les lribunaux auraient proscrites 
depuis longtemps; mais l'auleur n'en conserve pas 
rnoins toute son indépendance, altribut essentiel 
du professorat. Il u'est jamais asscrvi a une déci
sion judiciaire, el, s'ill'adopte, c'esl que sa raison 
s'y est soumise la premiere; s'il croit devoir la 
eombattre, ille fait avec ceHe mesure que lui com
mande son respecl pour les décrets de la justice, 
mais aussi avec toute la puissance de raisonnement 
qui est un des caracteres distinctifs de son Leau 
talenl. 

« Attaché invariablement a l'analyse de la loi, 
OH He le voit jamais se jeler dans des digressions 
hors d'reuvre, qui font perdre de vue le sujet el le 
point de la difficulté; tout est a sa place, et ses 
propositions s'enchainent dans un ordre si parfait, 
que la lecture de l'ouvrage enre~oit un grand inté
ret : d'abord le principe ct les motifs qui l'ont 
dicté, ensuite les développements et les consé
quences, puis enfin les exceptions. Rien de trai
Ilant el de vague, poinl de ces opinions flottanles, 
pour ainsi dire a plusieurs faces, qui laissenl le 
lecteur dans l'incertitudc sur le yéritahle senti
rnent de l'(\uteur. Si le point esl douteux, 1\1. Du
ranton {~met son avis ayec circonspection, mais du 
rnoins il le décide, eL ses molifs sont si géniTale
ment avoués par les principes, qu'il est rare· que 
l'on ne se range point a son opinion. 

« Le style de l'auteur, toujours pur, grave el 
eoncis, a constamment l'élévation que comporte le 
sujet; l'ouvrage est si riche en doctrine, l'esprit 
(l'analyse y est porté a un si haut degré, les vues 
neuves et judicieuses y sont si fréquentes, l'expo
sition si lumincuse et la discussion tellement appro
fondie, qu'j} ne laisse rien a désirer. C'est assuré
ment le commentaire le plus complet qui ait élé 
puhlié sur le Code civil. )) 

DUPI~ AI:.\"É. 

(Biúlivl1ú~que c/wisie des livrps de droit.) 

Plusieurs avocats ct magistrats ont donné leurs 
soins a cette nouvclle édition, qui a recu d'impor
tantes améliorations. lIs se sont surtout appliqués 
h compléter l'ouvrage de l\I. Duranton sous le rap
port de la législation comparée, ecHe branche de 
l'étllde du droit qui a fait depuis quelques années 
de si grands progreso lIs ont mis en parallele ayec 
les dispositions du Code civil celles des Codes 
t o des Deux-Siciles; 2° de la Louisiane ; 3° sarde; 
in du canton de Vaurl; 5° hollandais; (In haVilrois; 

7° alltrichien; 8° prussien, et en olltre les I()i~ 
hypothécaires de SuMe, Wurtemuerg, Genere, 
Friuourg, Saint-Gall el de la Gr(~ce. lIs ont disposé 
ce travail en forme de tableallx qui, en cornmenrant 
parla gauche, offrentd'abOrd le texte du Code r;a.n
('ais et ensuite soit le texte, soit une analyse des 
Codes étrangers, soit enfin un simple renvoi aux 
articles conformes du Code civil. En étaulissant le 
parallele synoptique des dispositions de ces divers 
Codes, ils ont touj ours pris pour hase l' ordre adopté 
dans notre Codeo lIs ont annoté les disposilions 
étrangeres des articles correspondants de ce Code, 
en signalant les conformités et les différences. Quant 
aux Codes de Suede, de lleme, de FrilJourg, d' Ar
govie, de llade el d'Ha'iti, ils ne les 01lt pas com
pris dan s la concordanee; ils en pllIJlient., iI la ti n 
du commentaire de 1\1. J)uranlon, les pal'lie~ dI! 
droit civil proprernenl dit correspomlalltes aux. m(J
tieres qui font l' olJj el du Code ('ivil franr,:ai:: ('ll 

yigucur en llelgique; ront précéder ces extraits d(~ 
notions préliminaires sur le droil civil de ces divers 
pays; enfin ils joignrllt au Code de SuCde des 
notes indicatives des principales additions et modi
fications intervenues dl'puis sa publiration. 

Ainsi se lrouvent réunies en un seul corps les 
diverses disposilions législatives dispersl'cs dans 
les pays codiliés. C'esl un grand pas de {¡lit dans 
une voir de lravail cornparatif qui peut conduin' 
au pcrfeetionnement progressif des endes, en rai
sant profiter lous les peupl<'s du génie el des lu
mieres de chacun d'eux. 

Ce travail n'offrc pas sellleInenl un inlérl't scien
ti fique ; il sera d'une ulilíté réelle ü l'avocat et au 
magistral, dans les cas si fréqucnts oú, ayant a. 
s' occuper des droÍls des nalionaux it l' élranger l't 

des droits des étrangers dan s le pays, ils manqu!'nt 
de documents sutlisanls. 

Il altirera l'attention de toutes les p(TSOnne:-: qui 
s'occupent sérieusement de l'dude du droit; car, 
comme le dit lU. Troplong dan!" la prl'lace de son 
Traité sur les Hypollu)(j/les: « L'étude d<~ la J(~gis
lalion comparée est la nwilleure maniáe d'ap
profondir les grandes questions que pr{~!'ienle la 
science du droit. » 

L'ouvragc se termine par 
rale analytiqlle des malii'res 
hétiquc, trarail qui manque 
París. 

une tallIe IT(;né-
b 

par ordre alpha-
aux éditiolls de 

Cetle nonvclle {'dition, publiée par la Soci,SII'~ 
llC'lge de lihrairie I1AlJl\IAl'í el C", se compose d(~ 

douze voJumes in-So il (}PllX cololllws. Lps tomes 1) 
2, 7 rl Ron! parll. 



DU 

CONFLIT DES 1-.01S DE DIFFltRENTES NATIONS, 

OlJ DlJ DROIT Il\TERNATIONAL. 

----~~-

CHAPITRE PREMIEn. 

NOTIO:'<S PRÉLIMIl\AIRF.S. 

S 1. Introdllclion. 

1. On appclle droit illlernalional I'ensem
ble des régles rcconnucs comme raison de 
(lécidcr des conflíts entre le droit privé des 
diverses nations; en d'al11l'cs termes, le droit 
international se compose des regles relatives 
a l'application des lois civiles ou crimillclles 
d'un État dans le territoirc d'un État étran
gel' (1). 

2. Des queslions de ce genrc se présentent 
alljolll'd'hui fréquemment en Europe et allx 
États- Unis de I'Amérique septentrionale : le 
nombl'(~ s'en est augmcnté en pr'oportion de 
l'accroisScfllent des l'apporLs récipl'oques en
tre les nalions. Depuis longtemps nous nous 
sommes occl!pé de réunir eles matériaux pour 
la pubJicalion d'un recueil méthodique des 

(1) Quelqllefois on appelle impr'oprement dl'Oit in
ternalionalle dl'oit des gens, c'est-a-dir'e l'ensemble 
des Jll'incipes qui ¡'{\¡;Ient les l'ill'llOl'ts de nalion a na
tion, el qui sonl établi~; par' de, traités OH pal' l'usage. 
C'est ainsi que I'ou\'l'age de 1\1. WheaLon, min;sll'c 
des ÉLats-Ullis a Bel'lin, intitulé: E!ements ofinle¡'
national Law , es! un \él'ilable t('aité dll d('oit de~ 
gens. 

(2) Hel"t, Dissl'l'lalio de collisiolU' legulJI. ~ecl, 4, 
AnCIl!\'E~. - T. IV, 2(' LlVI\\ISO.". 

regles établies en celle matiere par le consen
tement expres ou tacitc des nations, par l'usage, 
par la jurisprudence des tl'ibllnallx, et par les 
écrils des :lllteurs. En altendant, nons ofTri
rons :1 nos lectcurs une série d'articles conlc
nant un résumé de Ilou'e doctrine, el divers 
eas d'application. 

3. L'homme est sujet de la loi sous le triple 
rapport de sa personne, de ses hiens et de 
ses actes. Ainsi que nous l'expliquerons pllls 
amplement par la suite, en rógle ~éllérale , la 
lui en vigneur dans la patrie on all lieu du 
dOlllicile de l'individu l'ógle tout ce qui con
cerne I'état et la capacité de sa personne: les 
hiens sont régis par la loi du l¡eu de leuf si
tuation. Qllant aux actes de rhomme, les 10is 
du líeu 011 un acte esl passé, el celles du líen 
de l'exéclIlion des engagements, ¡nfluent sur 
les actes licites; les lois du lieu 011 un acte 
illicite a élé cornmis , exercent leurs effets sur 
la répression de cet acte (2). 

§§ 4 et 19, p. 120,121 el 131 des o:>uvres completes 
de cet a 11 tem (F¡'ancfort, 1737). Hu be!', De confliclu 
/egum diversarum in diversis imperiis, no 2; (dis
sel'tation insél'ée dans ses prcelectíones juris ro
maní el Iwdierni, Fl'ancfol't eL Leipzig, 1749, 
pal'!. 2, p. 558 et slliv,). Boebrncl', De de lictis extra 
territol'ium admissis (in electis jUl'IS civilis, t. 111; 
p. 201), Hornan, De delictis paegrinol'um raque 
pUlliendi mtioneGlreningaJ, 1825). Wem', De dc-

(; 



6R CONFLlT DES LOIS DE DIFFÉRENTES NATIO~S, 

Il arrivc tres-fréquernment que I'individu question d'un droit international : maitres dn 
possede des biens dans un territoire antre que monde, les Rornains lui avaient imposé leurs 
celui de son dornicile, et qu'il passe des actes ]ois. Aussi Huher, a I'endroit cité, n° 1 , 
licites ou cornrnet des actes illicites meme dans s'exprime a ce sujet dans les termes sui-
un troisieme territoire; dan s ces divers cas, vants (5) : « In jure romano non est rnirum 
il se trouve soumis a la fois a deux ou trois «nihil hac de re extare, CUlO populi romani 
pouvoirs souverains: a celui de sa patrie on «per omnes orhis partes difJusnm el ::equa-
de son domicile, a celui du lieu de]a situation «( bili jure gubernatum irnperiurn, conflictui 
de ses hiens, et a celui dn lieu de ]a confec- a: diversarum legnrn non ~que. potuerit esse 
tion ou de I'exécution de ses acles licites, ou «subjecturn.» 
de la perpétration des actes illicites. La sou- Le merne auteur ajoute : « Regul::e tamen 
mission au pouvoir souverain de sa patrie «fundamentales, secundum quas hujus rei 
existe depuis la naissance de l'individu, et (j judiciurn regi debet, ex ipso jure romano 
continue toujours tant qu'il ne change pas de «videntur esse petend::e. JI e'est une erreur, 
nationalité (1). Sous les deux autres rapports, ainsi que I'ont dérnontré, entre aulres , Hauss 
les lois le considerent aussi cornrne sujet, et Hartogh aux endroiLs cités dans la note 
mais dans un sens restreint seulement : dans précédente. Hauss, apres avoir énuméré tou-
les pays étrangers ou il possede des biens, on tes les lois romaines qui ont été invoquées 
l'appelle sujet forain: rlans ceux ou il passe dans cette matiere, explique que les unes n'y 
des actes licites 011 cornmet des actes illicites, ont aucun rapport, el que les autres renfer-
on l'appelle sujet passager (2). Comrne, en re- ment des principes sur la compétence applica-
gle générale, chaeulI de ces divers territoires bIes senlernent 3 l'ol'ganisation administrative 
est régi par des lois qui different de eelles des et judiciaire de l'cmpire romain. lU. Har-
aulres, il s'éleve fréquemment des cOllflits logh élahlit de meme que les lois romailles 
entre ces diverses lois: c'est-a-dire, il s'agit citées par les aneiens auteurs comme renfer-
de délerrniner laquelle de ces loís est appli- rnant des principes de droit international, se 
cable a la conteslation. La présente exposi- rapportenl uníquement au droit civil. Cest. 
tion a pour but de rechercher et d'indiquer, entre autres, le cas de la loi 20 ff. de juris-
dans chaque cas de ces conflits, quel est le dicto (4). 
pays dont la loi doit décider le différend. o. Apres la chute de l'empire romain, les 

dívers peuples qui s'en étaient approprié les 
~ 2. Esquisse historique. débris établirent d'abord le syslerne des lois 

personnelles, d'apres lequel l'individu. en 
4. Chez les Romains, il ne pouvait pas clre quelque endroit qu'il se trollvat, était régi, 

liclis el civibus extra civitatem suam co¡mnissis 
(Grreningre, 1824).Cosman, me me sujet(Amslerdam, 
1829). 1\1. Rocco, De l'usage el de I'autorité des lois 
du royaume des Deux-Sicileg, considérées dans leurs 
rapports avec les personncs el les territoil'es élran
gers (Dell' uso e autorita delle leggi del regno 
delle Due Sicilie, considerate nelle relazioni con 
le persone e col territorio degli sl1'anieri), Naples, 
1837, p. 11 et 12 de la llréface, el liv. 1, chapo 2, 
liv. 11, chapo 9, 10 et 11. 

(1) Yoy. plus has, no 22. 
(2) Hert, Disserlalio de uno lwmine piures susti

nenle pel'sonas, Sect. 2, § 13, p. 56. Salinas, Ma
nuel des droits civils el commerciaux des FI'Jnt;ais en 

Espagne, el des élt'anget's en général (Pal'is, 1829), 
p. 15 el suiv. M. Hocco, liv. XII et p. 7. 

(5) Voy. aussi l'tieier, De con(lictu legum diversa
rum in diversis lveis oblinentium (Brema?, 1810), 

p. 9. Hauss, De prineipiis a quibus pendel legum 
sibi conl1'ariarum aucloritas, si qUa? variorum 
locorum constilutiones colliduntur ( Grettingue, 
1824), p. 11 , 14 et 15. 1\1. HJI'togh, Disputatio de 
regula juris .. locus regit aclum (La Haye, 1858), 
cap. 5. 

(4) Tittmann, De compelen tia iegum exlern(J,
rum el domeslicarum in definiendis potissimum 
juribus conjugum (Halle,18'22), cap. L § S. Yoyez 
aussi M. Bm'¡;e, p. 1 de I'ollvrage <¡ui ~et'a cité ci-alll'tS, 
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sous tous les rapports, par la loi de la nation 
dont il faisait partie (t). Ce sysleme fít place a 
celui de la souveraineté territoriale; et, par 
l'effet du régime féodal, la p:lrtie de l'Europe 
occupée par les pcuples (I'origine germanique 
fut subdivisée en un gr:md nombre de terri
toires plus 011 moiJls indépendants rlln de 
l'autre. A ceHe époqlle du moycn :lge, chaque 
province, chaqne ville était régie par une 
coutnme paJ'liculiere (statutum). Plus lard 
les relations d'amitié, de parellt~ el de com
merce qlli s'étahlirent entre les hahitants des 
divers terriloires, fírellt naitre des qnestions 
lJu'on appel:!it mixtes, c'cst-:'i--dire des cas de 
conflit entre deux ou plusíetlfs contumes, des 
difIerends pOllr Icsqllels il s'agissait au préa
lable de savoir qllelle élait la coutume appli
cable :l la décision du fond de la contestation. 
Les déhats élevés sur des questions de cette 
nalure ont donné I¡eu :l divcrses disserlalions 
de conflictu legttm, qu'on trollvc dalls les 
écrits de Barlole , Balde, Dumoulin, d'Argen
tré, ele. (2). 

G. eeHe matiere a rCliu de grands dévelop
pements dans les tcmps modernes, par J'ac
croissclllent snccessif des rapporls entre les 
différenles provinces du meme Élat, et en
suiLe entre les divers ÉlaLs eux-rnemes. Le 
droit de tOlltes les nalions (le droít des gens 
muderne) a admis CII príllcipe que le pouvoir 
exelusif de chaque nalion sur son territoire 
ne fait pas obst::lcle a l'entrée, au passage et 

(1) De Savigny, Histoire dll droit romain au moyen 
age (Gesclticltte des rmmisclten Recltls im Mittel
alter), traductionde M. Guenotlx, 1839, t.1,chap.5, 
p. 89. Eichhorn, HI~toire politif!ue el du dl'oil alle
mand (Deutsc!te Staats und Reclttsgescldc!tle), 
torne I, § 46. Hauss, In prcemonendZs. M. Hal'togh, 

p.94. 
(2) M. Hartogh, p. 11 et suiv. 
(5) 1\lartens, P,'écis du droit des gens modeme de 

I'Europe, § 84. Klüher, Droit des gens de I'Europe 
(Europceische Yoe/kerreclll) , § 79. Saalfeld (ou
vrage portant le rnéme titre, traduil en franjiais pat' 
le eomle Léopold de Bochm), liv. J, chapo 2. 

(4) De slatutis, traclalus 1 a 15 : imprimés en 
téte de ses /puvres. Brllxelles, 1674. 

(!)) Traclatus de ,¡IH'Po qnod ol'ilUl' ex slatlllol'llm di-

au séjollr des étrangers : on Jcur pcrmét, 
qnoique nvec des restrictions, (le faire le com
mel'ce, d'aequérir des mellbles et merne des 
illlmcubles, soit par des actes entre-vifs ou oe 
derniere volonté, soit ab intestat (3). Ces rela
tions récipl'oques ont nécessairement amené 
de fréquentes contest:1tions, soit entre des 
étrangers et des nationaux, soit entre des 
étranfT,..,ers seuls ; et il s'est :1g.i de savoir si ces 

L L 

conteslations devaient elre décídées par les 
lois du pays :lUqnel I'étranger apparlient pour 
sa personne, 011 dn pays dan s lequel ses biens 
sont situé:.-, ou bien par ceHes dll líen rlans 
lequel il a pnssé ou promis d'exécuter une 
convenlion ou aulre acte licite, ou cnfín par 
les lois dn líen dans lequel il a commis 1In 
aete illicite. Aussi les 3uteurs plus récents se 
sont oecupés de syslém:1liser les divers cas oú 
des motifs de convenance comlllune peuvent 
faire admett.rc l':1pplication des loís étrangeres 
dans un lerritoire donné. Les jnrisconsultes 
des Pays-Bas ont frayé h rOllte : nOlls signalons 
les ouvrages de Bnrgllndus (4), Rodenhnrg (¡)), 
Abralwm á Wesel (6), Paul Voet (7), Jean 
Voel (8). Parmi les traV:1UX desjurisconsultes 
aHemands, nous citerons, OlItre les disserLa
lions de Huber et de Hert, déjá mentionnées 
plus hallt, la Rhapsodia qumstionum de HOlll
mel (9). 

En Franee, ]es observations du président 
Bouhier sur la coutume de BOllrgogne, et le 
traité de Froland, sur ]a natllre el la <]ualité 

versitate, et de jure conjllgum. Utrecht, 1655. Ces 
dellx lraités ont été réimprim(~s a la sllile de I'ouvrage 
de BOllllenois. 

(6) Commentarills ad, novellas conslitlltiones ul
tr:Jjectinas, de connllbiali honol'um societate el de 
prlctis dotaliblls : dans ses /Pllvres, Amsterdam, 
1701. 

(7) De statutis, Liége, 1699. 
(8) Commenlarius ad pandectas, t il. de stalutis, 

formanl un sllpplémenl dll litre de /egibus. 
(9) Obser'v. 409. - On tr'ollve I'indicalion complete 

des ouvrages des jurisconslllles néel'landais el aIle
mands su!' la maliere dans Hamm, De statutoru17l 
collisione el prceferentia in causis successionum 
ab intestato (Er'langoo, 1::112), p. 15 e¡ lIuiv., et dans 
Tittmann, p. 1 el sui\'. 

11. 
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des stalUls. ont été suivis du traité de la per
sonnalité et (le la réaliLé des lois, coutumes 
Oll stalUts, par Boullenois (1). 

7. Anjounl'hui que la Frailee el une pal'lie 
au moins des antres grands Étals de I'Eu
rope (2) sonl régis chacun par une législatioll 
uniformo. les queslions mixtes se présentellt 
1lI0i:1S fréqnemmellt entre les provinces sou
mises a la meme sOll"erainclé ; rnais ces ques
tions ne cessenl ras de renaitre par suitc des 
dilférellces q\l'ol1'l'ent les législations des di
ycrs Élats indépendanls. Les rnotifs de con-" 
venancc el d'ulilité réciproque des citoyens 
qui, SOllS I'ancien régillle, ont servi de hase 
aux décisions des anteurs et des tribunaux en 
matiere de cOllflít des stalllts provinciaul et 
Inllnicipaux, doivent aujomd'hui trollver leur 
applicatioll allx C:1S de conflit entre les lois plus 
génél'a!es qllí régissent les divers cmpires et 
l'oyaumes : cal' rien n'es! changé que l'étendlle 
du terl'itoire sur lequel chaque loi exerce ses 
cIJ'cts. 

Aussi de nouveaux tl'aités sur la matiere ont 
paru de nos jOllrs, les uns contcnlls dans des 
ollvrages plus élendlls, les autres ex professo. 
Parmi les travaux de la pl'erniere espece , nOlls 
eomptons, en Allemagne, Gluck, Commen
taire des Pandectes ( Ausfuhrliche Erlaeute
'fu.ng der Pandee ten ), t. 1, §§ 73-76; le meme, 

(1) Pal'is, 1i66. 
(2) Hans la majeurc partie des grands États de l'Eu

rope, il n'existe I'Oinl oe légi~lat¡on uniforme appli

cable j toutes les pr'ovinces dont se compose chacun 

de ce~ Et~l!s. Aucune des colonies anglaises et des <lU

Ir'es pays dépendant dc la Gl'ande-lll'etarrne, n'est I'é

gíe par les mémes lois que I'An¡¡lelel'l'e: r.M. Burge, 
Commeill;¡!!'es sUl'les lois des colonies et les lois éll'an
¡;él'es en géuél'al, el slIl'lelll' conflit entl'c elles el avec 

les lois anglaises (Commenltu'ies 012 colollial and 
fOl'eigll /mus generar{y, and in llteir conflict wil/t 
each otlteNclld wilf¿ tite law of ElIglalld). Le C. civ. 
d'Autriclw n'est [las applicable en Hongl'ie, dans la 

Cl'oalie, I'Esc\a\onie el la Tramylvanie. 'Yiniwartel', 
le DI'O:l civil autl'ich:en (D;¡s (Eoleneichi:-che hlll'gel'
¡íche flech/), \'01. 1, § '15. I),ms la Baviere l'hénane, 

le~ loi$ I'l'anlia:ses sonl enCOl'e en vigueur; parmi les 

¡¡litres pl'OVll1ces de ce I'oyaume, les unes sonl réf,ies 
par le Corle baval'oi~, les alltl'es pal' le Code alltl'i
rhien, ¡¡'<lull'es par la It'G"islatioIl pl'USSinll1c ou pal' 

Introduction :'t I'étude (Iu Droit privé ( Einlei
tung in das Sludium des Privatrechts) , 
§§ '17,18 et 19; Thibault, Sysleme du droit 
des Pandecles ( System des Pandectenrechts), 
§ 36; Miuel'maier, Principes du Dl'oiL privé 
allemanu ( Gru.ndsaetze des deutschen Privat-
1'echts), t)e édit., §§ 710 el suiv.; Eichhorn, 
IntrocluCLion au Droit privé ai!emand ( Ein
(eitung ins deulsche Privatrecht), 4e édit., 
§§ 34-57; ~JühlelllJl'uch, Doctrina Pandecta~ 
rllln, §§ 72 et suiv. Nous sigllalerons ellCOl'e 
les disscrlalions de Hamm, Tiulllanll, Hauss 
el lbrtogh, déj;\ IIlellliollnées dalls les Ilotes. 
En Franee, plusieurs arLicles de fell M. Mer
lill, dans le Hépertoire de Jmisprlldence et 
les Questions uc Droit, ofIrcnl des disCllssiolls 
judicieuses sllr la lllalieI'l'~ M. PaI'llessus a 
pllblíé un ll'ailé sur l'cflet ues lois, acles 
et jugements élrangers devant les tribunaux 
fl'anl¡ais (3). 

Trois ollVl'ages ex professo Ollt parll, celui 
de M. SIOI'Y (4), celuÍ de 11. nocco (5) et celui 
de l\I. Surge (6). 

8. Nons avons cherché ú profilenles lumieres 
(Jllí Ollt élé répandues par les auleurs dont 
nous vellons de faire mention. Ainsi que nous 
l'ayolls rait r€marquer au nO '1, le uroit inter
Ilational est l'ensemble des r(~gles relatives a 
I'applicalioll des ¡oís civiles ou criminelles 

de" lois ~péLiales : r. \Yeiské, Dicliol1nail'e de dl'oit 
(Heclt{s¿exican) , 1. ter, p. Ci;)4 el suiv. - La llesse 
I"hénane a consel'\'é la lég",slatioll hallliaise, laudís que 

1e slll'plllS de ce [jrand-duché esll'égi par le dl'Oil eom

l1Inll de l'Ailemagne. Dalls le I'oyalltne de HilnoV/'e 
chaque pl'ovince a ses lois OH Hatuts >péClallX : 
r .Gl'efe, GUIJe dam I'él udp, du dl'oil [lI'i n: de Hanone 

(Leilfadcn ;:'UJll SludiuJ/l des llaIllLOvCJ'sc1u:n 1'1'[

V{itl'ecltts), t. ler, § () el S1I1V. La flllssie a <llls,i ses 

lOl8 pl'Ovinciale:;. Les pl'ovinces allemandes faisant 
p~¡J'lie dn I'oyallme de DanenulI'!i ne sonl pJS I'é¡pes 

p<!1' le Code danois. Dans PUníon amel'icaille <:llague 
Úal a sa legislat:ou pal'llculiére en malicl'e de droir 

¡¡riYe. 
(5 )COlll'S de <Iroit commcl'cia 1, septieme pal'lie, [it,7. 

(4) Tl'ili lé du cOlJf1il des lois étl'angcl'es et 1I3llO

llale~ (Commclltm'ies on the cOllflicl o/, {{(WS 

f'oi'eign ([nd domeslic, etc.) BO~tOIl, 1834. 
(5) Citéci-desslls, nO 5, en Ilote. 
(ü) Cité éga1emcul au 11'.7, en lIote. 
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d'lIne natíon dans le territoirc d'u!l État étrall
gel'; ell UIl mOL, I'ensemble dcs ri~gles rebtires 
~I l';:¡pplicalion des lois éLr:lllgcrrs de droit 
privé (1). Ces regles ne i'C lrouvcnt pas COIl
slatécs par le texle d'l1n Corle; 1l0US explique
rons au nO 1 '1 qu'ellcs Ollt été élahlies par 1'11-
sane des lI;\liollS el l¡ar leul' consenlement 

l"I 

tacite; il laul les rechcl'chcl' dans les ouvrnges 
des alllen!'3 qlli Olít lr:lité la malicre, el dans 
les recllcils de déci~iollS des tl'ibllnaux des 
divers p:I)'S. De la la nécessité d'oITl'ir un granel 
nombre de cilaliolls a l':lppui de Cl!:1CIlIlC des 
regles que nOtls indiqllcrons : ell etret, pllls 
une assertioll réllnira de sulfr:1ges, plus elle 

Ileut etre renardée comme adorltée na!' I'usnge n I c:. 

des Ilalions et leul' COllscnlelllent tacile. 
Nous nousallachernns a réunil' el classe!', 

dans un syslerne mélhocliqne, les I'egles ad
mises en celte m::!tierc; 110US commencerons 
par exposcr Iamanicrc d01l1. I('s lois de chaqlle 
nation saisissent la pcrsonne, les bicns et les 
aClrs de ¡'individuo 

§ 3, P¡'inripes foudamelltawL 

9. Le premier principe gélléral. en celle 
maticl'c, résulte illlillédialemcllt du rait de 
l'indépcnd:llIcc des nalions. « Chaque Ilation 
posscde et exerce seule el exclllsivelllellt la 
souvel'ainelé el la jlll'idiclioJl dans toute l'é
tendlle de son terriloil'e. » De ce principe iI 
suit que les lois de ehaqlle ÉIJt affeetcllt, obli
gellt el régissent de plein dl'oit toules les pro
priélés inllllobilieres el mohiliercs Iflli se troll
\'enL dans son lel'rilOire, comme allssi touLes 
les persül1nes ({ui habilcnl ce lel'l'iloil'e, qu'e\les 

(1) Il esl enlendu qne les l'egles ain~i élahlies ne 

s'appliquenl qu'aux pays dont la léGislation ne I'en
ferme ¡¡as de dispo-i tlon5 textuelles SUI' l'application 

des lois éll'angeres Oll SIlI' la positioll des éll'angel'J 
qui se tl'Oll\'Cllld;:ns le tl'rt'itoil'e. Hauss, ¡¡.10. r. ci
a pres, [lO 'l4. 

(~) 1\1, StOI'Y,$ 18.Huher, no 2, BIII'IjIIlHlns, tl'act. 'I, 
no 24. ROllenhUl'g, tit. " eh:,!1. 3. Voel Jd ff., lit. 
de s/atutis, no 5. Cocceji Disserlatio de fUlldala 
ill terrilorioJurisdicliollc, tit. Xl. Vatlel. DI'oil des 
¡jew', li\'. 1, § 245, Haas, De elrectu cxceplionis rei 
judic({fcc in territorio alieno (Gmtlingue, '17ÜI),§I, 

:\Jeicl', ~ 7 l\J. noceo, ti\'. 1, e.12, 1\1. H~I'logh. p. 63 et " 

y saient nées OH non; enHn, que ces lois affec
lent et régissclll de m(~me tOIlS les contl'ats 
passés, lous les acles consentís ou pel'péll'és 
dan s lacirconscl'iptioll de ce nH~mc terl'itoire(2). 

En conséquenee, chaque I~tat a le pouvoir 
de I'églel' les eOllditions ¡.ous lesquclles les 
pl'opriélés illllllohilicrcs et mobilicl'es existant 
dans les limites de son lerriloil'e, peuvellt etre 
possédées, tl'anc;mises ou expl'opl'iées ; comlllC 
aussi de délel'minel' I'élal cl la capacité des 
pPl'sonnes qui s'y lrouvcnt , ainsí que la vali
dilé des c0nll'ats et aulres acles qui y ont pris 
naiS8ance, eL le" drnils el ohligalions qui en 
résultcnt: cllfln, les conditions SOIlS lesqllelles 
les aClions peu\'cnt elre intenlécs el sui\'ies 
dans la Cil'COllSCl'iplioll de ce tel'ríLOire, el le 
mode d'admÍllísll'el' la justice (3). 

10, Le second príncipe général, c'est qu'an
clln Élat , aueune nation l1e pelll, par ses lois, 
afrecter direclernent, lier Oll réglel' des objclS 
qui se lrouvenl hor's de SOIl lel'ritoire, 011 affec
tel' ('t obligel' des pcrsonnes qui n'y résident 
ras, qll'elles lui soient sonmises par le faíL de 
Icur naissance ou [1011. C' est Iil une conséquellce 
du premier principe géllél':11 : le systeme COI1-

trairc qui admeUrait :1 cllaque natíon le po u
voir de régler les persollnes Ol! les choses se 
ll'ourant hors de son ICl'rílOil'c, exclurait l'é
gatilé des droils enlre les divel'scs natiolls, et 
la souvcl'aineté exclusive qui appartient :l cha
cune d'elles (4). 

11. Les deux prilleipes qnc nOIlS venons 
d'énoncer engendrellt une cOllséqllence impol'
tante : e'est que I.OIIS les effets que les lois 
éLrangel'cs peuvcllt produire dans le territoire 

• 
(5i M. SIOI')', § 19, BOllllenois, l. 1el·, p, 2, 5 el4, 

étah:it a peu ¡lI'eS le meme syst('!ll1c. qn'il fO:'l11l1le en 
cinll IH'incipes génél'aux. 

(4) 1\1. StOI'}', § 20. Rodenblll'g. De jUl'e quod ori
tur ex slalulorum diveJ'sitale, cap. 5, § 1. Paul 

Voet, ~ 7, chrtp. 2. Boullenois, 6" JlI'incipe génél'al. 
Mal'lens, §§ 84 et 86. 1\1. RUI'¡)"e, 1. ler, p. 1 el 2, re
marl/ue avee ('aison que le ]1I'incipe énoncé dans la 

loi 20 ff. de jurisdict., définit exaclement les limites 
tCI'I'itoriales de la loi. Du re,lc, le tcxle de celte ¡oi 

n'a pas une application dil'ccle all dl'oil inte/'ualio 
na!. r. plm hanl nO 4. 
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d'une nation, dépendent uniquement du con
sentement expres ou tacite de cette nation (1). 
Une nation n'élant point obligée d'admettre 
dans son lerriloire I'applicalion el les efIets des 
Jois élrangeres, elle peut indubilahlement leur 
refllser tont l'eiret dalls ce lcrriloire : elle peul 
pronollccr ceHe probibilion a l'égard de quel
ques··unes sculcment, el pcrlllcttl'e que d'au
tres produisenllcurs eITets en tOI11 ou en partie. 
Si la législation de l'État est positive sous l'un 
ou I'autre de ces poinls de vue, les tl'ibunaux 
doivent nécessairemellt s'y conf'ol'mer : en cas 
de silcnce, el alors seulement , les tribullaux 
peuvent ,:pprécier, dalls les especes parlicu
lieres, jus<Ju'a quel POilll il ya lieu a suivre 
les lois élrangeres el a en appliquer les dispo
silions. 

Les législaleurs et les tribuIIaux, en admet
tanl l'application des lois étrangeres , se diri
gent, 11011 pas d'apres un devoir de nécessité, 
d'apres une obligation dont l'exécution peut 
elre exigée, mais uniquement d'apres des 
cOllsidéraliolls d'ulilité et de convenance réci
pro<)ue entre les nalions ( ob reciprocam utili
tatem ). La nécessité ti u bien public et géné
fal des nations (2) a rait aceorder, dalls chaque 
Élat, aux lois élrangeres, des effels plus ou 
Illoins ételldus : chaque nation a trouvé ses 
avalltages dalls ee mode de procéder. Les su
jets de chaqlle État ont des rapporls lllultiples 
avee eeux des autres États; ils sont intéressés 
daIls des affaire::; Lraitées et dalls des biens 
situés a I'étranger : de la découle la nécessité 
ou du llloins l'uLililé pOUl' chaqueÉtat, eL 
dans le propre inléret de ses sujels, d'acconlel' 
eel'taius eIT'eLs allX lois étrangeres, et de I'CCOll
nailre la validiLé des actes passés dan::; les 
pays é1rangers, afin que ses sujets trouvent, 
dalls les memes pays, une protcctioIl récipro
que de leUl's inlérets. C'est ainsi qu'il s'est 
formé, entre les natiolls, Ulle convcution tacÍlc 

(1) 1\1. SlOl'y, §§ 21 el 22. 
(2) r. SUl' tout ce (lui tiuil, 1\1. SlOl'y, § 25.1\1. Boceo, 

p. 110 el suiv. el 120. i\l. BUl'ge, t. 1~", p. 5 el suiv. 

(3) C'est le cas en Aull'ü:he (C.civ., §3i5),ell Pl'usse 
el en Bavit!lc. 

sur I'applil'ation des lois étrangcl'es, fundéc 
sur les besoins réciproques. Ce He convcntioll 
n'est pas la meme parlout : quelques États 
ont adopté le principe de la réciprociLé eOIll
pIi~te, en traitant les étrangers de la meme 
maniere que lems sujetssont traÍlés Jan s la 
patrie de ces étrangcrs (3); d'auLrcs I~lals (4). 
regardellt eertains dl'oilS comrne illhérellts ab
solument a la qualité de eitoyen, de malliere 
a en exclure les étrangers : ou hien, ils atta
ehent une telle importan ce a quelqlles-unes de 
leurs institulions qll'ils refusellt l'applicatíon 
de toulc loi étrallgere incompatible avec l'es
prit dc ces mellles illSlitutiolls . .\lais ee tIU'il Y 
a de ecrlain, c'est qu'aujoul'd'hui toules les 
nations ont adopté, en principe, I'applicatioll. 
dans leurs terrilOires, des lois étrangercs, 
sauf toutefois ( ainsi que [I0US venons de l'in
diquer eL que HOUS l'expliquerons encore pal' 
la suite) les I'estl'ictions exigées par le droit 
de souveraineté et rilltéret de leurs )Il'opres 
sujets. C'est la la doctrille professée p:ll' tous 
les auleurs quí Ollt écrit sur'la Illaliere. 

I! Avallt toutcs choscs, dit le pl'ésident 
« Bouhiel' (5), il f'aut se souvcni,' qu'cncol'e 
« que la regle étroiLe soit pOUl' la I'estl'ictioll 
a des coutllIlles dallS leu/'s limites, I'exlen
( sion en a néanllloills été adlllise en faveur 
« de l'utilité puLlillllc, et sOllvent lllcrne par 
~ ulle espece de Ilécessilé, etc. Ainsi ) qlland 
« les peuples yoisills onL soutl'ert eeHe exten
q SiOIl, ce lI'est poillt qu'ils se soien! VLlS 
« sournis a un slatut élranger'; e'est seule
« mCllt parce qu'ils y ont lrouvé leur intéret 
'1 particulier. 011 pellt done Jire que cette 
« eXlension est fondée sur ulle espece de 
« droit des gens et de bicnséallce, en vertu 
({ duqllelles difl'érenls pcuples sOlll tacitemellL 
t( demcurés d'accord de souflbr ectte extclI
I( sion de coutllme a coutumc, louLes les roi::; 
1 que l'équité eL l'utilité commune le demall-

(4) L'Angleter-re, qui n';¡dmet !las les éll'au¡;Cl'6 a 
succédel' aux uiens immeuhles a la Fl'ance. 

(5) Oh~el'valions SUl' la eoulumc de UOlll'{jo{jlle, 

chapo 23, ~§ G2 el ü3, p. 457. 
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« deraient; ;'\ rnoins que cclle ou l'extension 
« serait demandée ne contint en ce cas une 
q disposition prohibitive. » 

« Hectores imperiorum, dit Huher a I'en
« droit cité, id comiter agunt, ut jura cujus
« que populi intra termillos ejus excrcita, 
~ teneanl uhique sualll "im, quatenus nihil 
« potestati aut jUl'i alterius imperantis ejlls
« gUí) civiulll pl'a~jlldicelur. » 

Dalls 1'011 Ju:; publicwm universale, Iíb. 5, 
cap. 8, § 7, le meme allteur ajoule : « Sum
q m;JS potestates CUjUSfJliC I'cipublic::c illdul
( gcre siLi mutuo, ut jura legesque aiiol'um 

4: in alianlll1 tel'ritoriis efl'ectulll habeant, qua
a tellllS si ne pl'::cj udici@ ind u Igcn ti um fierÍ 
« potcst. Ob recipl'ocam enim utilitatern in 
q disciplinam juris gClltium abiil, lit civitas 
« altcríus civítaLis lcges apud se valere pa
l( tiatur (1). D 

12. Le principe de l'application des lois 
étrangercs, dans le tr,rriLoil'e d'lllle nalion, 
appartiellt, non au droit privé, Illais au droit 
des gens: Liell qu'il s'agisse au foud d'appli
q uer' des el ispositiolls d u d :'oit pl'i vé, cepcn
dallt cclle applicatioll n'a Jieu flue par suile 
de r:lpports de llaLioll a nalion. Ea dfet, rien 
n'empeche, en fait, les sujets d'un Élat de 
traiter avec les Slljcls d'un autl'e. La question 
de l'applicalioll des lois élr:.:ngercs se présenle 

(1) Méme lan{}a¡¡c dans Voet, ad ff., tit. de si((L, 
110' 12 el 17, el dans l\l. :\Iitlcl'maiel', § 30. 

(2) Sous ce rappol't, on pcut dire que la qucslion 
UU cOllllit des lois dépend rics lll'incipes du d/'oit pu
blic conccrnan llcs effels de l' au lonomie des citoyen" 
c'est-a-Jil'e, du pOllvoil' des ciloyclls de disposer de 
leuI's biens selOIl Icm lilll'e rolonté. Y. M. Miltel'
maiel', dJns le JOllt'lwl aiLique (Kyitisclte Zcit
schrifl), t. XI, p.2(j(). \Yehel', Doctl'ille de I'ohl igation 
nat\ll'elle (Lela'e van der nalurLisclten Yerbind
lichkeil), § 80. Hauss, p. 18. Gl'undler, Polémiqlle 
du dl'oil gCI'IIlanic¡ue (Polemlk del' germanischen 
Rechls), § 40. Nous aLl['ons plus ta('(1 occasion dc dé
yeloppcl' celle ohse¡'valion. 

(3) i\leme observalion dans Gl'otius, leUrc 4G7, Byn
kel'shoeck. Defol'o legatorum.cap. 2, dans Voel, ad 
ff., tito de slalutis, § 18, Vallel, Iiv. XII, chapo 8, 
§ 50. l\larlens, § 84.Kluber, §54. MUhlenbl'lIch, § 72. 
HallS,q, p. 10 cl16. 1\1. Zachal'ire, dans un arlicle de 
la Tltémis al/emande (Gretlinijue, 182()), vol. 2, 

lorsque, soit a la suite d'une cOllvention, soit 
par I'effet d'un faíl licite (comme en cas de 
suceession), ou d'un rait illieite, l'une des 
parties inléressées réelame I'intervelllion de 
I'autorité publique de l'un des États, de ses 
trihunaux par cxemple, pour confirmer, sanc
tionner ou annuler la eOllvcntiotl passée entre 
des membres de diverses nalion~ (2), ou pour 
régler les droits des étrangers sur des objets 
situés dans le territoire, on enfin pour la ré
pression du fail illieite eommis par un étran
ger. Dans lons ces cas, il s'agit de savoir jus
qu'a que l point I'autorité publique devra 
admettre I'application des lois étrangeres. 
Huber, dans le Traité de conflictu legum, 
nO 1, diL : « La question apparticnt plutót au 
11 droit des gens qu'an droit civil ~ parce qu'il 
« est évident que les rapports respecLifs des 
« diverses nations entre elles rentrent dans le 
« domaine du droit des gens (3). » II ajoute 
au nO 2: « La décision de eette quesLioll doit 
« etre rechcrchée, non dans le simple droiL 
I{ civil, IlJ:lis dans la convenanec réeiproque 
« ct le eonsentelllent taeile des nations : car 
« si d'UIlC part les lois d'une nation ne peu
« vent poillt exercer directement leurs effets 
I{ chez I'nutre, d'une autre part, ríen ne se
q rait plus préjudieiable au COml1lel'Ce et aux 
« relations des nations entre elles, que ce 

p. 117. - M. Rocco (p. XVI el XXII de la préface) cri
tique cetle asserlion de Hube¡', en déclal'anl que la 
doct¡'inc du dl'oit international comiste a combinel' 
ensemble les lll'incipes du dl'oit civil et du dl'Oit des 
gens. e'es! uneel'l'eUl'. Dans celte maliel'e il y a deux 
qnestions a 4Jxamine¡' : la premiel'e est de savoir si le 
pOllvoir souverain d'un État admet I'application des 
lois él rangeres; el cetle queslion appal'tif!lll an droit 
des gens: c'est d'elle seule (¡lle Huher faíl mentíon. 
LOl'sqlle celle pl'emiel'e queslion a l'e~lI une Sollllion 
affil'mative dans un pays donné, il peut s'en élever 
une seconde, ceUe de savoir cOI11I1lent, dan s chaque 
es pece (lllí se présente, 011 doit combiner les lois 
élrangeres avec ceHes (In pays, afin d'éviter que les 
11I'emieres n'empieLenl Slll' cel'taines (lispositions de 
ces demieres ({ui sont regardées COI11ll1e fondamen
tales, el allxqllelles, pal' cOnSé(¡llent, il ne sallrait 
élre dél'Ogé. Telle est, en F¡'anee, la pl'ohibition de 
\'exécution pal'ée des acles et jugemenls étl'angers. 
P. an sUI'plus le no 13. 
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qui est valaule d'apres le droit tI'un cerLain 
q lien, fUl sans eITd dans un autre lieu par 
,¡ la divcrsiLé uu droit. )1 

On poUl'rait done appelcr jus gentiwrn pri
vatum le droit international ayant pour oLjet 
les cOllflits entre le droit privé des diverses 
Balíolls, Landis qu'on n~sefYerait la dénomi
nation de j1tS genlium publicum pour désigner 
le véritahle dl'oit des gcns, qui regle les rap
ports de natíon a Ilatioll comme telles. 

13. Ainsi que nous l'avons fait remarquer 
au nO 11, I'applic:ltion des lois étrangeres 
admet une douLle restrietioll, fon(léc sur la 
natllre des clloses : les lois étrangercs ne PCll
vellt etre invoqllées, si elles préjudicienL au 
droit de souverainelé OH aux droils des nalio
naux (1). Allcune natio/lllc rcnonce, en favcur 
des iJlstitUliolls d'une autre, a l'application des 
principes fonda:.nentaux cíe SOll gouverncment; 
die /le se laisse pas imposer des doctriues (lui, 
sololl sa Illalliero de ,-oir, sous le point de vue 
moral ou politique, sont incompatibles a\-ee sa 
propre sécurilé, son propl'c hien-elre , 011 :l la 
cOllsciellciellse obsen-aLion uc ses dcvoirs 011 dc 
la jnstice. Ainsi aucullc Ilalion ehl'éticlllle ne 
tolero sur SOll Lcrriloire l'excrcicc de la poly
g:.llnie, de l'inceste, 1'cxécution de eOllvcnliolls 
cOlllraires :'1 la mOl'ale, l'cmploi de chalimcnts 
ou ue cruautés qui se trouvcllt aUlorisés par 
les mmul'S des illtldeles. Ainsi on ne recollllait 
pas aux éLrallgers Ic droit d'arnener des es
~Ia\'es el de les traiter comrne tels (2). De 
llIellle loute llaLion refuse d'appli4ue1' dalls 
l:lon terl'itoirc les lois étrangeres fondées su\' 
UIl égoú:illle étroit, ct cOlIsacranL des raveurs 

0-

011 pri\iléges au pl'ofil des nalionallx d'autl'cs 

J1~1 tions (3). 
14. Tcls sont Ics principes gélléraux en ma

Uel'e d'applicaLioll ues lois étrallgeres; ceUe 
:'pplicatioll, nous le répélollS, u'est jarnais 
fDrc.ée~ et elle ne peul résultcr que de la uOllne 

(1) l\I. SIOl'y. ~ 25, r. Jw,si Tillmanll, § 11. 

(2) Tilllilaull, ibid. 
t;)j Code général de Pl'lISSe, IntrodudlÜll, ~ 4.7. 

C. cíl. d'AlIll"i(~hc, ~ 33, l~,lll!lu loi de Bayj";l'c,) sur 

1'!!lrlIQt"!W'j en d~!lt' dI! ~(j mal 1818, ~: 17. 

VOIOllté ue la nation dalls Ic lel'l'iloil'e de la
quelle les lois .. ;tr'angeres sortirolll lenrs eiTets. 
Si, malgré toutes les raisons de ronvcnance 
qui peuvent appuyer ceHe applicatioll, les 
:lUtorités publiques dc la IIntioll la rcfllscnt, 
tout est terminé, sauf allx alllres nations :'1 

agil' envers la prcmicre par voie de rl~pn;~ 

sailles. ,. 
15. Quelques auteurs ont prétcndll fail'c 

dérivel' d pr'¡ori la uécessilé dc I'application 
de cet'taines lois élrangeres : selon cux, ceHe 
nécessit.é résulte de la nalllre meflle de ces 
lois. Celtc Jlt'étcntion a élé Sllrtont sOlltcnllc 

a l'ég:l1'd UCS lois cO!lcel'llant I'étal el la capa-
cité des personnes. Ces lois ) disait-oll • régis
sent, par leur nature meme, tous les snjets 
de I'État et lous les individus qui y ont lellr 
domicilc. qn'ils se trOllvcnt 011 non mornen
tanément dans le lien dc ce domicile. Hodell
bUi'g (4) el Burgundus (ti) sClllhlent prol'cssel' 
eeUe doctrine en tenlles fOJ'mels; Abl'aham :\ 
'Vesel ((i), Hcrt (7) et Mcicl' (8) la supposenl, 
en COllllnCnt;anl Icut' exposition illlIflédiate
mellt par ¡'examen de la qucsLioll de sayoir 
qllelles sont, parmi les diverses especes de 
lois, ecHes auxqueHes on doil accorder I'ap
plication dans le lerriLoil'c des autres nalions. 

Mais cette assertioll disparait dcvant le 
príncipe de I'indépcndance des États. Nom 
regal'derolls cOlllrnc de simples I1lOlifs de eOI1-

venallce 10118 les arguHlcnls a priori exposés 
pal' les anlcUI's qui ont éCl'it sur la Illaliere. 

16. Avanl d'allel' plus loin, íl nous selllblc 
nécessairc de répondl'e a une objcctioil que 
IlOU8 avons souvent elltendu pl'UpO,;Cl' : c'est 
que le sy8lcme de I'applicatioll, ClI Franee, 
de Jois étrangeres quelcollques, ohligeraít les 
juges frant;aÍs a prelldl'e connaissance des loís 
de LOUS les pays de l'ullirers. S:lns doute ce 
serait une préten tíOIl inadlllissihle q uc de lell!' 
imposer la nécessité d'unc étude allssi vastc : 

(4) Dejlll'c quod O1'illll' ex slalulorum divCI'si
tale, tit. 1, cap. 3, 11" 4 -(5) Tract. 1, !l" 5. 

(H) CUl/ll7lcntal'ius ad 110vcllas cUllsliluÜUIlC, 

ufl¡'rrjeclillas; ar-l. 1, nO' 10 el suiv. 
(7) ~crl_ 4, C'; 4 el SlIl\'. -(8) f, t}, [l. 11, 
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l\nt. 1 cr dll Cocle civil les obligc seulement á 
connaitl'e les lois fran.;aises. NOlls 1l0US Lorne
rons á établir qll'il ya des cas Oll ils sonl tenus 
de prononcer suivant les lois élrangcres, et 
llOUS disons que cela peut d'autant moins pa
raitre extraOl'dinairc, qu'cn réalilé, dans ces 
cas, les ll'ibullaux décidelll plut6l une ques
lion de fait qu'une qllcslioll de droit. En cITet, 
les lois élrangi~res ~onl des faits par rapport 
aux juges fi'aru;ais ('1); e'esl a ceHe des parties 
qui les invoque ú en justifier. 

A la vérílé, il ya un incollvénient á rendre 
les lIlagislrals fl'an\~ais interpretes de lois qu'ils 
lI'Ollt pcut-eLre jamais elllelldues, et dont ulle 
tl'aduNioll leur fera difficilement connailre le 
sells et le vél'ilablc esprit. ~1ais eet incollvé
\lient se pré¡:;ente égalcment lorsqllc des jllges 
étranget's sont appell's a statller sur I'applica
tioll des lois fran.;aises a des especcs dans les
quelles des Fr;lT\(,;ais sont intéressés. Le systeme 
qlli I'cpoussel'aíL en Frailee loute applicatioll des 
lois élrangeres, en trainera i I nécessa iremelll des 
représaillcs de la part des tl'ibulI:mx des aulres 
natiülls (2), el, par suiLe, les inlérets (IlIe des ci-
10ycllS frallQais poul'J'a:cnl avoir hol's de Franee, 
el qlli auraiellL lt,ur base dans nos lois, se troll
'vcraiellt privés dc leur applli légitime eL suLor
dOllllés á l'applicaliOIl de lois auxquelles le 
hénélieiaire n'cst pas soumis d priuri. L'usage 
des lIalions a établi, ]JOur {eut avantaye reci
proque, el, (blls cel'tains eas, I'dl'ct des lois 
éll'angcres. La \lalion qlli ia prcllIiere s'ayisera 
de fOlllpl'C le lien aillsi COllvenu, en supportera 
b j1remicl'c le préjudice (3). 

17. Nous avoJls déjá rail remarquer que les 

(1) CesL pOlll'<Jlloi allssi la fallsse application 011 
meme la violatlOn d'une 10l éll'anget'e pal' les tl'ibll
n:llIx ft'Jn~ais, ne conslitué qll'lIll mal jUGé el n'all-
100'isc puinl 1111 pOlll'VOl en ca,s:J lion rJ\1, Pal'deSSllS, 
JIO 1494. Art'éls de /'ejel du 25 seplernht'e 182D et 

ii jllillet 1833 i Sit'ey18::i0, 1 , 151 ; 1833,1, (jo3.) 
Ccl(c /'(:¡;Ie n'admelllll(: tXCeptioiJ <ju'autallt que les 

loi~ dl"all[:::I'Cs all\'aicnt été I'enuucs oblirraloil'es CIl 
¡'('auee pal' d(::; l'onvenliollS dlplolllatiqllcs offi.cicllc-
1I1t'llt PIOllJlI;l~lI'.'es) Oll pat' ues 10ls de l'État. I,Al"{'(:I~ 

anciens auteurs emploient toujours en eeUe 
matiere le terme de statut, qui, a l'époque oi! 
ils écrivaient, désignait les lois municipales 
régissant les provillccs Oll les villes : aujour
d'hui encorc cc mol conserve la meme signifi
calion d:;ns les pays ou, 1I0nobstanl une légis
lalion générale, les subdivisions dc rÉtat sont 
régies chacune par des lois parliculieres qui 
forment le droit POSilif immédiat, tandis que 
les lois géllél'ales ne eonstituent qu'un code 
sllbsidiaire applicable en eas de silence ou 
d'insuffisance des staluts (4). Mais en meme 
ternps lc terme stalut, SUl'lout dans la matiere 
du eonflil des lois, est employé dan s un sens 
plus élcndu, et il eSI pris comllle synonyme d" 
mOL loi. GlIyOt, au Répertoire, VO Statut, s'ex
prime aillsi : ({ Ce terIlle ,s"appli(Iue en général 
q á loutes sortes de lois eL de reglelllcnts. 
« Chaque disposition d'ullc loi est UI1 statut 
« qui pcrmet, ol'donne ou défcnd quelque 
« chose. » NOlls emploierons aussi le tCrIue 
5tatut dans celle signification génél'ale (5). 

18. Ainsi que l\OUS I'avons déj:l indiqué au 
no 5 ci-desslls, l'homme est sujel de la loi sous 
le triple rapport de S3 persollne, de ses Liens 
el de ses aCles. En COlIsl~quencc, nous divisc
rOlls lcs lois Oll stalllts en ll'oís classes : les lois 
persollncllcs, les lois réclles et celles qui exer
ceni Iclll's cffets sur les acles de I'individu. 

Les anciells auteurs, dcpnis d' Argentré, ont 
admis trois especes de statuts : les statllts per
sOl1l1els, réels eL mixles. ({ SlatllluIll pcrso
a nale, » dit Bllrgulldlls (ti), « personas re
({ spicit, reale res certi terrilOrii, mixtulU 
C( utras(jue. » Rodcnhurg, cap. 2, dit: ({ Aut 
« cnim stalutuIll simplicilcr disponil de PCt'
({ sOllis, aUl solllmmodo de rebus, aut conjllnc-

de cassalion dn i fl'llctidor an IV, 18 féVt'ier 1807 et 
15 juillet 1811 ; Sil'ey, lo ler, 1, 92; 1807,2, 26; 
1811, 1,301.) 

(2) r. ci-apres IIOS ohsct'valions SUt' l'arlo 14 dll 
c. civ. 

(5) r. d'ailleurs 1\1. f'al'¡}cssUs, nO 14D3. 
(4) Pal' excmple en Pl'lIs"e. En Anu1cte\'l'e le \1101 

sLalul a une alllre signification. 
(5) Haus:;, p. 2 el 5. 
(V) 'fract, l. IJ" ;j. 
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« tim de utrisque. ) Boullenois (1) adopte la 
meme opinion : « Ou, l) dit-il, \( le stalUt dís
« pose simplellleilt des personnes, ou il dis
« pose simplement des ehoses, ou il dispose 
« tou1 a la fois des personnes et des choses. » 

Nous n'admettolls vas les stalUts mixtes 
comme troisieme melllbre de la div ision. Les 
lois qui disposent a la fois des personnes et des 
dIOses, doivent elre rangées dans celle des 
deux classes dont les caracteres y prédomi
nent: ou bien, si ceHe prédominance n'existe 
pas, elles apparliennent, pour la premiere par
ti e, aux lois personnelles, 'p0ur la secollde, aux 
lois réelles : elles ne forment pas une c1asse a 
pan et d'une nature particuliere (2). 

Voet, de statutis, seel. 4, cap. 2, nO 4, en 
admettant les statuts mixtes, lionne a ce terme 
une autre signification; il I'emploie comme 
synonyllle de celui-ci : « Lois concernant les 
formes. ) Voici ses paroles : \( Mixta dicenlur 
« meo sensu qmc, licet forte vel in rem vel in 
« personam IO(luerentur, non tamen pril!cipa
« liter de re vel de persona disponant, verum 
« de modo vel solemnitate in omnibus negoliis 
q et causis sive judieialiblls sive extl'ajlldiciLl
« libus adhibcnda. » La c1assificalion de Voct 
/le nous semhle pas complete. La troisierne 
classe dcs lois, compl'cn:lIIt celles qui régis
sent les acles de l'holIllIle OH ses obligations, 
/le se rapportcllt pas seulernenl a la forme de 
ces actes, llIais aussi a la maLiere Oll a la suh
stance des conLrats ou dispositions. 

Nous n'cntcnuol1s p~1S établir une division 
parbitemellt logiquc des diITérentes especes 

(1) Tit. 1, chap, 2, observo 2, p. 27, el obsel'v. 6, 
p.122-140. 

(2) C'est aussi I'opinion de Voet, De statutis, 
sect. 4, rap, 2, n° 5; de Guyot, au Répel'toire; de 
1\1. Story, § 13, el de !\I, Burge, 1, p, 10, Du ,'este' les 
autems qui ont adopté le sysléme ancien n'ont ja
llIais été d'accord sur la (¡uestion de savoir, si telle loi 
est I'éelle, pel'sonnelle ou mixte, r. Hauss, p. 5, 
l\Ieiel', p, 12. 

(5) 1\1. Burge, t. 1er , p. 21, appelle mixtes les lois 
<¡ni I'égissent les actes de l'homme, 

(4) Nous n'adoptons pas la distinction élablie par 
Sll'yck (de jure p¡'lncipis extra lel'l'itorium) , c. 5, 

de lois. Si nous les dislinguons en trúis classes, 
c'est suivant l'exigence de la maticre, c'est-a
dire, en mison des divers rapports sous lesquels 
l'homme est sujet d-es lois : et nous croyOlls, 
d'apres l'exposé' conlenu au nO 5, que cette 
division résulte de la natllre des dlOses : elle 
rentre dans ceIle indiquée all paragraphe der
nier, Inst. de jure nato gent. et civ., suivant 
IaquelIe II omne jus vel ad pcrsonas pertinet, 
« vel ad res vel ad aCLiones, » en substituant 
seulement alJ,..lerme act1:oM6 (demandes) qui 
désigne l'effet, la cause, lesoúligationes Oll actes 
de la personne (3). 

La division que !lOUS adoplons est aussl 
eelle de Voet, ad IT. tit. de staltttis, 11° 4; de 
Hert (déja cité an nO 3), et de MM. Miltermaier 
(§§ 50, 31 et 52), Mühlenbrueh (§§ 72 el 73). 
Meiel' (§ 11) el Roeco (Iiv. 1, chapo 1). 

Du reste, le troisieme membre de notre di
vision comprend toutes les lois cOllcernaut les 
formes, non-seulement des contrats et autres 
actes de l'homme, mais aussi les pl'océdul'es en 
jllstice et l' exécu tion des j ugelllcllls. En e/ret, ces 
dellx dernieres especes de pl'océdul'es sont la 

conséqllence des acLes de l'hümrne, et tendent 
a le contraindre a l'exécution de ces actes (4). 

19. Passons a la détinition de chacunc des 
diverscs especes de lois on stalUlS. Presqne 
tOllS les allteurs qlli ünt éerit sur la matiere se 
sont aLtachés a définir surtout les statuts per
sonnels et récls, alln d'en faire ressortir les 
JiITércllces, eL de mcLtre les jurisconsllllcs ;\ 
meme de distinguer, si tellc disposiLion d'uIIe 
loi ou coutume est personllclle on réelle. 

nO 15, enll'e les statuls favorables el ()(licllx. dont leg 
premieres aUl'aient leur effet me me en pays étran
gel'. r. Hall8s, p. 5 et 4. Cet allleUl' énume['e encore 
¡j'autl'es distinctions pl'oposées par ses devancie¡'s, et 
qui n'onl pas plus de merite (Jlle celle de SlI'yck. Le 
systeme adopté pal' Hauss n'est pasplus admissible; il 
se resume dans les termes suivants : Le juge doit 
d'alJon¡ rechercher quelle a élé la comrnune intention 
des parties : a dHaut de preuve de celte intenlioll, le 
jugc appliquera les lois de son pays : si ces lois gal'
dent le sllence SUI' la question, il suivI'a la loi du do
micile de I'élranger, Oll, s'il s'agit de biens silués a 
l'étl'angcI', la loi de la situalion (p. 20-2G). 
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Nous avons déja indiqué au nO :3, et nous 
exposerons plus amplement par la suite (J), 
que l'usago et la cOllvention tacito des natiolls 
Ollt établi comme regle générale, que les lois 
persollllelles suivcnt I'illdividu et lui sont ap
plicables, meme lorsqu'il se lrouve en pays 
étranger; qu':m cOlltrail'c, les lois réelles 
n'exerccllt IClI/'s c11'els que dans le terrilOire; 
que les lois cOllcern:llIL les formes sont appli
cables á tous les illdividus qui passent des 
acles Jans le lerriloire, ou quí y plaident ou 
fout exécuter des jugemeuts ou acles; enlin, 
que la subslance des acles, le vinculttm oúli
,qationis, est régi tantoL par la loi persollnellc, 
lalllól par la loi l'éclle, tanlot par la loi en 
vigueur au lieu OU le COlltrat ou la disposition 
Ollt re<;u lem perfection; tantot meme par la 
loi du lieu de l'exécution du contrat ou de la 
disposition; enfill, par les lois du lieu Ol! le 
rait illicite a élé cOlllrnis. 

De la suit la Iléccssité de bien distinguer 
les diflércnles especes de slatulS. Nous com
menccrolls par les slatuts pcrsollllels et réels. 
Voici les déJinilions (2) que IlOUS Cl'oyolls dc
\'oir cn uUIIller, en résulllant eelles (lui se 
troUVCllt daIls les OllvI'ages de d'Argelltré (3.), 
de BUl'gundus (4), de Hodellburg (5)~de Jean 
Voet (G), t!'Auraham ú 'Vesel (7), de Boulle
llois (g), de d'A3ucsseau (0), dc Cochin (10), 
de Guyol (11); J~lS Ull' arn}t de la cour de 
cassalioIl, du 27 févricl' un 7 (12) ; dalls les 
ouvl'ages de TiLtmann (13), de·M. Rocco (14), 
de ~I. DUl'ge ('1 J). 

(1) r. Hed, SJ 8 et suiv. i.\lühlenbl'lleh, § 72. IHit
tel'maicr, §j 30 el suiv. Glüek, t:ommclllail'c, §§ 74 
el suiv.; id. dl'oit p¡'ivé, ~§ 17 et '18, 

(2) Suivanl Ba¡'lulc, la pCI'soIlllalilé ou la réalilé 

d'UIl slalut dépelld¡'ait IIllíljllCmelll de sa rédaelioIl : 

ainsi, dil-il, la dlSpusilioll conl,;uc dans les lermessui
vants : I( PI'imogcnilus suecedat bunis decedcnlis » 

es! UIl slalut pcrsollllcl; mais eelle-ci : (( BOlla decc
dentis venianl pl'imogellilo)) est un slatut l'écl. Cet[f~ 

définilion a élé at!illjuéc d'aIJord pal' Baldus; d'AI'

gcnll'é Cl DllrtlOulin, Palll Voet (de stalulis , seet. 4, 
cap. 2, no 1), TiltrnanH, § 50, aiusi que 1\1. BUI'ge, 
1. 1el', p. 11, eH ont démulIll'é l'cl'l'cul'. 

(5) Slll'l'al't. 218 de la cOlllume dc Bl'cla[l'ne. 
(4) Tract. 1, nO 1. 

Le statut personnel est une loi dont les dis
positions affeetent rlirectement et uniquement 
l' éLa t de la personne, c' est-a-d ire I'uni versali té 
de sa condilion, de S3 capacité ou incapacité de 
procéder 3UX actes de la vie civile; une loi qui 
imprime :i la pel'sollne une qualité générale, 
sans aucun rapport avec les choses, si ce n'est 
accessoirement et par une conséquence de rétat 
ou de la qualité de l'homme, objet principal 
du législateur. 

Ainsi, est statut personnel la loi quí dé ter
mine si l'individu est citoyen Ol! étranger; la 
loi qui établit la légitimiLé, qui lixe l'~"ge de 
la rnajorité et les formalités relatives:i la célé
bralion du mariage, celle qui désigne les per
SOlllles qui pellvent contracler mal'iage, et les 
causes de sa dissolution : celle qui soumet la 
femme á la puissance du Illal'i, le tils de ramille 
a la pllissance du pcre, le milleuI' a celle du 
tuteur; ceHe qui élablit la capacité de s'oLliger 
ou de tes ter (16). 

On appelle staluts réels, les loís quí ont les 
choses pour objet principal, qui affectellt rli
rectelllent les choses, qui en pennetLent ou 
défendellt la disposition, sans avoir aucun rap
port Ú l'état ou a la capacité générale de la per
sonne, si ce lI'est u'une maniere incidente ou 
accessoire, et par voie de eOllséquence; comme 
10l'sque la loi augmcnte ou dirninue, rlans des 
cas parLiculiel's, le droit de disposer des choses 
qui appartiellnent a la pcrsollne d'apres l'uni
vel'sali1é de son état. Le statu1 réel imprime 
aux cllOses ulle ccrtaine qualité , quí réfléchit 

(5) Tit. 1, chapo 2. 
(6) A(l ff., lit. de stat., no' 2 el 5. 
(7) /ld novel/as C012stil. u{lrajecl., aet. 1, no 14 j 

arto 16, nos 18 el19. 
(8) T. ler, p. 25,28,39,40,42,77,78,145 el 

suiv., H6, 177, 189 el 196. 
(9) T. IV. 
(10) 31 e et 122e plaidoyer, t. lel', p. 545, et t. V, p. 80 

dc l'édit. de Paris, 1771. 
(11) Réperloil'e de j lll'ispl'lldcnce, VO Slatut. 
('12) Sil'ey, 1817, 1,122. 
(13)§48. 
(14) Pago 9 el. suiv. 
(15) T. lel', p. 12 et suiv. 

(lO) i\1cicl', §~ 20 cl slliv. 
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naturcllement 81lr les pouvoirs de la personne. 
A ceHe cIasse appartenaient, dans rancien 

droit, les douaires coulllmiers, les lois d'apres 
lesqllelles les biens paternels éehéaient aux 
parents de ce coté, CCI1X maternels aux parcnts 
ll)aternels. Aujonrcl'hui encore il faut ranger 
dans eetle calégoric toutes les lois relalives an 
droit eL a la forme de disposer des biens; au 
droit de succéder ab inteslat et par teslarncnt 
a eertains biens (1); celle~ qui fixent la portion 
disponible, etc. 

11 La nature personnelLe Oll l'(;ellc de la loi, )) 
dit Rodenbllrg (2), « se déterllline par la na

\! ture de l'objet ou de I'acle auxqllels s'ap
([ plique la faculté inlerdite on permise:l la 
(J. personnc. Aillsi la loi qui, laissant un homme 
(J. dans son élat d'incapable, se horne a lui 
« permettre un acle réel, ulle disposition sur 
« les bicllS, n'alfecte point la personne et elle 
« est pnrement réeIle; il en est de meme de la 
« loi qui, tout en conservant a I'homme sa ca
« pacité générale, lui interdit un molle parti
«( culier de disposer de ses hieas. » 

On trouve les memes principes :1Il Réper
toire, VO Autorisation maritale, sect. 10, n° 2. 

({ Ponr juger si un staLllt est réel on person
e nel, il ne fan! pas en eOllsidél'er les effcts 

«( éloignés, les conséqllences ulléricnres; au
e trement, comme il n'y a pas de statut per
(1 sonnel qui ne prodllise un elfet quelconque 
Il par rappor'l aux hiens, ni de statut réel qni 

lI'agisse p;¡r COIltre-eoup sur les personnes, 
« il faudraÍl. Jire qu'il n'y a point de stalut 
« qui ne soit pas tout a la fois et personncl 
'1 et réel; ce qui serait absllrde et tentlrait a 
« élablir une guerre ouverte entre les coutu
« mes (Iois). Que faut-il dOllc faire? 1I faut 
I! s'auacher a l'objet principal, dircct et im
« médi:lt de la loi, et oublier les cffels. Si 
({ l'ohjCl prilleipal, direct, inllnédiat de la loi 
« est de régler l'ét:1t de la personne, le 5t3tut 
il. est personncl; les efl'els, par rapport aux 
q biens, ne sont plus que les cOllséquences 

(1) 11 ya COtltrovcl'Sc sU!' la quesliol1 de savoir, si 
;.::1 Hlcccss¡on dan! laule la faf'tune etit J'(~gic p~r la 

« éloigllées de la personnalité. Au conLraire, 
« si I'objet principal, direct, ill1médiat de la 
« loi est de régler la qualilé, la natllre des 
« Liens, la manióre d'en disposer, le slatut est 
(r réel; les elfets, par rapport aux personnes. 
« ne sont plus que des conséquences éloignée.s 
« de la réalité. 1) 

20. Aprcs avoir ainsi dMilli les lois person
nelles et les lois réelles, nOlls arrivons a la 
troisieme e:;pece de lois, celles qui concernent 
les actes de I'individu. NOllS aVOllS déja fait 
remarquer, aux nOS 3 el 18, que ces actes 
penvent etl'e licites OH illicites; les premier& 
se subdivisent en acles exu'ajudiciaircs et ju
diciaires; les actes cxtrajudieiaires sont de 
deux espeees. La premicre comprend les con
Hnlions expresses ainsi que les :lI1ll'es dispo
silions de l'hoI1lllle (par exemple les iesta
ments); la seconde espece, ce sont les fails 
de l'homme qni constiluent 1es\l.luasi-contrats 
et les quasi.délilS. 

Ce n'est pas ici le lien ue donner les détini
lions de ces divcrs acles; nous cX:lIllineron:;; 
plus loin, apres :noir indiqué les effets géné
raux des loís personnelles et des lois réelles, 
l'influence que ces lois, ainsi que d'autres 
lois encore, peuvent exercer sur les acles de 
l'homme. 

CHAPITRE 11. 

DE L'EFFET QUE LES DIVERSES ESPECES DE LOIS 

EXERCENT PAR RAPPOHT A L'nOmlE. 

S 1. De I'effet du stalut pe¡'sonncl. 

21. La loi pcrsollnelle de chaqlle individll. 
la loi dont il est sujet quant a sa personne ~ 

est eeHe du lieu oú il a son domicile. son 
principal étab!issernent (larem atque rerum 
suarwn stllnmam). Pour justilier cette asser
lion, il faut considérer la posilion de I'individu 
:H1 moment de 5a naissallce. La nature de~ 

loi pel'sonnellc ou pal'!a loi l'éelle. Notls examincl'om 
celte fJuestion :m nO 54. - (2) Tit. 1, chap 2. 
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cIloses l'indique : dans ce moment, la Joi ú 
laquelle sont sujets ses pere et mere, 011 sa 
mere, s'iI est né hors mari:q;e, le saisit, le 
fr:lppe de son pouvoir et Ini illlprime la qualiré 
de mcmhl'e de la nation dOl1l ses pere et mere 
légitimes OH sa mere natnrelle font partie. La 
loi (]{~ ceUe naLioll est sa loí pel'sol1nelle, de·· 
}luís le premier momenL de son existence phy
siqlJe (J). 

22. Ainsi. ell regle gt5nérale, I'enfant fait 
parlie de la natíon a Iaqnelle appartient son 
pCI'C (2) , s'il est lié en légilíme mariage, ou 
de la /latíon de sa mere, si celle-ci n'est pas 
maritSc (5). De Illcme I'enfant acquiert, au 
moment de sa naiss:1llcc, un domicile dans le 
StIlS légal, et cc domicile esteellli de son pere 
011 de sa mól'c, d'apres la distinctioll ci-des
sus (4). Cest ce qu'on appelle le liomicile 
d' origine (ratione originis). 

La nationalil.é et le domicile d'origine se 
conservent pendanl tout le temps que I'enfant 
rc~.te dans l'éLat de minorité; cal' durallt celle 

(1) Rodenhul'¡j, tit. 11, chap.l, nos1 el sui,,-; tit.lI, 

pal'!. !', UO 5, Carpzov, Detis, Ulusl. saxonic. 
Dec. J; ROllllenois, lit. 11, Ch3P, '1, ohs. tú (t. Jer, 
p,' :'105); lit. 11, pal'l. 2, ch:lp. 1, ohs. 52 (lo 11, p. 7). 
Répertoir'e de jlll'i5pr'!J(!ence, \0 Statut el VO lIIajo
l'ité, § 4. Glttck, Uroil privé, § 17 el 18. i\Ieier', p. 13. 

)1. Blll'ge, lo Icr, p. 55 el suiv. 
(2) Vallel, Dl'Oit des gens, liv. 1, § 212, el les au

teurs cilés ;'¡ IJ nole précédente. 
(5) En Anglelcne on regal'de comme slIjet du roi 

el faisant p:u,tie de la nalion, lout individll ué SU1' le 
~ol allglais, me me de pal"ents élrangcrs. Nous paI"le
I"ons plus tart! de celle exccptioll, comme aussi de la 
¡"l'¡;le gt~n!'l'aiemeLI admise (t'apres laquelle les enfanls 
nés de ¡¡be el mere incoDulls WIlI considérés comme 
apparlenanl {] la nation dan:; le lelTiloil"e de laquelle 

ils out élé U·oUlés. 
(4) BOllllenois, lit. 1, chapo 2, ohs. 4 (t. leT, p. 53). 

TouIlie¡', Droil civil 1't-an\iais, t. ler, no 371. L. 50. 

C. de deeuriuniúlIs. 
(5) NOllS \'C1Tons Slll' le titre dll C. civ. de lajouis

sanee el de la privatiun des drofts civils, que le 
chJngement de nationalilé du ptle ou de la mel'e 
(:Ij;n~., la dissolutioll du mariJ¡;e) n'a point d'influence 
su!" la nationalilé des enfallls millcul"s. 

(ú) Excl'pté d~lDs quel(!ues pay, dont la législation 
I'efllse au ~l1jet la liberté des'expatrier: l'AIl¡;lelelTe, 

par exemple. D;ms ce ca" le lien ot'i¡;inail"e se COII

~cnc, m;¡i~ dal15 I'inlérél seulcmclll de la naliml á 

période il n'a, légalement parlant, aucune 
volonté (5). 

l\Jais aussitót que, conformément a b loí 
dll domicile d'origine, )'enfant a atteint I'age 
dc la rnajorité, il devient libre de changel' 
de nationalité (6) et de choisir un autre do
micile (7). 

11 Y a présomption légale pour la conseJ'
vatíon de la nationalité originaire ou du do
micile d'origine, jusfJu'a la pl'euve du chan
gement (8). De la il suit que, lorsqll'un individu 
a dellx dornicíles dans divers territoires, on 
doit de préfél'ence avoir égal'd au I¡eu de 53 

naissance (9). Du resle, e'est un principe non 
contesté que l'absence momentanée ne sumt 
ras pour fOI'rncJ' la preuve du changement de 
nationalité ou de domicile. 

D'un aulre coté, le changement de natio
nalité résulte quelquefois de la seule force de 
la loi : ainsi, la femme mariée suiL la condi
líon de son mari (10); la cession d'un territoire 
offre un antrc exernple (11). 

laql1ellel'individu a a¡}parfenu dans le principe, sans 
cmpéchel', par rappol'l a sa patrie adoptive, la vali
dilé de la natlH'alisalion qll'il y aura acql1ise. - Plu
sieUl's anciells aulelll'S regal'dent amsi le domicile 
d'or'igine comme incommulable : Gilil, Practica: ob
servaliones, lib. 2, cap. 56. - En géné¡'alles anciells 
auteul'S ne pa¡'!enl que du chJngement de domicile, 
en ga¡'dant le silence sur le changemcnl de nationa
lilé : c'est qu'alo¡'s les diffél'enles provinces !iu meme 

Étal étaient l'égies par' des lois ou couLumes non uni
formes, de maniel'e que le simple changement de do
micile pla\iJil l'individu sous l'empil'e d'une ilut¡'e 
loi. Aujourd'lmi cet élat de choses n'exisle plus 
en France, mais hien dans les pays dont nOLlS avons 

fait mentíon dans une note an no 7 ci-dessus. 
(7) A moins qu'il ne soit interdit. Voel, 3d ff., lib. !,j, 

tit. J, nO 100. POlhiel', Introduction allx coutumes, 
(8) Carpzov,liespons. lill.2, tit.II,l'esp.21,no 14. 

Voet, ad ff., lib. 0, tilo 1, nO 99. l'tIeicl', p. 14, no 1. 
.l\I. Burge, 1. ler, p. :)4. 

(9) Hamm., § 17. I\leiel', p. 15, nO 2. L';¡uteur I'e
jelle la dislinclion éLabIie pal' Gltick (commentaire, 
§ 74 a la fin) el par le Code généra! de Pmsse (intro
duction, § 51), d'apres la(jl1elle, si le meme individu 
a dellx domiciles, 11 f:;ut applique¡' la loi de celui 
des deux qlli accorde a l'acle les effels les plus éLendus. 

(lO) AI"t. 12 el IV dn Collc civil elloís cO\'l'cspon

dantes. 
(11) Fo.y. 110;; ohservatiolls sur le Litre du C. civ., 
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Apres le changement de nationalité ou de 
domicile, la loi de la nouvel1e patrie ou du 
nouveau domicile exerce sur I'individu les 
memes effets que ceHe de la patrie originaire 
ou du domicile d'origine avait exercésjusqu'a
lors (t). 

23. Lorsque lons les hiens d'un individ u, 
tant meubIes qu'immeubles, se trouvent dans 
le rneme territoire OU il a son domicile, et que 
cet individu ne passe point d'actes hors de ce 
territoire, la légisIation de sa patrie régit tOllS 
ses rapports, et la distinction entre les statllts 
personnels et réels et les lois eoncernant les 
actes de l'homme, ne trouve aucune applica
tion. Le eonflit de ces diverses lois ne se pré
sente qu'alltant que l'individu possede des 
biens ou des droits réels sur les biens situés 
dans un autre territoire, ou lorsqu'il passe des 
actes hors du pays de son domicile. 

Nous avons vu, aux nOS 12 et 15, qu'en 
regle générale l'effet des lois ne s'étend pas au 
dela des limites du territoire, et que l'appli
cation des lois étrangeres n'est que la con sé
quence de considérations d'utilité el de con ve
nance réciproque des nations. 

Un long usage a fait établir, en cette ma
tiere, diverses regles que nons allons exposer. 

24. La premiere de ces regles est relative 
aux effets du statut personnel. Les lois per
sonnelles suivent la personne partout ou elle 
se trouve : leur force et leurs effets s'étendent 
sur tous les terriloires (2); les lois person
nelIes d'un État ne s'appliquent qu'aux natio
naux, et n'exereent aueun em~t sur les étran
gers qui se trouvent rnomentanément sur le 
territoire (3). 

En consultant l'histoire du droit, nous trou-

de la jouissance el de la privation des droils 
c;vils. 

(1) D'Argentl'é sur I'art 218, gl. 6. no 4.7. Burgun
dos, tracto 2, nO 6. Rodenhllrg, lit. n, pal't. 2, ch. 1. 
Boullenois, tit. JI, parto 2, chap. 1, obs. 52. Pothier, 
Coutume d'Orléaos, chapo 1, ;¡rl. 1, § 13. Meiel', p. 15. 
Cette proposition tronve surtoll t son application dans 
la maliere de la commllnauté des biens entre époux. 

(2) Gründler, § 40, va plus loin, en soutenant que 
le slatut pel'sonnel I'égit lOlls les l·appOl·t~ de I'indi-

vons une regle semblable étahlie :\1) commen
eemenl du moyen age, ainsi qne n0l15 I'avons 
indiqué au nO iD. JI Y avait cependant une 
grande différence entre les lois personnelles 
de ladite époqne et cellcs qn'on a désignées 
plus tard sous la meme dénomination. Ces 
dernieres ne s'appliqucnt qu'á l'état des per
sonnes, tandis que les premieres s'élendirent 
sons lous les rapports quelconques de I'homme, 
sur les immeubles possédés par lui, SUJ' la 
forme et la substance de ses actes, ctc. A cette 
époque, il n'élait pas encore qucslioll du 
droit territorial, dont nous avon5 parlé aux 
nOS D el 9, et sur lequel I101lS reviendrons au 
paragraphe suivant. La regle, telle que nous 
la posons aujonru'hui, a pris naiss:lnce depuis 
l'élablissement du prineipe dll droit territorial, 
et comme une exception a ce principe. 

La regle que les loís personnelles suivent 
la personne et qu'elles étendent leurs effels au 
dela du territoire du dornicile de l'individu, 
a pour elle I'accord presquc unanime-des au
tellrs de la jurisprudence dcs tribunaux des 
diverses nations. Rodcnhurg (4) donne ~ur 
motif de eette regle l'intérct commlln des na
tions: « Il sel'ait conlradicloire, dit-i1, qu'un 
individll changeat d'élat et de conuitioll loutes 
les fois qll'un voyage l'amenc d:lIlS un :mlre 
endroit; que dans le meme moment iI filt ma
jeur ici, minenr la; que la femme fUt en meme 
temps soumise a la puissance maritale et Iibr'e 
de cette puissance; qu'un inuividu CUt consi
déré dans un lieu comme inlerdit, et dans un 
autre lieu comme capable de tous les aCLes de 
la vie civile. » En terminant, I'auteur fait ob
server que le législateur du lien du domicile a 
été a meme, miellx que tout autre, d'appré-

vidll, a moios que, résidant en pays étranger, il n'ait 
été soumis pa1' le pOI\\'oir législatif de ce pays aux 
lois territOl'iales, 011 a moins qu'il ne s'y ~oit soumis 
volontairement, PO\]['vu que, nans ce del'Dier cas, la 
législation de son pays originaire ne prohibe poinl 

ceLte soumission. 
(5) Cette derniel'e const:qucnce a été déduite no

tamment par Paul Voetet par M. Rocco,aux endroits 
cités ci-apl'e5. 

(,~) Ti!. T, chapo fl, nO 4. 
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cier, suivant le génie de sa nation, :i quelle 
époque ses sujets arrivent :i la maturité d'es
prit néressaire pour la honne gestion de lellrs 
affaires (1). - BOllllenois (2) ajollte: « Par 
un concours général des nations et une défé
rcnee presque nécessaire, les statuts qui 
reglent l'état el la condition des personnes, 
se portent dans tOlltes les coutllmes : elles ont 
établi entre elles, a ceHe occasion, une espece 
de droit de parcours ou entrecours, pour le 
plus gl'and biell du commerce et de la société 
d'entre les hommes. ]) - « Le consentement 
général des nations civilisées a voulu que ce 
qui con cerne la capacité d'un individu se réglat 
par les lois du pays auqueI iI appartient, » 

dit M. Pardessus (5). 
La meme regle a été reconnue par d'Argen

tré (4), Decius (ñ), Dumoulin (6) ,Tiraqueau(7), 
Burgundus (8), Panl Voet (9), Émél'igon (10), 
Huber (H), Hert (12), Hommel (15), 
Glück (14), Danz (1ñ), MM. Mittermaier (13), 
Eichhorn (17), Mühlenbrllch ('18), Toullier( 19), 
Dllranton (20), Brinckmann (2-1), StOl'y (22), 
\Vlleaton (25), Rocea (24), et Burge (25). 

Panl Voet (26) .t Jean Voet (27) sont les 
seuls :míeurs qui contestellt cette regle, bien 
que le premier l'ait d'abord admíse an passage 
cité ci-dessus : ils s'en tiennent uniquement 
au droit strict indiqué aux nOS 9 et 10 supra. 

(1) M. Story, § 67, adopte les motif¡: de Roden
burgo 

(2) Tit. 1, chapo 5, obs. 9 et 10, t. lel', p. 152 et 
obs. 12, p. 172. 

(5) T. V, nO 1482. 
(4) Sur la coulume de Rourgogne, a l'endroit cité. 
(5) ConsíZ., 207, vol. 5. 
(ú) Consil .. 55. 
(7) De legib. eonnub., ¡;1. 8. nO 216 (chez Boulle-

nois, J, 155). 
(8) Tract. 1, no 5. 
(9) De statutis, sect. 2, cap. 4, noS 4 el 6. 
(10) Des asslll'ances, chapo 4, sect. 8, § 2. 
(11) No 12, el instituliones reipubliece, cap. 8, 

nOS lú el suiv. 
(12) Sect. 4, § 8. 
(13) Obs. 409, regula 1. 
(14) Commenlaire, § 74, p. 598 du t. Icr; Droit 

privé: §§ 17 el 18. 
(15) Manuel IIn droit privé actnel de l'Allemagne 

GIÜck. dans le passage cité de son eommen
taire. fai t remarquer que la regle ci -dessus 
a son motif dans ce f.·lit que I'État de la 
personne est inséparable de la personne 
elle-meme. M. Eichhorn contredit eeHe asser
tion : il trouve la base de la resle dans le fait 
que les lois des di,'ers pays ne disposent pas 
sur l'état el la capacité des étrangers. De cetle 
eireonstance l'auteUl' déduit deux eonsé
quences: la premiere, que les lois de tous les 
pays reconnaissent la capacité des étrangers 
par cela meme qu'elles tolerent leur séjour 
dans le terl'itoire; la seconcle, que la regle 
d'apres laquelle les lois personnelles suivent 
l'individu en pays étranger. est sans applica
tion dans les États dont la législation ren
ferme, soít des dispositions expresses rela
tives :i I'état des étrangers, soit la déclaration 
que les qualités personnelles des étrangers ne 
seront reconnues qu'autant que les autres États 
admettent le meme principe. L'auteur cite le 
Code civil d'Autriche, § 34, et l'introduction 
au Code général de Prnsse, §§ 25,54 et 5ñ(28). 

Nous n'admettons pas J'argllment de Glück: 
le principe de l'union intime de l'état de la 
personne avec cetLe personne meme ne sau
raít, en droit étroit, obliger les nations élran
geres : la regle est le résultat de la convention 
tacile des nations, attestée par I'asseutimellt 

(Handbueh des heutigen deutschen PrivatrecthS), 
§ 53. 

(16) Manuel du droit pI'ivé actuel de I'Allemagne 
(Handbuch des heutigen deutschen Privatreellts), 
§ 50. 

(17) § 55. 
(18)§72. 
(19) Droit civil fran~ais, 1. IV, no 102, p. 3. 
(20) COUI'S de droit fran~ais, 1. ler, n° 79. 
(21) Sciellce el pratique du droit (JPissenschafl-

[ieh praktische Reelztskunde), t. le r , p. 10. 
(22) §§ 51 el suiv. 
(25) T .ler, § 6, p. 141, 
(24) P. 104 el suiv., 112 et suiv. et 117. 
(25) T. ler, p. 25, regle 5. 
(26) De statulis, sect. 4, cap. 2. 
(27) Ad ff. tilo de stal., no 7 j lit. de minoro 

25 annis, no 8 j el lit. de ritu nupt., no 60. 
(28) Ces dispositions seront rappol,tées ci-apres 

no 26. 
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unanime des auteurs. - La premiere eonsé
quence indiquée par M. Eichhorn est erronée; 
la simple tolérance des élrangers dans le ter
ritoire ne sallrait éql1ivaloir a une reconnais
sanee de leur état. La seconde cOllséqllence 
est fondée, Pllisql1'elle repose sur des textes 
de lois positives. V. plus hallt nO 11, 

La regle d'apres laquclle le statut personnel 
suit l'individu en pays élrangl~r, n'étant elle
mellle qu'une exception au principe général 
posé au n° 9 ci-dessus, il suit, par application 
de I'adage exceptio firmat regttlam in casu 
non excepto, que le principe général rcprenrl 
toute 5a force des qu'il s'agit d'appliquer une 
)oi étrangcre qui slalue sur d'autres rnatieres 
que l'élat de la personne ('1). CcHe consé
quenee ne comprend pas seulernent les lois 
réelles, rnais encore les lois extensives ou pro
hibiLives, c'est-a-dire eelles qlli étendellt ou 
restreignent la capacité ou l'incapacité géllé
rale que l'éLat de la pcrsonne allribue a I'in
dividll (2) : par exernple , les dispositions des 
art. 905 el 904 du ende civil. 

2~. Examinolls maintenant jllsqu'a quel 
point les législatiolls posilives ont sancLionné 
la regle que le sLa1ut personnel suit l'indiyidll 
en pays étl'anger. 

Dans la discussion quí a précédé I'adoption 
de I'art. 5 du Code civil, ceHe regle a été for
mellement reconnue, tant a l'égard des Fran
.,;ais c¡ui se rendent en pays étranger, qu'a 
l'égard des étr'angers c¡ui se trollvent en France. 
Qllanl aux premiers, le lexte est positif; il nel'est 
}):lsquant aux seeonds; maís, dans l'csprit dn 
législatcUI', la regle élablieparl'art.5 s'appliqlle 
égalernent allx élrangers résidant en Franee. 

L'art. 5 dll projet dll gouvel'llcment élait 
ainsi con~u : .¡ La ¡oi oblige ceux qui habitent 

(1) NOllS amons occasion d'appliquel' la meme 
ohsel'l'atíon a la regle d'apres laquclle la loí du IOCllS 

contractlls l'é¡;-it la fOl'mc des acles. 
(2) M. Mittc¡>maier, § ;)1, nole 6. 

(3) Locr'é, Législation ci'¡le, commel'ciale et 
cl'iminelle de la Frante, t. le r , p. 598. 

(4) Locré, ¡bid., p. 400. 
(5)Ibid" p, 565. 
(6) n ¡"!lPl'toi I e de jllJ'iSpl'lldence, yO loi, ~ 0,11° Ü. 

le territoire (5). " Dans le conseil d'Ittat, 
M. Tronchct attaqna eNte rédaetion cnmme 
élanL trop génél>ale, et il fit ohservel' que f! l'é
« trallgel' ll'est ras sOllrnis aux lois civiles qui 
« rcglent l'état des pe,'sonncs (4). D La section 
de législaLioll du tribunat (~) proposa ensllile 
la rédaction qlli a passé dan s le Codeo En con
fáant ceHe rédaetion avec l'ohservalion de 
1\1. TI'ollchet, en se l'appel:lIlt c¡ue le texle dll 
paragraphe 5 de l'art. ;) ne s'étend pas al1X 
élrangers comme celui !lu paragl'aphe 2, on 
demeul'era convaillcn qnc les rédaclcllr:: dn 
Code n'ont ras vonlu élend,'c aux éLr;mgcrs 
les lois franQaises sur l'état ct sur la cap:.:cité 
des personnes. 

Feu M. Mcrlin (0) cxprime, dans les termes 
suivanls, J'admissioll , par les législatclIl's fran
f,;Jis, oc la regle püsée au n° 21 ci-desslIs : 
« Du principe que Ics lois fl'anQaises concer~ 
« lIant l'éLat et la capacité dcs persollncs ré
tI gissent les FranQais meme résidant en pays 
« étranger, il suit tOllt natlJrellemenl que, 
« par réciprocité, les lois qlli régissent 1't~l:1t 

« et la capacité des éLrangers les suivent en 
« Frallce, et que c'e::t d'apres ces lois que les 
({ trihunaux f.'anQais doivent juger s'il¡ out 011 

« n'ollt pas tel élat, s'íls so"'- capahles 011 in
tI capables (7). }) 

M. PardesslJs (8) p,'ofesse la meme opinion. 
26. Le Code civil d'Autl'iche a sancLiollné 

en termes forrnels la regle indiquée. Ce Code 
commence par élahlir une disposilion corre,~
pondante au troisicrne alinéa de l'art. ;) du 
Code civil fraIH;ais; Oll lit dans le § 4 (!J) : 
« Les lois civiles sont obligatoires pOli!' tous 
« les citoyens appar!enant all pays ponr Jeq\lel 
« ces lois Ollt éLé prornulguées. Les citoyells 
« derneurent soumis allx lois civiles pour les 

(7) L'alltelll' cile plusielll's cxemples, sur le~

quels nons reviend.'olls dans les questions de dé
tail. 

(8) T. V, no 1482. 
(9) r. sur les divel's ~~ .Ill C. civ. d'Autriche que 

nous allons citer, l'Oll\Tar;C de l\l. \Viniwal'l('I', inti
tulé le Dl'oit civil ((I{tricltien (Das oeslel'J'eiclú
sclte bUJ'[JPl'liche Recf¡[, ele.); t. ¡el, ~;3 ':1.7, ()j ~t 

sllil'3nls. 
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~ affaires el actes conelus 1101'S c\u territoirc 
« de \'Étal, en tal\t que la capacité d'y con
( courir est modifiée par ces lois, et en tant 

que les acles et affaires dont iI s'agit sont 
~ destinés a produire des enets légaux a:lIls le 
~ tC1Titoire de I'empire. JI sera expliqué au 

chapilre suivallt, jusq\l'ú quel point ces 
1( memes lois obligen t les étrangers (1). » La 
disposi lion :i laquelle rCllvoie le § 4 est con tenue 
au § 34, ainsi COIH;U : «( La capacité person
a nelle des élrangers aux acles de la vie civile 
« doit, en général, ctl'e jugl:e d'apres les lois 
q auxquclles l'étranger est soumis, soit comme 
« étant celles dll lien de son domicilc, soit, 
~ lorsqu'il n'a {las de domicile, paree qu'iI se 
~ tl'ouve, par sa naissanee, sujet du pays régi 
« par les memes lois; :l moins que les Iois n'en 
« aient ordonné a'trement dans des cas par-

. l' ( « licu lers. 'l) 

Nolre recrIe .. énérale a élé ér,alement recon-
~ .v ü 

nue par le Code géñéral de Prllsse; le § 23 de 
I'introuuction déchrc yue « la (llJalité el la ca
« pncité persollnelle tI'un individu seront ju
( gées d'apres les lois de la juricliclion dans le 
r( rcssort de laquelle il a son domicile réel; J) 

pllis iI ajoute, § 34 : « Les sujels d'Élals étran
« gers qui vi,'enl dans les États prussiens, ou 
C! qui y font des alfaires" seront également 
« ,jl!gés d'aprcs les dispositions ci-dessus. JI 

L'application, aux élrangers comme allx na·, 
tionaux, du principe consacl'é par le lroisieme 
alinéa de I'art. 3 dll Code ciyil fran¡;ais, ad
met, en Autl'iche el en Prusse, des exeeplions 
qui Ollt dé étaLlics dans l'intéret des natio
naux, el afin de prévenir les lésions qu'ils 
poul'raient éprollver par suite de conlrats pas
sés, soit dans leur patrie; soit a I'étrangcr, 
avec des étl':tngel's. Ces exceptions, qlli for
ment une application de ce que nous avons dit 
plus haut nO 11, sont cOllsignées dans les 
§§ 35, 36 et 37 du Code alltrichien, et dans 
le § 30 de l'introduction au Code génél'al de 

(1) NOlls ne suinons !las la tr'aduction l'/'an~aise 
de ce Coele lJui a élé publiée dans la collection de 
]\j. Fout'hc/', ;) cause eles nombl'euses eneUl'S (lue nOlls 
~ommes faché d'y I'enconll'er. 

Il en est de méme de la lI'adllclion du Code 

AnCIIlVES. - T. IV, 2 c LIVRAISO'l. 

Pru5se. Voici les textes de ces dispositions (2) : 
§ 35 du Code civil d'Alltriche; ( Une con

« vention passée dans cet État par un étran
!( gel', et en vertu de laquelle il confere des 
« droits a des tiers, sans les obliger récipro
oc qllement enrers lui, sera jugée, soit d'apl'es 
([ le présent Code, soit d'apres la loi :l la
« ql1elle l'étrallgcl' est soumis en sa qualilé 
« de slljet, suÍvant que 1'1Ine OU l'autre légis
« lation favorise le plus la validité de eeHe 
« convenlÍon. 'l) 

§ 56. \t La convention synaIlagmatique pas
« sée d:lns cet Élat entre un étranger el un 
« ('iloyen sera jllgée, sans exception , d'apres 
q les dispositions du présent Code; rnais lors
~ que les deux contractanls seront étrangers, 
« la convention synallagmatique ne sera jugéc 
([ d'apres ce Code qu'autallt qu'il Ile sera pas 
« prollvé que les pal'ties, en contractant, 
« avaienL entendll se régler (I'apres une aulre 
« législation. l) 

§ 37. « Les cOllventions passées en pays 
« élranger, soit entre des étra/lgel's, soit 
~ entre des étrangers el des sujets de cet ÉLat, 
( serontjugéesd'apl'es les lois du IÍeu du con
« trat, a moins qu'il ne soit manifeste qu'une 
« autre législation a servi de hase á ce con
« trat, eL a moins que la disposition du § ci
!( dessus ne s'y oppose. » 

§ 5~ de I'introd llction au Code prussien : 
oc Cependant un étran~el' qui COlltracte dalls 
« ces États sur des objcts qUÍ s'y trouvent, doit 
« etre jugé, relativemenl a 5a capacité de con
e tracler, suivant les lois qui favorisent le plus 
( la validité de la cOl1velltion. » 

Le Code bavarois, parlo 1, chapo 2, § 17 , 
renvoie, in (causis) mere personalibus, aux 
statuls dll domicilc. 

Le Code civil de Bade ajollLc a l'art. :5 du 
Cotlc civil fl'an¡;ais la t1ispositioll suivante qui 
forme également une exceplion á la regle gé
nérale : " Les lois relalives ala procédure ju-

géné¡'al pour les États pl'llssiens publiée a Pa¡'is en 
)'an x pal' les mcmlll'cs fIu bmeau de législation 

éll'anGel'e. 
(2) NOlls l'cviendJ'ons sur ces nivel'ses dísposilions 

au § qui traite de la maliere des acles del'hom1nr. 
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« diciaire, et ceHes concernant la forme et 
« la validité des actes de la vie civile passés 
« dan s le territoire, s'appliquent également aux 
« nalionaux et aux étrangers. D Cette disposi
tion va plus loin que les Codes d'Autriche et 
de Prusse : elle n'accorde, :\l'égard de la sub
stance des actes passés en Bade , aueun effet 
aux lois étrangeres concernant l'état et la ca
pacité de la personne du contractant ou dispo
sanl élranger. En effet, décIarer que la validité 
des actes passés dans le territoire dépend ex
clusivement des 10is hadoises, c'est dire qu'on 
ne tiendra aucun comple des dispositions en 
vigueur dans la patrie du contractant étran
ger, et qni régissent son état et sa capacité. 
Notre regle générale ne pourrait done etre in
voquée en Badeque dan s le ras oú il ne s'agirait 
pas de statuer sur la validité d'une convention. 

En Belgique, leCode franc;ais n'a subi aucune 
modifieatioll sous ce rapport. 

Dans les Pays-Bas, l'3rt. 6 du nouveau Code 
civil étend le 3e alinéa de l'art. 3 du Code fran
c;ais :\ tous les droits quelconques; ceHe dis
position est ainsi conc;ue : « Les lois eoncernant 
« les droits, I'état el la capacité des personnes 
« obligent les Néerlandais, merne lúrsql1'ils 
fl se trouvent en p:lys étranger. » Mais loin 
d'appliquer le rneme principe aux étrangers 
qui se trouvent dan s les Pays-Bas, l'arl. 9 les 
soumet entierement aux lois néerlandaises. 
Voici cet art. 9 : « Le droit civil du royaume 
« est le meme pour les étrangers que ponr les 
« Néerlandais, tant que la loi n'a }las expres
« sément établi le conlraire. D Cette disposi
tion, plus générale que ceHe du Code de Bade, 
embrasse meme les cas ou il n'est pas queslioll 
d'un contrato 

Le Code des .Deux-Siciles reproduit (arti
cle 6) le 3e alinéa de I'art. 3 du Code fl':lnc;ais: 
quant aux élrangers, au lieu de leur appli
quer le meme principe , iI renferme une dis
POSitiOll conforme a eeHe du Code des Pays-Bas, 
en les soumettant, SOlioS tous les rapports, aux 

(1) Le texte n'ajoute pas, comme le llremier alinéa 
de I'art. ;) du C. civil fl'angais, apres les mots : les 
[ois, ceux : de police el de sl'a'eté; I'omission de 

10i.8 siciliennes. En effet, voici les termes de 
l'art. D : (( Les lois (J) obligent tous ceux qui 
« habitent le territoire du royaume, qu'ils 
« soient citoyens, étrangers domiciliés ou pas
« s:lgers. » 

Le Code civil sarde (art. 12) et celni du 
canton de Vaud (art. 2) se bornenta re pro
duire les trois alinéa de I'art. 3 dll Code fran
~ais. On sait qu'a Geneve le texte de ce Code 
est encore la loi en vigueur. 

Le Code du canton de Berne consacre net
tement la regle établie par les auteurs. L'ar
ticle 4 de ce Cocle est ainsi conc;u : « Les lois 
« civiles s'appliquent allx personnes el aux 
« eh oses soumises a la sOllveraineté de l'ÉLat. 
« Toutefois les citoyens bernois ill'éLranger et 
I! les énangers a Bcrne serolll jugés, quant a 
« lem capacité personnelle, d'apres les lois 
(( de lellr patrie respective. Les formes d'un 
« acte seront jllgées d'apres les lois du lieu 
\1 ou il a été passé. 1) 

Les memes dispositions se retrouvent dans 
les art. i et 3 du Code du canton de Friboul'g. 

Les arto 7, 46,47,48 el 49 du Code du 
canlon d'Argovie reproduisent les an. 4, 34 
a 37 du Cúde aUlrichien, rapportés ci-dessus. 

La légistation russe otfre des díspositions 
conformes a celle des Pays-Bas et des Deux
Sicíles. La loí suit le slljet russe, sans disLinc
tioll d'élat, de rang et de sexe, partout ou il ré
sitie. (Arg. de l'arl. 65 des lois fondamentales.) 
L'élranger, pendant tout le temps de son 
SéjOUl en Russie, est soumis, quant :l sa pCI'
sonne et ses bicns, aux dispositions des loís 
russes, eL a droit ;) leur pl'otection. (Loís per
sOllnelles, IX, 902. Lois fondarnentales, mi,) 
II pcut passer tOllte espece de conlrats, enga
gements et conventions, soit avec un étran
ger, soit avec un Rus:;e, pOUI'VU que l'eng~e
ment, s'il doit 80l'tir ses effels d:H1S l'empife, 
soit, dans sa substance et dans sa forme, con
forme a la législalion de l'empire. (Lois civi
les, X, 912.) 

cctle addition I'estrictive démontre I'inlcntion du 
législateur de génél'aliscl' la disposition. 
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En Anglctcrre el aux États-Unis, il n'existe 
pas de texte de 101 corre~pondant au troisieme 
alinéa de l'art. 3 du Code fran~ais; mais on y 
trouve un principe anaJoglle dans ce que les 
auteur~ appellent J'allcgiance, c'est-a-dire, 
l'obéissance que (Ollt Anglais 011 ci(oyen des 
Ittats-Unis doit, :10 roí 011 au gouvernement, 
depuis le moment de sa naissance, el en quel
que pays qll 'jJ puisse résider (1). 

M. Slory indique les regles suivantes comme 
adoptées par la jurisprudence des lrihllnaux 
angl:¡js el américains : 1° En principe général, 
J'état el la capacité d'une pcrsonne sont régis 
par les 10is de son domicile. - 2° l\Iais quant 
aux contr:lts passés en pays étranger, la capa
cité des contractants est jllgée par les lois du 
]jeu du contrat. - 50 Cependant les incapa
cités non admises dan s lous les pays, mais qui 
sont particulieres a la patrie de I'étranger (par 
exemple, l' esclavage, l'infamie résultant d'un 
jugemenL), ne sont pas reconnues ailleurs. -
4{) La 1(:gitimation par mariage suhséquent 
(non admise par la légisIation anglaise) est ce
pendant reconnue valable, si le mariage a été 
contracté suivant les prescriptions de la [ex 

loci. - 5° Sont uuls, dans le lieu dn domi
cile dn contractant, les actes passés a I'élran
ger, soit par une pcrsonne incapable (mineur, in
tcrdi t, fcmme mariée, ClC.), Soil par toule autre 
personne, en fraude des institulions de sa patrie. 

L'art. Ü du Code de la Louisiane reproduit 
en enlicr l'arlicIe :5 <.In Code civil fran{:ais. 

L 'art. 7 d u eode civil d'Haití est ainsi 
confilJ : « Les IbHiens qUÍ habitenl rnomen
« tanément en pays étrangers sont régis par 
({ les lois fJuÍ concernent I'état el la capacité 
«( des personnes en HaItí. J) Le législateur 
ganle le silence sur la position des étrangers. 

§ 2. De l'etfet do slatllt réel. 

27. De meme que la loi émanée du pouvoir 

(1) n1ackstone , Commentaries of the English 
talO, hook 1, chapo 2. Ockey. A conciscdigestoftlte 
(a 1(' , usage and cuslvJll affectin{] tite commercial 
and civil inLacourse of lhe subjecls of Cl'eat Bri
!rün and FNTnCe, VD Aller,iance. Kent, COnlmenta-

sOllverain d'une nation exerce son cmpire sur 
la personne de tous les mcmbrcs de cetle na
tion, de llIeme la loi saisit les biens de tonte 
nature qui se trouvent dans le territoire. De 
la il suit que les lois ne chaque État régissent 
les hiens situés (fans le meme pays, sans dis
tinguer si les individus qUÍ ont des droits a 
exercer sur ces hiens sont nationaux ou étl'an
gers. L'individu, gOllverné par la loi de son 
domicile, peut, par des actes entre-vifs on 
de derniere voJonté, ou par le seul eITet de la 
loi (la succession ab intestat), acqllérir des 
Licns irnmobiliers ou mobiliers situés dans un 
pays éLranger régi par une :}lllre loi : a I'occa
sion de celte acquisition , ou lorsfJue plus tard 
le propriétaire dispose des mernes biens, il 
peut se présenter un cOllfliL des deux lois, c'est
a-dire la fluestion de savoir laquclle de ces 
deux ¡ois doit rccevoÍr son application. 

Au nO 1Ü ci-dessus, en définissant les 10Ís 
personnelIes et les ¡ois réelles, nons avons 
indiqué les caracteres qui les distinguent. La 
loi est personnelle, lorsqu 'elle dispose sur 
l'univcrsalité de I'état de la personne, Jors
qu'elle élablit, change ou modifie ce! état 
dans touLe son étenduc. Toute aulre loi , soÍt 
qu'elle se borne a prescrire des regles relali
ves a la possessÍon ou :l la lrans!llission des 
biens, soit qll'elle permetle ou intcrdise a la 
personne certains actes que son état universel 
Ini inlerdit ou l'auLorise a faire, est une loi 
réelle. 

Cette loi réellc régit les biens situés dans 
l'étcndlle dn tenitoire ponr lequel elle a été 
rcndue, en excluant I'application de la loi per
sonnelle du propriélaire ou de celle du lieu 
ou I'acte a éLé passé (2); mais aussi les eITets 
de ceLLe loi ne s'étendent jamais au tleb des 
limites dll territoire. Tclle esL la regle recon
nlle par toutes Ics nations et professée par les 
auteurs. Nous cilerons llllrguntlns (3), Roden-

ries of American law, t. 11, p. 59 el 42 (Jc édil.). 
1\1. Slory, p. 2~, no 21. 

(2) Nous parlerons plus has de l' appl icalion de ceUe 
derniel'e loi. 

(5) Tl'act. 1, nns 4, 11, 12 et 14. 

i. 
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burg ('1), Pan} Voct (2), Jean Voet (3), Ahra
ham a Wcsel (4), Christin (5), Boullenois (6), 
Hert (7), Huber (8), Cramer (9), POlhicl' (10), 
Vattel (H), Glüek ('12), Danz (15), Portalis 
pere (14), Meier (15), MM. Mittermaier ('16), 
Eichhorn (17), Titlman (18), Mühlenbl'uch (19), 
Brinkmann (~O), Slory (21), 'Vhcaton (22), 
Rocca (23), el Bllrge (24). 

28. L'application du statllt réel repose sur 
le príncipe de la souveraineté lerriLoriale 
(V. ci-dessns nO 9) : I'application dll statut per
sonnel n'est qu'une exceplion a ce principe 
(no 24, a la fin), déouite (In consenlement ta
,cite des nations (nOs 11 et 24); o'oil il suit, 
comme nous 1'3\'ons déj:'l fait remarquer au 
n° 24, que, lorsque le cas de l'exception 
n'existe pas, c'est-ü-dire qu'il ne s'agit pas de 
l'universalité de l'état de la personne, il faut 
appliquer la loi réelle. Boullenois (2:)) exprime 
en d':mtres termes la meme cOllséquellce, en 
établissant que, dans le dOllte sur la person
nalité Oll la réalité du statut, il faut le déci
der réel (26). 

29. Au moyen age, la doctrine de la réalité 
des slaLuts avait trouvé une seconde base dans 
les principes dll droit féodal. A cette époque, 
les devoirs féodaux étaient les devoirs princi-

(1) Tit. 1, chapo 2. 
(2) De stalutis, sect. 4, chapo 2, nos 4 el 6. 
(5) Ad ff. tit. de stal., nu 5. 
(4) Ar't. 16, no 19. 
(5) Decisiones, vol. 2, lit. J, dec. 3, no 2. 
(6) Aux endt'oils cilés au no 24 ci-dessus, el t. Jc", 

p.107. 
(7) Sect. 4, S 9. 
(8) No 15. 
(9) Obsel'valiones juris universi, lome V, 

obs. 1462 ..... 
(10) SlIt' la coulume d'Or'léans, chapo 1,52, nOS 22, 

25 et 24; ch. 5, no 51. 
(11) Liv, 1I, ch. 8, §5 103 el 110. 
(12) Commentail'e, § 76. Dl'oit privé, §§ 17 et 18. 
(13) Manuel, t. ler, 5 53, no 1. 
(14) Exposé des motifs dlt C. civ. (Locr'é, tomo ler, 

p, 581)jY, aussi le discours du tribun Fanre (ibid., 
p.613.) 

(15) P. 17. 
116) § 52. 
(17) § 56.' 

paux dans l'ordre social, et Ic prillcipe de la 
slljétion de I'inrli vid 1I au pOli voi r SOll verai n 
n'avait pas encore re¡;u son développement ac
tuel; ces devoil's féodallx dérl\'ant de la pos
session d'une tCHe, on JevaÍt arriver a pré
tendre que le vassa 1 était sOllmÍs, sous tous 
les rapports sans distinctiOIl, aux statuts du 
pays de la situatiotl de sa tcrre (27). Ce point 
de vue fut successivement étcndu a toutes les 
terres, mcme non féodales, parce qu'a cctte 
époque les imrncllbles forrnaient la principale 
p:ulie de la (1l'opriété et a Iaquelle s'allachaient 
loutes les prérogatives politiques (28). 

Dans les pays oil le droit civil a conservé 
jllsqu'a ce jOl1l' les traces dll régime r(~odal (en 

Angleterre el aux Étals-Unis), I'application du 
slalllt réel a également conservé son ancienne 
étendue (2D). 11 ell est de meme dans qnelques 
p::Jrties de I'Allemagne, ou le statut rée\ con
tillue a etl'e appliqué a lOllS les élrangers pos
sédant des biens dans le territoirc (Landsas
siat); les étrangers sont regardés comme su
jets, et soulllis, meme pour lelll's personnes, 
aux loís et aux tl'ibllnaux du pays ('30). TOllte
fois ,en Allemagnc, la regle génél'ale est que 
les étrangers ne sont soumis allx lois et tribu
llallX dll pays qu'a I'égard de leurs bien s sÍlués 

(18) CIJap. 5. 
(19) § 72, nO 2. 
(20) P. 10 el 11. 
(21) § 374, 424 el suiv., el surlout § 428. 
(22) Ch:¡p. 2, § 5, t. le!', p. 156. 
(25) P. 104, 1'10, 118 el 222. 
(24) Regle 6, t. ler, p. 25; l. 11, p. 14,20,78, et. 

840. 
(25) T. ler, ji. 107. 
(26) L'auleul' I'éfute l'opinion contl'ail'e de 1301.1-

bicI'. 
(27) LafelTiel'e, Hisloil'e du dl'oil fraogais. 
(28) On allail meme plus loin, en considér':¡nt 

COl1lme sujets, hien que sujels seulemenl tempOI'aires, 
les élranget's qui LJe se troltvaient que momenlané
ment d¡¡ns le pays, a rai80n de leul's affaires, el sans 
y possédel' des propl'iélés. C'était une slljétion 
ratione actuum. Voet, adff. lit. de stat., nO 5. 
G:ück, Cornmenlair'e, l. le r , p. 287 et suiv. 

(~~9) 'l. Mittermaier, § 52. !\f. Slory, §S 424 et sui
,;ants. 

(30) M. Mitlermaier, § 109. 
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dflllS te lerntoll'c, el on les appellc forains 
(forenses) (1). La loi du territoire régit les 
droits, obligaLions et charges fluachés a la pos
session de \'immeuhle, la capacité exigée dll 
cOlé de l'acquéreur d'llll immeuble, les formes 
et conditiollS de eelle acquisilion, les taxes 
(telles que droits de mUlation) et conlribu
tions qui y SOllt imposées, le fiJode de cOllsli
lue!' les hypollleques el leurs effelS; et le pos
sessellr est obligé de se faire jllger a cet égard 
par les tribunallx du pays (2). 

30. C'cst dans ce dernier sens que le prin
cipe de I'applicalioll dll slaiut I'éel a passé du 
régill1c féodal dans les nOllveaux Codes dc 
Ea\'ier'c, de Prusse, d'Aulriche, de Fr'ance, 
de S:mbigne et des P:lys-Bas. 

Le Code b~l\'arois, le premier des Colles al
lem:lI1ds dans l'ordre chronologique, p:lI't. ;), 

cllap. n, § 17, soumet a la loi rei sita!, in (cau
sis) realibns et 1m·xtis tous les bicns immohi
licrs ou mobilicl's, corporels 011 incorporels. 

Le § 32 de I'inlroduction dll Code général 
de Prusse esL ainsi con<;u : <í Les Liens im
(! mobiliers sont régis par les lois de la jlll'i
a di~lion dans le ressort de laquelle ils sont 
a siwés, sans égard a la personnc du pro
~ priétaire. » 

Le § 500 dn Cocle civil cl'Autriche porte: 
« Les choses immobilieres sonl sOtllllises aux 
« lo\s <in dislricl dans lequel elles sont si
« tuées (3). » 

La disl'osition du del1xicme aiiné;\ de I'arti
eJe 7) dll Corle fran¡;:ais n'a pas été rC!ll'oc!llile 
par les Codes des DCllx-Siciles et d'Halli; 
mais elle se I'elrouvc dalls le Cocle Ladois, 
daus I'art. 12 de ccluí de la Sardaigne, et 
dans I'arl. 7 dll Code nécrlandais; dans l'arLi~ 

ele 2 de celui <lu C:lntoll de Valld; dans l'ani
ele 4, de celui de Berne; dans l':ut. '1 dn Cocle 
de Fl'ibourg et uam: I'anicle 9 de crlui de la 
Louisiane. 

(1) 1\1. illlllel'l11aicl', § 10U. 
(2) lbid., § 52 ell09. -- r. SUI· les dl'oits de Illll

lation, lUansord, du Droil d'allhailw el des p(nllv,t'I'S 
en S3\'oic, t. l eT", p. 14G el SUi\', 

(:'i) l\OIlS 1'3ppo:'lCl'ons plus l:1rd la s(~(,olJde p:lIi 'e 
:le el' J, l'e!atin' au,; llleuhle:;. 

51. La regle d'apres bquelll~ la loi du 1er
,iloire rég¡t tous les biens qui y sont situés, 
s'applique uniquement aux immeubles et ne 
s'étend pas SUl' les meubles. PlusieUl's autellrs 
pensent meme que la loi du territoire ne régit 
pas les imllHmhles cornpris dans l'nniversalilé 
dc la su~cession d'un individuo II nons parait 
hors de doute que, quant aux meuLles, le 
statut personnel doit l'emporter sur le slatut 
réel; mais c'est exagércr évidemmcnt la portée 
un stalut personnel que de prétcndt'e lui so u

mellre des immeubles par le molif q.u'ils fout 
pal'lie d'une succession. 

52. Par la nalure des cltoses, les meubles, 
[;oit corporels, soit incOl'por'els, n'ollt pas, a 
l'égal des irnmeubles, une assictle fixe dans 
l'endroit ou ils se lrouvcnt de fait : ils dépen
dent Ilécessai~ment de la persolllle de l'indi~ 
vidu a qui ils apparliennent, et ils subissent 
la destination qu'il leur donne. Cltaque indi
vidu él-ant légalement censé avoir' réuni sa for~ 
tune au lien de son domicile, c'est-:1-díre an 
siége principal de ses afIaires, on a loujours 
regardé en dro:t les mcttbles comme se lrou-

. v:\nt an líeu du domicile de celui a qui ils 
apparliennenl; pcu importe si, de fait, ils se 
lI'ouvenl ou non audit lieu (4). Par une fic
tion légale, 011 les considere comme suivant la 
personne, COIl1I1lC étant soumis a la meme loi 
qui régit rélat el la capacité de celle per
sOlllle; el !lOUS avons vu ( supra, nO 2J ) que 
eetle loi esL ceHe dll domicile (mobilia seqttttn
lur persona m : mobilia ossiútts illhmrent). 
ElI d'autres lenues, le slalut pel'sonncl gou
"eme les meubles corpol'els ou incorporels. 
Ce :;lalut est a leur éganl réel, par suilc de la 
fiction qlli les répule se lrOllvel' au lieu régi 
par' ce mcme slalut. 

Tel a loujollrs été le selltimellt presqlle 
un:\nime des autcUl's et des cours de juslicc. 
Témoin DUll10ulín (t», Chopín (6), Breton

:A) J3mgllndus, a I'endm¡t cité ei-apl'e~, \Jo 23. 
(5) Su\' I'al'{, 24 de la coutUllIC d'Orll~ans, ~1I1' 

l'a¡-1.140 de celle de S{~nlis, et SIII' [';\I't. 41, tit. XiI, 

dE' edle d'AllVCI'¡;ne. SUI' ¡'al't. 9 de ct!llede 'lO!lIl'eIÚ! 

í~{ SlII' e(~lll! de Lilie. 

¡(j) SIIl' la coutlllJlC d'AlljOll, li\'. 111, .:b.1p. j 
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nÍel' ('1), d'Argentré (2), Brodeau (5), Le
hrun (4), Poulain du Pare (5), Burp;un
dus (6), Rodenburg (7), Abraham a We
sel (8), Paul Voet (9), Jean Voet ('lO), 
Sande (H) , Christin (1.2), Gail (15), Carp
zov (14), Wernher (15), Mevius (16), 
Franzké (17), Boullenois (18), Pothier ('19), 
Struve (20), Leyser (2'1), Hubert (22),Hert(25), 
Hommel (24), Danz (25), Glück (26), Thi
baut (27), Merlin (28), MM . .Mitterrnaier (29), 
Hauss (30), Meier (31), Favard (32), Duran
ton (53), Story (54), Wheaton (35), Rocca (36), 
et Burge (37). 

Trois :1utC\ll'S seulement ne sont pas enlie
rement d'accord , en cette matiere, avec ceux 
que nous venons de citer : ce sont Tittmann(38), 
M. Mühlenbruch (59), el.M. Eicllhorn (40). Le 
premier, en soumettant les meubles a la meme 
Joi qllí régit les immeubles., ne s'atlache qu'a 
l'lln des cas exceptionnels <1ont HOUS parlerons 
au nO 53 Ci-:lpreS, sans examiner la regle elle
meme. M. Mühlenbrllch repousse toute dis-

tit. 11, no 17; sur celle de Pal'is, liv. 1, tit. J, nQ 51. 
(r. Boullenois, 1. 1 cr, p. 540.) 

(1) SUI' Hem'ys, liVI'e 4, quest. 127. 
(2) SU!' ¡'aH. 218 de la coutllme de B¡'elagne, gl. 6, 

no 50; SIlI' Parto 447, gI. 5, nOS 5 el suiv. 
(5) Sur Louel, letll'e C, no :5, tit. 1, p. 293. 
(4) Trailé des sllccessions, !iv.IV, chap, 1, no 28. 
(5) Príncipes du dr'oit t'l'all~aÜ;, liv. 1, chap.15, 

no 41. 
(6) Tracl. 1, no 2; tracto 2, nos 20, 21 et 22. 
(7) Tit. 1, c. 2 sur la fin j lit. 11, e, 2, nO 1; ti t 1I, 

C. 5, no lu. 
(8) Art. 1, no 12. 
(9) De sta/ulis, ~ecL. 9, chapo 1, no 8. 
('10) Ad ff., tito de stal., no 12 a la fin. 
(11) Decisiones J lib. 4, lit. VlII, def. 7. 
(12) Decisiones, vol. 2, lib. 1, tilo 1, dec. 5, no 5, 

et dec.5. 
(15) Pl'aclicce observationes, lib. 2, obs. 124, 

noS 18 et 19. -
(14) Decisiones, dec. J, nOS 5 el ~ell; De juribus 

{eminarum sillfJu/aribus, decis. 7, !JOS. 4, nO 14, 
JuriSp1'lldentiafO/'ensis, paJ't. 2, consl. 14, déf. 54, 
Ilote G; pal't. 5, const. 58, déf. 16, no 7. 

(15) Observaliones seleclaJ, 1. l cr , pal't. 3, uh-
seI·valiún 257; pal"l, 4, ubs. 142. 

(W) Decisiones, part. 2. déc. lUU. 
(17¡ /ícsu/ulioncs, lib. 5, I'esp, 15, nOs 17 el suiv. 

,18) Ti!re II. Chal't¡·c ~, ubscl'Valioll H.I; tit. Il, 

tinction entre les meubles eL les immeubles par 
rapport á la loí qui les régit , par le senl motif 
que l'opinion contraire établirait une différence 
entre la snccession dans les immeuhles et celle 
dans les meubles du meme individu, nous 
démontrerons au numéro ci-apres la nécessité de 
reconnaitre cette différence. M. Eichhorn, en 
rejetant l'application de la loí de la situation 
des meubles, n'admet cependant la regle 
qu'avee la modificatíon que, selon les circon
stances, il falldra appliquel' la loí du líeu oú 
la canse se plaidera : iI cite cornme r,x~mple 
le cns OU le défendeul' en revendication invo
que la maxime qu'en fait de rneubles posses
sion vaut titre. Mais I'application de cctLe 
maxime rentre dans les exceptions dont il sera 
question au n° 53, eL elle ne eontredit pas la 
rt~gle elle-meme. 

Les aneiens auteurs appliljuent la regle nOIl

seulement aux Ilalionanx habitant les rcssorts 
de divcl'ses coutllmes, mais encore aux au
hains ou étrangers. (Voir surtou t Brodeall ~ 

chap, V, ubseL'valion 50. (Titl'e. Icr, p. 538 el 818.) 
(19) TI'Jité des [lersonnes et des choses, 2e (l3!'líe 

§ 5; coulllme d'Orléans, chapo 1, § 2. 
(20) Exercitationes, ad If., exercit. 58, tlte

sis 44. 
(21) Medilationes ad jf., specimen 421, med.l. 
(22) A !'endl'Oit cité, U" 15, el pal't. 1, liv. 5, 

lit. XIII, no 16. 
(25) § 6. 
(24) Obs. 409, reg. 2, el a la sUlte de la 5e regle. 
(25) § 53, 1I et III. 
(26) Commenlail'e , § 76: Dl'oít privé, § 17 el 18. 
(27) § 3ü. 
(28) Répert., v o Riens, § 1, no 12; VO l\feuhles, 

§ 'I; vo toi, § u, nO 5. (T. XVI, p. 69L) 
(2D) § 52, Il. 
(50) P. 55 et 5u. 
(51) P. 17, nO 2. 
(32) Répert. de I él nOllv. léf~islaL, vo Auhaine. 
(53) Cours de droit {raflfais, t. ler, nO 90. 
(34) §J 574 et suiv.; 4ü4 el suiv. 
(55) Chapo 2, ~ 5; 1. Icr, p. 156. 
(56) P. ·)25 et slliv.; p. 137 el I5!}. 
(37) Regles 22, 25 el 24, t. {Cr, p. 28; 1. 11, I'.W, 

28, 622i L 1Il,p.752et906; t. IV, p. 150. 15ge~ 

sllivants. 
(58) :~ ·h,. 
(3D) § 72. 
(40) ~ 3tL ':.l. 
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Chopin et Poulain du Pare.} Quant aux auteurs 
plus récents, ils parlent de la maniere la plus 
fOl'melle de l'applicalion des ]ois étrangcres 
aux meubles. La question se pl'ésente SUl'tout 
par l'apport aux successiolls ah intestat el aux 
dispositions de derniere volonté , comme aussi 
a la commllnallté des hiens entre époux. 

Feu 1\1. Merlin, dans son plaidoyer du 
15 juillet 181'1 (1), avait d'abord embl'assé 
une Opillioll contraire a ce He des autres au
teurs que 1I011S venons de citer ; cal' il soute
nait que ]a fiction de droit qui I'épute les 
mellbles sitllés au lieu dll domieile, ne s'ap
pliqlle que lo/'squ'ils se t/'ouvent dans la memc 
sOllveraineté. Mais le savant jUl'isconsulte est 
revenu sur ecHe opinion dans un arLicle ajouté 
aux dernieres éditions du Répertoire de juris
prudence (2); il explique en me me temps que 
l'.art. 5 du Code civil a laissé subsister les an
ciens principes, et que les meubles apparLenant 
a des étrallgers sont régis par les lois de leur 
dúmicile. [ L'article;) dll Code civil, ) dit-il, 
( se l'éfere au principe géIléral que les pro
(! priétés mobilieres suivellt la personne et sont 
« censées n'avoir pas d'autre situation que 
\t eelle de son domicile ... non-seulement par 
q rapport aux Fran¡;ais, mais encore par rap
« port aux étrangers. La fiction de dl'oit quí 
« répule les meuLles situés dans le domicile 
~ de !a persollne aquí ils apparLicnnent... ne 
fI. devrait pas, a la rigueur, dépasser les fron
~ lieres de chaque souveraineLé. Mais la loi 
'! qni l'établít dans un Ét:l<t, ou qui, sans 
( l'établír expressément, l'y sllppose, comme 
«( le Code civil, en pI cine vigllenr, peut se 
« preter, par une SOI'te de courloísie, a ce qu' elle 
« agisse meme au dehors; et telle est évidem
~ ment la pcnsée de Voct , lorsque, dans son 
« commentaire sur les Pandecles, liv. 1, 
« tit. 4, parto 2, nO 11, aprcs avoir établi , :l 
« I'exemple d'nll grand nombre de docteurs 
.¡ qu'il cite, qu'en ec qui concerne la faculté 
4 de tester, les contrats el autres actes, les 

(1) Répel't., VO Jl1gement, § 7 bis. 
(2) Vo Loi, § 6, nO 5. 
(51 Sil'ey, 1836, l. 11, page 175. Gazelle des 1'1'i-

( meubles, en quelque endroit qu'ils se trou
« vent, doivent elre régis par la loi du domi
\t cile, íl ajoute : Toutefois, si vous vonlez 
« I'ejeler ces fictions de droit cornme s'écaI'tant 
oc de la raison nalnrelle qu'il faut prendre seule 
~ en considération dans cette matiere, attendu 
« qu'e1les supposent un seul législateur eom-

mun Ipli les introdllit et eonJacre par sa lé
« gislation, je me rangerai aussi de cette 
\t opínioll, et je dirai que la regle suivant la
« quelle les meubles sont régis par la loi du 
« domicile du propriétaire est plutót la con
« séqucnce pe la convenance mutuelle des 
« nalions qu'elle ne résulte de la rigueur du 
« dl'oit et de la puissance qui appartient a tout 
({ magistrat sur les meuLles existant dans son 
« territoire. 

« 01', n'est-ce pas la ce que fait l'article 5? 
« Son silence sur les meubles étant le meme 
« par rapport aux étrangers que par rapport 
« aux Fran<;ais,· quoi de plus naturel que d'y 
« suppléer, pour les premíers, de la meme 
<! maniere que pour les seconds, et de dire 
(! qu'il laisse les meubles des uns comme des 
(! autres a la disposition de la loi de leurs do
lí mieiles respectifs? » 

Conformément a ce principe, la cour royal e 
de París, par deux arrelS des 1 er février 1836 
et 3 février 1838 (5) , a jugé que la sueeession 
mobiliere d'un étranger décédé en France 
se partage d'aprcs la loi du domicile du défunt. 

Feu 1\1. Chahot, dans son commentaire sur 
la loi des suecessions, arto 726 (4), adopte 
également le principe professé par M. Merlin, 
en s'exprimant dalls les lermes suivanls : 
« QuaIlt au mohilier, comme il est censé se 
(! tl'OlIVer dans le clomicile du défunt, d'apres 
« l'adage mobilia ossibus personce inhcerent, 
« on a reCOllnll, dalls toules les législations, 
« qn'il doit etre I'égi par les lois du domicile. » 
Puis, déduisant les eonséquences de ce prin
cipe, l'auteur arrive a une conclllsion diamé
ll'alement opposée ;\ celle qu'entrainait la 

bunaux du 4 févl'ier 1838. Journal du pal«is J 

t. CIX, p. 250. 
(4) T. ¡er, p. 95 de I'édit. de 1818. 
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prémissc. Si les meubles suivenl la eondition 
de la personlle, il est évident que les succes
sions des élrangcrs Jécéd(~s en Frailee doivent 
etre régics, quanl au mobilier qui en /:lit partie, 
par la loi étrangel'e du domicile du dél'unt. 
~1. Chabot dit, au conu'ail'c, que « l' on ne pou· 
u vait done, sans violcl' loutcs ces regles du 
u dl'oit public, faire régir par des lois étran
~ gCl'es Ics succcssiolls ouv(~rtes en Franee, 
q soit pOli!' le mohiliet', soit pOli:' les immcu
( blcs situés en Franee. » Nous l'egl'ettolls 
(]u'aucune des l'éimpressious de l'ouHage de 
Chavot qui ont paru récemment lI'ait signalé 
eetlc eontradiction flagranle. 

33. NOlls avons vu (Jue la regle ~uivanl 

Jaquelle les meubles sonl régis par la loi du 
uomieile de celui :l qui ils appartienncnt re·
pose sur le rapport intimc entrc les meuhlcs 
et la pel'sonne du propriélaire, sur une fic
!ion légale qui les répute exister au lieu du 
domicile de ce dernier. De la il suit que celle 
regle ne peul s'applique[' qu'aux circollstanees 
ou aCles dans lesquels les meubles n'appal'ais
sent que comme un accessoire de la pet'SOlll1e ; 
par excmple : en cas de slIccessioll ab intes
tat, de dispositions de derniere volonté 011 

entrc-vifs (lelles que les contrats de mariage 
CXpl'CS Oll tacites). La regle est sans applica
tioll a tons les cas OU les meubles n'ont pas 
un rapport intime avec la personne du pl'O
(Jl'iéLail'e : par exemple, IOl'sqlle la pl'Opl'iété 
de meubles esL réclamée et conteslée, lors
(Ju'on invoque la lllaxime fJu'en fait de meu
Lles possessioll vauL Litre, lo/'squ'il s'agit 
J'exercer des priviléges ou des voies d'exécu-

(1) EichllOl'Il, ~j6; l\líllel'maíel',§32, 11; Gl'UlJd-

11:1', § 44; l\1el'lin, Répel'l,) \0 Loi, a l'enUI'oil 

cité. 
(2) Tillmann, S 4U. 
(5) ]\J. Rocco, p. 151 i MansOI'd,!. ler, chapo 7. 
(4) l\Ierllu, ¡bid. 
(5) l\1. Rocen. p. 132. 
(6) Scct. 4, § 64. 
(7) I\leiel', § '18; 1\1. Hocco, pages, 'l2U el 150, 

nole. 
(B) r. Hodeublll'!j, tit. Il, ChdP. 2, no 1 i !\Ievius, 

décls., IIdl'l 2, dtT. 100; Boullenols, t. ler, p, 541 

d 53;}; \0", ad Ir, IdJ. 1, lít. VIII. nu 4 i l'olhicI, 

tion sur les menhles (1), d'ell prohiber l'alié
natíon (2) , d'cn prollollcer la cOllfiseatioll (3), 
ou de décbrer une Slltccssioll moLilicl'e ell 
déshérence au profit dll fisc (4), ou enfin d'in
terdire l'exportation des meubles (5). nans 
lons ces cas, il faut appliqller la loi du licl! 
oú les meubles sc trou\'ent efTecliremcnt: cal' 
IadiLe fiction cesse par le fait. Pa/' rappOl't allx 
priviléges sllr les meubles, Hert (6) sout.icllt 
l'opinioll ccmtraire, en faisant obscrver que 
toules les qlleslions de privilége sur les meu-
1)les doivent elre décidées dan s le Jieu du 
domicile du déhitcur, par suitc de la COII

nexité des causes. eeHe opillion revienl a cellc 
(Iui aUribue a la loi du dOlllicile son cITet sur 
l'univcl'salilé des biens ¡J'UIl indiviJIl ; nOllS 
ré1'ulCI'OIlS ceHe opinioll au 11° 37 ci-apres. 

Ce que nous venons de dirc des mellhlcs 
s'appliquc non - seu!~mellL aux mcubles cor
porels, lIlais aussi aux lIlellbles incorporels: 
il y a identilé de raison (7). 

34. 11 nous I'f~stc a ajulJtc\' quclques obsel'
ya liolls accessoires (8). 

LOl'squ'ulI individll a dellx élablissclllcnLS 
d'égale illlpOrLance dans dellx pays ditl'érents, 
eL qu'il a fixé son domicile aussi hicn dans 
l'un que dalls l'autre lieu , la loi du líeu ou il 
est sujeL ¡'égira les meubles á lui apparlc-· 
Ilallt (9). - En cas de changemcllt de llalio
nalité, le nouvcau domicile décidera (10). -
Si I'illdividu n'a pas d'aulre domicile COIlIlI1, 

011 s'cn rappOrLel'a au domicíle d'origine (1 tj. 
Les meuhles develllls illllllcuhles pal' desLi

natioll (art. 524 el 525 du Codc civil) SO¡'(eIlL 

10galelllcnL de la classe des lIleulJles, 011 lIe 

Des pe¡'sonnes el des clwses. le pal'lie, ~ 3; 
lHeicI', p, 1:-; ; StOI'Y, ~ $2, 

(9) SUlvaul Rodel)blll'IT, lit. Il, chal'. 2, nO 1, el 
HaDlDl, § 17, il bul SUlVi'(; la :oi des deux domieile" 

q,uanl aux IlIclIblcs qui, de raíl, pcuvellt ell'e I'e¡;al'
d~s eODlllle altachés plulOL a 1'1I11 des domicilcs qU';l 
!'autl'c. C'esl uue CI'l'ClIl' : I/~ lll'ineipe cst, qu't!!1 eel!e 

lIlalicl'c le sta tul pCl'sonuel l'uupOl'te sur le slalut 

,'éet (u o 51); il l'aul done s'attachcl' <In stalllll'el'w[J~ 
nel. a I'cxclllsion de toute aull'C eOllllition, 

(10) :\l, Hoeco, p, 157 el 1;)\). 

(1"1) Hamrn, S 18; Meicl' , ti, 18, al! ")111111. F 1'1.1' 
halll, UO 22. 
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peul done plus leor appliquer le statut pcr
SOIl nel ('1). 

11 en est de mernc des immeubles incol'
pOl'cls (art. 526 du Code civil); ils ont la 
lllcme silualion 'lile I'imlllcuble auqucl ils s'ap
pliquent ou qu'ils onl pour objet (2). 

35. Du prillcipe que le statut pcrsonllel 
régit les lllcublcs, il suit que ceLle loi décide 
nOIHiculclIlClll la ljueslion de savoil', si l'indi
vidu peut valahlelllent disp~~el' rlcs ohjets 
lI10bilicrs qui lui appartienncnt, mais qu'elle 
délcI'JIline aussi la nalUre mobilierc ou imlllO
bilierc des biells. CeHe ObSCn:llioll s'appliqllc 
surtout aux dl'oÍls que 1':1I'l. ¡)29 du Codc civil 
déclare llleuhles; l<lndis que, dalls d'aulrcs 
pays, il:; SOllt reganlés eommc immeublcs. 
AillSi, une l'enle OH créanee , due par un élran
gel' a un Fran<;ais, sera loujoul's meuble, et le 
Fral\<;ais eapaLle, par l'élat dc sa pCl'sonnc, de 
disposer de son IlIoLílier, poufl'a valablcment 
aliéner celle rcntc ou créance ; l'élranger dans 
la patrie dU(lllel les rellles ou créances SOllt 
l'éplllées illllncllbles lIe pOlll'ra disposer de 
telles quí lui SOllt dlles en Frailee qu'aul:tllt 
qu'il est capalJlt! d'aliéIlcl' les immeuLles. 

5G. Nous alTivolIs aux disposÍlions des lois 
)Jositives sur la llIatiere. 

Le Colle civil garde le silence sur la loi qui 
l'égit le IIlohilicr (3), le memc silellcc se rCII
cOlltl'e dalls les Codcs qui Ollt imité la loí 
fran¡;aise. 

Le § 28 de I'illlroductioll au Coele géllúal 
de Prusse porle: (! La forlune l1Iobilicl'e tI'UIl 

(( iudividu c~l régic par les lois de sa juridic
f( tioll oi'(lillaire (§S 23 el suiv,) , sans ég:tl'd 
1 a son séjour acLuel. l) Aux terllles du S 34, 
celte disposilioll csl aussi al'plicable aux 
éll'angers. 

(1) M, Hoeco, p. 1 :2l), lJole. 
(2) POlhiet', a l'elH!t'oit cité, 
(5) r, au no j~, le pasóat:e de l'eLl 31c¡'lill. 
(4) La SucceSSlOll a till'e pal'tieulipl' ¡'este wuruise 

ilU :,latull'ée\, lIIerue dans i'ol'inioll des auteu/'s (luí 
dpplitjueul le stalut persolltlel a la slIccession uni
Yt~,.sell E. 

(5) lVoJtduJJl ((dila /icc/'editas persona: vicem SIlS

tillc/, /lon ¡ucl'cdis tulud sed dc/illlCli, dit:: ;L 

Suivanl le § 300 du Code civil d'Attiriche. 
lous ([ les biens qui ne sont pas immeuLles 
« sonl soumis aux memes lois qui régissent 
« la personne du propriélail'e. , 

Le Code bavarois, parl. I, ch. 2, § i 7 , 
sonmet les droits SUl' les meuhles, comme 
ceux SUl' les immeuhles, a la loí de la síwa
tion. 

Le Code du canton de Berne porte, arti
ele 4 : tI Les lois civiles s'appliquent aux per-
4 sonncs et anx choscs soumises a la souve
« raineté de I'État. D Ces termes embrassent 
Ics menbles el les iIllllleubles. 

07. Le second cas, oil le statut personnel 
semble deyoir prédominel' sur le slatut réel, 
est ce\ui de la succession a toule la forlune d'ull 
individu, soit ab intestat, soit par testa
ment (4). Voici les argumcnts invoqués par 
les 311telll'S qui, dans ces deux hypolhcses, 
prélendenl faire régil' la successioll par la loi 
personnelle du défulll. 

Lorsque, par la morl d'lln individu, il s'a
gil de succéder a lous ses droils acLÍfs el pas
sifs, :l loule sa forlune (ttniversurn patrimo
niwn), 0/1 rcgarde en dl'úil ceUe fortune commc 
un ensemble (ttniversitasjuris), sans égard aux 
objels parLiculiel's qui la composenl; el ceUe 
univcrsalilé rcpréscnle de dl'oil le défunt, 
meme a van 1 l' appréhcnsioll fai le par l'héri
ticr (5). L'héritier succede ensuite dans ceHe 
univel'salilé, el c'est alors selllel1lent qu'il re
présenle la pcrsonne <In défunl. L'universalité 
des bicns du défuflt fonnallt ainsi la conlinua
tioll de la personne de ce dernier, 011 doil, 
pou!' toul ce qllí con cerne la sllccession a cetle 
univel'salilé, suivl'c la loi de son dornicile, c'est
a-Jire son stalul personnel; tous les oJljels 
<.:ompl'is dalls la succcssion SOllt sournis a ce 

.J. de lta'l'ed. insto el 1, 51, § 1, ff, eod. Voyez 
allssi J. G2, /r de "eg. jur,; I. ;), ~ 1, ff, de ban. 
pass" I. :!08, 1. 24 el 1.178, ff. de veJ'b. sign.; 
I. 50, ff. de "ml'ed. pet.; Thlballt , § 668; art. 724 
eL 1005 du C. civ. Les lois romJilles ne diffcl'enl, en 
celle malihe. des lois Hlodel'ucs qu'eu ce que, 
hol's le C;¡S tl'exislencc d'héritie¡'s nécessail'es, ell(~5 
u'aumctlaient la dévolu\ ion oe la succession SUI' 1~1, 

te le de !'llI;l'il'el' flu'apl'ú, SOl! acceptatioll. 
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statut personnel. Ainsi la succession d'un Fran
~ais est régíe par le Code ci vil, meme a 
l'égard des immeuhles apparlenant au défunt 
el situés en AUlriche; et on ne suit pas I'or
dre des successions étahli par le eode aulri
chien (1). 

CeHe doctrine a été professée par un grand 
nombre d'auteurs distingués; elle I'a élé d'a
Lord par Cujas (2) , relativement a la succes
sion testamentairc; ensuile la meme opilliun 
a été adoplée, quant 31a succession ab intes
tat, par Puffendorf(3) , Bachov (4),J.-H. Boeh
mer (o), G.-L. Boehmer (6), Helfeld (7), 
Glück (8), Hamm (9), Meier ('10); par 
MM. Mittet'maier (11), Eichhorn (12), Müh
Jenbruch (13), et Gl'undler (14). Toutefois. 
quatre des autcm's Cilés, Puffendorf (15), 
Hert (16), Glück (17) el Hamm ('18) n'admet
tent le principe qu'avec deux restricliolls : il 
De sera pas applicable lorsqu'il existe une loi 
prohibitive au líeu de la sitllation des immeubles, 
ou lorsqu'une qualité spéeiale se trouve impri
méeaux biens; parexemple, s'il8 sont féodaux, 
stemmalÍques ou frappés d'un fidéicommis: 

En faveur de cette opinion , OH invoque, ou
tre le principe que la suecessioll représente le 
défllnt, plusieurs considél'ations accessoires. 
D'apres l'opinion commune des auteurs, la 
succession ab intestat repose sur la volonté 
présumée du défunt (19); le défunt n'ayant 

. (1) En Autriche (§ 735), la mel'e survivante qui 
succede conjointement avec des freJ'es ou srelll'S du 
défllnt, reclleille la moilié de la slIccession ab intes
lal, tandis que l'al't. 751 dll C. civ. fran~ais ne l'ap
pelle qn'all quart de cette slIccession. 

(2) Consllltation 25. 
(5) Observationes juris universi, l. 1, ohserva

lion 28. 
(4) Ad Treutler, disputo 1, (hes. 10, titt. E. 
(5) Jus ecclesiasticum prolestantium, t. H, 1. 5, 

tit. XXVII, § 16, 
(6) Causes célehl'cs (Auserlesene Reclttsfaelte) , 

vol. 5, part. 1, p. 145, no 9. 
(7) Jurisprudenlia f07'ensis, § 1662, a la fin. 
(8) Commentail'e, t. J, p. 292. Tl'ailé de I a succes~ 

sion ab inlestat (Eroerte7'ung der Leltre übe¡' die 
Intestat Erbfo/ge), § 42. 

(9) Dissertation citée, §§ 11 el12, 
00) §§ 10,54 el suiv. 

eonnu, en regle générale, d'::mtre loi que eel1e 
du lieu de son domicile, on doit admettre qu'il 
a enlcndu faire passer ses immeubles aux pa
renls appelés par eette loi : si telle n'avait pas 
été son intention , il en aurait disposé par tes
tament. On fait remarquer que toutes les ila
tiolls admetlent chez elles l'exécution des testa
ments consentís par un étranger dans sa patrie 
et dans les formes qui y sonl prescrites; ces 
testaments ne sonlautre ehose que I'expression 
formelIe de la volonté du défunt , sanetionnée 
par la loi civile de sa patrie: a plus forte rai
son devra-t-on aceorcler un effet semblable a 
eeHe loi civile lorsque, sans un acte du défunt , 
elle prononce seule (20). On cite encore les in
convénients résullant de la division des patri
moines en différentcs successions particulieres, 
au préjudice des héritiers el des créanciers (21). 
enfin , on fait ohserver que ]a chose publique 
est sans intéret dans la question, paree que les 
prohibitions (22), les charges el impositions 
pesant sur I'immeuble peuvent néanmoins pro
duire leur elfet, eL que, dll reste, pell irnpol'te 
a l'État quelle est la personne qui hérite de tel 
immeuble. 

D'autres auteurs non moins respectables 
n'admeuent l'application du statut personnel 
en matiere de suceession qu'en ee qui concerne 
les meubles 1 et ils la rejettent par rapport 
aux immeuhles; ils appliquent a ceux-ci la loi 

(11) § 52, el dan s le JOllrnal cl'itiqlle (KrUische 
Zeitschrift)) t. XI, p. 270. 

(12) § 55. 
(15) § 72, note 7. 
(14)§43. 
(16) A I'endroil cité) §~ 2 cl 4. 
(i7)§40. 
(18) A l'endl'oit cilé. 
(19) § 67. 
(20) Hamm, p. 40 el suiv.j M. Mittermaier, Journai 

critique, L. XI, p. 271. 
(21) Ce sonl les termes de Puffendol'f, §!), el de 

Hamrn, p. 58. 
(22) Hamm, § 10, p, 49; Puffendol!f, § 8, regarde 

les ÉLats comme Lenus, par une obligation natlll'elle, 
d'évitcr aux pa¡'Liculiers ces inconvénients. 

(25) PalO cxcmple , celle existant dans divers pays 
all pl'éjlldice des jllifs, privés du droit de possédel' 

des immeuhles en )ll'o¡lI'iété. 
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oe la situation, sans distinguer s'jl s'agit de 
succédel' a un immeuhle particulier ou a I'uni
versalilé de la fortune d'ufI indi"idll : s'ils 3d
mellent autant de successions p:lrticulieresqll'il 
y a de lerriloires oú sont situés les immeubles 
provenant du défunl: (Quot sunt bona diversis 
territoriis obnoxia, totidem patrimonia intelli
guntur (1). Nous cilerons Bllrgundus (2), Ro
denLurg (5) , Paul Voct (4), Jean Voet (5) , 
Abralwm a ~Vescl (ü), Christin (7), Sande U-l), 
Gail (9), Carpzov (10), 'Vernher ({ 1), 1\1e
vius (12) Strnvc ('l3), Leyscr (14), Hubel' (15), 
Homlllel (1ü), Bel'ger (17), Lautel'Lach ('18), 
Valtel ('19), Ti[lmaJln (20), Danz (21), 
Hauss (22), MM. ThiLallt (25), Story (24), el 
Burge (25). 

Aucune législalion positive ne s'est expli
qllée sur la question de savoir si e'est la loi 
réelle ou la loi persollllelle qlli doit régir la 
succession abintestato 

Nous pcnsolls qu'il faut appliquer le statut 
de la siluatioll des immclILies. Le premier prín
cipe, en maliáe de conflit des lois, e'est que 
Jes lois de c1WfJllC l~[at régissellt les biells siLlIés 
dans le territoirc (V. supra, nOS 9 et 10) : il 
lI'est nullcment établi qu'une convention tacite 
s'est formée entre les nations pour I'applieation 

(1) N"ous ferOllS remarquer a cette occasion, d'apres 
Christin, decisiunes, vol. 1, dec. 287, que la ville 
d'Ypl'es avait ol,tenu dll comte Philippe de Flan
tire (1174) UIl privilége d'apI'es lequel les biens de 
ses habitnnts, <Iuoique situés hors de la hanlieue el 
sous I'em[lil'e d'alltl'es coutllmes, seront partngé~, en 
eas de slIccession aú intestat, d'apl'es les disposi
lioos de la COl/turne dTpres. La concessioo de ce 
pl'ivi!ége exceptionnel senrhle indic!ue¡' qu'a eette 
époql1e I'application du statut I'éel fOl'mail le droit 
COlll rn lIll. 

(2) T raclo 1, no 5G. 
(5) Tilo 11, pars allera, cap. 4, 00 1. 
(4) De sLalutis, sect. 4, chapo 5, 0 0 10; sect. 9, 

chap.1, lI US 5 el 8. l'J'aclalus de moúiliúus el immo
bilibus, ch. 2:5, UDS 1 el 5. 

('fi)Ad /r., tit. de slat., nO 11 j tit. de succesS. 
(lib. 58, lit. XVII), llú 34. 

(O) AI't. 10, nOS 138 el 139. 
(7) Decisiones, V. l/. lih.1, lit. J, dec. 5, 11U8,2 elil, 
(8) Deeisiunes, lib. 4, lit V lIJ, del'. 7. (11 cile d'\I'· 

r:entl'é, lJU1l101l1 in, Charondas el BOH \oL) 
\!)) Liú. 2, oIJ~. 25, 

de la loi personnelIe au eas de succession dans 
l'universalité des meu bIes et immeubles d'un 
individu : témoin la divergence des sentiments 
des auteurs. Les argumenls invoqués en fa u 

veur de eeUe applicalion sont fondés en partie 
dans le droit civil, en partie dans l'avantage 
eommun des nations; mais 011 ne voit pas 
que l'usage des nations ait consacré ecHe opi
IlIon. 

CHAPITRE IIl. 

DES LOIS QU I RÉGISSENT LES ACTES DE 
, 

L IIOmlE. 

38. Le mot acte a un sens général qui com
prend a la fois les acles par écrit el les faits de 
I'homme. Vox actus, dit L. 19, ff. de verbo 
signif., est generale verbum, si ve verbis, sive 
re quid agatur. NOlls employons ici le mOL 

acte dans celle signification générale. Nous dis
tinguerons d'abord les aCles licites des actes 
iIlicites; nous sllbdiviserons les premiers en 
actesextrajudieiaires eL jlldiciaires. Les actes 
extrajudiciaires sont de deux especes : la pre
miere comprend les cOIlventions expresses ainsi 
que les alltres disposiLions de rIlOmme ; la se-

(10) Jurisprudentia forensis, parlie 5, constitu
tio 12, def. 12; responsa, lib. (j, lit. IV, resp. 59. 

(11) Oúservationes seleclaJ, t. 1, part. 2., ob. 237. 
(12) Adjus lubecense qUaJst. pl'el. 9, o s 10 et 

suivants. 
(15) Exercitatio 58, thes. 44 el 45. 
(14) MediLaliones, spec. 421, medo 1. 
(15) T. 1, de success. ab inlestalo, § deroiel', a 

la fin. 
(16) Observo 409, a la suile de la cinqllieme regle. 
(17) OEconomiajuris, lib.2, lit. IV, § 46, no le 6. 
(18) Calleg. titear. pract., tit. de success.jUJ'is 

novissimi, § 54. 
(19) LlV. Il, chapo 8, S 110. 
(20) § 53. 

(21) § 53, no 4. 
(22) P. 56. 
(25) §. 56. 
(24) §§ 465 et 475. 
(25) Regle 6, el t.IV, 1'. Híl etslIiv.-Nous ferom 

obscl'Ver, avec 1\1. l\Iillel'maiel' (§ 52, note 2), qlle 
I'opinion des aulelll's anglais se I'essent dn mainlicn 
ti es pl'Ínci pes féodaux dans Icur lé¡rislation. 
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conde, les fails qlli conslituent les quasi-ron
trats ou quasi-délits (J). 

Dans une premiere sertion nOllS parlerons des 
aClesde l'homme dans le sens propre d u mot (con
ventions et dispositions). Un premierpal'agl'aphe 
aura pour oujet lt!s formalilés eXlrinseques ; le 
second u'ailel'a des solennités inlérieures (2); 
nous aurons ensuite :l nous 'occuper des for
malités de jus~icc (5), c'est-a-dil'e des actes de 
procédure; ces actes conslituent une elasse a 
part, différente des actes entre-vifs et a cause 
de mort consentis par les individus, el dont ils 
sont ordinairement une suite plus on moins di
recte. Une derniel'e elasse dc fOl'malités sont 
celles d'exécntion; elles s'appliqnent aux actes 
comme aux jugcments; elles sonL requises pour 
qu'un acte parfait en soi ou un jugement puisse 
sortir ses effets. Tels sont l'enregistrelllenL, la 
mise en grosse, l'apposition de la formule 
exécutoire, la transcription ou autre publica
tion, et enfin les actes memes d'exécution 
fOl'cée (4). 

Aprcs avoir parlé des acles dans le sens 
propre du mOL (conventions et disposilions), 
nous arrivcl'Op'ls aux faits de I'homme ( gesta) ; 
il s'agit des faits dont il est qucstion a I'ar
liele 1570 du Code civil, savoir les cng:lge
mcnts résultant de la tulelle ou d'ullc aUlre 
administl'3tion dcs bicns ¡J'autl'lli, 3insi que 
des quasi-eontrats, délits ou quasi-délits. 

En un mot, nous aurons a examiner, au 
présent ehapitre, tjuel eslle statut qui régit 
les acles éCl'ilS, soit par rappol't a la forme, 
soit par r~~ppol't a la malierc; celui qlli gou
verne les actes de procédure judiciaire ou 
lI'cxécuLion, enfin le slaLut d'apres lequel íl 

(1), Meicr,§ 2. 
(~) NOII8 slIinons le mode adopté par les anciens 

aulelll'S (Bullllenois, lo le,., p. 446 ct1:íO), qui elIl
I'loicnl inditf¿¡'cmmcnl Ics Ie¡'mes dc fOl'malités et 
de solennités. 

(5) r. Boullenois . t. le,., p. 555 el suiv.; GlUck, 
cornlllcnlaile, § 74, Étllde dll dl'oil l)/'ivé, §§ 17 el 18; 
Ilanz. lo le,., (l. 185 i Hornmcl, obs. 409, reg. 4 i 
l'IIeie¡', §§ 17, 50 el suiv,; l\!. l\lUhlenhruch, § 75; 
!\l. l\Iitte/'lll<1ier, d:lUs les Archives de lajurispru
dence en matiere civile (Al'chiv tú/' die civi
litische P/'axis), lo XIII, p, 314. 

faut juger les engagements I'ésnltant de fails 
de rhomllle sans actes écrits. 

SECTlON 11'<. - Des convCI!ttons et dispositions. 

59. Dans chaque acle on distingue deux 
}larties, la forme el la ,substance (materia); 
les commentaleurs des lo:s rom:linesont ex
primé celle distinction par les' mots solennilés 
ex ternes et internes (5). Fell 1\1. Merlin (6) 
établit \lnc subdivision des solcIIllités inter
nes, en distinguant les formalités habilitantes 
des formalités intn:nseques OH viscérales (7). 
Les formalilés habilitantcs, dit \'auteur, 50nt 
ecHes qui rendent capables de faire certaills 
actes, les personllcs qui cn sont incapables p:w 
état; il cite comme excmplcs I'autol'isation 
mal'itale, eelle tlu conscil de famille (lui <loít 
pl'écéuer certains acles du tutenr, l'alltol'isa
tion du gOllverncmellt pour Ics acLcs des éLa
blissements pnulics. Les formalités intrinseqlles 
Oll viscél'ales 50nt celles qlli eonstituenl I'es
sence de l'actc, qlli lui donnent l\~!.re et 5allS 
Icsqllciles ii ne peut pas exister : tels sont, dans 
tous les contt'Jts, le cOllsenlcment des parties; 
dans la vente, b chose et le prix, elc. Les 
formalilés eXlrinsequcs ou probaBtes, continuc 
l'aulellr, sont celles donL I'objet est de con
stater, soit l'¡lccomplissemclIL des formaliLés 
habilitantes el des fOl'lualités intrinseqncs, soit 
ce glli a été fait par suite du COIlCOUl'S des unes 
et des auLres : telles sont, dans les conlrals 
et dans les lestamclIlS, Ics signatures dcs par
lícs, des lémoins eL des notaires, el les qua
lités que doi\'cnt aroj¡' ces Iwlaires el ces 
téllloins (8). 

(4) Boullenois, t. le\, p. 517 el suiv., 525 cl suiv. 
(al Meyel', Príncipes Slll' les questions ll'ansitoires 

(AmSlel'dam ,1813), p. 21 el suiv.; Harlogh, p. 5 et 
~lIiv. 

(6) Hépel'toi¡'c, vo Luí, § G, n" 7. 
(7) Cetlc snbdivísioll ~e l¡'OllVe déja dans Boulle

Dois, til. 1I, nO 2, obs. 2:) (l.lcr , (l. 446 et suiv.),mais 
exp()s/~e (\'nne m;lIlicr'e confll~e. 

(8) Celle demicl'e IlI'Oposilion pelll etl'e ¡'évoqllre 
en doule : les qllalilés etes notai¡'es el des témoins 
pellvenl elre l'eGa¡'dées eomme SOl'tant de la nalll!'e 
des l'onn<1 l it/;s [ll'obantes, et dev¡1ll1 n:lIl¡'e(' dans la 
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~ous pensons :1vec Merlin que lout ce qlli 
reganlc la capacité des perSOllnes, l'oLjcl de 
la dispo~ilion de \'holllme, le cOllsenlclllent des 
parlies, la validité de l'engagclllcnt OH de la 
di~position el les efl'cts des aclCS, appartient a 
la matiere OH :H1X solcJlnités ¡Iltemes : les 
solennités extcl'Ilcs 011 prooalltes comprcnnellt 
tout ce qui COllceme le mode de déclarel' et 
de constate/' la voJollLé ou le COllscIItemcnt, 
en d'alltres tcrmes, le mode de preuve de ~ 
volonté 011 du consentemcnt. AillSi, dans ses 
acles de del'lli(~re volonté, la capacité du lcs
tatclII', ceIle de I'hél'ilier Oll du légataire, les 
¡/ispositions perrJliscs ou irllel'(lites, la portioll 
wdisponible el sa qllotité, regardent la m(\

tit~re Oll les solennités intérieures : la rédaClion 
dll testamcnt, I'assistance d'ofliciers puLlics, 
la déposition du leslarnent entre les mains 
d\\IIe anlorilé, apparliennent a la forme ou allx 
solennités extérieures. Quant aux actes entre
vifs, les lois qui oJ'donnenl la rédaction par 
écrit des acles Ú litre gratuil Ol! olléreux. ou 
lcur Iranscriplioll, celles qui admeltent ou 
inlerdisent la preuve teslillloniale, celles qui 
imposenl des formes spéciales aux acles d'en
gagement 011 de déeharge, allx leures de 
changc, aux clldosscrncnts, ele" liellnenl ala 
forme: ,il en est de meme des solennités dont 
les lois enlOllrent l'adoptioll, I'émancipation 
et autl'es actes semblables (1). 

S 1. Du statul qui ¡'égit la forme extérieUl'c des acles 
consentis pal' I'homme. 

·w. Un principe alljollrd'hui généralemellt 

cla~se des fOl'malités illtrinsc!jucs; la circonstance 
que les 10ls exiGenl dnns les témoins c!'un acle cel'
taines qualités qu'eIle ne I'equiel't pns dans ceux qui 
déposenl simplement en juslice,sU\' les faits dont ils 
onl. cOIIll;¡issa[]ce, démont¡'e qu'en assistant a la con
fection d'un leslamelll, les témoins exe['cent, pour 
ainsi dil'e, ulle aulol'ité publique, Aussi les anciens 
ante\ll's regardent l'assl~tance de lémoins et leur 
nombre cornme une t'ol'malité substantielle et non 
pas seulement probanle. 17. Coval'l'uvias ad cap. 10 
de tes/am., no 10; Zoesills,ad n:) tit. qui test, fae. 
pvss., no 451. Nous reviendl'ons plus bas sllr celle 
observa tion. 

(1) HCl't, § 7, p, 123. 

(2) l'íous explir¡lIel'Ons aux n08 49 et 50 qu'il n'est 

adopté par l'usage des nations , c"est que ti la 
« forme des actes est réglée par les lois du 
« lien dans lequel ils sont f:lits ou passés. !) 

C'esl-a-dire que, pour la validité de lout aCle, 
il suffit (2) d'ohserver les formalités preserites 
par la loi <lu lien OU cet acte a été dressé OU 
rédigé : I'acte ainsi passé exel'ce ses eifels sur 
les bien s meubles et immeubles situés dans un 
aulre terriloire,' donl les lois établissent des 
formalilés différentes et plus élendlles. (Locus 
regíl aclurn,) En d'aulres termes, les lois qui 
reglent la forme des actes élendent leur allto
rité lan1 sur les natioll3uX que sur les élran
gers qui contraclelll ou disposent dans le pays, 
et elles participent ainsi de la nalure des lois 
réelles. 

41. Le dl'oit romain ne contient aueune 
disposilion qui consae..at le principe locus 
regit acturn. Les loís 34, ff. dereg. jur., 6 ff.de 
evict. el f pro ff. de usuro el fruct., dans les
quelles on a prétendu trouver eeHe regle, ne 
parlent point de la forme, mais de la maticl'e 
des cO'lItrats (3). 

Des le temps des glossatellrs, la question 
s'esl préselllée par l'appol't allX testaments (4). 
Bartole (5) a adopté l'affirmative : Alhert de 
Hosate (6) s'est prolloneé pour la négalive, sur 
le mOlif que la loi n'oblige que les sujets , et 
que eeux-ci seuls ont le droit d'employcl' ulle 
forme prescrite. Plus tard , Cujas (7) a soutenu 
qu'il faut suivre la loi dn domicíle du tesla
leur : Fachillée (8) exígeait l'accomplissemellt 
des formalités prescriles dans le lieu de la 
situation des biens : Burgulldus, tout en ad-

pas tOlljoms néeessaire d'ohsel'Ve¡' les formalités du 
lieu de la rédaction. 

(5) 1\1. Zachal'ire, article sur la reGle de droit 10-
eus r('git aelllm, dans le jOllrnal Tltémis, publié 

pa r 1\1. El vel's; GcettinGue, 11:\29, \, 11, p. fl5 et suiv., 

(4)M. Zachal'ire, ibid" § 6; HJrtoGh, p. 15 et suiv" 
p. 20 et suiv. 

(5) In primam codicis parlem commentaria, ad 
lego 1" C. de Sllmma trinit., \lO 14. 

(6) De stalulis, lib.], qurest. 46. Ce t¡'aité a élé 
imprimé dans l'ollvraGe intitulé: Traetatus de sta
tutis, diversorum auetvrum et juriseonsulto-
1'llm, etc, Fra¡¡co(urti, 1608. 

(7) Observ" lib. 14, cap, 12. 
(8) Controvf'I'sia?; liv. V,chap. 91. 
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meHant la regle relativement aux contrats (1), 
la rejette quant aux testaments (2); iI regarde 
comme affeclant la chose el comme lois réeIles 
les solennités prescrites pour les 1estaments, en 
invoquant l' édit de 1611 (ponr les Pays-Bas), 
3rt. 12 (5). Choppin (4), au contraire, SOl1-
tient que le testament fait en pays élranger, 
d'apres les formes prescriles dans le lien de la 
confection, doit sortir ses effets, meme a l'égard 
des immeubles situés dans un autre lieu, et il 
rapporte un arret du parlement de Paris, rendu 
en ce sens. Dumoulin (5), Myn~inger (6) et 
Gail (í) professent la meme doctrine. Ces 
dellx derniers auteurs atteslent la jllrispru
dence constante de la chambre impériale(Reichs
kammergericht ) en ce sens. Mevius (8), en 
admettant aussi la regle générale, fail remar
quer que la coutllme de Lubeck ne la recon
nait que sous les trois condiiions snivantes: 
10 maladie qui met le testateur en danger de 
mort; 2° déces réel en pays étranger; 5° ab
sence de toute intention (le préjudicier aux 
héritiers naturels. Rodenburg (9) et Voet (1 O), 
en adoptant la regle par rapport aux contrats 
comme aux testaments, la motivent sur les 
raisons suivantes : 10 nécessité d'éviter anx 
individus possédant des biens dans tlifférents 
pays, l'embarras eL la difficnlté de rédiger au
tant de testaments ou de contrats qu'il y a 

(1) Tract. 4, no 7. 
(2) Tract. 6. 
(5) r. plus bas, no 50. 
(4) Sur la: coulume de París, Iiv. 11, tito IV. no 2. 
(5) Consultation 45. 
(ü) Observationes, V, 20. 
(7) Lib. 2, obs. 125. 
(8) Ad jus lubecense, lib. 2, tit. 1, arto 16. 

Y. aussi la 4e queslion préliminaire, nos 10 et suiv. 
(9) Tit. 2, cap. 5, no 1. 
(10).Ad ff., tit. de stalutis, nos 12 et 15. 
(11)Ad ff. tit. qui test. fac., pass., nOS 49 el suiv. 
(12) Consultatien enadvysen van Regtsgeleer-

den, vol. 5,%cons. 541; Epist. 464. (17. HeI't, § 25, 
el 1\1. Harlogh, p. 26.) 

(15) Decis., vol. 2, lib. 1, tit. J, dec. 3,110 7, el 
dec. 4. - r. aussi vol. 4, lib. 6, tit. 25, dec. 5. 

(14) De stalutis, secl. 9, cap. 2, nOS 2,5 et 9. 
(15) Ab int., lib. 2, tito X, nO 5. SelectaJ qUaJst. 

lih. 2, cap. l\). 

d'immeubles silués sous l'empire de lois dilfé
rentes, ou de remplil' dans un mcme lestament 
ou contrat tontes les solennités prcscrites dans 
les divers lieux de la situation des biens; 
2° impossibilité dan s laquelle l'in(lividu sur
pris a l'étranger par une maladie mortelle pellt 
se trotlver de remplir les solennités prescrites 
dans le pays de son domicile on de la situa
tion de ses biens; 50 nécessité d'empecher que 
les actes faits de honne roi soient annulés t.1'OP 

facilemenl sans la faute de la panie; 4° im
possibililé pour la m:ljeure partie des hornmes 
de COIlnaltre les formes prescrites dalls chaqne 
localité; 5° enfin, Voet ajotltc ql1'il fan1 ap
pliqner ici les motifs quí, chez les Romains, 
ont fait introouire la forme simple du lesta
ment militaire. En termillant, cet auteur cite 
presque tous ses devanciers indiqués ci-dessus, 
en déclarant que l'opinion professée par lui 
a élé reconnue par la jurisprudencc dans les 
Pays-Bas, en Allcmagne, en Espagne el en 
France. 

Tel est allssi le senliment de Zoesins (11), 
Grotins (12), Christin (13), Panl Voet (14), Vin
nius ('15), Jean de Sande (16), Vandcr Kcs
sel (17), Vasquez (18), Perez (J 9), Cochin (20), 
Boullenois (21), Menochius (22), Carpzov,(23). 
Huber (24), Hert (25), Hommel (26)Glück(27), 
Thiballt (28), Danz (29), Weber (50), 1\1an-

(16) Dec., lib. 4, tiL 1, defino 14. 
(17) Theses selecta? juris lwllandici, thes. 59. 
(18) Qucest., lih. 4, cap. 5, no' '17, 18 et lO. 

(19) Ad Cod., de lestam., nOS 23 el 24. 
(20) OEuvres, éJit. in-4o, París, 1757, t. Ier, p. 72; 

t. V, p. 697. 
(21) Tit.lI,chap. 5,ohs.25.(T.lcr , p.402et~uiv.) 

(22) Jurisprud. forensis, part.;), consl. 6 , 
def.12. 

(23) De praJsumpt., lib. 2. pl'res. 2, nO 7. 
(24) De conflictu {f'gum, n OH 5 et suiv. 
(25) De collisione legum, §§ 7, 10,25 et 59. 
(20) Rllapsadia qUaJstionum, obs. 409, l'eg. 5. 
(27) Commentail'e, § 44, no 2, et § 75 j le mérne, 

Droit privé, §~ 1 et 18. 
(28) Sysleme des Pandectes, § 56. 
(29) Manuel du Jroi! pl'ivé ,le J'AlIemagne (Hand

bucll des deutsclten Privalrecltts) , § 55, p. 181. 
(50) De I'ohligalion nalUl'elle (ron den na(ul'li

citen rCl'bindliclzkeil) , § fJ'2. 
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sord (1), Mühlenbruch (2), MiLtermaier (3), 
Tillmalln (.4), Merlin (5), Meier (6), Pardes
sus (7), Story (8), Boceo (9), Hartogh ('10), 
el Burgc (H). 

42. Pal'mi les écrivains rnodernes, nous en 
complons trois qui n'adoptent point la maxirne 
que la forme des actes est régléc par la loi du 
líeu dans lequel ils sont faits ou passés. 

Suiv:mt M. EiclJllOl'n (12), les actes d'une 
personne qui atrectent sa forlune doivent, en 
regle générale, elre conformes aux lois de son 
domicile, quant a la forme N quant a leur 
subst;Jnee (13), lorsqu 'on se pro pose de les 
metlre :i. exéclllion dans ce domicile : la rai
son en est, dit l'auteur, dans le príncipe de 
sOllvef'aineté des nations et dans la loi 21 ff. 
de obl. et acto (Contraxisse unusquisque in eo 
loco intelligitur, in quo ut solverct se obliga
'Vü). eeHe regle, eontinue l'auteur, adrnct des 
exceptions : i ° lorsque I'acte a été fait sans 
fraude dans un pays élranger ou il y a eu im
possibilité de remplil' les formes prescriles aa 
Jieu du domicile de la pCf'sonne qlli contracle 
ou qui dispose; 2° lorsque I'acte a été fait 
dans un pays étranger dont les lois ne pro té
gent les actes et contf'ats qu'autant qu'on y a 
snivi une eertaine forme; 3° lorsqlle le slatut 
réel exige, poor Facquisition ou I'aliénation 
d'nll imrnenble, un acle qui précede, la forme 
et le con1enu de cet acte doivent se régler par 
ce 8tall1t réel. - Par application de la regle 
professée par M. Eichhorn, cet auteur soutient 
que le teslarnent fait en pays étranger, d'apres 
les formes qui y sont établies, n'aura ses ef
fets, dans la patrie dll testatcur, quant a la 

(1) Dn ciroit d'aubaine el des étrangcl's en Savoie, 
t. 11, p. 106 et suiv. 

(2) Doctrina pandec[aJ'um, § 73, m. 
(5) Principes dudroit pt'ivé allemano (Grund

saJl'Ze des deulschen Privalreclltsl, § 31. 
(4) De compelen tia legum exlernarum el do

mesticarum) § 45, p. 48. 
(5) Répe¡'lOil'e, vo Loi, § O, nO 8; Vo Testament, 

sect. 2, § 4. art.}, nO J (4e édiL, t. XIlI, p. 743). 
(O) § 42, p. 21) el 21. 
(i) COllrs de droit commercial, t. V, no 14~5. 
(8) § 2üO el 261, p. 215 el suiv. 
(9) P. 2: 5 el suiv.j 1).118 el 145; p. 286,200ct su iv . 

forme, qu'autant que les ]ois de ecHe patrie 
reconnaissent la me me forme, a moins que le 
les1ateur ne soit éga]ement décédé dans le 
pays de la eonfection du testarnent : dalls ce 
dCl'Ilier cas seulement, ]edi1 testament sorti
rait ses effets dans sa patrie (14). 

. La proposition enseignée par Eichhorn peu t 
etre vraie en droit étroit; mais elle est con
tralre a l'usage des nations, attesté par le sen
timent général des auteurs cités plus hant : 
on ne doit done pas s'arreter a l'opinion iso
lée de 1\1. Eichhorn. D'ailleurs, les exceplions 
admises par cet auteur, surtont la premiere, 
ramenent son systeme a celui que nous avons 
exposé au nO 41 : en effet, notre systerne a 
pl'écisémellt sa base principale dans l'impossi
bilité on du moins dans la difficulté de remplir 
a l'étrangel' les forrnalités prescrites au líeu 
du domicile de l'índividu. Du resle, notre sys
teme admet aussi les deux exceptions énoncées 
par M. Eichhorn sous les nOS 2 et 3, ainsi que 
nous l'expliquerons au nO suivant. 

M.l\1ühlenbrueh (15), en parlant des testa
mentsl, revient sur l'opinioll par lui émise dans 
sa .Doctrina pandectarum; il se range de l'avis 
de M. Eichhorn. 

Le troisieme auleur qui repousse l'app]ica
tíon de la regle locus regit actum, en ce qui 
con cerne ]a forme des actes, e' est Hauss (16) 
Il regarde eeUe regle comme vague et inutile, 
et il n'en admet l'application que dans deux 
cas : le premier, lorsqu'il s'agit d'actes de 
procédure (si de processu ordinandO' qumri
tur); le second, lorsque les parties, en vertu 
de leur autonomie, se sonL soumises aux lois du 

(10) P. 55 et suiv. p.1Io, 157 et suiv. 
(11) Regles 8 et 31. 
(12) Introdllction .au dl'oit privé allemand, § 55, 

p. 101 et 102 de la 4e édition. Stuttgard, 18D6. 
(15) Nous parlcrons au § ~uivant des lois qui ré

gissent la substance des actes. 
(14) Introduction au droit privé allemand., § 37, 

no 2, p. 110 eL 111. C'est aussi l'opinion de lH. Zacha
rire, a l'endl'Oit cité, p. 100. 

(15) Conlinllation dn commentaire de Glt1ck, 
t. XXXV. § 1419, p. 56. 

(1(i) P. 37 el suiv. 
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pays dan s lequeI elles ont passé un actea L'opi
nion de cet autellr a sa hase dans une confu
sion d'idées : il a cherché a appliquer la regle 
locus regit actum non-seul'ement a la forme des 
acles, m:lis encore aleur subst:lnce; n';lyanl pu 
parvenir :l justilier eette opinion, il a rejeté 
entierement ladite regle, el iI a cru tronver 
uniquement dans la volonté expresse ou tacile 
des parties, la base de l'application des lois 
du lien, quant :l la forme et quant a la ma
tiere de I'acte. 

45. L'aete fait d'apl'es les formes prescriles 
par la loi du lieu de sa rédaction est valable, 
noa-seulement par rapport aux bien s meubles 
appartenant :l l'individu et qlli se trouvent au 
líeu de son domicile, mais encore par l':lppOrl 
aux immeubles, en quelque endroit qll'ils 
fussent situés (J). Cetle derniere proposition, 
selon la nature des choses, admet une excep
tion, dans le cas oú la loí du líeu de la situa
tion prescrit, a l'égard des actes translalifs de 
]a propl'iété des immeubles ou qui y affectent 
des charges réelles, des formes particulieres 
qui ne peuvellt elre remplies ailleurs que dans 
ce me me líeu; lelles sont la rédaction des ac
tes par un notaire dll me me terrilOil'e, la 
transcription on I'ínscription aux registres te
nus dans ce territoire, des actes d'aliénation, 
d'hypotheque, etc. (2). 

44. L'acte fait dans un pays étranger sui
vant les formes qlli y sont prescriles, ne perd 
pas sa force, quant a sa forme, par le relOllr 
de l'individu au lieu de son domicile: ancune 
raison de droit ne milite en ravenr de I'opinion 
contraire (5). 

45. La regle locus regit actum ne doit pas 
elre élendue al] del a des limites que nous luí 
avons lracées au nO 40; elle ne s'applique qu'a 
]a forme extérieure, el non pas a la llIatiere 

(1) r. tous les alltems cités ci-dessus a I'appui de 
la l'egle génér'al~. 

(2) l\1iltermaiel', § 51 ; Hocco, p. 298. 
(;'i) Her'l, § 25 i Danz, p. 185. - r. aussi Ml\I~ich

horn (§ 55 tt 57) et l\1ühlenlll'uch (conlinllation de 
Gltick), t. XXXV, p. 36. DilDS le systeme de ces 
aulcllrs (royez ci-dessus, nO 42) , le change
ment de domicite du testateur ue falt point pl'éJu-

ou substance des actes, ainsi que n01l8 I'cx
pliqllel'ons encore au § sllivant. AillSi, dans 
\lB teslament, la capacité de 13 personne et 
la disponibililé des biens ne se reglent point 
par la loi elll lien de la rédaction. D:lllS les dis
positiolls entre-vifs, soit a titre onérenx, soit 
á litre gratuit, la loi dn lieu de la rédaclion 
peut avoil' inflllé, soit sllr l'ensemble de l'acte, 
soit sur les termes ernployés par les p:Hties; 
el, sous ce doublc litre, ceHe loi pcut elre 
consllllée par les jllges commo moyen d'inter
prétation ; mais elle ne forme ras la loi déci
sive, a moins que les parlies ne s'y soient SOll

mises expressémenl. 
46. La reglc indif}l\ée an n° 40 ne s'applí

que pas seulemcnt aux acles publics OH solen
neIs, mais anssi ::mx actes SOtlS signalllre pl'i
vée, comme, par exemple, les testarncnts DIo"'!' 

graphes. Fell M. Merlin (4) fait remarquer que 
« la regle locus regit actmn est générale, et 
il faudrait, pour la reslreint!re ;lUX. lestaments 
re~us pal' personnes publiques, une exception 
autorisée par une loi cxpresse. :& NOtls ajotlle
rons quc les I'aisons exposées an n° 41 s'ap
pliqucnt aux actes sons seing privé comme aux 
acles puhlics. NOtls regardons comme une ee
reUI' l'opinioll contrail'c professée par M. Du
ranton (ti). 

47. Nons emprlln lons a M. Pal'dessus (n) 
ulle observatiotl importante. C'cst que, dans 
tous les cas ou )'tlne des parlies invoqt1e lHi 

acte passé ho1's du royaume, il 1~1Ut avant tout 
s'assurer que l'acte a été passé dans le ¡ieu 
régi par les lois auxqllelles 011 veut le sou
mettre. 

48. La regle d'apres laquelle la Ioi dll licu 
de la rédaclion régit la formc de I'acte, adlllet 
différenles exceplÍons, dont voici les princi
pales: 

dice el la validité tlu tc~tilment, quant a la formc. 
(4) Répc/'toir'c, VO Testament, ~ect. 2, § 4, al'l. 1, 

no;) (4 0 édil., lo XIII, p. 745). - Polhiel' (TI'ilité des 
donatiol1s leslamenlaires, (hap 1, al't. 2, S 1) se 
bome a eXJloser' les r'aisons pOUI' el contl'e -ro :llIssi 
1\1. Har'logh, p. 155 el suiv. 

(5) Cou/'s de dl'oit fl':lll\;ais, t. IX, nO 14. 
(6) T. 5, no 1480. 
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.1 0 Lorsque les contractants OH l'individu 

dont émane une disposition se sont renuus en 
pays étranger dans l'intention u'éluder une 
prohibilion portée par la loi de leur domi
cilo (1); car la fraude fail exception a toutes 
res regles; 

2° Lorsque la loi de la patrie défend expres
~ément de contracter ou de disposer hors du 
territoire el avee des formes autres que celles 
prescrites par ccUe meme loi (2); car alors 
l'idée d'un eonsentement tacité de ceUe nation 
se (rouve formellemcnt exc1ue. CeHe exccptioll 
€slla meme que celle indiquée par M. Eichhol'll, 
son.'; le nO 2 ; 

3° En cas d'opposition expresse du stalllt 
récl (voy. supra, nO 43) ; 

4° Lorsque la loi du lieu de la rédaction 
altache a la forme qu'elle prescrit un effet qui 
se trouve en opposition avec le droit public du 
pays ou l'acte est destiné a recevoir son exécu
tion (3) ; 

f}o Par rapport aux ambassaueurs ou minis
tres puLlles el a leur suite. Ces personnes ne 
50nt pas soumises anx lois de la nation pres 
de laquelle elles exercent leur missioll diplo
matique (4). 

Deux autres exceptions que les auteurs .::ités 
dans les notes admettent encore :l la regle, 
conccrnant plutót la matiere que la forme des 
3ctes. Les voici : 1. 0 lorsque la promesse ne 
peut etre remplie sans que les conlract:mts ou 
i'un d'eux se livrent a des acles défendus par 
la loi de leur palrie (par exemple la convention 

(1) Meviusad jus lubec., quesi. prél', nO (3, et 
part. 2, tit. 1. art. 16. no 11, Voet, de sial., sect. 9, 
cap. 2, nO 4 ctno 9, excepto 5. Voel, ad fr., tit. de 
sial., § 14. Van der Kessel. tites. 59. Gltick, com
mentaire, § 44, note 52, el § 75¡ le méme droit l)['ivé, 
§§ 17 et 18; lHeier. § 15. Danz, p. 183, Weber, § 72. 
MUhlenbruch, § 73. Rocco, p. 299. 

(2) Menoch, de prmsumpl., lib, 2. pra?s. 2, no 6, 
Voe!, ad. fr. tito de sial., no 14 a la fin. Kessel , 
t1I, 59. Hel'!, § 10, 50 exception. 1\1. l\Jittermaier; 
'~ 31, nO 5. - Y. des exemples dans Hartogh, p. 110 
t~t 111. 

e;) Hert. § 10, 26 exception. Voici une hypothese 
'1 ui rentl'e dans celte exception. Dans le systeme dn 
(, civ., le lérrataire universel institué par testament 

ARCHn'ES. - T. IV, 'le LIYRAISO:'l. 

passée a l'étranger d'introduire en France de~ 
marchandises prohihées); 2° lorsque les lois 
étrangeres, sons l'égide desquelles la conven
lion a élé passée, ont pour effet de détruire dc~ 
droits acquis, ou se lrouvent en opposition 
formelIe avec les droits résultant de la souve
raineté, ou avec le droit public de la nation a 
laquelle appartiennent les contraclants ou le 
disposant. (V. plus h;lUt, nO 15J 

49. Lorsque les personnes se trouvant erl 
pays étranger ont suivi, non }las les forme . ..; 
prescrites par la loi du lieu de la rédaction dll 
contrat ou de la disposition, rnais ceHes de la 
loi de leur patrie, J'acte est-il valahle, qnant :\ 
la forme, dans leur patrie? En d'autres termes, 
la regle locus 1'egit solemnitatem est-elIe impé
rative ou n'est-elle que faculta ti ve ? 

Nous lcnons ponr valable l'acle passé :i 
l'étranger suivan,t les formes prcscrites dan~ 
la patrie. 

C()llformément au principe de souveraineté. 
la soumission des individus aux lois de leul' 
nation constitue toujours la regle (~); l'emploi 
des formes usitées daos le pays étranger OU ils 
résident momentanément, n'est qu'une excep~ 
lion mOlivée sur les raisons données par Ro . 
denbourg et Yoet. (V. supra, nO 41.) Lorsqu'il 
y a eu possibilité d'observer en pays étr:mf.;cr 
les formes prescrites au lieu du domicile d~ 
l'ind,ividu, rien ne saurail s'opposer a ce que 
l'acte soil reconnu valable en ce qui cOTlcerne 
5a forme dan s la patrie de l'individu; l'emploi 
des formes élablies au lieu de la résidence 1110' 

publíc, el qui ne se ll'úuve pas en concours a\'ec un 
héritier a réserve, peut se melll'e en possess:on de la 
succession sans intervenlion de la justice¡ mais cet 
effet sera refusé au lestament re!(u en France, dan~ 
tous les pays oill'inlervenlion de la justice est géné
ralement exigée en matiere de slIccessioD. 

(4) HC1't, § 10, lre exception. Winiwarter, Exposé 
systématique et commentaire du droit civil allt'richieu 
(Das OEslerreichische burgerliclte Rech!, syste
matisch dargestellt ulld erlr.eulert). t. ler " § 66. 

(5) Cette regle a servi de base a I'avis de Cujas 
(Y. supra, no 41), d'apres lequel le testateur est 
tenll d'observel', quant a la forme, la loi de son 
domicile. La premiere partie de l'art. 999 dll e, el v . 
présente aussi une application de ladite rerr1e. 

s 
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mentanée a l'éLranger est unc faculté et non 
pas un devoir. Telle est aussi l'opinion des au
tcurs modernes, parliculierement de Voet (1), 
Van del' Kessel (2L Hert (3), Cocceius (4) , 
Glück (5), Tiumann (6) , Boullenois (7) , Mer
lín (S), Eichhorn (9), et Zachari<e (10). 

Cette opinion a eependant eu ses contradic
teurs, surlout parmi les anciens jurisconsultes. 
Dumoulin, dal1s sa consnltation 43, disaÍt a 
ce snjet : « Est omnium docLorum sentenLia , 
« nbicumque consnetndo vel statutum locale 
« disponit de solemnilale vel forma actus, 
« ligari etiam ex teros ihi actum ¡lIum geren
( tes ...... l) Panl de Castres (Paulus Castren
sis) s'exprimait ainsi dal1s son conseil15 : « Sta
« tulUm afficit aetus eelebl'atos in loco statuen
(( tillm, quia dicunlur ¡bi oriri et nasci (H). » 
Mevins (12) sOlltient également que le tesla
ment fait par un bourgeois de LlIbeck, hors du 
territoire de eeHe ville, d'apres les fOI'mes 
prescrites par le statllt de la rneme ville, ne 
saurait y sorlir ses eUets. Aussi le parlement 
de Paris, par arret du 15 janvier 172'1 (13), 
rendll sur les conclusions conformes de M. l'avo
cat général Gilbert-des~ Voisins ~ a déelaré nul 
le testament de M. de Pommercuil , fait en la 
forme olographe a Douai, oú eeHe formc de 

(1) Ad fr., tit. de statutis, § 14. 
(2) Tites. 50. 
(3) § 10, in fine. 
(4) De fundata in terri/m'iisjuridictione, tito V, 

5 5. Jus civile controversum, lib. 1, tilo quccst. 
2;), III. 

(5) Commentail'e, § 75, p. 401. 
(6) § 58. 
(7) T. II, p. 78 et suiv. Y. aussi le répertoire, 

vo Testament, sect. 2, § 1. art. 6, nO 7, el § 4, al't. 1 
no 8 (p. 74;)). 

(8) Répertoire, vo Testament, sect. 2, § a, art. 8. 
(Affaires l\1ercy-d'AI'genteau). 

(9) § 55. r. plus haut, no 42. 
(10) Ibid. 
(11) Répe¡'toirc ,vo Preuve, sect. 2, §::> ,art. 1, 

no 5. 
(12) Adjus lubescensc, lib. 2, tit. 1, art.16, nosR 

et 9. 
(15) Répertoire, V o Testament, sect. 2, § 4, al't. 1 

et 2. 
(14) Répertoire, vo Testament, secl. 2. § 4,art.l, 

no a, ,'crs la fin ; Sirey, 181;), I. 455 j Dalloz, juris· 

disposer n'était pas rCQl1e; vaincmenl on oppo
sait que le teslaleur avait eu son domicile a 
Paris, oú les teslamenls olographes élaienl 
admis. De meme un arrct de ]a conr d'appel 
de Paris, dll 7 Lhermidor :m IX, a annulé un 
testamcnt olographc rait en 17Sr, a Bordcaux , 
oú eeUe forme de tester n'élait pas admise, 
par un individu domicilié a Paris (14). Ceue 
opinion (15) avait sa base O:lIlS les idécs dc 1:1 
féodalité (16) : on réputait sujet tcmporaire 
tout individu qui se lrouvait dans le pays, 
quoique ce ne fUt que momentanérncnt et sans 
intention d'y rester (17). Aujourd'hlli ceHe 
sournission a la loi dll lieu de la rédaclion du 
contr:lt ne saurait elre dérivée du simple séjoUl' 
de l'individu : elle ne peut résulter qlle de S3 

déclaration explicite 011 implicitc (iR). Pa/'mí 
les auteurs récents, Danz (i9), 'Weber (20) et 
Meier (~1), sont les seuls qui adhercnt a I'an
cienne opinion, sans donner de molifs. 

PSO. Une antre question esl ecHe de savoir, 
si le contractant Oll disposant qui se t/'ouve en 
pays élrangcr. pcut se borner á employcr les 
formes pl'escriles p:lr la loi du lieu de la sitlla
tion oe ses immeuhles I au lieu de suivl'e eelle 
du lieu de la rédaction. 

NOlls tenons pour l'affirmalive, par une 

prudence générale, t. v, p. 604. Le pourvoi formé 
contt'e cel anet a élé rejelé le 20 aotH 180G, par les 
motifs suivants : le Attendu que la violation fomlclle 
\C d'une loi donne seule ouverture a cassation i qu'á 
\C l'époqlle oü l'arrét dénoncé a été rendll , la jUl'is
({ prurlence étaitcontroverséc sur la validité ou inva
« liditédu testamenlolographe, fait enpays de droit 
\C écrit, par un domicilié dans une coutumc qui ad
\( mettait ce mode de tf stCI'. )) 

(15) On sait qu'3I1jollrd'hui I'art. 990 <111 C. civ., 
dispose en scns contrairc, mais en faveur des Fran
cais seulement. 
• (lu) 1\1. Durallton, Cours de droiL fl'anfais, t. IX, 
no 14. oppose a I'arrél du 7 thermidor an IX des ar
¡jumcnts a priori. 

(17) Her!, § 10, 110 1; Huber , no 5 ; Glück, com
mentaire, § 44, p. 289, el § 75, p. 400. 

(18) l\I. Miltel'maicr, dans )'article cité des Ar
chives de la jw'isprudence en rnalih'e cÍ/'il¡? . 
1. XIII, p. 314. 

(HI) P. 183. 
(20) § u2, p. 184, note 2. 
(21) § 1!l, 
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raison analoglle a ceHe donnée sur la question 
précédente. Le statut réel régit les irnrneubles; 
e'est un principe résultant de la nature des 
ehoscs; la permission d'user des formes éta
blies par la loi du líeu de la rédaction de l'acle 
n'est qu'uI}e exeeplion introduite en faveur du 
propriétaire, et a laquelIe il lui est loisible de 
renoneer (f). 

Tel est anssi le sentirnent de Rodenburg (2), 
de Jean Voct (3) et de Van der Kessel (4) ; 
Cocceius (5) soutient rneme que la forme des 
actes cntre-vifs ou testamenlaires est régie 
exclusirement par la loi de la situation des 
Licns. Fachinée el Burgundus (V. supra, 
n° 14) partageaient eet avis, mais par rapport 
aux testarnents seulement. En Be!gique, l'édit 
perpétuel de 1611, arto 15, ordonnait qu'en 
cas de diversité de eoutume au lieu de la rési
dence du testateur et au lieu de la situation 
de ses bien s, on suivrait, par rapport a la forme 
et a la solennité, la coutume de la situation (6). 

Pau! Voet (7), Huber (8), Hert (O), Hom
mel (10) el J'auteur de l'ancien répertoire de 
jurisprudence (11), se prononcent pour la nul
lité; ce dernier invoque l'aulorité de Paul de 
Castres, au passage rapporté au nO précédent: 
et le principe que la loi lie tous les individus 
qui vivent dans son ressort, ne CUt-ce que mo
rnentanément. Nous renvoyons, a ce sujet, aux 
observations présenlées sur la question pré
cédente. 

Mevius (t 2) distingue entre le citoyen faisant 
partie de la nation dans le territoire de laqueIle 
les biens sont situés, et entre l'étranger; íI 
n'accorde qu'au premier la faculté de tester ou 
de contracter partout d'apres les formes pres-

(1) 1. 29, Code de pacas: 1( Omnes licentiam 
{( habere, his, qllre pro se introdncta sllnt renun
( liare. J) 

(2) Tit. II, chapo 5, no 2. 
(5) Adff., tilo de statutis, nO 15; de succession., 

nO 46. 
(4) 'Tites. 59. 
(5) Disscrlation citée, tito VII, §§ 4,7 et suiv.j 

tit. YJI[, § 5. Jus civile conlroversum, lib. 2, lit. J, 
quccst. 23, 11. 

(6) EU/'Gundus, tracto 6, no 5; Hel'lorrh. p. 145. 
(7) De stalutis, scct. 9, ch. 2, nO 1. 

crites au líeu de la situation. L'auteur ne donne 
pas de motif de cette distinction, et nous ne 
pouvons la trouver fondée. 

51. Nous arrivons aux dispositions des lois 
positives qui consacrent le principe locus regit 
actum, par rappor! aux formaIités extrinseques 
des acles. 

Lors de la rédaetion du Code civil, le gou
vernement avait proposé une disposition ainsi 
eon~ue : « La forme des aCles est régIée par 
q les lois du lieu dan s lequel ils sont faits ou 
~ passés. » Cet artide fut attaqué cornme 
étant inutile par rapport aux actes passés en 
France, aLLendu que la forme des actes était 
aujourd'hui la meme dans tout le royaume. Oa 
ajoutait que si l'artide n'avait pour but que les 
aetes passés en pays étranger, le législateut> 
sortait du cercle OU iI devait se renfermer, 
paree qu'il ne luí appartenait pas d'étendre 
son pouvoir au dela du territoire fraIH;ais; qu'il 
convielldrait done de se borner a dire que les 
actes faits par des Fran~ais en pays étrangers 
sont valables lorsqu'on a observé la forme 
prescrite par les lois du pays OU ¡Is onl élé 
passés; mais que, dans cette hypothese, la 
rédaction de l'article proposé était trop géné
raJe,. puisqu'on pourrait prétendre y trouver, 
par exernple, la validité d'un acle de mariage 
qu'un Fran~aÍs mineur ¡rait faire expres, sans 
le eonsentement de son pere, dans un pays 
régi par le eoncile de Trente (13). e'est par 
suile de ces observations que le gouvernement 
n'a pas reproduit eet article en présentant le 
second projet qui a élé adopté. Mais, comme 
le fait observer feuM. Merlin (14), « le conseil 
d'État, tout en retranchant ce He disposition, 

(8) No 4. 
(9) § 10, in initio. 
(10) Regula 5. 
(11) ro Preuve, sect. 2, § 5, arto 1, no 5. 
(12) Ad jus lubesc., quccst. prel. 6, nO 8. -

M. Rocco, (p. 500-516) élablit une autre dislinclion. 
(15) Réperloiredejurisprudence, V O Loi, § 6, no 8. 

Favard, Conférence du C. civ., 1. Icr, p. 25. te méme, 
Molifs du C. civ., t. IX, p. 56,44,61,76,110,160, 
204,245,289,516. Lucré, t. ler, p. 595, 478 el 4:)3. 
1\1. Hartogh, ch. 7, p. 115 el suiv. 

(14) R~pel>t., ibid. 
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n'!) pas laissé de la considérer comme énon
~ant, réduite a son véritable el seul ohjet, a la 
forme extrinseque des actes, une de ces maxi
mes tellement notoires qu'elles n'ont pas besoin 
de la sanction expresse du législateur ~ et qu'il 
en a lui-meme appliql1é les conséquences dans 
les anicles 47 et 999. l' 

Le Code civil d'Autriche ne consacre pas 
textuellement la maxime que la forme des 
actes se regle d'apres la loi dn lieu de la ré
daclion; les arto 35, 36 el 37 de ce Code, 
rapportés plus hallt n° 26, parlent des con
venlions passées par les étrangers en AULl'ichc 
ou a l'étranger, et ils y appliquent tantot les 
Jois autrichiennes, lantot les lois étrangere8, 
sans distinguer si eeHe applicalion se horne a 
la matiere des conventtons, or. si elle s'étend 
également a la forme des actes. 1\1. \Viniwar
ter, allx paragraphes 62, 64 el 60 de son com
mentaire, donne á enlendre que les anicles 
cités régissent a la fois la forme el la maliere 
des actes. 

Le paragraphe 33 de l'introduction au Code 
général de Prusse est ainsi, con.;u : « Les lois 
C[ provinciales et les slaluts qui déterminent 
« les forllles cXlérieures d'nn aete, ne s'appli
« quenl qu'aux acles faits dans le ressort de 
« la juridiction pOIll' laquelle la loi a été ren

<t due, et par des personnes soumises :i eette 
« jUl'idiction. » Cette disposilion, comme on 
voit. n'est relative qu'a la diversité des lois 
provinciales enPrusse : elle ne s'occupe pas 
des pays étrangers. l\bis le paragr::lphe 34 (rap
porté pllls haut, nO 35) se réfere au paragra
phe 33, d'oú il suit que la fOl'lne des actes faits 
par des étrangers hors de Prussesel'a jugée par 
les lois du dornicile de ces élrangers. 

Le eode bavm'ois, part. 1, chapo 11, § 17. 
porle : ~ En ce qui concerne la simple sol en
nité d'un acte entre-vifs ou a cause de mort, 
on appréciera et jugera I!'apres les lois du lieu 
ou il a été passé. }) 

Nous avons déjil rapporté, nO 2G, la dispo
sition additionnelle a I'al't. 3 du Code civil de 
Hade, qlli applique les formes,pres.crites par les 
¡oís dll pays aux arles qui y sont p::lr,sés {lnr des 

étrangers. On uoit admettre que, par récipl'O" 
cité, les acles passés hors de Bade serontjllgés, 
par les tribtlNaUX du grand-duché, snivant les 
Jois dI:] líeu de leur rédaction. 

L'art. 10 du Code nécrlandais s'explique 
dans des termes plus généraux : « La forme, 
~ dit-il ,de tous les actesest régie par la loí 
« d u pays ou du lieu OU l'acte a élé passé (1). , 
Par appli~alion de ce principe, l'art. 138 re
produit ladi6position de l'art. 170 du Code 
civil fl'an.;ais, et l'art. 992 porte: « Un Néer·· 
« landais qui se trouve en pays élranger ne 
I! pOUfra faire sa disposition de del'lliere vo-
11 lonté que par acle aUlhentique et en ohser
« vant les formalilés lIsitées dans le pays OÚ 

d l'acte sera passé. Néanmoins il I'0Ul'l'a dis
« poser par acte de sa main, de la llIaniere 
« prescrite par l'art. 982 ci-dessus. D Cel 3r
licIe 982 esl ainsi con.;u : « On pellt fail'e des 
« dispositions a cause de mort par un simple 
c: acte, écrit, daté eL signé par le testateur • 
« sans aut\'~s formalités. Cependant, ces dis
e¡ positions ni: pourront por ter que sur la no
« mination d'cxéculeul'steslamenlaircs, sur les' 
« funérailles, sur des Icgs d'habits, delinge de 
~ corps, de pafures déterminées, ou decer
« tains m~ublcs. La révocalion tI'un pareil 
<t acte peut avoir líeu par Ull acte fait de la 
I! meme maniere et dan s les mellles formes. » 

11 faut remarquer que ('art. 978 admet cepen
dant les testamcllls olographes, en reproduisal1t 
les termes de l'art. 9jO du Code frant;ais ; ntais 
il ajollte que ,( ce teslament devra etl'e déposé, 
par le testateur, :'tl'étuue d'nn notail'e; D el le 
meme article prescrit les formalités:l obserrcr 
dañs cel acte de dép6t. 

011 voit que l'art. 9D9 du Code civil fran-· 
.;ais n'existe plus dans les Pays-Bas., et que le 
NéerIandais ne peut les ter l10rs du royaume 
que par acle aulhenlique, a moins que S3 dis
position de dernicl'e volonté ne se horne au!. 
objels indiqués :l I'art. 982. 

Le Code civil sarde garde le silence sur la 

(1) ,'\1. Harlogh, p. 15i el suiv., a analysé les di~· 
rllssion~ qui onl précélh'! l'arloptiolJ de ct.:t :l/'ljelc. 
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(lucstioll dc savoir quelle est la loi qui régit 
la forme des acles. Du reste, il n 'admet pas 
les simples teslaments olographes: il ne re
connait comme valables (arl. 744 et suiv.) 
que les lestaments par acte public, les testa
ments mystiqlles et ceux déposés a la COl1r 

supérieurc de justice (le sénat). 
00 trouve le meme silence dans le Coue des 

Deux-Siciles; mais ce Code (art. 890 et 920) 
reproduit les dispositions des arto 970 et 999 
du Coue fran~ais. 

l,e Code du cantan de raud, tout en ob
servanl le bilence sur le principe, ne raíl que 
reproduire (art. 648) l'art. 970 du Code 
fran~ais. 

Nous avons rapporlé au no 26 la disposilion 
tinale de l'art. 4 du Code de Berne. L'art. 057 
de ce Code porte: « Un acle de derniere vo
Ii lonlé doíl ctre fait par écrít, en présence de 
4: ""deux témoins. ) Les art. 060 el 061 ajou
tent: « Les hommes peuvent écrire leur dispo
(! sition cux-memes ou la dicter :l un notaire ; 
( les femmes doivent toujours la dicler a un 
J notaire. La disposílion doit, dans le premier 
1{ cas, ctre écrite e51 entier par la personne 
.. meme, contenír une date et etre signée de 
( ses noms de baptcme el de famílle. '11 

Le Code du canton de Fribottrg (art. :5 et4) 
reprotluit l'art. 4 de celui de Rerne. 

Voici la dispositíon du Digeste rus se :« L'acte 
• passé a l'étranger, d'aprcs les formes qui y 
« sont en vigueur, bien que non conforme au 
( mode adopté en Russie, sera néanmoins 
( admis a faire pl'euve, jusqu'a la production 
« de moyens propres a en infirmer I'authenti
« cité.» (Lois civ. X, suppl., art. 046.) CeHe 
regle générale a été appliquée aux testaments 
\lar la disposition de l'art. 656 du eode civiL, 
liv. 111, lit. III, chapo 1I. 

Le eode civil de llaui gan!e le silence sur 

(1) Voct, ad fr., tilo qui teslam. fae. poss., 
nO 44, de Mean, obsel'vationes el ¡'es jud,icalm ad 
jus civile Romanol'um el Leodiensium, t. V. Ob
servo 652, n flS 1 et 2. Répertoil'e de jurispl'udenee. 
VU Effel l'éll'oaetif, sect. 5, §~ '1 et 5. J urispl'udenee 
du C. eiv., lo IV, ¡J. 146 el suiv. Titlmann, ~~ 40 

la regle: il rcproduit les dispositions des arti
eles 970 et 999 dn Code franliais. 

L'art. 10 du eode de la Louisiane porte: 
(l La forme et l'effet des actes publics et privés 
« se reglent par les loís et les usages du pays 
( dan s leqllel ces actes sont faits ou passés. 
« Cependant l'effet des actes pa.ssés pour etre 
« cxécutés dans un autre pays se regle par les 
« lois dt! pays ou íls ont leur exécution. ) 

~, 2. De la matiere des actes ou des solennités 
internes. 

0~t Nous avons déjll faiL remarquer (supra 
i¡o 59), que la matiere des acles ou les solcn
nités internes comprennent tout ce qui regarde 
la capacité des personnes et le consentemellt 
de la partie ,l'ohjet, la validité et les effets 
de I'engagement 011 o'une disposítion tcsta
mentaire. 

II s'agit maintenant d'établir quelle est la 
loi applicable a chacune de ces diverses par
ties de la malíere d'un acte. 

03. NOlls avons Vil plus haut (n° 24) que 
la capacité de ]a personne est régie par le sta
tut personnel, c'esl-il-dire, par la loi du lieu 
<lu domicile, et que le statut personnel tI'un 
territoire ne s'applique pas aux étl'angel's qui 
y contractent. De la l'ésulLe que la loi UH do
micile décide la question de savoir, si l'indi
vidu qui, en pays éLranger, a passé 1I!/l acle 
entre-vifs ou disposé par acte de derniere vo
lonté, ou celui au profit duquel l'engagement 
a été pris ou la disposition a été faite, (\vait 
la capacité nécessair'e de conlracter, de dispo~ 
ser ou de recevoir (1). 

Relativement aux actes de l'homme, la loi 
personnelle peut trouver son application de 
deux manieres : ou immédiatement, )OI'S

qu'elle valide ou invalide ces actes, sans égard 
aux fails de I'individu; ou médiatement, lol's-

et 41. l\I. Pardessus, t. V, nu 1482. HenI'Y, T¡'ealisc 
on tite differenee betlJ./een persDnal alld ¡'eal 
slalules, etc., London, 1825, p. 50.1\1. Roreo, p. 3ü9, 
396 et suiv. Anét de la conr royale tic Douai, dll 

24 jan vier 1840. (Rceueil des arréts tic celle cour. 
t. Ir, p.121,) 
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que cette loi ne fait que diriger les faits de 
l'homme ou leur imprimer une direction ('1). 
Nous donnerons ici quelques exemples qui ren
trent dans la premiere de ces catégories, 
en commen<;ant par les cas d'inobservation 
des formalités intrinseques ou viscérales 
(V. suprd, nO 59), tels que le défaut de con
sentement légal. 

54. Le teslament fait en France par un Es
pagnol n'ayant pas alteint l'age de vingt-cinq 
ans, sera nul, non-seulement :i l'égard des 
biens du testateur situés en Espagne, mais 
aussi :i l'égard de ceux situés en France; car 
]a loi espagnole (2) fixe la majorité a vingt-cinq 
ans, et elle ne contient pas de dispositions 
analogues a ceHe de l'art. 904 du Code civi1. 
Est de meme null'engagement pris en France 
et envers un Frau¡;ais, par un Espagnol mi
neur de vingt-cinq ans. 

Cette dernieresolution a été attaquéepartrois 
autorités graves, par Hugo Grotius (5), par 
M. Burge, et par la cour royal e de Paris (4). 

Suivant Grotius, en these générale, l'étran
ger mineur qui contracte avec un citoyen, est 
soumis aux lois du pays de ce dernier ; quid, 
dit-il, qui in loco aliquo contrahit, tanquam 
suúditus temporarius legibus loei subjieitur. 
On ,"oit que l'opinion du savant publiciste se 
ressent des idées féodales ( V. supra, nO 29) 
qui nepeuvent plus etre invoquées aujourd'hui. 

1\1. Burge soulient qu'en regle générale 
tout individu est tenu de connaltre les lois du 
pays ou il passe un contrat, paree qu'il lui est 
possible de se procurer cette connaissance. 
Cest en vain, (lit-il, qu'on oppose la maxime; 
qui cum alio contrahit, veZ est vel debet es se 
non ignarus conditionis ejus (n), ce qui im
}Jliquerait, pour le contractant, l'obligation de 
connailre, outre les lois du lieu, le statut per-

(1) Répertoire, VO Loi, § 6, nOS 2 et 4; Vo Testa
ment, sect. 1 et sect. 2, ~ 4, arto 1. 1\1. Rocco, p. 247, 
20; p. 257 et su iv • 

(2) Sala, i!luslracion del derecho 1'eal de Es
pana, t. 1, p. 109. 

(5) De jura belli el pacis, lib. 2. c. 1] , ~ 5, 
nO 2. 

(4) Al'réls ¡fu 1i juin 18;34 {premiel" chambr'; (e( 

sonnel de eelui qui contracte avec lui : il se
rait déraisonnable de prétendre appliqucr eelte 
maxime au cas ou la condition dépend de 
faits ou de lois en vigueur dans un pays étr.'ln
ger, et dont celui qui eontracte avec l'incapa
ble ne peut avoir eonnaissance. 

Ce raisonnement n'est qu'un sophisme, 
M. Burge suppose comme constant ce qu'il 
devrait prouver, c'est-a-dire, que I'Espagnol , 
mineur d'apres les lois de son pays, et des 
lors jncapable de tous les actes de la vie ci
cile, est eapable d'acquérir la connaissance 
des Jois fran.¡aises, et, par suite de s'ooliger 
conformément :i ces lois. Nous soutenons 
d'a~ord que la connaissance des lois est une 
eirconstance indifférente ; personne n'a encore 
prétendu qu'un Fran¡;ais n'ayant pas accompli 
S3 vingt et unieme année, et qui, cependant, 
a oblenu le grade de licencié en droÍt, peut 
valablement s'obligcr de meme qu'un majeur; 
l'argument essentiel, c'est que la capacité de 
s'obliger lui manque, d'apres la loi personnelle. 
Du rcste, et ceci est un argument puremcnt 
accessoire et surabondant, la maximc que cha
cun doit connaitre la conditÍon de celui ave e 
Jequel il conlracte, s'applique sans doute au 
Fran.¡ais nlajeur qui a trailé en France aycc 
I'Espagnol minenr; jI n'était pas contraint de 
lraiter; s'il I'a fait, c'était un effet de S3 libre 
volonté, et il devait alors, comrne ii étai t C3-
pable de lous les actes de la vie civilc, pren
dre des informatíons sur l'état et la condition 
de son contractant, c'est-a-dil'e, s'aSSUI'Cl' de S3 
capacité: peu importe que ceHe capacité dé
pendit de faits eL de loís étrangúrs an COIl

tractant eapable. Pourquoi a-t-i¡ préféré tl'ai
ter sans s'entollrer de renseignelIlcnts? CCUe 
négligence ne saurait erécr un titre en S3 fa
veur, et elle doit plulÓt lui porter préjudice. 

du 15 octobre 1854 (chambre des vacations), Hépcl'

toire du droit commel'cial , par MM. Crémieux et 
Patorni,1834, p. 217 el 509, Sirey, 1834, t. JI, p. 371, 
et 658. Gazetlc des tribunaux des 4 janvier et 
19 juin 1854. A une éporlue antérieure, la méme cour 
avait jugé en sens contl'ail'e, pal' arrét du u rrerminal 
an Xlii. (Jurisprudenee du C. civ. t. IV, p. 154. 

(5) t, 1:J. JlI'. Ir. de I'C[j. jUl. 
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Les observations que nous vellons oc faire 
sur la maxime consignée cn droit romain, ée3r
lent aussi les argumenls conlenus uans les 
dClIx arrelS de la cour royalc, et qui se re
duisent a soulenir : ('( que le Fran.;ais n'a ni 
connu ni dit conn31lre les disposilions concer
nant la capacité de son contractant élranger, 
et que conséqucmment ces dispositions ne 
peuvent etl'c oLligatoires pour lui; que le con
tract3nt Fr31lliais a élé autorisé a le considé
rer COlllmc fl'an"ais ct soumis d la loi fran
(xtise; cllfin, que l' étranger est régi par la loi 
fran~aise pour le fait dont il s'agit, et doit elre 
considéré eOlllme majeur devant les tribunaux 
fran"ais, lorsqu'il s'agit d'aele passé en Franee 
avec des Fran¡;ais. II M. Pardessus (1.) et 
M. NOllguier (2) ont déja réfuté ceHe argu
mentation. Ce dernicr auteur suppose que, 
d:ms les arrets cilés, des circonstances de fait 
ont fait fléchir la rigueur du droit. « Le dol 
et la fraude, » di t- il, « vicient les contrats, 
modificnt les príncipes, et interdisent des 
plaintes qui, présentées de bonne foi, eussent 
élé légitimes. Si le mineur a soigneusement 

, caché son incapacité: si, au moyen d'appa
rences extél'ieures, il a fait croire a sa majo
rilé et a un droil qu'il n'avait pas, ces ma
oruuvres poul'font motiver contre lui un ju"ge-
menl de condamnalion. » Nous devolls d'abol'd 
regrctler que la cour rople n'ait pas eu soin 
de mOliver ses arrels sur des circonstances 
anaJogues, et de lem donncr ainsi une appa
rence d'équilé : mais ces molifs nc les auraient 
pas mis a l'abri de la cl'itique. En eITet, les 
manreuvres indiquées par M. Nouguier ne con
slilueraient ni le délit d'escroqueric (art. 405 
du Cocle pénal), ni celui (rabus de confhnce 
(art. 408 du meme Code), el ne pourt'aient 
done donner lieu , sous l'IlO de ces deux titres, 
a une condamoalion ciyile. (Art. 5 du Code 

(1) Traité du contratdc chanrre, no 301 j Conrs de 
dl'oit commercial, t. V, no 1482. 

(2) Des leltres de chanrre, no 275 de l'éd. HAllnIAN. 

(5) T. XI, no 40. 
(4) Huber, a l'endl'oit cité, no 8, dit, a propos d'un 

cas analorrue : Mullo magis slaluendum eSl, eos 
cont/'Cl jus gcntium (accl'8 vidcl'i, 'fui civibus 

d'inslrllction <'l'iminelle.) La seule aetion ad
mise serait celle fondée sur l'art. 1580 du 
Code civil, qui, suivaot l'opinion de Toul
lier (5), pellt avoir lieu contrc lc mineur. Tou
jours reste-t-il vrai que les motifs des deux 
arrels manquent de tout appui légal. 

C'est avec raison que, dans tous les pays, 
les j ugcs cherchen t a protéger les régnieoles 
contre le préjudice qu'ils pellvent éprouvel' 
par les faits des étrangers ; mais cette prolec
lion dégénere en une oppression des éll'3ngers, 
lorsque "les jllgcs violent les principes du droiL 
international établis par l'usage des nations (4), 
ou lorsqu'ils ne tiennent pas compte de ce que 
les f:lutes commises par les régnicoles sont 
cause pl'incipale un occasionnelle du préjudice 
par eux souffert. Dans un pays de publicité 
comme la France, les juges doivent surlout se 
prémunir contre une rigueur inique envers les 
étrangers; nos journaux j udiciaires et l'ecueils 
d'al'reLS sont répandus dans toute rEurope; 
el j'ai été a portée de constatel', dans de nom
breuses especes, que des décisions rigoureuses 
avaient éLé rendues a l'étranger, en forme de 
représailles contre les sentences des tribunaux 
fran¡;ais rendues au préjudice d'élrangers. 

55. Aux exemples de nullité des acles pOUl' 
inobservatiun des formalités intrinseques ou 
viscérales, nous en ajouterons d'autres qui se 
rapportent aux formalilés habilitan les. 

L'autorisation de la femmc mariée, exigée 
par le Code fran¡;ais, ou l'assistance el'un cu
rateur des femmes, mariées ou non, requise 
dans divers pays allemands (5), en Danemark 
et en Norwége, apparlient égalemcnt a la ma
tiere de l'acle et a sa validité intrinseque, et 
la nécessilé de ceUe autorisation ou assistancc 
dépend du statut personnel de la femme (6). 

Il en est de meme des pouvoirs du tutellr, 
selon la varié té du stalut personnel ; les actes 

alieni impel'ii sud faciLitate, jus pa[l'iis legibus 
contl'al'iwll, scienles volenles impel'tiuntw'. 

(5) lHiltel'maiel', §~ 580 el 581 ; Tittmann, § 47. 
Cette curatelle des femmes a été supprimée en Bade, 
dans le royaume de Saxe, et en Saxe-Weimar. 

(6) Huber, § a, a la note, cite des décisions CO!1-

ll'aircs intel'venues en Saxe; mais dans ce pays les 
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f,tits par le tuleur, au nom du mineur, pro
duisent leurs effets, t:mtót par suile du simple 
t'onsentement du tuteur, tantot seulement 
apres l'approbation du conseil de famille ou des 
tribunaux agissant comme tutelle supreme. 

L'individu interdit dans son pays ,el par la 
l'endu incapahle, I'est aussi en pays étran
gel' (1). Il en est de nH~me du failli déclaré tel 
dans sa patrie (2), ainsi que de l'absent (5). 

11 suit des memes principes qu'un individu 
!le pcut valablement ratifier en pays étranger 
une obligation par lui eontractée dans sa pa
trie, et qui est "iciée de nullité d'aprcs les lois 
de eelles-ei, qu'autant que ces memes lois au
lorisent eette ratification (4). 

56. La ]oi personnelIe imprime une direc
lion aux faits de l'homme , par exemple, re
Jativemcnt a l'association conjllgale quant aux 
hiells. A défaut de stipulations expresses des 
époux, eelte associatÍon est régie par la loi du 
domicile, du mari au moment du mariage. Le 
faÍt des époux qui s'unissent par mariage re
~Oil, quant aux biens, sa direction par la loiper
sonneHe du mari , et ce He loi exerce ses effets 
}lH~me sur ceux des biens immeubles apparte
tenant aux époux, qui se troúycnt situés hors 

cmateUl s des femmes ne furent donnés ni aux per
~onnes ni aux biens, rnais pour le proces seulement. 
Herl, § 70; Hornrnel, obs. 409, no 10. 

(1) Boullenois, tit. 1, chapo 2, obs. 4, p. 51, 59 el 
174. Denisart, va Prescription, no 9, Rodenburg, 
tit.l, ch. 5, na 4, Christin, vol. 3, déc. 175, no 6. 
Voet, ad ff. lib. 27, tito X, no 11. Hornmel, obs. 409. 
GIUck, droit pl'ivéj §§ 17 el18. l\I. Eichhorn , § 55. 
M. Rocco, JI. 4~6. 

(2) Rép., va Faillite, sect. 2, § 2, art. 10, no 2 j 
<lITel de la cour royale de Bordeaux, du 10 fév. 1824. 
(Sirey, 1824, 1I, 119.) Ar'chives du dl'Oit civil el cl'i
minel de la Prusse I'hénane, t. 1, pan. 1, p. i65. 

(5) Rép., V O Absent, note 5, sur I'arlo 112du C. civ. 
Al'I'ét de la eour royale de DOllai, du 5 rnai 185G. 
(Recueil des arrets de eetle eour, t. 11. p. 41.) 

(4) 1\1. Roeeo, p. 359 etslIiv. 
(5) fle staLutis, sur la loi 1, C. de sllmma lrinit. 

(quoad effeclum el decisionemjurium malrimo
nii .... inspicitur locus domicWi ltabitationis viri, 
deslinalm lempore matrimonii). 

(G) TI'. 1, nO 15. 
(7) Adjus tub., parto 2, tit. 11, al't. 2, nO 85. 
1,tI) Ti!. II, rh. V, IYS 14, 15. 

du territoire pour lequel eeHe loi a été rendoe. 
Ce principe :1 été reconnu unanimemcnt par 

les :1uteurs : nous citerons Dumoulin (5), Bur
gundus (6), Mévius (7), Rodenburg (8), Abra
harn a 'Vesel (9), Panl Voet (10), Jean 
Voet (11), Boullenois (12), Hert (1;»), Po
thier (14), le Répertoire dejurisprudence(15), 
Glück (1.6), Danz (17), MM. MiUermaier ('18), 
Eichhorn (19), Tittmann (20), Rocco (21). 

Ainsi la femme fran.;aise qui épouse un 
ciloyen de Francfort-sur-le·l\Iein, entre avec 
lui dans la communauté de biens particuliere 
établie par le satut de cette ville (22); :1UX 

termes de ce stalut, les biens que réunissent 
les deux époux leur sont eomrnuns qllallt a 
l'usage : tout ce qui est acquis uurant le 
mariage, devient leur propriété commune 
(excepté les objets achetés des deniers de 
run des époux) ainsi que les fruits qui en 
proviennenl. 

De meme la femme fl'an.;aise qui épouse 
un Hambourgeois contracte une communaulú 
universelle, dont le mari est le maitre; apres 
la dissolution de la communaulé, elle !le peué 
se décharger du payement des delles contrac
tées par le mal'i qu'en renon.;ant a lOUS leti 

(9) Tr, 1, noS 100 el suiv. 
(10) De sta!., sect, 9, ch. 1I, no 5. 
(11) Ad ff., lit. de ritu nupt., no 85. 
(12) Principts généraux, f,O 48; lit. 11, ch. 5, obs, 

29, passim. 
(15) § 50. 
(14) De la cornrnunauté, arlicle (l¡'éliminaire, nos 1, 

10 et 12. 
(15) ro eornmunauté, § 1, no;); VO conventioll3 

matrimonialés, § 2, 5e questioll i vo loi, § G, nO 2 ¡ 
Vo grains nuptiaux eL de survie, § 2. 

(16) Cornrnentail'e, t. XXV,§ 1240, p. 2GU. 
(17) § 55, p. 190. 
(18) §§ 31 et 400. 
(19)§507. 
(20) §§ 21 el 44. 
(21) P. 528, 581, 385 el suiv. 
(22) Statut réfol'rné de 1611, part. 5, lit V, § 1 ; 

tit. VI, § 1 ; pal't. 5, tit. V, § 2 et 4. Adlel'flycht, le 

dl'oit privé de Francfort (Francfurter Pl'ivat
recltt), ~~ 280 et 285. Bender, Alanuel dll drait 
privé de la vil/e libre de Francforl (Leltrbucft 
des Privall'cchts del' freien Sladt Francfw'l) , 
§ 14. 
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lJÍens que les ueux époux posseuent :l la meme 
époque , :l un titre queleonque ; elle ne con
serve que l'espoir des biens (Iu'elle aequerra 
par b suite. Cetle disposition de la coutllme ne 
')eut me me etre modifiée par une convenlion 
J • 
mall'iOlonialc (1). I1l1'y a d'excepllOn qu'au-
tant que le rnari; déja en déconfiture au mo
rncnt du mariagc, a élé décIaré en état de 
faillite avant l'expiration des cinq ans, :l par
til' du mariage : uans ce cas, la feOlme a le 
droit de reprendre ses apports. 

ti7. Le SlalUt personnel régit égalcment 
tou!es les disposiLions de l'homme par rap
flort :HlX mcubles, d'apres ce que nous avons 
Jil plus haut, 110 32. 

58. Au contraire, le statut réel gouve.rne 
tou tes les dispositions de l'homme relatives 
aux immeubles. Tous les aetes qui ont des im
mCllhles pour oLjet, ou qlli exercent des effels 
sur les immeubles, sont soumis aux lois elu 
lieu de la silualion : ces lois dominent ces 
:lctes. LOl'sque le disposant n'y a rien exprimé 
de parLiclllier au sujet des immeubles., la loi 
de 'eur siLnation regle tout ce qui les concerne. 
S'jl leur a imposé des regles par sa convention 
ou sa disposiLion, ces regles ne peuvent sOl'tir 
leurs cfrets qu'autant que la loi de la situation 
ne renferme pas de prohibition (2). 

Ainsi, en cas de vente d'un immeuble, avec 
indication de la contenance, a raison de tant 
la mesure, il faut appliquer la mesure du lieu 
de la situation (5). 

AiIlSÍ, les dispositions au profit <fu nouvel 
.époux (art. 1054 du Coue civil fran¡;ais), 
JJ'un enfant nalUl'el (art. 908) ou des enfants a 

(1) Statut de 1603, parl. 2, lit. XI, arto 15; lit. V, 
al'lo 10, lit. IX, art, 14. Gries, Commenlaire de ce 
slatut (Commental' zum Hamburgischen Sladl
recltt 'Van 1603), sur les dispositions ci-desslls. 

(2) Rodenburg, lit. IH, ch. 4, nOS 1 el 2. Boullenois, 
P¡'incipes généraux, no 41; t. I, p. [) et 10, T. Ir, 
p. 401 el 402. Christin, decis., vol. 1, déc. 282, n0 4. 
Ve Mean, Observatianes el res judicatce ad jus 
civite Romanorum el LeodiensiuJJl) etc, T. V,obs. 
652, nO O. GIUck, Commenlaire, t. 1, §§ 44 et 75. 
Titlmann, §g 48 et suiv. l\Icier, § 24. Répe['loil'e, 
1)0 Loi, § 6. nOS 2 et 4; S 8, nO 2 j V O Teslament, seet. 1, 

naitre (art. 1082) ou celles qlli réduisent UII 

enfant a une certaine portioll (art. 913), nc 
peuvent recevoil' leul' exéeution sur les im
meubles qu'autant que la loi de la sÍtuation le 
permet (4). 

Les dOlls entre épollx faits durant le ma
riage, sont toujours irrévocables, lorsque les 
bien s donnés se' trouvent situés en France 
(ar1. 1096) (5). Ainsi encore en Anglelerre, 
les statutes of {muds , qui refusent au proprié
taire le pouvoir de disposer de ses immeubles, 
allLrement que par une disposition ( will) cer
tifiée par au moins trois témoins dignes de foi, 
constÍtuent un statut réel (6). 

Apres avoil' donné des exemples de l'appli
cation de la loi réelle, 1l0llS ne pouvons nous 
empecher de signaler une espece OU, sous le 
prélexte de l'application de celle meme loi, 
le statut personnel a été violé. Une femmc 
espagnole qui résidait en Franee, s'était ren
due caulion de son mari , el avait, (>our sürelé 
de la créance consenti une hypotheque sur un 
immeuble :l elle appartenant en propre. Elle 
aLlaqua ce caulionnement comme nul, aux 
termes du sénatlls-consulte Velléien, qui a 
conservé force de loi en Espagne (7). Cetle de
mande en nullité était évidemment fondée sur 
le statut personnel de la dcmanderesse (8), el 
la validité de l'hypotbeque dépendait de la 
validité de l'obligation principale. Cependant 
la cour royale de París, par arret du f5 mars 
1831 , a écarté la demande en nullité, pal' le 
double mOlif: 10 Que I'immeuble hypothéqué 
élant situé en Fl'ance, il Y a lieu de jUgCl' la 
capacité de la dcmandercsse el la validilé de 

et secl. 2, § 4, al't. 1. Helll'y, p. 50. 1\1. Story, §~ 365-
5n. M.Roeco, p.247, 1;1'.249 et suiv.,p.400elsuiv. 

(3) Boullenois, t. If, p. 497. 1I1. Burge, tomo 11, 
p. 858 et 859. 

(4) Hel't, § 57.1\1. Rocco, p.115-136. 
(5) Arrét de la cour royale de Pau, du 15 déeembre 

1836. (Dalloz, 1838, t. IJ, 8lJ.) 
(6) M. Burge, t. Ii p. 23. 
(7) Sala, t. 11, lib. 2, lit. XVII, nO 3. 
(8) RépertoÍl'c, vo Sénatus-eonsulle Velléien, § 2, 

nO 1. Questions uc droit, vo Velléicn, (sénatus-con
sulte), § 3, 
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son obligalion d'apres les 10Ís fran¡;aises; 
2° qu'en tbese générale, soit en matiere per
sonnelle, soit en matiere réelle, les contrats 
et obligalions passés en France, et dont on a 
le uroit de poursuivre l'exécution devant les 
tribunaux fran~ais, ne peuvent etre appréciés 
et j ugés que d'apres la législation qui est propre 
a la France. La cour supl'cme a rejeté le pour
voi, mais seulement par le motif que l'arret 
altaqué n'a violé aucune loi (1). 

Du reste, il va sans dire que l'obligalion de 
l'étranger de se conformer a la loi de la situa
tion des immeubles dont il entend disposer, 
ne cesse pas (l'exister par son changement de 
résidence ou de domicilc (2). 

59. Relativement a tous les acles qui ne 
tombent pas dans l'application du statut per
sonnel ou du slatut réel, l'individu reste, en 
regle générale, libre de contracter, de s'obli
gel' et de disposer de ses biens : cette liberté, 
on l'appelle en Allemagne l'autonomie (aú,o
¡¡cf.'ía) des citoyens (3). 

60. En examinant la queslion de savoil' a 
quelle loi sont soumis les acles ou conlrats qui 
rentrent dans l'alltonomie, il ya six points a 
considél'er : 1° la valiuité- el l'emcacité intrin
seques de l'acte (abslraction toujours faite du 
statut personncl et du statut réel); 2° ses 
effels; 3° ses suites; 4° les causes qui peu
vent en motÍver la rescision; 5° celles qui 
pcuvent en opérer ou en faire prononcer la 
résolulion, la révocalion ou la réduction; 6° la 
confirmation ou ratification tendant a en répa
rer les vices (4). On verra d:lI1s la suite la né
cessité de eeUe distinction : ces six points ne 
sauraient etre décidés par la meme loi .. 

Nous dislinguerons les acles bilatéraux des tes
laments, el nous commencerons par les premiers. 
Al't. 1, Validité intrinseque des contrals et d'autres 

actes bilatéraux. 

61. Le príncipe général, en eeUe matiere, 

(1) Sirey, 1858, t. 1, 6G5. 
(2) lH. Rocco, p, 156-141-
(5) Yoy. plus haut, la nole 1 au nO 12. Danz, 

i. 1, ~~ 55 et 61. )\l. l\1iltcrmaicr, Al'cJ1ivcs ~ clc.) 
lo XIlI) p. 297, 

est que les parlies contractanles ont en l'ill
tention de se conformer, dans leurs con ven
tions, a la Ioi du lieu OU celles-cÍ Ollt été 
consenties et sont devenues pal'faites, et, par 
suite, de les soumetlre :i eeUe loi; en J'aulrcs 
termes, que la validité inlrinseque, le licn 
(vinculum juris ) des conventions dépend de 
la loi du lieu ou elles ont rec;u leur pcrfec
tion; l'acte valable ou HuI d'apres ecHe loi, 
le sera également parlout. La meme loi est 
encore applicable, lorsque, la validilé inlrin
seque de la convention n'étant pas conteSltSe, 
il Y a simplemcnt lieu de l'interprétcr. Feu 
M. Merlin (5) s'cxprime a ce sujet dans les 
termes suivants: « Tout homme qui contractc 
dans un pays, n'importe qu'i¡ y soit domicilié 
ou non, n'importe qu'il y soitcitoycn ou étl'an
ger, est censé attacher aux clauscs du trailé 
qu'il y fait, le sens et les conséquences qu'y 
attachent les lois de ce pays. » Si, dit Bur
gundus (6), « les parties ne se sont pas claire
ment expliquées, iI raut suivre les lois et lIsages 
du líeu ou le contrat a été passé: ce que les 
contraclants ont omis, est suppléé par la Ioi 
qui est le régllla tCUl' de I'État, et dont la 
voix est entendue par les nationaux comme 
par les étrangers qui se trouvent dan s le pays, 
el qui ne peuvent s'excuser de leur ignorance ; 
si l'individu Be s'est pas c1ail'ement exprimé 
dans le texte du contrat, il est censé s'en ctre 

I 

rapporté a la loi. ~ 

Ce principe a été admis par les auteurs ct 

par la jurisprudence des lribunaux des di
verses nations; il peut elre juslifié de dcux 
manieres: par I'intél'ct commun des sujcts des 
diverses nations, et par le systeme des pré
somptions. 

« En droit élroit, } dit M. Rocco (7), " la 
force des obligations conlractées dans un pays 
est circonscrite dans les limites de ce me me 
pays; mais I'intél'et mcme qu'ont les nations 

(4) On trouvc cctte énumération au Répel'loil'c de 
jurisprudence, va Etfcl rétroactif, scct. 5, S 3, al't. 1. 

(5) Rép., VO Itll'al1(1cl', S 2 (add. t. X\'I, p. 355), 
(6) Tr. 4, n° 8. 
(7) P. 200. 
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de resscrrer les rclalions mutuel1es, a fait que, 
dans chaque Élat, les obligations nées a l'étran
ger oLtiennent le sccours de l'action civile, tout 
comme si elles avaicnt pris naissance dans le 
pays meme. Des lors les actes faits chez une 
nallon étcndenl leurs effcts sur le terriloire 
d'une autre. » 

« La nécessité dcs relations entre les na
tions, }) discnt MM. Story (1) el Rent (2), « a 
rail établir que la validilé d'un contrat et tout 
ce qui concerne sa nature, le lien (vinculum 
obligationis) qui en résulte, ainsi que tout ce 
qui est relatif a son interprétation, dépend de 
b ¡oi du lieu ou ila été fail. l\ 

Nous renvoyons, au surplus, a ce qui a été 
dil plus haut, nO 10. 

Passons au systcme des présomptions. 
Il est d'abord incontestable que les contrac

tants sont libres d'adopter, comme pacte ex
pres, la loi élrangerc sous laquelle les contrats 
ont élé passés; alors ce n'est pas comme loi 
qu'e/lc agi t, meme sur les illlIl1ellbles situés 
dans un autre terrÍtoire, c'est commc eonven
tion (5) ; et tout le monde reconnait que eelle 
eonvcntion doil etre exéCUlée partont, sauf les 
exccptions générales qne nous exposerons ci
apres, au nO (j2. 

Lorsque les contractants n'ont pas expres-· 
sément adopté la loi du líeu ou le contrat a 
été passé, alors commencent les présomptions ; 
on aumet que les contractants se sont soumis 
conventionnellement aux dispositions de la 
llIemc loi, et que ces (lispositiolls doivent etre 
cxécutécs vi convcntionis, meme sur les im
mcuhles situés dans un autre pays(4). 

Toutes leslégislations sont d'accord a établir 

(1) §:; 242 et suiv. 
(2) Vol.lI, Iecture 27, 1'. 5!}2 el 395; Iecture 5U, 

p. 455 el 459. • 
(5) Merlin, Hépertoirc, vo Loi, § 8, nO 2; p. üOO el 

~uiv. du t. XVI (additions). 
(4) Merlin, ibid. 
(5) L. 219, ff. de r. S. 
((») Al't. 1156. 
(7) Ibid. 
(8) Art. 110!}. 
(O) Art. 1247. 

que, lorsqu'il s'agit d'une convention , le juge 
doit s'atlacher principaIement a la commune 
intention, expresse ou présumée, des parties. 
Ce príncipe se trouve dans le droit romain (5), 
dans le Code civil fran~ais (6) ct dans les Codes 
auxquels il a servi de modele; savoir, cclui de 
Bade (7), de Naplcs (8), de Sarrlaigne (9), du 
cantoo de Vaud (10), de Haiti (H), des Pays
Bas (12) ; 00 le rencontre aussi dans le Code 
de Baviere (15), et dans le Code civil d'Au
triche (14); il est rc~u en Anglelerre et aux 
États-Unis ('15). 

lTlle regle puisée dans la nature des choses 
fait supposer que la volonté de tout individu 
qui procede a un acte de la vie civile, s'en 
est rapportée plutot aux faits qu'il connait 
qu'a ceux qu'il ne connait paso En conséquence, 
lorsqu'il s'agit de la validité intrinseque d'un 
teslament ou de son interprétation , on aumet 
généralement (1 G) qu'il faut s'attacher aux lois 
et usages de la patrie du testateur, ou du lien 
de son domicile; on suppose que son intention 
a été de se référer a ces lois, qui lui sonL 
connues et présentes a la mémoire, tandis 
qu'il n'en est pas de meme de ceHes d'un autre 
lieu, par exemple du lieu de la confection du 
testamento 

S'agit-il du concours de la voIonté de deux 
ou pIusieurs personnes ayant la me me patrie, 
le meme domicile? Nul doute encore qu'eBes 
s' en sont référées a la loi de ce domicile (17). 

Mais 101'sque les divers contractants n'ol1t 
pas la meme patrie, le me me domicile, on ne 
saurait donner la préférence aux lois d.e la 
patrie ou du domicile de l'un d'eux, ni juger 
sur l'intention que l'un d'eux prétendrait avoir 

(10) Art. 85G. 
(11) Al't. 157!). 
(12) Art. 946. 
(15) Part. 4, ch. 1, § 18; parto 5, ch. 2, § 12. 
(14) Art. 914. 
(15) M. Hent, t. 11, p. 554 el 555. 
(16) Voy. infl'a, nu 75, el sUI'tont 1\1. Rocco, p. 401 

et su iv . 
(17) Hert, S 10, a la fin. BoulIenois, t. 11, obs. 46, 

p. 450. l\I. Pardcssus, t. V, nOS 1402 et 1405.l\l. Bu!'!)..:, 
t. IlJ, p. 768. 
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eue de se reporter aux lois et aux usages de sa 
patrie; car il est de l'essence de toute conven
tion qu'il y ait consenternent commun des par
lies sur tout ce qui compose le contrato (Duorum 
pluriurnve in idem placitum consensus) (1). 
Des lors on a du admettre que leur volonlé 
s'en est rapportée a une loi comnmne; et, par 
un accord, a peu pres unanime·, les auteurs et 
les tribunaux Ollt adrnis en principe, qu'il faut 
s'arreter a la loi du lieu ou le contrat a été 
passé. Le juge étranger prend cette loi en COIl

sidération, non pas a litre de loi ayant force et 
vigueur, cornme telle, dans son lerritoire; le 
droit acquis par la convenLion n'exerce ses 
effets hors du pays í>U elle est devenue .parfaite 
que comme un fait. l.e juge n'obéit pas a la 
loi étrangere, illasuil seulement comrne moyen 
d'inlerprétation (2) .. 

Les lois romai.nes ont déja consacré le prin
cipe que la rnatiere du contral est régie par la 
loi du lieu oil iI a, tité passé. 00 sait que les 
Rornains avaient laissé a la pIupart des peuples 
soumis leurs lois et usages relalifs au droit 
civil (3). Les lois 34 ff. de reg. jur., 120 de 
judiciis, 151, § 20 fr., de wdil. ed., el L. ü fr. de 
evict., se réferent, pour tout ce qui n'est pas 
positivernent ex primé dalls la conventioll, a 
ce qui est d'usage d'3ns la contrée ou la COI1-

'vention a élé passée (4,). 

(1) L. '1, § 2, ff. de pactis. M. Story, §§ 275 el279, 
- Boullenois manifeste aussi une idée semblable; 
Voy. t. 11, p. 457,458, 497-495,501-505. 

(2) Tittmann, § 7. 
(3) Hert, seet. 4, § 2. 
(4) Autrefois on pouvait tl10uver un alltre argument 

en faveur de eette opinion , dans la maxime qui 
considérait comme sujets temporaires les étl'angel's 
qui se trouvaient momentanément dans le pays, 
;1. l'aison de leurs affail·es. Voyez supra, n(} 29 a la 
note. 

(5) Répert., VD Loi, p. 690 el suiv. 
(6) Sur la loi 1, ff. de usuris. 
(7) Sur la eoulumc de Paris, § 7(j, gl. 1. no 56. 
(8) Comment. jUl'. civ., lib. 15, c. 1, no' 50 el 

suivants. 
(9) Ad Codo Lih. 5, lit. 1, def. 22. 
(10) De stat. scet. 9. C. 2, nos 9 et 10. 
(11) Vol. 1, dée. 285, noS 8 cl suiv. 
12) Lib. 1, tit, XII, def. 5, 

« Inutilement , » <lit 1\1. Merlíll (iJ), « pl'é
tendrait-ol1 que cette regle ne doil avoil' lieu 
que dans le casou lescontraetantssontcitoyens 
ou slljets du pays ou ¡ls traitent ensemble. 
Quelle serait, dans ce sysLeme, la }oi qui Jc
vrait interpréter le contrat passé en Franee 
entre deux étrangers, donll'un serait Espagnol 
et l'autre Allemand? 11 n'y allrait certainement 
pas plus de raison pour I'intcrprét~r par la loi 
espagnole que par la loi allemande. Force se
rait done ue I'interpréter par la loi fran~aisc. 
01' pourquoi, dans cette hypOlhese, la loi 
fran~aise devrait·elle elre prise pour I'ógle d'in
terprétation? Ce ne s~rait pas préeisémcllt 
parce qu'H n'y en :mrait pas u'autre qui püe 
servir d'interprCLe ti la volonté des contraclants; 
ce serait uniquement parce qu'il cst de prin
cipe que les conlraetants sont censés, en trai
tant dans un pays, se soumettre aux lois qui y 
régissent les contrats. Ce principe est done 
applicable a tous les caso » 

Le merne principe a éLé recOllnu pal' tous 
les auteurs; nOlls eilerons Godefroy (6), Du
moulin (7), Doneau (8), Faber (9), Paul 
Voet (10), ChrislÍn (11), San de (12), Burglln
dllS (15), Rodenburg (14}, Boullenois (15), 
Émérigon ('16), Brllnnemann (17), Mevius (1 H), 
Leyser(19),Coceeius (20),Huber(21 ),HCl'L (22), 
Glück (23), Tbibaul (24), Weber (25)) l\1M.l\1it-

(15) Tr. 4, noS 8 et 27. 
(14) Til. 11, ch. 5, p. 95 (édilion d'Utrecht, Hl53). 
(15) ;)8c principe général (t.l er , p. !))j tit. Il, ch. 3, 

obs. 25 (lo ler, p. 50(j); tito IV, ch. 2, obs. 40 (t. 11, 
p. 458 el suiv.). 

(16) Des :¡ssural1ces, ch. 4, seet. 8 (1. ler, p. 122). 
(17) Ad tf. L. 6, de evict. 
(18) Ad jus Lubee. qurest. pI·el. lO, no 40. 
(19) Spee. 75, medo 3. 
(20) De fundo in lel'l'it. jUl'isd., lit. V, § :>; jus 

civ. eonlrov. Liv. 11, lit. J, quoost, 25, IV, no 111, 
p.158. 

(21) De conflictu Ic¡;um, §§ 5, 10 el 11, et § ;'j, 

a la fin j de jure civitatis, lib. 1, secl. 1, C. 5, ~J 5r 
elsuiv. 

(22) § 10. n, el § ¡O. 
t25) Commentaire, t. let , § 44, p. 2HO ; J 75, p. 400 

et 401. Droit privé,:~ 1i e118, p. 98. 
(24) § 56. 
(25) § 62. 
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tcrmaier ({), Zacharire (2.), Eichhorn (3), 
"iihlenhrllch (4), Seuffcrt (r)), Henry (6) 
Slory (7), Burge (8), et Roeeo (9). 

ü2. Le principe que les soJenllités ¡ntrin
seques de8 conve~tions dépendent de la loi 
!lu liel1 OU le contrat cst derenu parfait, admet 
cepenuant plusieul's exceplions. 

i re exception. D'apres ce que !lOUS venons 
de dil'e, lorsquc le contra! est pUl' el simple, 
c'est-a-dire qu'iln'indiqne ¡las un autre lieu 
pour la délivl'ance ou le payement, la sub
stance de ce contrat est régie par la loí du lieu 
ou il a été passé, lors rncme que Iachose qui 
en fait I'objet se trouvc ailleUl's. Mais I'orsque, 
sclonla nature de l'aete, 011 selon la loi dn 
cOlltrat (10), 011 enfin selon ]a déterminalion 
des parlies, l'acte dc"ra rccevoir son exécu
tion dan s un lieu autre que celui OÚ il a re«;1l 
sa perfection, tout eequí concerne l'aceom
p\issement des engagements pris par le contrat 
~t son exéclltion, el, en d':mlres termes, temt 
ce quí doit Clre fait aprcs la passalion uu con
trat, est régi par la loi de ce líeu : ainsi , eeHe 
!oi déterminera les formalités de la délivrancc 

(1) § 51, et Archives, t. XIII, p. 297. 
(2) Al'liele déja eilé sur la l'cgle de droit: LOCU8 

regil nctum, p. 202 et slliv., § 5, 
(3) §§ 56 et57 (p. 107,108 el 109). 
(4)§i3. 
(5) Manuel du droil usuel des pandectes (Leltr-

úuch des p1'Gclischen Pandeclen Recltts), § 17. 
(6) P. 48. 
(7)§ 242 et suiv. 
(8) T.let, p. 29, rég. 5'1 i t. 11, p. 849 et suiv., 

860 el 1 uÍ\', ; t. 111, p. 756-780. 
(r) P. 522. 
(10) r. des excmrles dan s les arlieles 1247 el 1609 

du C. civ., -el ¡jam les dispositions conformes des 
Codes des D~ux-Sieiles (art. 1200 el 1455), des Étals 
sardes (art.1357 et1616), de la Louisiane (art. 2152 
el 24(0), de Ha'ili (ar·l. 1055 el 1394), du grand-duehé 
tle Bade (arl. 1 ~47 cl HiO~), du canton de Vaud (932 
el 1140), et des Pays- Bas (1429 el 1515). Ces lroís der
niers Codes ajoulcnl des ffiodifiealions sur lesquelles 
nous reviendrons infrcl, au no 78' 

Des disposilions analogues se trouvenl dans les 
Codes de Bavicre (part. 4, (hap. 14, § 10), de Prllsse 
(part. 1~ tito V, § 247-252; tit, Xl, §§ 95, 94, 545 et 
7/J!) i lit. XIV, § 73), d''\utriche (S§ \)05 cl 1420), el 
dc Hemc (701), 

,11) BIIl'f:lIndus, l¡'((('/. 4, ll" ~7~ 28 el 2Q¡ JI'.:J, 

et du payement, la mesure des terres ou des 
objets rnobiliers aliénés, la monnaie dalls la
quelle le payement doil etre effeelué, I'obliga
tion de donner quíltance, la demeure et 
J'obligation aux dommages- intél'cts qu'elle 
enlraine (1.1). 

eeHe décision a étéempruntée a la loi ro
maine, L. 2 t, ff. de obl. et act. (12). Elle 
repose sur la eirconstance qu'eR fixant un lietl 
pour l'exéeution du contrat, les parlies sont 
censées 3voir voulu faire tout ce que prescri
vent les lois uu rneme lieu. TeI est le senti
ment de PanI Voet (13), Jean Voet (14), Chris
tin (15), Sande (16), de Mean (17), Mévius (18), 
Huber (19), Hert (20), oe MM. Ei~hhorn (21), 
Mühlenbruch (22), Tittmann (23), Henry (24), 
'slory (25), Rocco (26), Burge (27), et Btll'-
ton (28). 

Leysel' (20) et l\Ieier (30) rejettent eette ex
ception a la regle générale : ils se fondent 
uniquement sur la loi 6, ff. de evict., pour 
soutenir que toutes les questions concernant 
la substance du contrat se décident par la loí 
du IÍeu de sa rédaction; suivant eux, la loi 

noS 12 eL 13. Christin, vol' 1, déc. 285, no 12. BOlll
lenois, t. 11, p. 498. Herl, secl. 6, § 2. Mansord, t. 1/, 
p. 165, nO 853; p. 175, no 871. M. Burge, t. 1If, 
p.771-777. 

(12) Boullenois, t. 11, p. 458 el suiv. 
(15) De stal., seet. 9, cap. 2, noS 11 el 15. 
(14) Ad ff. tilo de reb. -cred., no 25; tito de in 

integro rest., no 29. 
(15) Vol. 1, déc. 285, nos 8 el suiv. 
(16) Liv. 1, lit. XII, déf. 5. 
(17),Obs. 422, na 3; obs. 583, na 14. 
(18) AdJus Lub" qUaJst. prel. 10, no 40. 
(19) NO 40. 
(20) § 55. 
(21) §§ 36 et 57, p. 107,108 et 109; i1 cite, comma 

exemples, les §§ 54, 55 et 56 du Code civil d'Au
triehe. 

(22) § 73. 
(25)§S 57-49. 
(24) P. 43, a la note. 
(25) §§ 508-515. 
(26) P. 540·547. 
(27) T. 11, p. 860 el 862; L JII, p. 75G. 
(28) Manuel du droil de I't:cosse (Manual o( /lle; 

law of Scot/and), p:nt. 10, ch. 1, sect. !J, p. i)3.:í. 
(2D) Med. ad ff, spcc. 73, med.5. 
(50) ~ 44. 
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21, ff. de obl. et act., ne se rapporte pas a la 
subst::mce des contrats , et elle ne fait qu'éta
hlir la compétence du juge du líeu OU le.con
tl'at doit recevoir son exécution. Cette der
niere opinion est aussi ceHe d'Émérigon (1). 
Nous nous abstenons d'entrer plus amplement 
dan s ceHe controverse de droit romain : il 
nous sumt d'avoÍr démontré, par le témoi
gnage des auteurs cités plus haut, le senti
ment commun des nations sur ce point. 

( I,a regle locus regit actum, » dit 
1\1. Story (2), « suppose que l'exécution du 
contrat doit, d'apres la eonvention explicite 
ou implicite des parties, se faire au lieu OU il 
a été passé (5). ~Iais, » continue I'auteur, « si 
les parties ont arre té , cxplicitement ou impli
citement, que le contrat sera exécuté dans un 
autre lieu, on doit présnmer I'intention des 
parties d'en faire régir la validité, la nature, 
le lieu el I'interprétation par la loi du lien de 
l'exéculion. » Meme langage dans l.\I. Rent (4). 
l.\I. Story invoque (L. 21, fr. de O. et A., L.1, 
2, 3, ff. de reb. auct. judo poss.), les deux 
Voet, Huhert, Hert, Christin et Boullenois 
aux endroits cités; iI rapporte une décision 
de lord Mansfield, portant que la loi du líeu 
du contrat ne peut ctre appliquée, lorsque les 
parties ont eu en vue la loi d'un autre pays, 
el que le contrat est alors régi par ceHe der
niere loi. II finÍt (!J) par reprocher aux auteurs 
européens leur désaccord sur la question. 

Nous croyons que l.\I. Story est dans l'er
l'eur, en appliquant la loi du lieu de l'exécu-

(1) Des assnrances, ch. 4, sect. 8 j t. Ier, p. 122 
(2) §§ 280, 299 et 501. 
(5) Meme langage dans M. Rocco, p. 340 el suiv. 

Il cite Parto 1775 du C. civ. des Deux-Siciles (qui ne 
faít que reproduire Parto 1905 du C. civ. fran!;ais). 
comme formant une application de ce princípe. 

(4) LecL '57 et 59, t. JI, p. 592, 395 et 459. 
(5) § 505. 
(6) V. plus haut, no 48, 4° et la fin du meme nO, 

ainsi que les auteurs qui y sont cités; ajoutez Huber, 
§ 3 in fine, §§ 5 et 11; Émérigon, ch. 8, secl. 5; 
t. Jer, p. 212. 

(7) §§ 242-263, et § '528. 
(8) Toulefois, la convention es t valable derant les 

h'ibunaux l\'un État aatre que celui allquel eIJe tcnd 

tíon a la valídité, a la nature , au lieu el a I'in
terprétation dn contrat : les auteurs qu'iI a 
invoqués établissent la distinction que nous 
venons de reprodnirc; c'est elle qui forme 
l'usage des nations. La contradiction entre les 
auleurs n'est qu'apparente; c'est faute de faire 
attention a cette distinetion que M. Story a el'U 
les trouver en désaeeord. 

2e exception. Lorsque le contrat est eon
traire aux bonnes mreurs, ou aux institutions 
ou prohibitions existant dans le pays OÚ il doit 
recevoir son exécution ; ou IOl'squ'il porte 
préjudiee, soit aux intérets d'une autre nation, 
soit aux droits acqllis par les citoyens de eClle 
nation (6). q Dans ce cas, D dit M. SLory (7), 
« la comitas sur laquelle repose la force des 
lois étrangeres dans un territoire quelconque, 
cesse nécessairement. « Il cite cornrne cxernple 
de la lésion des intérets d'une autrenation, la 
convention par laquelle un individu s'engage a 
introduire en fraude des oLjets dans un pays 
étranger; les tribunaux de ce dernier pays, 
dit-il, refuseront ses effels a ceHe conven
tion (8); il en sera de meme de la conven
tion de fournir des objets Oll marehandises a 
l'ennemi en temps de guerreo Meme langage 
dans M. Kent (9), et dans un articIe du Ame
rican Jurist and Law Magazine (10). « En 
effet, » dit Tittmann (11), ~ le juge n'est pas 
ten u de maintenir toujours toutes les eonven
tionsqueleonques, mais seulement lorsqu'elles 
ne répugnent pasa eelles des dispositions de 
la loi en viguellr au siége du juge auxqueJles 

a por ter préjudice. Huber, no 10. Émérigon, ch. 8, 
secl. 5, t. Jcr, p. 212. Valin, sur Parto 49 de l'ot'dol1-
nance de la marine. POlhiet', des assUI'ances, no 58. 
]\f. Pardessus, 1. V, nO 1402, p. 285. lH. Rocco, 
(p. 575) soutient également que la convention con
sentíe dans un pays OU son objetesldans le cornmerce, 
doit elre regardée comme valable dans un autre pays 
dont la législation place le meme objet hors du com
merce, pourvu qus la livraison en dút étre faite daos 
le premier pays. JI en se¡'ait autt'ement lorsque la 
livraison devI'ait clre faite tlans le second. 

(9) Vol. 2, lect. '57, p. 592 et 593; lect. 59, p. 45,) 
el 459. 

(10) Yol. 11, cah. 22, p. 311. 
(11) §§ 7, 11 el 13. 
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iI pcut elre dérogé par des conventions parti
f'lIlieres. La queslion oc savoir quelles sont, 
dans chaque territoirc, les lois auxquelles il 
est ainsi permis de déroger, se décide par la 
¡oi de ce territc..ire; car e'est a elle que le ,juge 
doit nécessairement ohéir. Ainsi, on n'admel
tra pas en Europe la validilé d'une convention 
par laquelle un hornmo a élé aequis eomllle 
esclavc; dans les pays qui ne posscdent pas 
de loi sur les leLLJ'es de change el la eontrainte 
par corps, celle voie d'exéeution ne pourra 
l~Lre ordonnée par le juge en verlu d'une Icure 
de change consentie a l'élranger. » 

De meme, suivant Sande (J), lIert (2), 
Ilommel (5) et M. Burge (4), lorsque, dans 
Je lieu de la confeetion de l'acto, cet acte cm
porte la voie de l'exécution parée, il ne jouira 
pas de eeUe prérogative dans un autre lieu OÚ 

ectte voie 11' est pas en usage. 
3c exception. Lorsqu 'il s'agit, non pas oe 

statuer sur le fond de la demande, mais d'ap
précier des défenscs (;')) qui y sont opposées, 
et qui ont leur hase dan s la loi du lir.u Oll siége 
le tribunal saisi de la cause, on suivra eette 
derniere ¡oi. lei s'appliquent également les 
mOlifs donnés par Tiumann, au passage rap
porté a l'applli de la 2c exceptioll. 

M. 'Veber (6) applique eelle exception a la 

(1) Lib. 1, tit. XII, def. 12. 
(2) § 60. 
(3) Ohs. 409, no 10. 
(4) T. JIl, p. 761,762,766 et 768. 
(5) On sait que les défenses ne tendenl pas, comme 

les exceptions, a écarler simplement J'aclion, a la 
neulraliscl', a diffél'er ses effets, mais a la détruÍI'e, a 
l'anéantir sans relon!'. Bonceooe, Théorie de [aproo 
cl:dure, t. I1I, p. 47 de I'édit. IhuMAN. 

(6) § 05, p. 572. V.infra, nO 71. 
(7) 1.a prescriplion acquisilive des immcuhles esl 

régie par le slalut l'éel, eelle des immeuhles par la 
loi du domici!e de celui qui invoque la preseription. 
Paul Voel el Jeao Voet, aux passarres cilés ci-apl'es. 
l\fevius, ad jliS Lubee .• Iih. 1, tito VIII, art. 1, el 
lih. 3, tit VI,art.1, 2,5. Tittmaun,§ 14. Meier,§25, 
Hauss, § 12, p. 55. 1\1. l\lUhlenhl'Uch, § 75. M. Burrre, 
lo I1I, p. 121 el suiv. Pothier, De la lH'escription, 
no 251, admet, pour la prescl'iption des rneuhles, la 
]oi du domicilc dl1 eréancier. Celle opinion revieot á 
pell pl'es a celle de Hert. MamorJ el Roceo; fIne nOlls 
~jf,n3Ierons ci-¡¡pres. 

question de savoir si une obligation naturelle 
peut avoir, ou non, des effets en justiee. 

La meme exception trouvc son application 
a la prescription extinctive (7). « La loi, :& 

dit feu M. Merlin (8), « qui déclare une detle 
prescrite, n'anéantit pas le dl'oit <lu créancicr 
en soi ; elle ne fai t qu' opposer une barriere a 
ses poursuites. 01', eeLle barriere, a íJui appar· 
tient-il de l'élablir? C'cst, sans contredit, a la 
loi qui protége le débiteur, et par conséquent 
a la loi de son domicile. » Ainsi la prescription 
se regle par la loi du domicile qu'a le débiteur 
au moment de la demande. Telle es! aussi 
l'opinion de Jean Voet (9), de Dunod (10) eL 
de BouIlenois (J '1). Ce dernier auteur, ainsi 
qu'apres lui, l\1. Pardessus (12), limite C6lle 

décision au eas Oll les parties n'ont pas déler
miné un lieu pour l'exécution du contrat; si 
ceUe détel'mination a été faite, Boullenois et 
1\1. Pardessus veulent que la prescription soit 
régie par la loi de ce licuo Christin (13), Bur
gundus (14), l\Iantica (1~), Favre (16), el 

M. Troplong (17), reglenL aussi la prescriptioll 
par les lois du lieu ou l'obligation doit etre 
exécuté.e. Sllivant Paul Voet (18), Huber (19), 
Hornmel (20), 'Veber (21), l\Ieier (22), 
Glück (25), MM. Mittermaier (24), l\1ühlell
bruch (20), Tittmann (26), Slory (27) eL 

(8) Plaidoyer dll 22 brumaire an XlI (Qllestions de 
droit, \'0 Pl'eseription, § 15). p. 60. Répel'loil'c, 
VO Prescription, seet. 1, § 3, no 7. 

~9) Ad ff. tito de rer. div., no 30; de in!. rest., 
no 29 a la fin; de div. temporal, /:tel., nO 12. 

(10) Des prescl'iptions, parlo 1, chapo 14, a la fin, 
(11) T. lec, p. 550; T. Il, p. 488, el obs. 20. 
(12) T. V, no 1405, a la fin. 
(13) Vol. 1, dec. 285, nO 12. 
(14) Tr. 4, nO 27. 
(15) r. l\Iansord, t. lec, no 134. 
(16) Codex, lib. 1, tito V. def. 5. 
(17) De la prescription, no 58. 
(18) De sial., sect. 10, ch. 1, nOS 1 el 2. 
(19) N°7. 
(20) Obs. 409, nOS 10 et 16. 
(21)§95. 
(22) § 48. 
(23) Études du droit privé, §§ 17 et 18. 
(24) § 51, et Archives, elc., t. XIII, p. ;)07.· 
(2':» § 7'5. 
(2ü) § 14, -- (27) §§ 577 el suiv. 
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Kent (1), la prescription est régie par la loi 
dn líen ou I'action est formée. Bien qu'il y ait 
quelques diITérences dans les termes employés 
par ces auteurs, on voit qu'ils aboutissent tous 
:) cette conclusion que la prescription s'acquiert 
tI'apres la loi en vigueur au lieu OU siége le 
juge compétent pour staluel' sur les actions per~ 
sonnelles formées contre celui qui oppose eette 
défense. Jean Voet s'exprime ainsi sur ce point : 
4 Une dette non encore recouvrée est placée 
sous la puissance du juge du domicile du débi
teur, plutót que sous la puissance du juge da 
(lomicile du créancier; car le créancier est 
obligé de s'adresser au tribunal compétent du 
débileur; ainsi ce n'est pas lejuge du domicile 
du créancier, mais celui du domicile du débiteur 
quí peut repousser la demande en payement.» 

« La prescription, l' dit M. Pardessus , 
It étant une exception qu'il est permis au dé
hiteur d'opposer a la demande de son créanciel', 
c'est naturellement dans sa propre législation 
qu'il doit trouvet: ce secours. » 

Quelques auteurs, cependant, sont d'un avis 
contraíre : Hert (2), Mansord (5), I'auteur 
de l'article du American Jurist and Law Ma
gazine (4), et M. Roceo (1)); ils appliq uent, 
quant a la prescription, la loi du IÍeu OU l'ac~ 
lion est née, c'est-a-dire, OU la convention a 
été formée. CeHe o1'inion , peut-etre la mieux 
fondée en théorie, a aussi été alioptée par la 
conr royale de Douai (6), et par la cour royale 
de Paris (7). » 

4e exception. Nous avons rléja indiqué au 
nO 61 que si deux citoyens de meme pays con
traclent ensemhle en pays étranger, on peut 
leur supposer J'intention de se reporLer aux 
lois et usages de leur patrie; en d'alllres ter-

(1) T. 11, p. 461 et suiv. 
(2) § 65. 
(5) T. ler, p.102, no 156. 
(4) T. le., p. 515. 
(5) P. 575. 
(6) Arrél du 16 aOtH 1854. Gazelte des Tri!Junaux 

!lu 18 el19 du méme mois. 
(7) Arréls du 7 février 1839 (2e chambre), et 18jan

vier 1840 (5e ('hambre). Gazelte des Tribunaux du 
12 février 1859, et du ~6 janvier 1840. 

(8) r, les 3uleurs c¡lés au nO 49, 3uxfjucls il con-

mes, les actes passés par eux a I'étranger, 
conformes, quant a la substance, a la loi d~ 
lellr patrie eommune, mais non a eelle du lien 
de la rédaction , 80nt cependant valables par
tout (8), ou , du moins, suivant Jean Voel(9), 
dans leur patrie. C'est dans ce dernier sens 
que ceUe exception a été sanctionnée par; le 
paragraphe 55 de I'introdllction au Code gé
néral de Prusse, et par le paragraphe 4 dn 
Code civil d' Autrichc. Elle repose sur les 
memes motifs que nous avons indiqués :m 
n° 49, a l'appui d'une exception analoguc con
cernant la forme des actes. 

1)e exception. Lorsqlle les contractanls se 
sont rendus en pays élranger dans I'inlcntion 
d'éluder une prohibition portée par la loi d.~! 

leur patrie (10). 
65. Apres avoir établi ainsi la regle qui do

mine la matiere et indiqué lesexceptions fIu'elle 
admet, nOllS ajouterons quell{UeS observations 
additionnelles. 

64. 11 arrive parfois que les parlies négo· 
cient une convenlion pendant qu'elles par
courent ensemble divers lieux: quel sera alor5 
le locus contractús? Ce sera celui dans lequcl 
le contrat est devenu parfait. En eITet, c'est la 
seulement ou le duorum pluriumve in unum 
placitum consensus (11) cst illtcrvenu. Les au
teurs 80nt d'accord sur ce point (12). 

61). Lorsque les conlractants n'oHt pas été 
réunis en pcrsonne pour ]a conclusion de la 
convention, mais que l'un d'eux a donné man
data un tiers, le contrat n'est pas devenu par
fait dans le líeu ou le m:mdat a été donné. 
mais dans celui oú le mandataire a traité avec 
l'autre contract:lIlt; cal' le mandataire remplac(~ 
complétement le mandallt (13). 

vient d'ajoutcr Godefroy, sur la loi 20; ff. de juris
dict.; Voet, de stal., secl. 9, ch. 2, nO 9, excepto 4 ; 
Tillmann, 16 j 1\1. Pardessus, t. V, nO 1492 el 1495; 
In. "Muhlenbruch, continuatioo de GlUck, t. XXXV, 
p. 56 el 57. 

(9) Ad ff. lit. de stalulis, no 15. 
(lO) r. plus haut, nO 48,1, et les auteurs cilés en 

note: ajoutez, Meier, § 15. 
(11) 1,. 1, § 2, ff. depactis. 
(12) Hauss, p. 40. 
(13) 1\1. Rocco, p. 380, a la note. 
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H en cst de memc lorsljue le eontl'at a élé 
fait par un tiers agissant dans l'intéret du mai
tre de I'objet, et en réservant la eonfil'mation 
de ce dernier (1). 

Souvellt des convenLions SOllt conclues par 
leures '; dans ce ras le ronlrat devient parfait 
.bns le lieu oil la prcmiere leUrc est I'ec;ue el 
d'otl est expédiée la I'épollse portant accerta
lion de la proposilion ; cal' dans cc líeu le con
scnLerncnt de !'un dcs conlractanLs s'est réuni 
;'1 cclui de l'autre (2). 

66. Dircrses convenliolls ne rcc;oivcnt ras 
kur pcrfectioll par le simple cOllscnlclllcnt des 
parLies qtli les cOllcluent et signent; llIais elles 
O/lt besoin, pOllr IcUl' validité, de la confir
maLion donnée par une autrc personne ou par 
ulle autol'iLé puhlique. 11 faul :\Iol's dislillgu('r. 
Si la conhl'lIlatioll n'ajoute rien a la yalenr Íu

trinseque t1u conll'at, comme lorsqu'elle lIe 
contient que la rédaction par écrit d'une con
vention verbale (3), le contrat est régi par la 
]oi do licu de sa conclusiOIl primitive; mais si 
la ronrclllion esl de celles qui ne rc<,;oivent 
d'efTct que par la confirmalion, la loi au lien 
dc la contil'IlIatiOIl esl applicalJlc. Aillsi la. lrans
aclion concIlie par le tllleur, slIivant les pres
criplions de I'arl. 467 du Colle civil, sera 
régie par la loi du lieu oil siége le tribunal qlli 
l'homologue I et 1I0n par celle du lieu OU le tu
teur a lraité; dans les pay.; oil le droit romain 
a conservé 53 force, la validilé de la donation 
fi'llne valeur excédallt ))00 solidi (L. 17, C. de 
{ide instr.; L, 3.1, et 5)), C. de donat.} devra 
ctre appréciée d'apres la loi du lieu ou elle 
aura élé transcrile et confil'méc pm justice (4). 

G7. Lnrsque J'cxistcnce d'un contrat dépend 

(1) Hel", § 55. 1\1. Bur'gc, t. m, p. 755. 
(2) SU'uv., exercit. ad If .• ex. VI, lIles, 54. , 

ex. XXVlII, lites. 2'5. Hel'!, § 56 el sa dissel'lalion de' 
comeatu liIlcrai'um,§§ 16 et 17. Hornrnel, ol>s. 409, 
noS 17 et '18. 1\leiel', § 44, no 5. Hauss, p. 40. 
1\IM, SIOI'Y, § 285. BUl'ge, t. m, p. 75~ et suiv, Rocco, 
p. '577 el suiv. 

(3) Herl, § 1)5. M. BlIl'Ge, t. I1I, p, 754. 
(4) Hommel, obs. 409, nO 9; Meier, § ,44, no 2. 
(5) Her'!, § 54. M. BlIl'ge, t. m, p. 754. 
(6) M, Roceo, (l. 556. 
(7) r. infl'cl: [JO 69. 

AHCIlIVES. - T. IV, 'le LIVlt\lSON. 

de I'accomplissement d'une condilion, el que 
celle condition s'accomplit dan s un lien autre 
quecelui de la rédaction du contrat, c'est ce
pendant ce dernierlieu qui en régít la subslance: 
la condition accomplie a un efTet réLroactif sur 
le contral meme ())). 

Toul.efois, s'il s'agit seuJement eln mode de 
procédcr a un cerlain fait, il faut appliquer la 
loi du lieu ou ce [lit a dit etre accompli, et 
non la loi du líen oil la convcntion a été con
c1ue (G) : cal' ce cas rentre dans les suites clu 
eontrat (7). 

68. Lorsqnc la loi du IÍeu ou le contrat a 
été passé :lll torise les parties ou I'ulle tI'elles 
a le changcr, modifier ou résilier', eNte fa
culté IClIr doit Ctre reCOllllUC par les tribunaux 
d'un autrc pays, devant lesquels la con\'cntion 
peut etre pOf'lée; les eontractants sont censés, 
en lrailant sous l'cmpire d'une 101, en adopter 
t0utes les dii;positiolls relatives a la mutabilité 
ou a l'immlltabilité de lems engagernents. 

Ainsi, la donatÍon clIlre époux, immutable 
d'apres la lei du pays ou elle a été passée, ne 
saurait etre révoquée par I'un d'eux, lorsque, 
par leur natllralis:\tiou en France, ils se trou
veront sOllrllis a l'art. 1097 du Code civil. De 
meme les épünx qui ont passé leur conlrat de 
mariagc sous l'empirc d'une coutume qui per
met le changement de ce eOlllrat durant le 
mariage, conservent cette faen Ité, apres leur na
turalisation en Franee, nonobstant I'art. 1394 
du mcme Code (8). 

AI't. 2. Des effets el suites des COlltrats. 

üD. 11 ne faut pas eonfondre les effcts des 
contrats avee les suites accidentelles qu'ils 

(8) Merlín, Répertoil'e, \,0 Etfet rétl'oactif, sec!. 5, 
§ 3, al't. 6. 11 existe une Gl'ande affillité entre les prin
cipcs qui I'égissenl la puissance des lois pal' rappol't 
au ternps et ceux concel'nanl les lois pat' rapport aux 
lieux. En clfet, dans l'un et l'autre cas, deux lois sont 
en présence, el il faul exarniner laqllelle d'entl'e elles 
régill'hypothése donnée. C'cst pourquoi nous pr'ofi
lerons des lurnieres répandues par les aulcms quí out 
écrit 5tll' I'elfet I'étl'oacti!' des lois, en citant de pré
fércnce le Trailé de feu I\I. l\Iel'lin, (Iui est le del'l1iel' 

dans l'ol'dl'e chronoloGique. 

9 
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peuvent engendrer (1). Les effets dérivent de 
la nalure me me de l'acte ou de I'exel'cice du 
droit établi par cet acte ; ce sont les droits et 
obligalions que les parties ont positivernent 
entendll créer, les droits el obligations inhé
rents au contrat, c'est-a-dil'e qui y sont con
tenus exprcssémellt ou implicilement, ou qni 
en résultent irnmédiatement on médiatemellL; 
íl n'y a pas líen a distinguer si ces droits et 
obligations SOllt ou non actuellement ouverts 
ou exigibles, 011 s'ils ne sont qu'éventuels et 
expecLatifs. Sous la dénomination de suites du 
contrat, on comprend les obligations ou les 
droils que le législateul' fait naltre a l'occasion 
de l'exécution de l'acta Oll dn droit; les sui
tes n'ont pas une cause inhérente au contrat 
IlH?:me : elles résullent d'événements posté
rieurs au contrat eL qui surviennent a l'occa
sion des circonslances dans lesqueHes le con
trat a placé les parties (2). 

D'apres le témoignage des auleurs, la loi 
qui l'égit le contrat lui-meme (suivant la dis
tinction établie supra, nOS 61 el 62) en régit 
égalemcnt les effets ou suites immédiates et 
médiates (3). 1I n'en peut etre alltrement, 
parce que ce sont la les cunséquenccs directes 

(1) I\lcicl', Pl'incipes sUI'les questions ll'ansitoires, 

p. 56. (L'autcllI' appelle les etrets du conll'at : Sltites 
mzmédiates el nécessaires; el les suiles : Consé
quences accidenteltes ou éloignées.) 1\1. Blondeau, 

Essai sur ce qu'on a¡¡pelle l'etfet rélroaclif des lois, 
p. H)1. l\Jel'lin, Répel'toil'e, vo Etfet I'étl'oactif, sect, 5, 
§ 5, al't. 4, el art. 5, nO 1. 1\1. Roceo, p. 528 et suiv.; 

p, 340 ct SIliv. 
(2) r. les auteul'S cités a la note précédente. 

(5) Voel, de Sial., ~ect. 9, c. 2, nO lO, Boullenois, 

SU" principe; t.lel", p. 9; t. JI, p. 477 el suiv, Rép('I't., 
'0 Etfet réll'oactif, sect. 5, § 5, JI'l. 4, (p. 2(2). 1\I.l\Iit

tel'mairr', § 3'1, et .Al'chives, t. XIII, p. 500 et slliv. 

1\1. Sentfcl'l, Manuel du dl'oit muel des Pandccles, 

§ 17. i\l. Bl'inknJann, p. 1'1, no 5. l\I. lIemy, p. 59. 
1\1. S [()['y , §§ 265-272. 1\1. Hocco, p. 528.11 fau t l'XCCp

ter tout cc qui est I'elalif a I'association conjugale 

t¡uant aux biens, cctle matiere élant ['égic par le sta

tllt pel'sonnel. r. supra, [lO 56. 
(4) Hépel't" ¡bid, 1\1. HeI1l'Y, p. 52. 1\1. SlOI'Y, § 295 

et slliv. M. Recco, p. 540 el sniv. 
(5) Voet, de Slalulis, scct, 9, c. 2, nOS 12 et '15. Ré

pcrtoire, VO EtfeL l'éll'OaClif, sect. 3, § 3, arto 7. 
(O) Pl'csque lous les exernples qui suiHnl ont (\1(; 

du contrat me me , qui doivent done eLre 5011-

mises :l la mcme loi. 
Les suües OH éonséquences accidenlelles 

d'un contraL sont régies par la 10i du lieu oú 
se passent les fails flui y donnent oeeasioll (1); 
cal' elles sont plutoL le l'ésultat de ces faits 
que dll contl'at lui-meme. El) regle générale, 
ces faits sc passcnt dans le lieu oú le contrat 
re~oit ou doit reeevoir son exécution, el, en 
cOllsécfuence, la loi de ce licu sera appli
caLle (5). 

Arrivons a quelques excmples (6). 
AIl lJombre des effcts d'un contrat de vente 

sont la délivrance de la chose vendue, le 
p;1yement du prix el les actiolls de I'achetour, 
aillsi flue celles du vcndenr, Lelles fJue I'ac
lion en garantie (7). 11 en est de me me du 
droit de résoutlre la vellte, soit par simple fa
culté de se repentir (8), soit pal' l'effet d'un 
pacte de réméré, soit pour cause de lésion (9) 
soit pour causc de lIon-accomplissement des 
cOlldilions (10). Soil enlJ/I par forme de rcstitn
tion etl entier fondéo sur une cause inhél'cllte 
au CO/ltrat, dalls les pays OÚ ce recours cst 
admis(H); 011 compte cncOI'e parmi les elrets 
!lu conlrat de vente, I'obligalioll de suppol'ter 

Si¡¡llaléB pal' fCl! JI. ~Je¡'lin, al[ Répcl'Wil'c, VO Etfd 

I'dl'OJcllf, scc!.. 3, § 3, al!. 4; llOUS ne I'eprodui¡'ons 

p3S la cil;¡lion de cc passa¡re [lO 111' chacuo des excm

pies : nOlls nOlls hOl'l1crons a indiquer Ics autl'es 
auleul's qui en onl parlé. 

(7) BUr'¡;unous, TI'. 4, nOs 7 el 8. Boullenois, t. 11, 
p.461. 

(8) Boullenois, tit. IV, ch. 2, Oh8. 46; t. Il, p. 45~, 
!í54 cl slIiv. 1\1. Blll'ge, l. 11, p. 8'14. - BlII'!~lllldll~, 

1'1'.4, nO P, regal'de eelle L.lculté COmme Ull slatut 

I'écl. 
(Di Hel'!. scct. (j, § 4. 1\1. 1\llihlcnhl'llch, § 75. Ré

pClt., VO Etfel r(!ll'Oactif, secl. 3, § 5, art, 5 et 7. 
l\!. Slol'y, § 331. l\I. Kenl, t. 11, p. 450_ 

(0) r. ci-a\lIcs nO 71. 
(11) CIlI'islin, vol. 1, déc. ~KJ, nO '13. Voet, de 

sIal., secl. 9, C:lp, 2, no 20. Voel, ad If., tit, de in 
inle,ql', rest., n02Ü. (11 esl enlenduquela \'cslilulion 

n'esl pas demandée pOlll' une cause dérivant de I'élat 
dI) la pel'sonne, pal' exemple, la minol'ité.) Hel't,:; üü, 
1\1. l\lühlellhl'lIch, § n. -- i\leier, § 49, décidc POli!' 

I'applieation des lois JI! lieu oi! le [lI'Ot:I;S Sl! pl,wle, 

mais en l'l'sll'ciGnanl ceUe opillion al! délai daus 
le(lue) la demande doit éll'e fOl'llléc. 
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la perle de la chose, lorsque le vendeur es! 
en demeure de la livrel'. Un des effels de I'acte 
de partage est l'obligation de gal'anlie. Le h:lil 
a ferme emporte l'obligation de sou(frir la ré
duction du ferrn:lge en C:lS de dcslruction d'une 
récolte cnticre; el la qucstion de savoir si 
l'acquéreur est ohligé d'elltrelenir le bail fait 
par le vendenr (31't. 1743 du Code civil), se 
décide selon la loi du contrat (1). Un des 
effets ordinaires de tout acle renfcrrnant l'en
gagement de p:lyer une sornme d'argent, est 
l'obligation <l'en sErvir les illtércts; la (lues
lion de s.1voir si ces inlérelS sont dlls et;'¡ qllel 
t:lUX, se regle par la loi <fu licu oú le contrat 
a été passé (2), ou <fu lieu fixé ponr le paye
ment (3), a moins que les parties n'aient 
adopté ulle ault'e loi :l ce sujet (-1). l\bis les 
dommages-illlért~lS clus ponr incxécnlion du 
contr3t sont régis par la loi du lieu de I'exécu~ 
tion ou du payclllcnt (5); ce lieu pent etre, 
soit celui du conLraL (ü), soit un aulre lieu 
déterminé p:u' les parties (7), soit entln celui 
du domicile dn débilCur (R), paree qu'cn 
derniere analyse c'est la oú I'action lendant a 
I'exécnlion du contrat est formée. Le délai 
dans lequel IIn engagemenl doit clre rempli , 
dépend aussi de la loí du lieu dll contrat (9). 

(1) Répert., vo Effet rélroaclif, seet. 5, § 5, arlo 5, 
nO 6. 

(2) Burgundlls, Tr. 4, nO lO, Mevius, adjus Lub., 
qumst. pnRi. 4. Voet, ad tT •• li!. de usuris, nO 6. 
Iloullenois, 5ge IH'ineipe rrénéral; t. ¡cr, p. 9; t. Ir, 
p. 472 et 4.i7. l\leier. § 46. Réper't., vo Etfet rétl'Oaetif, 
:;ce!. 3, S 3, art. 5, nos 7 eL 11. M. SIOl'Y, §§ 2GI el 
suiv. M. Kent, t. JI, p. 461. M. HarlOrrh, p. 74. 
M. Burge, l. JI, p. SGl eL 86~; t. 111, p. 773 el 774.
Ainsi, l'illl(!I'(':[ legal dú a '\Igel' a ,'aison de 10 p. cent 

(ordonnancc l'oyJle dn 7 décemtll'e 1855) jlourl';¡ 

elre exige tu Fl'ance en vert.u de conlraLs passés a 
Alger. 

(5) Voel, ad tf., lit de uSlll'is, nO 6. 1\1. Story, 
§ W8. r. sttprá, nO ü2, 1rc exceplion. 

(4) M. Slory, § 305. 1\1. Kenl, ¡bid. 
0)) Chl'istin, \01. 1, déc. 283, nO 15. Rnrguncllls, 

TI'. 4, n"S 1 O e' 28. f)ollllenois, ibid. 1\1. H enry, p. 53. 
M. Slory, S3 2U5 eL 2!J7. 1\1. I\occo, p. 528. 

(6) Voel, ad ff. ,lit. (le Condiel. tl'itie., dO 4. Hel't, 
§ 55. i'H. Paf'dcssus, t. V, IlO 1500. 

(7) roe/. , mi ff" lit. de 71suris, no 11. 
(R) Vocl, ¡bid. Cest p~r fTI'em qlle 1\1. Mcicl' 

II faut rangcr parmi les cffets d'lIn contrat 
qllelconqlle, I'examen des qlleslions de sa
voir, si 1'001 iga tion esl réclle OH personncllc, 
si plusieurs conlraclants 80nt, ou non, tenlls 
solidaircmcllt, el s'ils peuvcnt, 011 nOIl, invo
quer le bénéfice de division (10); si les héri
liers du contractant sont engagés soliJaire
ment on ponr IClIrs parls viriles seulement (11); 
enfin, Iaquelle des parLie~ est obligée au 
payement des droíts fiscallx (12). La qlliuance 
OH décharge, cOllséquencc illlmédialc du con
trat, est régie par la loi en vigllenr au lien du 
contra L OU d tI payemen l; lorsqll' elle se trouve 
conforme a ccUe loi, elle est valahle partout : 
délivrée sui":lIIt les lois d'un autl'e lien, elle 
pcuL avoir force el viglleur dan s ce memc 
lícn, mais elle n'en aura pas néccssairement 
aillclll's ('J 3). Les obligations accessoires, 
comme le cautiollnement, sont régics par la 
10i du lien OU elles ont été contractées (14). 

Parmi les s«ites ou conséqllences acciden
telles d'lIn conlrat, on I'ange les résllhats 
qll'anra la négligence, la faute ou la demeure 
dans I'exéclltion, et les domrnages~illlérets dus 
en cOllséqucnce (H)); et la restitution en en
tier fOIldéesur une de ces dernieres causes('16); 
l'obligation d'exéculer le remploi en cas de 

( § 46, n° 5) admet la loi clu domieile (iu créan
cier. 

(9) Christin, vol. 1, déc. 285. no 5. 
(10) Voet, de stal., seet. 9, cap. 2, no 10. Rurgun

dm, TI'. 4, nO, 7 el 8. nOllllenois, t. 11, p. 465,475 et 

476. l\[. Helll'y, p. 51 el 52. i\I. Story, §§ 263,272 et 
522. 1\1. Burge, t. III, p. 765. 

(11) Répel'l" vo Elfel l'éll'oactif, sect. 5, art. 5, 
no 9; secl. 5, § 6, no 6. 

(12) Chl'isLin, vol. I.déc. 285, no 10. Voet, de sll!l., 
sect. 9, cap. 2, no 10. Hel'l, § 58. 

(15) :\1. Slol'y, §3 354-542 i 548-551. 1\1. Kcnt, t. 11, 
p. 505,394, 458 el 459. M. BlII'rre, t. I1I, p. 875, 871l 
et 925. Ce principe re~oiL SUl'loul son ~PJllicalion en 
maliere de letlre de ch3nrre.1\1. Story, ~§ 343-347.
La déchal'ge par' concol'dat 011 ccssion de bicns 

n'ohl ilJe pa8 le~ étra ngers; ibid. §3 537 -559. 
(4) BUI'[;-Ulldus, TI'. 5, nO 11. 
\15) Chl'istin, \'01. L déc. 2í-J5, no 13. Voet, deslal., 

seet. 9, cap. 2, nos 12 et 15. BI'Ullnem;mn. ad L. 6, 
ff. de ev;et. 1\1. :\!uhlenbl'lIch, § 73. no 10, IV. 2° 
1\1. Tittrnann. S 40, M. Rocco, nOs 340 el ~ui\'. 

(15)Voel.,dc stat., seelo 9, cap. 2, n"20. 
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remboursement des capitaux substitues; la 
confinnation ou ratification J'un contrat nul, 
défectueux ou rescind3ble (1), ainsi que le 
mode I!'exécutlon d'un contrat (2). 

70. La qucstioll de la légilimilé de l'enga~ 
gemcnt, celle de savoil' s'jl ya lieu d'acconlcr 
ou de refuser I'action résultant d'un eDntl'at, 
doivcnt rtre égalcmcnt appréciées suiv::mt la 
¡oi du lieu oú le contrat a élé passé; par 
exemple, s'ils'agit de savoir si une action est 
recevable par sllite d'une obligatioll'nalurelle. 
En effet , daos loutes ces actions, la nature du 
conl!'at vient en considél'atioll (3). Il faut cx
cepter les cas ou la loi du lieu O" I'action cst 
formée renferme une pl'ohihition de la recevoir, 
par excmple, lorsquc cctte loi déníe une ac
lion pour tclle obhgalion natnrellc, 011 qu'elle 
<Mclare prescrite une obligation civile (4); 
cal', dans ces cas, le juge ue pent que suivre 
la loi a laquelle il est soumis (5). C'est par 
ceLle dislinclion que nous croyons pouvoir 
concilier les opinions diverses manifeslées par 
les auleurs cites dans les noles. 

AUT. 5. Des actions en I'esc;sion, I'ésolution, ('évoca
llOn 011 l'éduClioll. 

7 L La regle exposée aux numéros précé~ 
dents s'appliquc allx actions en rescision, ré
solution, ré\'ocalion 011 réduction des con
uats, lorsque ces actiolls ont Icm racinc dalls 
le contrat meme (ou son contenu expres ou 
implicile), el non dans des faÍls postérieurs 
a sa conclusion. Au premiel' cas, lesdites ac
tions appal'tiennelll a la c1asse des efI'ets du 
cOlltrat. ( V. supra, nO 69.) En conséquence, 
le j uge ne pourra admeure d' au tres causes que 
eeHes aulol'isées par la loi du lieu du cOlltl'at, 
el il devra les admettre si elles sont fondées 

(1) Répe\'t., Vo Effd I'éll'oactif, sect. 5, § 3, alt.7. 
M.Kellt,t.lJ,p. 461 ctsuiv.l\1. Rucco,p, 558 etsuiv. 

(2) l-iépCl'l., vo Effet ,'éLnlJClif, secl, 5, § 10. 
(5) Boullenois, lit. IV , ch. 2, obs. 46 j t. 11, p. 472. 

Wehcl', § G2. I\1cic/', § 45. l\l. l\1Uhlenbl'uoh, § 73, 
no 3, el no 4, 2°. 

(4) \VebCl', § V5. Hulle\', § i. M. Mittel'maier, § 31, 
el Alcltives, t. Xlll, p.300 el slliv, r,supra, 
nO G2, 5e exceplion. 

dans celle loi (6). « Cest, dit M. Merlin, paree 
que les "ices du contrat sont inhérents all 

contrat meme, parce qu'ils en ront esscllliel
lement partie, parce que les contraclants ont 
été avel'tis, par la loi qlli présidait a leur 
traité , des vices qll'il renfermalt, et qu'ils ne 
I'ont sOl1scrit que 80llS la résel'\'e tacile de la 
faculLé qu'cllc Icm aecordait :', I'un el ti l'autre, 
011 ;\ l'un d'eux sel1lemcllt) de le faire annu
ler ou rescillder, » AillSi, lorsrIue la loi dn 
cOlltrat accorde a l'acheleur cornme ::m ven
deur le droit dc faire !'cscillder la vente pOlll' 
cause de lésion, I'acrion de I'achcleur dc\';,:! 
Ctre accllcillic en France, nonobstant I'ar
tiele 1683 du Code civil. 

11 en doit etre de meme d'une aCIÍon cn ré
solulion pour incxécution des engagemcllts 
pris par le contrato (Art. 1184 du Colle civiL) 

Par la IllcIÍJe raison , la faculté de révoquer 
une donation dépcnd de la 10Í du lien 00 eHe 
a é lé consen tic (7). 

72. Si les aeliolls en rescisioll , résollltion , 
révocation ou réduclioll, sont basécs sur des 
causes SIH've/lUCS postérieurcment au contrat, 
et dépendantcs de la "olonté dll défendcur, 
elles consliluent des sllites du contrat; ct, 
J'apres ce que nous avons diL, supra) nO 69. 
elles sonL régies par la loi du lieu O" ces faits 
se passent. 011 pcut citer cOlllme exemples la. 
résolulion illlmédiatc d'un contrat de vente 
COlllenallt la e1allse indiquée a l'ar'ticle 1G56 
dll Codc civil, apres une sornmalioll signifiéc 
sous rempire de ce Code, bien que la loi du 
contrat ne regarde eNte clause quc COlllmc 
comminatoirc; de llIeme la l'ésoluLioll dll con
traL de constilulioll d'une rellte, lorsqlle le 
débiteur cesse pellllant deux alls le payement 
des arrérages. (Art. 1912 dll Code civil) (8). 

(5) r. suprá, no 62, 2e cxception. 
(6) Voet, de stat., secl. 9, cap. 2, nO 20. l\Icier: 

§ 45, Merlin, Répel't., VO Etfet rétruaclif, sed. 3, § 5, 
<lrt. 5el 7. M. Rucro, p, '547 el 55i. 

(7) Répp.I't., VO Etfet l'étl'Oactif, sect. 5, ~ 5, a .. t. 6, 
110 4. 

(8) Répel't., VO Effct I'éll'oaclif, secl. 5. $ 3, art. 5, 

no 11, el al't. 6, no 2. 
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ART. 4. De la confirmalion Oll ralific,'\tiondes 
c.ontrals. 

73. Nous aVOIH' déja indiqué, supra, n° 66, 
que la· confirmalion ou r:llific:ltion d'un con
lrat nul , dérectueux ou rcscilldahle • ne forme 
lloint un effet <lu cOlltrat primitif; la confir
mation ou ralification eSI soulllise a la loi du 
licu oil elle inlervicnt ; cal', dit M.. Merlin (1), 
«. la confirmation ou ratification ne pClll e.lre 
I'egal'dée COlllIIJe un des éléments dont le con
trat primilif s'est composé au moment OU íl a 
élé formé: ce contral y a bien donné I'occa
sioo, el elle est une de ses suites; mais. c'eS.L 
llOrs de son contenu expres ou implicite qu'il 
l~ut en chercher le príncipe ; elle n'a d'autre 
príncipe que la volonté de la partie qui con
firme ou ratifie. Ce n'est conséqncmment qu'a 
la loi du lieu uit cette volonté se manifeste, 
qu'il faul ayoir égard pOllr en appréeier la 
valeur. )1 

ART. 5. Des quasi-contl'als. 

74. Les cngagements que produisent les 
qllasi-contrats ne conslituent pas moins des 
droils acquis par ceux enver's lesqllels ils se 
sont formés que s'ils dérivaient de contrats 
expres (2) ; ils sont done également. régis par 
la loi dI) lieu (5). 

Le dl'oit rornain (4) considere la délation de 
la tulelle comme un quasi-contl'at entre le 
wteur el le pupille, eL il oblige le tutellr a 
donner caulioll de bien administrer. Le tllteur 

(1) Répel't.~ al't. 7. M. Rorco. p. 358 el suiv. 
(2) Répert., vo Etfet I'él/'oactif, sect. 2, § 4. 
(3) Chl'islin, vol. 1, dec. 23:), no 14. Voet, de stat., 

sect. 9, cap. 2, n° 'l7. M. Burge, t. ler, p. 50; t. III, 
p,951 €l suiv. 

(4) S 2. Inst. de obl. qum quasi ex conll'. 
(5) Répel't., vo Etfet rélr·oaclif, sect. 2, § 4. 
(6) Magis volunlalis quamjuris qua:slio versa

{uro Sande,lib. 4, tit. VIIJ, def. 7. RoctenbUl'{¡", lit. I1I, 
ch. 4, no 4, Voel, adtf., tit. de heredo inst., nO 16. 

(7) De Prcesumptionibus, I/h, 4 pl'aJs. 202, no' 12 
el 17. 

(8) Epist. 467. 
(9) De stat., sect. 9, ch. 1, nO 8, 
(10) Lih. 4. tit. VIII, det'. 7. 

nornmé sous eeUe loi sera tcnu de cette obliga
tion, bien qu'il habite un autre pays, ou , 
cornme en Franee., .Ia loi ne lui impose pas le 
devoir de donner cau140n (5). 

De meme eelui qlli, volontairement, gere 
1'affaire d'autrui (art. 1372 du Cocle civil), ou 
qtti re<;oit ce quine lui est p~s dti (art. 1376), 
doit etre jugé, qnant aux obligations qui ré
sultent pour lui de ces faits, parla loi du lieu 
ouces memes failS se sont passés. 

AR.T. 6. Des lestaments. 

75. Nous avons déja fait remarquer (supra, 
no 6-1 ) que la subslance du lestament el son 
interprétation sont régies par la loi du domi
cile du testateur. Le testateur est supposé 
avoir eu I'inlenlion (6) de se rapporter :i ses 
usages ordinaires ou habitudes ( consuetu
dines). el aux lois de son domicilc (regionis 
unde fuit), comme étant eeHes qui lui sont 
connues el présenles:\ la mémoire. 

Cetle regle, puisée dans la nature des 
choses, est écrite dans les lois r<>maines (L. 21, 
§ 1, tl'. qui test. rae. poss.; L. 50, § 3, ff. de 
lego 1; L. 75, ff. de lego 111); elle a été adop
tée nnanimemcnt par Menoch (7), Grotius (8), 
Pau( Voet (9), Sande (10); surtout par Jean 
Voet (11), Rodenburg (12), Boullenois (-13). 
HerL (14), Vallel (15), Glück (16); le Réper
toire de jurisprudence (17), TitLmann ('18), 
MM. Mittermaier (19), Eichhorn (20), Mühlen
bruch (21), Seuffert (22), Gründler (23), 

(11) Adtf, tito de heredo instil., no 16; ad SCtum 
treb., nO 54. 

(12) Tit. 11, par!. 2. ch. 4, no 1. 
(15) T.II, p. 505 el suiv. 
(14) Secl. 4, § 24 j secl. 6, § 5. 
(15) Liv. II, ch. 8. § 111. r. aussi la note d,e 

l\I. Pinheiro, sU[' ce §. 
(16) Succession ab intestat, § 42, p. 110. 
(17) ro Legs, sect. 4, § 1, nO 2. 
(18) §§ 29 et 46. 
(19) § 52,11 el IV. 
(20) § 55. 
(21) Continuation de GIUck, t. XXXV, 1', 5Q. 
(22) T. le .. , p. 258 el 259. 
(25) T. ler, p. 68. 
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Winiwarter (1), SLory (2), Boceo (3) el 

Burge (4). 
Plusieurs de ces autcUl's ont trOlIvé a l'ap

pui de cette regle une seconde raison : c'est 
que les meubles et créances dont se compose 
unc f,uccession , sont régis par la loi du domi
cile de Icur propriétairf'. (V. supra, nO 52.) 
Mais ecHe raison né sufilt point pour former la 
hase de la regle « qu'ell1ll3tiere de testaments, 
il faut recolll'ir ft la loi du domicile; » car, si 
eeHe base élait unique, il faudrait aussi ad
mctll'e (et c'est, en effet, l'opinion de qucl
<¡!les aUleurs) (5) que les immeubles faisant 
parlie d'une succession sont en lous points 
I'égis par b loi de lem siluation. La vérité est 
que la regle posée s'applique a tous les points 
qlli rentrcnt dalls l'autonomie du citoyen 
(V. suprá, no 59), ou, en d'autres termes, a 
tout ce qui n'est pas expressément régi par le 
stalut personnel ou réel. Quant au statut per
sonnel, nous n'avons pas besoin d'en parJer, 
puisqu'il est aussi la loi du domicile; quant au 
slalut réel, il se borne ordinairement a régler 
des poinls en dehors de l'autonomie, tels que 
la réserve (V. supra, n° 58); par excepLion, 
ce statut peut aussi renfermer la prohibition 
expresse de manifester telle ou telle volonté. 
Mais dans Ics pays OU ceHe prohibition n'existe 
pas rebtivcment a I'hypothese qu'il s'agira 
tl'examiner, toute manifestation quelconque 
de la volonté demeurera comprise dans l'au
tonomie. 11 faut se garder de confondre la suc
cession teslamentaire avec la succession ab 
intestat, dont nous avons parlé supra, nO 37. 
q Le stalut réel, » dit avec raison M. Milter
maier (6), 1[ ne peut trouver son application 
que relativement 3UX trois poinls suivants: 
1 ° Les de\"oirs ou chargcs attachés , el les res
trictions apposées par la loi locale a la posses-

(1) T. 1II, S 100. 
(2) §§ 4ü4-472. 
(j) P. 461 et wív. 
(4) T. 1I, p. 857-860, p.579 el suiv. 
(5) Cht'ístin, vol. 1I, lih. 1, lit. 1, dec. 4, nO; 2, 3, 

4; ClIjas, comult. 5. BlIq~IIIldlls, Tr. 6. Voet, de 
sial., sect. 9, ch. 1, t104. Voet, ad ff., lit. ad SCtum. 
treb., n° 54; Valtel, liv. 2, ch. 8, ~ 1'11 j GlÜck. 

sion de I'irnmcuhlc » (par exemplc, la réscl'vc); 
« 2° les fJualités qu'cllc exige dans I'acqllérellr 
d'un iUlIllcnblc ; 3° les formes et conditions de 
l'acfluisition. » 

P3r 3pplic3tion de la regle énoncée, les au
teurs cités déclal'ent que le tcslalllcnt portant 
la disposition suivante : ({ J'institllc Illes héri
tiers les pel'sonnes qui me suceéderaicnt ab in
testat, \ se l'apporte aux parents que la loi elu 
domicile du tesLatcur appelle ú sa snccession, 
sans ég:ml ;\ la loi de la situation des immeubles 
qlli en font partie. Rodenburg, el un al'ret cité 
par S:mde, décident, an contr~lil'c, (ju 'en vertu 
de I'inslilution que nous venons de mcntionner. 
les immellbles de la succession appartielldl"oll t 
aux personnes que la loi de IJ situation de 
chacun d'eux appelle a succéder ab intestat 
au testateur. C'est une erreur, ainsi que 1'0l1t 

démonlré Sande et Voet. 11 s'agit icí d'un 
point qui rentre dans I'autonomie dlllestateur ~ 
il s'3git d'interpréter S3 volonté, laquelle doit 
recevoir son exéclllion , a moins d'une prohi
bilion expresse porlée par le statllt réel. 

De meme, sllivant Hert (7), le legs de tant 
d'arpents de terre doil eLre interpr¿té par la 
loi du dornicile du testatellr. • 

76. Quelques autcurs (8) ont soutenu que 
le testaleur qui fait sa disposilion dan s un líeu 
autre que celui de son domicile, n'est censé 
s'en rapporler aux lois de ce domicile qu'a 
l'égard des objets qui s'y trollvcnt, et que, 
quant:\ ceux qu'il porte avec lui, il est réputó 
avoi!' voulu se conformer a la loi du lien de la 
confection du testamento TiLlmann (D) rcjette 
avec raison cette opinion , comrne ne reposanL 
sur aucune base. 

77. Par applicalion de la regle posée au 
nO 75, en cas de changemellt de domicile du 
testaLeur, la validité intrinseque du teslamcnt 

Comment., t. ler, § 44, p. 202¡ Danz, t. le l , p. 184, 
nO 5. M. SloI'y,5§ 473-474.1\1. Burge, t. IV, p. 57(j 
el suivantes. 

(6) § 3'2, 1. 
(7) Sect. 6, § 5. 
(8) l\leviuo, ad jus Lub., qUaJsl. }Jl'd. (j, nO 20 ; 

Vattel, a l'endt'oit cité. 
(\.1) § 40. 
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doit etrc appréciéc d'apres la loi dll domicile 
qn'il avait au moment du déces. Avant la mort 
du testateur, le testamcnt ne confcre pas un 
droit acquis a l'hérilier 011 :111 légataire : e'est 
done a ce mOlIlellt seulement qne la loi peut 
agir sur les dispositions de dcmiere volonté, 
el exercel' !'cs cffets sur la suhslance de ces 
dispOSlliolls (1). Le teslateur doit elre regardé 
comme s'étant rapporté a la loi de ce nOllveau 
dOlllicile, paree fJll'on sllppose qu'il ne s'y est 
iixé qn'arres avoir pris connaissance des lois 
qui le régissent. 

Du reste, le test3menl conserve sa validité, 
(ll1alll :l la forme, nonohstant le changement 
de domicile du test3tCIll', parce que eette forme 
d(~pcnd dll líeu de la confection de \'acte (2). 

78. Nous allons examiner succinctement les 
disposilions des législations en viguellr sur la 
subslancc el l'interprétation du contrat, et sur 
la suustance et I'interprétation clu testamento 

Contrats et conventions hilatérales. 

Les paragraphes 36 el 37 du Cocle civil 
d'Autriche, r3pportés plus h:Hlt, nO 26, con
sacrenl exprcssément le principe énoncé au 
nO 61 ; le paragraphe 30 du meme Code ne 
p3rle que des ellgagements unilatéraux. 

Le Code généra\ de Prusse garde le silence 
sur la queslion : les dispositions que nous 
avons citées au nO Di ne s'y rapportent paso 

Meme si\ence dans le Code de Baviere. 
Suivant l'addition a l'art. 3 du Code badois 

(rapporté supra, nO 26), C! la validité (Iasuo-
tI stance) des actes passés dans ce pays eSl 
Il jugée par ses lois. » Cette dísposition rentre 
dans la regle posée an nO 61. 

L'art. 10 du Code de la Louisiane consacre 
expressémcnt la merne regle, ainsi que la pre
miere des exceptíons indíquées au nO 62. En 

(1) Rorlenhurg, lit. n, part. 2, ch. 4, no 1. Hert, 
:; 25. Tittmann, § 29. M. Eichhol'll, § 35, note g, et 
:¡57, note It. M.l\Iühlenhruch,conlinuatiojldeGlück, 
t. XXXV, p. 56, Répcl't., Vo Effet réll'oactil', sect. 5, 
S 1, no 4. M. Henry, appendice, p. 190, M. Stol'y. 
,:¡ 47::>. 1\1. BUl'ge, t. IV, p. 580 el 581. 

voici les termes: « La forme el \'effet deS aCles 
« publics el privés se reglent par les lois et les 
« usages du pays dans lequel ces actes sont 
lf faits on passés. Cependant J'effet des actes 
« passés pour elre exécutés dans un autl'e 
« pays, se regle par les lois du pays oil ils ont 
« lem exéclllion. » 

Celle demiere maxime a aussi été consa
crée par le Digesle russe. L'étl'anger, y est-il 
dit, « peut passel' toute espece de contrats, 
« engagements el conventions, soít ayec un 
« étranger, soit avec un índigene, pOUl'VIl (Jlle 
« l'ellgagement, s'íl doit sortir ses effets dans 
( l'empire, soit., dan s sa substance et dans sa 
« forme,conforme a la législation de l'empire.» 
( Lois pers., x, 912.) 

Les 10is dalloises consacrent en principe 
l'application des lois de chaque pays aux con
trats qui y sont passés, lorsqu'ils donnent lien 
:l des contestalions portées <levant les tribu
naux danois (3). 

L'art. 1109 du Code civil, d'apres Jequel 
([ ce qui est ambigu s'interprete par ce qui est 
({ d'usage d3ns le pays oil le contrat est passé, )) 
ne se r3pporte pas aux contraLs consentis en 
p3yS étranger ; ear la discussion élevée sur une 
disposition relativc a la forme des aCles, qui 
avaitété proposée lors de la rédaction du Codeo 
démontre qu'il n'a pas été dans I'intention du 
législatcur d'établir des regles concernanl les 
acles passés hors du royaume. ( V. plus haut, 
nO M.) L'art. 1159 s'npplique nniquement aux 
aCles passés en Franee ; les usages dont il parle 
sont ceux que le Code ou l'art. 7 de la loi dll 

30 ventóse an XII n'a pas abrogés, et auxquels 
meme le Code renvoie fl'équemment. ( V. les 
articles671,674, 1736, 1707, 170get1760.) 
Nous croyons que Delvíncourt (1. 1, p. 29) et 
Toullier (1. VI, n° 319) se sont trompés, s'ils 
ont entendu appliquer le texte de 1'3rticle 

(2) Rodenhurg, tit. 11, part.2, ch. 5, no 1. Répert., 
vo Effet rétl'Oactif, sect. 5, § 5, no 1. r. aussi les au
le.l1l's cités a la nole précédclIle. 

(5) Archives du dl'oit eivil et cl'iminel de I;l 

Prnsse l'hénane, tome VI-, deuxieme (}arlie, 
page 115 .. 
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1159 a un contrat passé hors ue France. ¡\ litre onéreux el ceux a ~itre graluiL A dMaut 
Les Codes étrangers qui on1 pris le {;ode de désigllalion d"un líeu, h lívraison d'Üit se 

fl'anc;ais pour modele ont reprodllit la dispo- faire all domicilc Cjue le créallcicr avait:H1 mo-
~ilion <le l'art. 1 J ;')9. V. le Code civil de llade mellL du conLI':H; si ce contmt esl ;\ litre gra-
(art. HM)), le Code des I)cux-Siciles (arti- tuil, l'exécution ne pellLelrcexigéequ'aulieu 
de 11 t~), cellli du canlon de Vauo (art. 8;')9); de la résidence du dd)¡lcllr. L'ohli~aliQn de 
celui tI'Haití (:lft. 949); le Code sarde (ar- faire doit etre rcmplie an dO/llicile qu'avait le 
licle 1 ~(0) ; le Code des Pays-Bas (arl. -I38J). déhiteur au moment du conlrat. 
JI f~\IIl done appliquer a ces Codes la memo L'art. 90a dll Code civil d'Autriche (placé 
observation. :1Il chap.itl'e des Contrats en général) esL ainsi 

Les Codes de Bavierc, de Pl'lIsse eL d'Au- con<¡u: ~ Quand le lieu oil le contrat doiL eL .. \.! 
lriche, ne conliennent pas la disposiLion consi- «exécuté ne résulte ni de la conventioll des 
gnée dans l'art. 11;')9. pariies, ni de la nnture Oll <In hut de I'nr-

Nous ;lVOIlS tléja parIt), dalls une note all t( fairc, la déliuance des dIOses immohilit,l't!s 
HU 6~ , des disposilio/ls des divers Codes COII- (í se fait :111 lieu de leur siluatioll, cclle des 
cernanL le lieu oil I'exéculiou du conlrat doit «meuhles au lieu oil· la prOillesse a élé faile. 
se laire. Les arto 1247 eL J609 dn eode civil q La mes~re, le poids el les mOllnaies se 
Ollt élé rClH'oduits (]ans les Codes auxquels il ~ reglent d'apr&s le lien (le la <lélivrance. D 

a seni de modele, TOlltefois le Cock de B;lde L'art. 1420 (conlell\l :111 chapilre de l'Extinc-
ajoule aran. 1:247 du Code franQais la dispo- tion des droits ct obliga/ions) rcnvoie a 1'ar-
sitioll suivante : tI eeue demiere regle admet tiele 905, en ajolltallt que: « DaIlS lous les c:\S 

« une exception a l'égard uu payement d.'in- «OU il n'existe pas de cOl/traL, le délJitcur 
q delllniLés dues a raisull d'un délil OU d'une «n'est lenu d'effccluer le payemcnt aillelll's 
I! lIégligence : ce payement aura lien au do- ~ que dalls le lieu de son dornieile. p 

~ llIicilc du cl'éancier. » Le me me arlicle est Le Cod'e de Heme porte, art. 70i : q Lot's· 
suivi • dalls le Coue du canton de Vaud, des «que le lieu de l'exécnlion ne résulle ni des 
disposilions ci-apres : « S'il se trouve dans le «clauses, ni du buL <lu conlraL, la déli\'rallcc 
« canton, ou a celui de son fondé de pouvoirs, «doiL elre f:lite :1n líen oú le COIILl'at a élé 
« s'il réside hors du cantono 11 (le payement) «passé, s'il s'agit de mellhles; quant aux ¡m-
i doil elre faiL Jans le dOlllicile du débiteur, si «meublcs ,. les actes ,¡tlÍ les conceruent sOIlL 
« le créaneier réside hors <lu canton, el n'y a 1{ faits au lieu de leul' sitnalion, el les verse-
u pas de fondé de pouvoirs. 1) 1/. mellts d':ugenL :m oomicile de celui qui 

Le Cocle des Pays-Bas, art. 14~9, cherche « doit I'ecevoir. )l 

a cornpléter le texte de l'art. 1247 du Code Pour ce qui regarde parliclllieremellL la 
franQais, par l'additioll des mot8 suivallls: mesure, le poids et les monnaics. la disposi-
« TanL qu'il continue d'habiter la meme COIII- lion ci-dessus dll Code civil d'Aulriche est 
« mUlle OÚ il avait son domicile au moment aussi celle du Code général de Prllsse (parlo 1, 
u de I'engagement : autrement au domicile du tito V , §§ 256 et 2;')7, eL lit. XI, § :')2). Le 
~ débitcur. » Sui\'anL le Code de Baviere Code havarois (part .. 1., ch. 14, § 10), au 
(pan. 1 V, chap. 14, § '10), « sile l icu ti u paye- COII tl'aire, ren roie, ponr ces trois matieres, 
1 menL H'a pas élé uésigné par les panies, le aux lois du lieu du contral. Quan! a la res-
« payemenl doit etre fait au domicile du créan- tilution de la mOlinaje qui faít l'objet d'un 
« cier. » Le Code génél'al de Prusse (part. l. pl'et, la disposilion de I'art. 1895 du Code 
tit. V , §§ 247 -25~) distillgue le cas de la civil fl'all<¡ais a élé repro(luilC d:llls les Codes 
livraisoll d'ull ohjet, de cclui d'une obligalioll de Rade (arlicle JSH5), des DClIx-Siciles 
,lc fairc; il dislingue enCOl'e cntre les conlrat!) (arlicle 1775), dans celui de la Louisian '.; 
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( ar!. 2883), uans celui dll canlon de Vaud 
(:1l't. 137D), et d:ms le Code des Pays-Bas 
(art. 1793); tonlcfois, les autellrs de ce der
nier Code oot modifié, d-ans les termes sui
vants, la rédaclion de la ~econde parlie de 
l'arLicle: ({ Si, avallt I'époq.ue dlJ payement, il 
,( ya eu augmclltatioH 011 diminution daos la 
« valeur des es peces , Otl changement dans 
~ 1enr ('ours, la rcstitution de la sOlllme 
i cllIprulllée aura lien dans les especes ayant 
~ cours au momcllt dn payement, calculées 
« d'npres lenr valcnr courante:i la melllc 
q époquc. » L'al'L. 17D4 :ljouLe une excep
lioll pOllr le eas 011 il a été conVClIlI que la 
restitu tion se fera i t ell especes lllollélaires pa
I'cillcs:l cclles qui ollL été fonruies par le pre
leur : dans ce cas, le déhiteUl' doil reJHlre des 
píeces du me me genre; s'j,1 n'en exi.sLe plus, 
le payemcnl doit :I\'oil' lieu en pieees du mClllc 
luélal, eL, aul:1IIt quc possible, de meme \'a
lclII' illlrim~cqnc. Lc Code bavarois (parL. IV, 
<:11. 14, § 7, )jO G) cst conformc :J. rarl. 189;); 
óans le cas prévlI par J'al'L. 1794 du Colle néer
landais,le Code ha\'arois (part. IV, clJ. 2, § iJ, 
ll') ;) ) jlllpo~e au néalJ(;;er J'oLligation de ~e 
conlenter de Ulonllaies du melfJC gcnre el d'ulle 
illdemuíté, s'il y a licu. Le Code géllél'al 
de PI'USSC conLicllt (part. 1, tiL •. XI , §§ 778 
:l 791 ) unc série dc dispositions quí me selll
hlcnL conformcs aux 3rt. 'ISD5 du .code ci vil 
eL 17\)4 du Code lIéedandaís; il faut en cxcep
lel' sculemenL Ic § 790, ainsi fOIl'¡U : « Si les 
" c5pi~ccs dans lesquelles la valelll' a éLé don-
1 llée 11 'ont pas élé mises hol's de cours, Illais 
« que le souvcraill cn ail seulcmcnL dimillué 
« la \'alc1lr eXLrinscque, salls en allérer le 
« titri', la rcstitl!lion doiL elre faiLe cl acceptée 
«( dalls les mell:CS especes. » 

La rnelllc dispusitioll se tl'ouve dalls le 
§ 988 tlu Code civil d'Aulridw; ce paragral'he 
;Jjollte : « Mais si la valcur illtl'illscque (les 
« esperes a élé modifiéc, le payemcnt doit 
~ eLrc raíl pl'opol'LiollllellcmclIL a la valcnr 
,( illlrinscfJlIe quc !'t:spcce de 1Il0nnaic pl'etée 
IJ. :lvait au 1Il0mCIll dlJ prel. » AI't. 9Sn. «. Si , 
« au lIlulllcnl du I'cmboul'semcuL , ces eSI~eCes 

« de monllaie n'ont plus cours dans I'ltt3t, le 
« débitcur doit effcctller le payclllellt dans Ics 
« especes les plus analoglles, en tels lIombre 
I!. et qllalilé, que le créancier re~oive une 
« valeur intrinseque égale a eelle qne les 
« especes prelées avaient au moment du 
« pn;t. ) 

Testamenls. 

La regle d'apres Jaquelle la suuslance du 
leslamcnt et son inlerprétation dépendent de 
la loi du líeu du domicile , se trollve exprirnée 
dalls diverses législatiolls , Ilon pas, a la vérité, 
en terlllCS expres, mais d'une maniere impli
cilC. 

Ainsi, le Code havarois (part. 1I1, ch. 2, 
§ '12, n° 2) veut que « dans I'intcrprétatioll 
« du testamcnt le jllge s'en lienlle :) la signi
« úcation des termes lIsités dans le pays, » ce 
quí indique ouvcl'lement le licu du domicile. 

Des disposiliolls :lllalogues se lrOllvent dans 
Je Colle général de Prll5se, parto 1, tit. IV, 
§§ ()~ el suiv. 

L'art. 6~f) du Co(le d'Autriche pOI'le : 
« Dans les disposilions de dernicre \'olonlé, 
« les 01015 sont :tllssi pris dans leul' acception 
o: ordinairc .• 1\1. 'Viniwal'ter (1) ajouLc qu'il 
s'agiL de J'acceplion usiLée dans le licu du 00-
micilc du tcSLalcur. 

SECT. II. - Des (ormalités de justice. 

79. La compétence dcs alJLorités el la 
forme de procéder devant elles, sonl régies 
par la loí du pays OU la demande esL fOl'luée, 
quclle que soit la Joi sous I'empire de laquelle 
se sont passés Ics failS dont elle dérive. En 
elfet, il I'ésnlte du príncipe de J'indépendance 
des États, C¡lIe I'ol'ganisalion el la eompéLence 
des :\IILOI'ités, dalls chacun d'cux, ne peuvcnt 
dépcndrc dcs loís d'nn 3ulre État : et, de 
me me , les formalités :) observer par les par
lies pou!" illLl'oduirc eL dil'i3cr une action dc-
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vallt les autorités, ainsi que les regles a suivfe 
par ces dernieres pour rendrc une décision, 
ne peuvent tirer ICUl' sanction que de la loi dn 
mcme territoÍre : sinon, ccs autorit-és dépen
dr:1ient, dans le fait, de I'État dont les lois 
leul' traccl'aient les regles de conduite. 011 ne 
lrouve ras d'cxemple qu'une nation ait accordé 
un effel quelconquc, dans son territoire, aux 
lois éLrangcres conecrnant la eompélence des 
autoriLés ct la forme de procéder devant 
elles (1). 

Les formalités dont nons vcnons de parler 
~onl comprises SOllS la dénomillalion dc dispo
siLiolls ordinatori(1J litis, ;\ la difIerence de 
cdles qUÍ appartiennent au fond meme de la 
canse et gu'oll appelle decisoriw litis. 

Les auLeurs 50111 unanimes pour admettre la 
fll:1xilllC fOfmulée en telc de ce Jlurnéro. Nous 
ciLcrolls FaLrc (2), Paul Voet (3), Salllle (4), 
BUl'gunJus (5), Rodcnburg (6), Boullenois(7), 
I\1evius (8), Hommel (9), Hert ('10), We
Ler (11), Glück (12), Danz (13),Tittnwnn (14), 
Meier(15), Merlin (16), MM. Mühlenbrueh('17), 
Mittermaier (1.8), Pardessus (1.9), Henry (20), 
KCllt (21), Rocco (22) el Burge (23). 

80. Par application de celle rnaxirne, il 
faut juger suivanl les lois de chaqllc nalion, 
si une cause doit etl'e pol'tée devant la juri
didioll orJinairc 011 devant une juridielion 
exceplionnelIe ; cn Angleterre et aux États-

(1) r. supra, nos 9 et slliv. 
(2) COdex, lih. 3, lit. 1, def. 22. 
(3) De statulis, sect.10, e.t, nos 6 el suiv. 
(4) Lih. 1, tit. XII, del'. 5, in medio. 
CJ) 1'1'.7,110 5. 
(6) Tll. 1I, C. 5, no 15, JI. 91. 
(7) Tit. ll, ch. 3, 005.25; t. 1, p. 555 el suiv.,541 

el mir. 
(8) Quesl. prél. 6. noS 55 et suiv.; de arres tis , 

C. 15, no 16, c. 20, no 3. 
(9) Ohs. 409, reg. 4. 
(10) § 70 el suiv. 
(I1)§95. 
(12) CommCnlai¡'c, § 44, nO 1, el § 74; Dl'oit lH'ivé, 

::317 el 18. 
()3) T. 1, §53, p.185. 
(14) §§ 8, 20 el 45. 
(ILJ) ~317, 50 cl suiv. 

Unis, si elle apparticnt :l la juridiction <iu 
droit eommun Oll a ceHe de l'équilé : dans les 
pays allemands, s'il y a lien ele la suivrc, soit 
devallt les juges du domicile du défendclll' 
( forurn reí), soit au forum contrae tUs, admi
nistrationis, arresti, rei sit(JJ, etc. (24). 

La nH~me loi regle les formalités de l'assigna
tion, laguelle tanlót est signifiée a la simple 
requete du dcmandeur, comme en Franee I 

tanlÓt ne l'est qu'en VCl'tu d'unc :llllOrisation 
accordée par le juge, sur l'equele a lui présen
tée (25) ; la meme loi regle les délais dc com
parution (26), la nature et la forme de la pro
curation ad lites (27), la forme de la rédar.tion 
et prononeiation du jugemcnL (28), tout ce qlli 
conceme l'appel (29), aillsi que la laxe dcs dé
pens (30). Il faut s'en tenir a la loi de chaque 
nation sur la qucslion de savoir, si l'étranger, 
demandeur 011 défcndeur, cst sOllmis, quant 
a la compétence des tribunaux el a la forme 
de procéder devant eux, a des rcgles diffé
rentcs de ecHes qui sont applicaLles aux rc
gnicoJes. Celte derniere matiere souliwe de 
nomLrcuses questÍons, que nous traiterons 
dans UII premier paragl'aphe. Aprcs avoir ainsi 
examiné les dispositions ordinatorice Utis, 
nous éludiel'ons, dans le paragraphe 2. la 
difIerence qui existe entre ces Jisposilions et 
celles decisorice litis: un troisieme paragraphe 
aura pOUl' objcl les eommissions rogaloires. 

(16) Répel't., vo Elfel J'élJ'oaclil', section il, S; 7 
el 8; vo PI'euve, section 2, § 3, al'lielcJ, no 3. 

(t7) § 75. 
(18) Al'chives de la jlll'ispl'Udcnce, lo XII, p. 293 

ct 300. 
(19) T. V, n0 6 t48gel1490. 
(20) P. 55. 
(21) T. n, p. 461 el suiv. 
(22) P. 291,363 el slliv. 

(23) T. 1, p. 50. 
(24) Nous pal'iel'ons infl'a, nO 146, dc ces di VCI'SCS 

j ul'idiclions . 
(25) Voel, de stal., a I'endl'oit cité, nO 16. 
(26) Ibid., nO 7. 
(27) 1 bid., nO 11. 
(28) Ibid.) nO 12. 
(20) Ibid., nO 15, lICI", S 71. 
(30) lIel't, S 72. 
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§ 1. lJe la p~sitioll des étrangers devant les 
lt'ibunaux. 

81. Considérons 1'éll'anger comme deman
lIcur el comme défcndeur. II pcut ctre deman
deur, soit conlre un regnicole, soit conlre un 
aulre élrangcr. 

1. De l'éll'anger demandenr contre un regnicole. 

82. Dans 10115 les p3yS civilisés on admet 
I'étranger a se porter demandeur devant les 
tribuIl3uX ou pays conlre un regnicole, pour 
obtenil' l'exéclllíon des ohligatiolls COlllrac
lées P;lI' cc dCl'Ilicl', soit dalls 53 patrie, SOil 
:i I'élranger. Les autcu/'s du Code civil ont 
consacré, par une disposilioll exprcsse, le 
uroit de l'élrallger de traduire un Fran~ais 

devanl les tribunaux de Franee, a raison 
d'obli~ations contractées a l'étranger. Cal', 
comme la législalion /'ran~aise rc/'usc tout etl'et 
aux jugcments rcndus a l'éLrangcr, il fallait 
ouvrir :l l'éll'angCI' Ic dl'oit de porter devant 
les jnges fl'alll;ais ses réelarnations contre son 
débiteur fl'an<;ais ('t). 

eCHe disposition (arl. 15) a élé reproduite 
dans les divcrs Codes civils qui ont pris le 
eode fran<;ais pour modele; savoir dan s le 
eode civil de B<tde ( arto 15), dallS celui des 
Dcux·Sieilcs (art. 10), dans eelui du canton 
de Vand (arl. 9 ), eL dans cclui d'Halti 
( art. 17). 

L'applieation du meme príncipe, dans les 
:wlres l~tats, n'a jarnais été contestéc, el d'au
tallt moins qu'on y admct les élrangers a s::¡isir 
les triIJunaux de Icurs conlestations avec d'au-

(1) M. Rollio, de Jurisdictione judicum noslro
rum in cxlraneos, nO 2J, p. 75. 

(~) Al'I'et de la cour' de cassation du 27 mars 183i5. 
Ga:·elte des lribunaux, dll 10 anil meme ann(!e. 

(3) Pal' excmple, IOl'sque dans la pall'ie de I'étl'an
gel' demandelll' !es cl'éallCiel's l'cgnicoles jOllissent de 
ce/'laines prél'ogalives au préjudice des cl'éanciel's 
dl'angel's. r. un alTel de la cou!' royaJe de Colmar, 
du 27 ;lOúL 181G. 

(4) AncL de la COUl' de cassatioll, du 10 aoút 1813. 
Sil'l~y,1814, 1,3. 

(5) "Vuv. 112, c. 2. On 3(1{1clait ccltc call1ion : 

tres étrangcrs, ainsi que nous l'exposcrons 
in(rd, n° 103 et suiv. 

83. Par application de l'article 15 du eode 
civil,l'étranger natllr::disé Fran<;ais peut etre 
assigné devant les trihunaux fran~ais, meme 
a la reqllete d'un étr:mger, et pour des obliga
tions contractées en pays étranger avant la na
turalisation. La compétence des triuunaux se 
regle sur la posilion aetuelle du défendeur, el 
non sur la nature originairc de la créanee (2). 

84. L'arlide 15 n'exige pas la réciprocité : 
il n'établit pas d'exception pour le cas OU le 
Franliais, demandeur devantles tribunaux du 
pays de I'étrangel', y rencontrerait des obsta
eles qui ne se trouvent pas dans la loi fran
~aise (3). Mais allssi l'élrangel', demandeur en 
Franee, ne peut prétendre a des avantages 
que lui assurent les lois de son pays, lorsque 
celles de la Francc les lui refusenl; et vainement 
il justifierait que dans son pays le dcman
deur franc;aisjouirait des memes 3vantages (4). 

85. Cependant il est uc regle génél'ale, 
que l'éLranger demandeur doiL fournir cau
lion au regnieole défendeur, pour le payement 
des /'rais el dOlllmages-intérets. 

Le droit romain obligeait lout demandeu\', 
regnicole ou élranger, it I'ournir cette cau
lion (5). eCHe disposition a été eonservée 
dans plusieurs pays allemands , ainsi que nous 
le verrons a I'illstant. En Franee, l'ancierme 
jurisprudenee n'a maintenu I'obligation de 
fournir caution gu'a l'égard du demandeur 
élranger (o); eL c'est en ces termes que la 
regle a élé eonsacrée pal' les artides 16 du 
eode civil, et 166 du eode de proeédure 

cautio pro expensis. La cal/tia (on plutÓL satts
dallo) judicatum solvi était due pal' le défendem', 
§ 4 et 5. Inst. de satisdat. Aujoul'd'hui celle der
niere e~pece de caution est inconnlle. \Veiske, Dic
tionnail'e de dl'oit, VO Call1ion, p. 616; vo Caution 
judicalum solvi. Les jll/'iscollslIltes modernes ont 
confondu les deux dénominations. 

(6) Bacl/lIet, TI'aité du droit d'aubaine, pal't. 2, 
ch. 16, no:>, eL ch. 17. VenisJrl, Colleclions de dé
cisiolls nOllvelles, VO Call1ionJuJicaturtl solvi. Rép., 

memc mol, ~ l. 
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civile .. Ces :micles admcllent en meme temps 
deux exceplions, I'une pour les matieres com
mereiales, l'autre ponr le cas ou I'élranger 
uemantlenr possede en Franee des immeubles 
u'une valeur suffisante ilOllf assurer le paye
ment des frais et dommages-intérets. 

CcUe disposilion se relrOUye dans le Code 
"le Bade (art. 16) (1), dans celui des Deux
Siciles (arlo 17), et daJls l'articlc 53 dll 
Code sarde; ce t1crn ier, tOH t.efois, y a ap.,. 
})orlé deux modifications : il limite expressé
ment la disposition « a I'étranger qui n'a pas 
« UlI domicile fixe dans les Élals sardes; J) eL 
il ajoute ~I la fin de ¡'anicle les mols suivants: 
« 011 qu'on en use autrcmen\.. envers les sujets 
« dn roi, dans le pays :mqlle! appartient l'é
« lranger. » 

Le eode de pl'océdure civile de Geneve 
porte, anicle 67 : « Si le défendelll' le refluicrt 
« d'enlrée de cause, le demandeur étranger, 
«( llon domicilié dans le c:mlon (2), sera tenu 
~ de donnel' caulion pour le payement des t1é
« pClIses eL des dOlllmages-inlérets résullallt 
(! dll proces, ou de consigner la SOlllmc pro
(( visoirl'ment arLitl'ée par le tribunal. » -. 

Art. 68. « Le dellwndeur élrangel' sera dis
« pensé de donner caution OU de consiglle!', 
~ s'il esl d'ulI Élat dalls Icqllel on ne I'exige 
<l pas dll Genevois demandeur, s'il posshle 
(! dans le canlon des biens suffisanls pour 
« assurer le payement desdiLs dépens el dOlll
« lIlages-intérels. » 

Le Code de procédul'e civile des Pays-Bas 
n'aLlmcl (ju'unc des dellx excepliolls élablics 
par les arlicles 16 dn Code civil el 166 du 
eodc de procédure civile franli3is (3). L'ar
licle 152 de cc Code est ainsi conliu : « Tous 
« élrangcrs, demandeurs I)['incipaux ou 1)~1I'

(( lies joinles dans une illslancc pendanle. 
« ou iIlLel'venants, sont tenus, si le défendeur 

(1) Le Code de pl'océlllll'e civile de Bade, dans les 
parJ[J'l'aphes 176 el suiv., qui sel'onl ¡'appOI'lés ci
;ljll·f~S. a modifié la disposilion de l'al'lo 10 dn Colle 
ó\il. 

(2) L'<J('l, 685 uu mérne Colle pOl'le ; ([ Ne sel'a 
.¡ cOlIsidél'é comme éll'antJ'cl' domiCilié dJlls le can-

« le requiert avant loule exceplion ou défense, 
« de fournir caution pour le payement des 
~ fraiset dommages-intérets auxquels ils pour
« raient etre condamnés. La partie qui rc
« qlliert la caution /l'est pas censée reconnaill'C 
ti par la la compétcllce du jllge. l> - Art.153. 
« Le jugement qui ordonne la caulion fixera 
« la somme jusqu'il concul'I'ence de lac¡uelle 
« elle sera fournie. Le demandeur ou inler
« vcnant qlli consignera ceHe S()!Hmc, ou quí 
«( justifiera que ses immeuhlés, SilUés dans 
« las Pays-Bas, sont suffisants pour en r(~polldre, 
1 sera dispensé de fournil' cau lion, )lOllI'\'U 

« que ~ dans ce dernicr cas, il consente une 
~ inscription hypothécaire sur lesdits iIllIllCU
« bIes. 1\ 

En Baviere, le paragraphe 5 du chapitre 8 
du eode de procédure civil e a été dévcloppé 
par le paragraphc 8 de la loi du22juillet 181,9, 
ainsi conliu : nO 1: 4: Totlt étranger qui for
~ mera unc demande contre un sujet bavarois 
« et qui nc possede pas des immeuLles eu 
« Baviere, est lentl, si le défendcllr le requierl., 
« de foul'llir caulion de payer les frais du pro
I! ces; de mime, si une convention est formée 
4: conll'e luí, il dOÍt donllcl' caution jusflu'ü 
4: concurrence de l'évaluation dI! principa~, 

\1 des fruits, inlérels et dommages-intél'ClS 
{ résultanls de celte convenLion ; le défcndellr 
II n'est pas lellu de l'épondre a la demullde 
« a\'ant que celle caution n'ait été fournie. 
a L'obligation de dOHner caulion de payer les 
« frais, ccsse dans les opérations de la f;lillite 
«- OH de la déconfiture (cuncurs), en matierc 
q de Icures de change, el lorsqu'une partie 
II de la créance se tl'OllVe liquide; dans ce cas, 
« cettc p3rlic demeure réservée au profit un 
« défcndcul'. » 

Le Codc de procédure civile de Prusse, 
parl. 1, lit. XXI, § 1, ét:lblit la meme obligation 

(' lon qne celui qui aura (Iernandé et oblenu la pcr
(( missioll d'y fixel' son domicile. ») 

(5) Il n'exisle plns de tribunanx de commcl'ce 
dJlls ce loyaullle, el les atfJi('es commcrcialcs sonl 
ju¡;écs par les lrihunJux civlls, 
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ú la charge de tout demandeur quelconque, s: 
le défl'lldeur le requiert ; mnis le p!.lragraphe 2 
admel des exceptiolls IOl'squ'il s'agit d'alilllents 
011 ne s-alaires, d'affaircs sommaires, de leUres 
de change, d'cxécutioll de jugements, de 
réintégrantle, de divorce, d':lfl'aircs COll1ll1el'
ci:lles concIlIes dans les foires et marehés. 
et de failliles. Sont de mcme dispensés de 
fouruir caulion, le ,fi5C, les cornrnunes, 
t-lablissemc/llS publics et c0"l}(Jrations Irga
lemellt établies : cnfin. le demandeur fJui 
possede des biclls immclIblcs d'une yalcUI' 
~uffisarlte pour répondre du payerncnt el ap
p;¡rtenanl Ú lui 011 :1I'Portés en mariage par sa 
fellllllc. 

Le Colle de procétlure ciyilc (\'Autriclw, 
§ 406, impose 1'0Lligalioll de fournir cau
lion eL tout demandeu'f' qui n'haLile point 
la provincc dans l'éle1Hlue de Jaquellc le 
pl'oces sera déballu: il y a exceplioll en fa
venr du demandcur qui affi/'lIle sous sermcnl 
'Iu'il se tl'oure 1101'S d'état de foumiT celle 
call1ion. 

Voici le texte du paragl'aphc 176 dll Code 
de procédllrc civilc de Bade: ( Tout étl'angcl', 
({ demandeur principal ou intervenanl princi
« pal, ou parLie jointe au demaudeur, esl tCIlU, 
( si le défelldeur le requieJ'l , de fournir cau
e lion de payer les frais eL dOlllmagcs-inlérélS 
({ auxquels il pourrait elre condamné, a moins 
« qu'il ne possedc, dans le grand-dllché , des 
« immeuhles ou des objeLs que la loi répute 
(( irnmeublcs, tI'une valenr suffisante pOllr en 
{( l'épondre.» -§ Hs3. «CeLle obligalioll cesse: 
" '1 0 en cas de faillile 011 de déconfituJ'e; 
« 2° lorsqu'il est probable que la parlie liquide 
« de la créance suflit pOllr couvrir les frais et 
( dommagcs-intérets; 3° en cas d'exéculion 
« de jngements ou aCles; 4° en matiere de 
« commerce; 5° lorsque l'étranger a élé sornrné 

(1) Mal'lin, Manuel de la [ll'océdure civile du dl'Oit 
commun. (Lelu'buclt des deulsclten gemeinen bür
gerlichen Processes), § 510. Weiskc, VO Caulion, 
t. 11, p. 616. 

(2) 1\1. lHillcrmaier, Pl'océdure civile compar'ée, 
cahiel'lV, p. 256. 

« judiciairement de se porter dernalHleur. & 

- § 184. « 0n ne peut exiger caution de payer 
« le rnont,ant de la reconvention ou des frais 
« qu'ellepeut entrainer. » 

Dans lespays allemands qui, en matiere ,de 
procédllrecivile, sonl encore régis par le droit 
commun, lacaulion pro expensis est cxigée 
pour les {rais et la reconvenlion : mais aussí 
on admet d,iffércntes exeeptions a I'ohligaüon 
de fournir calltion, qui n'exislent point en 
F/'ance(1). 

Du resLe, les hahilanls des divers États qui 
conlposcllt la confédér!.ltion germaniqlle ne sont 
pas dispensés de fonrnir caulion, lorstIu'ils se 
portent demandcllfs dans un autreÉtat confé
dél'é (2). 

EII Angletet're, le demandenr n'est pastcnll 
de donner caution ponr le remboursement des 
frais de jnstice, excepté en cas d'appel, devant 
le conseil privé, contre les jugemenls rcndus 
dans les pnys dépenclants de la GralHlc-Bre
tagne. Le déferHlcur ,doit fournircaution de 
se présentel' devant les juges. 

86. Le mOlif de I'obligation de donner cau
tioll est, en these générale, de garantir le regni
cole contre les proces téméraires entrepris par 
des étrangers qlli, apres avoir succombé, n'of
friraient pas au regnicole le moyen de se rcm
plir des avances et frais du proces.M. Merlin (3) 
pxprime ce motif dans un sens spécial a la 
France (4); ( C'est, <lit-il, qu'en lhese géné
rale les jugements des tribunaux fran"ais sOllt 
salls effet en pays étrangcr, commc les juge
ments rendus en pays élranger sont sans effet 
en France. » te tribun Gary (o) semble pen
chel' vers la meme opinion. Ce motir de garan· 
lie, suivant nous, a bien élé la raison primitive 
qui a fait exiger la caulion pro expensis: 
mais, dans I'élat actuel de la législation fran
C;3ise, nous ne croyons pas que ce motif forme 

(5) Répel'toil'e, vo Ca IItion judicatum so/vi, ~ l. 
(4) 00 vena a la seclion IlI, que, dans la plupal't 

des autl'es pays de l'Eul'ope, on ne refuse pas leUl' 
effet allx jllgements ren(lus a l'étl·angel'. 

(5) Locré, Législatioll civile de la Fr'ance, t. 11, 
p.544. 
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la base unique ou du moins prineipale de I'ar
ticle 16. S'il en était ainsi, le législatcur n'au
rait pas manqué d'imposer également a I'étr:m
ger défendenr I'obligation de fournir caution 
avant d'etre éeouté dans ses moyens de 'dé
fense (1), surtou t si le j llge reconnait que eeUe 
défense place le demandeur dans la nécessité 
de faire des frais considérables. De meme, dans 
cette hypOlhcsc, la cauLion aurait dó etre exigée 
du défendeUl' oríginaire qui forme opposition 
a un jugement par défaut ou qui se pourvoit 
par appe!. 

L'article 16 étant placé au titre de la 
Jouissance et de la PTivalt'on des dToits 
civils, il semhle en résulLcr que le droit de 
plaider en France comme demandenr sans 
dOllner caution, ainsi que le droit d'exiger 
cctte eaution, sont des droits priviJégiés qui 
n'apparticnnent qu'ü ceux qui jouissent des 
droits eivils en Franee. Cet argument tire une 
nouvelle force du príncipe consacré en juris
prudence (2), qu'en regle générale les na
tit)naux seuls ont le droit de réclamer la 
j uSlice. 

Nous eroyons done que le motif de la ga
rantie des frais n'est plus, alljourd'hui, en 
France. qu'un motifsecondaire du droit d'exi
gel' la ealltion lJro expensis, et que le droit de 
former demande sans donner caution et celui 
d'exigcr caution dn demandeur étranger, SOllt 
des priviléges attachés a lajouissance des droils 
civils. 

87. Par suite il a élé jugé, el avec raison, 
que la caulion ne peut elre exigée de I'étranger 

(1) C'est ce que Pl'oposait Al'{jou, Instilutions de 
droit fran~ais, t. 1, liv. 1, ch. 'l1, dans les pr'oces 
entre elclIX éll'angcl's. Le ~ 14 de I'ol'donnanee dn 
granel-due de lIes:ie, du 21 jnin 1827, dispose que, 
dans les proees entrc dcnx élrangers, chaqne parlie 
a le dl'Oit d'exigel' que I'aull'e fOlll'nlsse la caution 
pro expensis. 

(2) r. infl'á, nO 112 et suív. 
(3) Jug. du ll'¡bullal de la Seine, du 25 mal's 1828. 

Gazetle desl¡'ibunaux!lu 29 du méme moio, Ar-rét 

de la eOll!' d'appel de BnlXelles, dn l er juillet 1826. 
Tahle r,énél'ale alphalJétique de la jlll'i:-l!nldence 
beige, vo Caution judic([tu771 so(vi, nO (J. 

(4) Ga-:-clle des lribunaux dll 1er jllillel 1858. 

qui a été 3dmis par l'aulorisation du rOL a 
élahlir son dornicile en France, et qlli, en eon
séquence, jouit de lous les dl'oils civils : il 
doil avoil' le droiL de plaider, eOInme les Fr:lIl
<;ais eux-mcmes (3). 

Aussi les habitanls d'AIgcr ne sont plus tcnus 
de fOllrnir canlion (-1). 

88. Une aulre cOllséqllcncc dn mOlif sur 
Jequel repose I'art. Hi, c'e~l qu'en eas de 
proees enlre.dcllx étt'angcl's, le défendcnr n'est 
pas aULOrisé :\ exigcr la c:1ulion, á lIloins qu'i1 
Il'ait obtenu la jouissance des dl'oilS eivils con
fonnérnent :t l'ar1. '13. Le termo géllél'iquc 
« dérendcllr, , employé dan s I'art. 1 Ü, ne sau
raíl faire appliqllcl' ccLLe disposiLion all dl!fen
deur étranger : car en génél'al le Code garde 
le silence surles proces entre deux. élrangers (5). 
NOlls sommes ici en désaccord avec Merlin (6). 
Carré (7), Gllichal'd (8) ct M. Coin-Delil\e (9); 
ces auteurs se fOlldent sur la IlécessiLé d'ac
corder all défendcllr une gal':lI1tie pOllr le 
payernent des dépcns, domnwgcs el jntérets 
qlli pOUITOllt lui Cll'e adjugés. Lc meme sys
tt'~lIle :l\';lÍL élé adoplé par la cour royale de 
París (lO) ; mais cClte cour a fini par consacrer 
l'opinion que nOlls venons d'émctlre (1 i). 1 At
telldu que le droit d'invoquer I'exeeption de la 
cau lion judicattlln solvi, est un privilége at
taché a la nationalilé, qui, dans le sile!lce de 
la loi, doiL etre rcslreint aux Fl'an<;ais actionnés 
par un éuanger, el ne saurait ell'c étendu a 
J'éLranger cité en justice par unautre éll'anget'. » 

ecHe opinioll est aussi partagéc par ~UL DtI
ranton (12), Dalloz (13), Legat (U) et 1'al1-

(5) r. infri't, no 100. 
(6) R(pel'l., vO Can Lion judicalum solvi, § 1. 
(7) SIll' I'al'licle 166 du Solle de procédlll'e civilc. 
(8) Tl'ailé des dl'Oils civil s, p. 314. 
(9) De la jouissance el de la ¡¡I'ivalion des dl'oit~ 

civils, art. 16, nO 3, 
(10) ArI'(:[s dn 8 m;¡/'s 1832 el <In 30 juillet 1831 : 

Ca:::" des lrib. du 2 mai '1832. Sil'cy, 1852, 11, ~t); 

1854, 11, 434. 
(11) Anét <lu 5 f'érriel' 1840. DaIJoz, 1840, II, 80. 
(12)T.l, p.H3G, 
(13) Eecueil alphahélique, tome XIV, ¡'JITe 232, 

nO 11. 
(14) eode des étl'angel's, p. 51:) rl:;14. 
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I iel' ('1), :'Iinsi que par la cour royal e d'O/'
Il:;¡ns (2). 

Dans rancien uroit, I'opillion contmire ét:¡it 
gt"néra]cment re.;ue (3). C'esl qu'alors 011 fai
s[lit pcu d'allention aux d/'oits civils el on ne 
s'auachait qu'a la question de la garantie des 
frais. 

~H. Mais l'él/':1nger défendeu/', admis :1 la 
jonissallce des droils civils (art. 13), et qui 
pOllt ell'e tradllit elevant les tribun:1ux frall(,?ais 
a la requete (/'UII antre élr::mger non domicilié 
(V. il1{rd, 11 0 1'13), est fondé a 0rposer a eelui
ei I'exception de l:l eaulion pro expensis (4). 

OO. JI résulle encore du meme motif, que le 
F/':1n~:1is qui haLite UIl pays élranger, salls 
;IYoil' pcrdu la qualité de FI':lIlc;ais, ne <Ioit 
pns etl'c lenu de f()Urnir la caulion pro expen
.~is (5). 

!H. Le texte de l'arlicle 16 exigeant la eau
lion en Loules maticres, l'élrangel' dem:lIldeur 
ou parlie eivilc dev:lllt UII trihun:ll de justice 
répressive y cst obligé (G). 

De mellle elle doil elre fOll/'nie devallt la 
justico de p:1ix : et c'est ~I tort fju'il a été jugé 
CJI sens conlrairc. par le motifql1c l'arlicle 166 
du Code de (Jl'océdure civile, qui prescrit les 
formalités a observer en celte matiere, se trouve 
;lU Iivre II, des Tr'ibunaux de premiare in-

(1) Théol'ic raisonnée du (ode civil, tomo 1, 
p. 110. 

(:!) Arret dll 2ü jllin '1828. SiJ'cy, 1828, JI, 103. 
(3) BacfJuet, Dl'oit d'aubainc, ch. 17, nO 2. Rous

sea u de Lacombc, JlII'ispl'udcncc civile, VO Auhaine, 
~("ct. 2, 1;02, D¡'nisart, VO Calltioo judicalunl solvi

J 

:: 1. nO 14. népr~/'t., meme lltOt, § 1. Malleville. Ana
Jy.\e T'¿lIsonnóe de la discllssion dn Codecivil allconseil 
J'Élat. SUI' I'al'!. 16, 

(4) 1\1. Lrg;l\, p, 515. 

(5) Répcrt., yo Cautionjudicalum solvi, § 1. Anet 
de la COUl' de ca,sation de Bel{jiqlle, elu '13 Ilovem
I)\'e 18;)7. Bullelin des anels, 1837-1858, pago 525 
el 559, 

(ü) Anet de la cour de ca,sation dll:5 féniel' 1814. 
SilCy, 1814,1,116. Al'l'et de la COIJI' /'oyale de Paris 
du ;) fév/'ier 1840, déjil cité. 

(7) ,TlIgement du tribullalde :\Iaycncc, dll 19 jllil
let 1828. Archives des décisions JlIdiciail'es de la 
Hesse Rhénane (Archiv der Enlsclteidungcn del' 
I'flein!u:ssiscltcn Ccrichtc), t. 1, p. 2~4, 

(8) 11 en esl de mérnc dans les Dcux-Siciles, eo 

stance (7). Le principe a élé élabli par l'arLi
ele 16 du Code civil. 

92. Aux termes de I'article 166 du Code de 
procédure civile, \'ohligation de donneJ' eau
tion n'est pas d'ordl'e publie , et ne peut elre 
imposée d'oilice par le juge (8) : elle est sub
ordonnée a la réquísitioll <fu'en rait le défen
deur fran.;ais avant LOllle aulre exceplion. En 
d'aulres termes, la caution doit elre dernandée 
in [¡'mine litis (9); et le Franc;ais appelant ne 
pell t proposer eelte exeeplion deran t la eOllr 
royale, s'il ne I'a pas fait valoir en premiere 
instanee (t O). CepelHlant, lorsqlle I'élranger, 
dcmandeur originaire, se rend appelant, J'in
limé frarJ(jais peul encore réclarner la caution : 
ell enet, l'appel est le principe d'une instance 
nouvelle {Jui donne lieu a des frais nouveaux 
'lile la caution fOUl'nie devant les premiersjuges 
n'est point tenue de payer (t 1). 

Sui van t pi usieurs au teurs (12), l' élranger de
malldenr originaire pCllt Illcme elrc obligé a 
fuurnil' eaution sUI'l'appe\ interjeLé par son ad
vcrsaire fraIJ(,ais. On peut ici illvoquer le meme 
motif. 

A plus forte raison, la caution doit elre four
nie par l'élranger dcmandeur dans les voies 
cxlraordin:1ires de la requete ci vile ou du pour
voi en cassation (13). 

Sardaigne, dans les Pays-Bas et en AlIemagne (r. su
pra, nO 85). 11 Y a exception dans <Juelques pays 
allernands, pal' exemple, dans le royaurne de Saxe, 
a cause des éplces el autl'es frais payables a la caisse 
du tribunal. Weiskc, Vo Caulion, p. 616 et 6'17. 

(9) Obsel'V. liu u'ibuuat; Loc('(~, tomo XXI, p. 455. 
(10)Al'retde la COUI' royale ele Toulouse, du 27 dé

cembl'e 1819. Sirey, 1820, 11,512. 
(11) Rousseau de la Combe, JlII'isprudence civile, 

vo Auhain, sed. 2, n.l 2. l\1alleville , sur l'article 16. 
1\1. Légat, p. 314. Al'lels de la cOllr royale de Paris, 
du 14 mai 1831 et22 jllillel1840(Sirey, 185'1,11,177; 
Gazetle des Iribul1aux, des 30 el 51 jllilletI840,l. 
AlTet de la COUI' d'appel de Cologne, du 27 jllio 1856 
(Archives, etc., t. XXXIII, p. 175). Un ancl de la 
COUI' l'oyale de Douai, du 15 aHil 1855, a jugé en 
sens conll'aire. SiI'ey, 1833, 11,242. 

(12) Hépert., VO Caulion Judical 11m so[vi, § 1. Carré, 
SUI' l'art. 166, 1\1. Coin-DelilIe. sur l'al'ticle 16, no 5. 

(15) 1\1. Coin-Delllle, no 15. A\'I'e~ de la cour' de 
('ass~lion de Eelgique, du 12 30tH 1856. Bulletin des 
alTCts, 1856-1837, p. 5:58. 
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l\fais l'élranger porteór d'nne décision jUtli
ciaire en dernier ressort pCllt la mettre a exé
eution sans fournir eaution a son adversaire 
fran~ais, qui se pourvoit en eassation (1). 11 en 
est alltrernent s'il s'agit d'une décision admi
nislrative, susceptible d'un recours au conseil 
d'État (2). 

93. Le défendeur qui a réclamé la caution 
in limine litis, peut en demander une aug· 
mentation, lorsque l'étranger, demandeur ol'i
ginaire, se rend appelant(3). II n'y a c¡ue 
l'étranger dél'erJ(leur originaire qui, d'arres le 
texle des articles 16 et l6G, est dispensé de 
fournir calltion lors rnellle qa'il se rend appe
Jant (4). (V. infra, nO '148.) 

94. Les articles 16 du Code civil et 166 du 
Code de proc(~dllre civile ne parlent que du cas 
d'une demande fonllée par un étl'angel'; si 
l'élranger est porlenr d'un litre paré, dont il 
poursuit seulement I'exécution, la cauLion ne 

peut eLre exigée (o). C'est la le cas IOl'sque 
l'étrangel' pOUI'suit en France une cxpropria
tion forcée (6) 0\1 la validité d'une saisie-al'
ret (7), en vertu d'un acte exécutoire. 

90. Ainsi que nous I'avolls déja fait remar
quer, lo texte des arlicles cités indique deux 
exceptions a l'obligation du demandeur étran
ger de fournir c3ution : IOl'squ'il s'agit de 
ma,tieres comrnerciales i et lorsque le deman
deur possede des illlmeubles en France. 

La premiere de ces exceptions s'appliquc 
également a une instance au civil qui ne fOl'me 

(1) Arret de la cour de cassaríon, du 4 prair'ial 
an IV. Sirey, t. VII, 1, 945. 

(2) Décr'et du 7 féVl'ier 1809. 
(5) Anét de la cour' royale de Cologne, du 1000-

vemhl'e H125. Ar'chives, elc., t. VI, L 9. 
(4) Anét de la me me cour, du 5 a'tril 1858. Ibid. 

1'. XXVII, 1, 40. 
(5) Delvincolll't, cours de eode civil, l. 1, noles, 

(l. 26, no 4 ( édil. de 1834). 
(6) Arrel de la COlll' de cassalion, du 9 avri11807. 

Réper't., VO Caulionjudicalum so/vi. Sin'y, 1807, 1, 
308. ArI'ét de la COIlI' )'oy;de dePa)'is, du 8 germinal, 
an XIII el de celle de Bordeaux, du 5 fénicl' 1835. 
Sirey, 1807,11,1192; 185;), 11,267. Al'I'et de la cour 
de Cologne, du 29 aout 1827. Ar'chives, etc" t. XI, 
1, 91. - 11 pounail y avoil' exceplion en cas tle 

qu'un incident élevé sllr une demande portéc 
par I'étranger devallt le trihullal de commel'ce, 
pal' exemple en cas de dénégation de l'écl'itlll'O 
et de l.a signaLure tI'un hillet a ordl'c (art.427 
du Code de procédul'c) : car l'alfail'e resle 
toujours maticl'e commerciale, etle tribunal de 
cornmeree demeurc saisi du fond dc la de
m:1nde (8). 

De rr)(~mc l'étl'angel' ¡¡ui forme dc"ant les 
trihllnaul f('an~ais lIlle demande Lendant ;~ 

faire décIarcl' exéclltoil'c un joge/llcnt éLranger 
rendu ell I113tiere commel'cialc, est dispensé 
de l'ohligaLion de fOllrnir c:\ulion (D). 

Dú. RclalivclIlcnt :\ la seconde cxccptiOll, 
Delvincoul'l (lO) sOlllient fine l'étr::H1gcl' qoi 
posst\t1e des illlIlleuhles en Franee. est tenu de 

passer devant notaire un acte d'hypotheque 
eOllvelltionnelle, ou de consentir un lugement 
ell \'eJ'lu dU(JlICI le défendclH' pllisse prentirc 
inserÍpLioll SIII' ees IIICIUCS biells. Nous cl'oyons 
avecM. Toullicl' (H) qll'il nc fant pas ajollle¡' 
a la I'iguelil' de la loi. C'esL aussi I'avis de Mer
lin ('12). CepelldallL nOlls avons VtI au nD 8ti que 

Ics rédacteurs dn Colle des Pays-llas Ollt par
tngé J'opinioil de Delvincourt. 

Du reste, la simple possession de rait des 
immeuhlcs ne suffit pas pOUl' invoqller l'exeep
tíon : ainsi le défendeur peut opposer la cir
cOllslallce que le demandeur élrangcl' ne jlls
tifie pas d'avoir payé le prix d'acquisilion des 
memes immeubles (13). 

97. Une lroisieme exeeptioIl peul résultel' 

conle~talíol1 sur' la validilé dll tíll'e. AlTeL de la COtl!' 

de Lié¡¡e, du 29 no\'emhr'e iR28. Table générall', 
lO CauLionjudicalum so/vi] no 4. 

(7) Mel'lin, ibid. 
(8,' l\I'.'I'lin, QuesLioos de dl'oil, Vo Caution judica

tum svlvi, § 1, no 5.1\1. Coin-Delille, nO 7. Arret de 
la cour I'oyale de Melz, du 26 mar's 1821. S I'ey, 1823, 
11, 126. AlTel de la cOtlr d'appel de Mayence, du 
6 mal's 1825. Anhircs, l. 1, p. 2:.!5. 

(9) Al'l'el de la COIlI' I'oyale de BOI'deaux du '22 j.l!l-

vier' 1340, Dalloz, 1840,11,167. 
(10) Iúid., p. 28, n° 9. 
(tI) 1',I,n0 212. 
(12) Hépel'l., ibid. 
(13) A l'I'et de la COllr de Colo¡rnc, dI! 1 J fév)'icl'182(i. 

Archive;;, CIC" t. IX, 1, 75. 
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des traités de nation a nfllion (1). On en 
trou"e un exemple dans l'arlicle 22 du traité 
du 2·1 m:H'S 1760 entre]a France el. la Sar
daigne (2). Cel article est ainsi con{:u : « Pour 
\1 etre admis en jugement, Jes sujets rcspcc
~ lifs lIe seront tenus de part et d'aulre 
( qu'allx memes cautions el forma]ités qui 
<[ s'exigent de ceux du proprl3 ressort, suí
« V:lIit J'US;¡gc de chaque tribunal. ~ eeUe 
flisposition est encore en pIeine viglleul' (3). 
On tronve un autre exemple dans ]'3rticle 2 du 
traité entre la France et la SlIisse, du 18 juil
Jet 1828. « 11 ne sera exigé des Fran~ais, y 
« est-il dit, qui auraient 3 pOllrsnivre une ae
(\' tion en Snisse et des Suisses qui auraient 
« une action a poursuivre en Franee, aueuns 
, droits, caution ou dépot, auxquels ne se
~ raient pas soumis les nalionaux enx-memes, 

.q conformément aux ]ois de chaque ]oca
« 1 i té (4). » 

'98. Mansord (fl) donne, par ordre chrono
legiqnc, le tablean des conventions eonc]ucs 
en ce sens entre le roi de Sardaigne et ]es 
puissanccs étrangercs, dans le xvmC et ]e 
XIXC siecJe. 

99. Le défendeur n'est jamais tenu de four
nir caution. V. infra, nl ' 148. 

11. Des conlestations entre deux étrangers. 

100. Quant aux réclamations qu'un. étrangcr 
pcut avoir a excrcer contre un auLre étrangcr, 
le d/'oit fran~ais differe de celui de presque 
tQUS les pays civilisés. En effet, dans ceux-ci, 
lout élranger a le droil a'ohtenir justice eontre 

(1) Répert., ¡bid. 
(2) l\fansor'd, T. 11, p. 299 et suiv. 
(5) ArTet de la ('our )'oyale de Pal'is, dn 22 mars 

1854. Gazetle des ~l'ihllnallx, du 29 dll méme mois. 
(4) R(lpert., ¡bid. Arre! de la cour de Colmar du , 

28 mars 1810. Sir'ey, 1810, 11, 288. 
Uí) T. n, p. 298, § 1004. 
(6) La question a été élevée daos les discnssioos 

qui ont précédé !'adoption de I'ar'licle 14 du Code 
civil; mais elle esl l'estée indécise, et le texte du 
Code civil rrarde le silence 3m les conlestalions entre 
dellx étranGel's. r. Locré, T. 11, p. 44. Le meme, 
ESIll'it dll Code Napoléon, T. r, p, 510 el sllivanles. 
Mansol'd, T. 1, p. 552 el slIivanles. 

AnClIlVES. - T. IV, :le LIYI\AlSO:\. 

un autre étranger, tandis que la jurísprudenoo 
des tribunaux fran~ais n'aeeordc ce droit au 
demandeur étranger qu'aulant que, soit lui
memo, soit le défendeur étranger auront 
acquis un domicile en France; il n'y a d'ex
eeption que lorsqu'il s'agit do contestations 
entre commer~ants 011 en matiere d'actes de 
commerce, -tels que les arlic1es 631 et suiv. 
du Code de commerce les définissent (6). 

101. CeUe jUl'isprudence, qui prive l'étran
ger non domicilié de la faculté de traduire, 
devant les tribllnaux fl'an~ais, un autre étran
ger également non domicilié, nous semble 
contraire au droit des gens européen. 

Le droit romain reconnaissait déja en prín
cipe que tous les contrats les plus usités 
entre Jes hornmes ( c'est-a-dire, le commerce 
dans le sens étendu du mot) appartiennent au 
droit des gens (7); en d'autres termes, que 
ces eontrats peuvent etre valahlement conelus 
tant entre étrangers qu'enlre nalionaux. 

Ce prineipe a passé dans le droit des gens 
moderne, qni reconnalt allx étrangers, sauf 
quelques exceptions relatives :l la possession 
nes immeubJes, le droit de passer tous les 
contrats et engagements (8). 

Ce premier principe en entraine un second 
comme eonséquence nécessaire : c'est que les 
contrats consentis par des étrangers doivent 
avoir leur sanction. c'est-a-dire, que les juges 
du lieu ou l'élranger se troU\'e, doivent avoir 
le pouvoir et )'obJigation de contraindre le 
contractant a l'exécution de ses engage
ments (9). A défaut de Celte sanction, ce serait 

(7) La loi 5 ff. de Jusi. el jure porte: Ex !lOe jure 
gentium ... eommercium, emptiolles , venditiones, 
loeationes, conduetiones, obligationes inslilula:, 
exceptis quibusdam quce Cl jw'C civili introduclce 
aunl. lHeme lan¡ragc au S 2, Inst. de Just. eljure. 
r. Voet, ad ff, tito de Iust. el Jure, 00 18. Répel·t., 
Vo Conlrat, au cornmencement. 

(8) Vallel, Iiv. 1, ch. 8; liv. 11, ehar. 2, § 2t;ch. 8, 
S 103. l\fartens, Iiv. IV, ch. 5, S 159 et suiv. KllIber, 
§ 69 el suiv. 

(9) JI n'est pas qllestion des actiolls réelles el pos
sessoil'es, qni sonl de la compétence exclmive dll 
juge de la situalion. l\f. Whealon, T. 1, part. 11, 
eh, 2, § 21. 1If, p. 179. 

10 
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uo vaio mol que le droit reconnu aux étran
~ers de trailer dan s le lerritoire d'nn antre 
État , soit enlre eux , 80it avec des nationanx. 
El, en effet, il est admis dans le dl'oit des 
gens européen, snivant le témoignage de 
Vanel (1), de Martens (2), de Schmalz (3) el 
de M. Wheaton (4), que le pouvoir judiciaire 
de chaque natioo s'élend sur la personne eL 

sur les biens de J'élranger qui y réside, 
comme sur la personoe et les biens des régni
coles: qu'eo conséquencc les étrangers sont 
re~us, comme les nationaux, a invoquer I'in
terventwn des juges de chaque lieu, soít 
contre un ciloyen , soit contre un autre étran
ger, et que ]e défendeur ne saurait se sous
traire a celte juridiction. On excepte seule
ment )e cas de I'exterritorialité, dont jouis
sent les souverains élrangers et leurs minis
tres (l»), et celui des priviléges accordés par 
des trailés aux citoyens de )a nation dont l'é
tranger fait partie, d'elrc jugés cxclusivement 
par lems propres juges. Dans tous les autres 
cas, l'étranger, non-senlernent en vertn e1'une 
généreuse hospitalité , mais aussi par une jus
tice réciproqlle, jouít, pour sa personne et 
ses hiens, quant a la juridiction civil e , d'une 
protection semblable ü cclles que les lois ae
corrlent ::tu régnicole. 

Ce n 'est ras a rlire qne le fond de la contes
tation dtit toujours etre décidé par la ]oi du 
lieu ou siége le tribunal: il ne s'agil ici que 
de ]a juridiction, et elle est fondée par )a 
simple résidence de l'individu dans le terri
,toire (6). 

(1) Liv.lI, ch. 7, ~ 84; ch. 8, ~ 103. 
(2) Précis <In droit des gen:;, §§ 92 et 95. 
(5) Traduction du comte Bohm, liv. IV, ch. 3; 

Jiv. 111, ch. 3. 
(4) T. 1, parto I1,'ch. 2, 21.111. 
(5) r. infra, no 149 et slliv. 
(6) Schmalz, a l'endroit cité. 1\1. Wheaton, §§ 21 

et 22. 
(7) T. 1, ~21, p. 179. 
(8) On trouve la méme décision dans le Cabinet 

Lawyer, édit. de 1832, p. 517. r. aussi Tomlins, 
vo Foreifln. Cette jurisprudence est. constante en An
gleterre, d'apres ce qui a été affirmé par l'appelant 
dans la cause jUG"ée palo arrt'lt du parlement de Douai, 

102. Apres avoir ainsi énoncé les regles 
reconnues par les auteur!; qui ont écrit sur le 
droit des gens, nous indiquerons l'élat de la 
législation et oe la jurisprudence des tribu
n::mx dans les principales souverainetés, rela
tivement aux contestations entre étrangers. 

103. En ce qui con cerne l' Angleterre et les 
États.Unis, M. 'Vhealon (7) fait remarquer 
que, d'apres les loís anglaises el celles d'antres 
pays oú le droit cornnlUlJ anglais forme la base 
du droit local, les actions personnelles, qu'elles 
résultent el'un délit ou d'un contrat, peuvent 
etre formées devJnt tout jll~ quelconque; ces 
lois permctlent de porter ces actions devant 
les juges de leur tcrritoire, quelles que soient 
les parties du pro ces, el en quelquc lieH quc 
la cause de" I'action ait pris naissance (8). En 
d'antres termes, dans ces deux pays, tO\1t 

étranger a le droit d'cstel' en justice contre UI\ 

autre étrangcr. Aussi, dan s le slois et nsages de 
la Gr:mdc-Bretagne et des Élats-Unis, relatifs 
aux étl'angers (aliens), 0\1 ne t!'ouve nulle part 
l'interdiction du dl'oit de plaider en justícc. 

104. Dans lOUS les pays allemands, les 
élrangers sont également admis ú ester Cll ,jllS

tice, que le défendcur soit régnicole OH étran
gcr, qu'il soit 011 non domicilié dans le pays. 

Le par::lgraphc 33 <.In Colle civil ti' A.utri
che (9), et le paragraphe 45 de l'introduction 
au Code général de Prusse, accordcnt au:'\. 
étrangers les memes (Iroil5 qui appartienllent 
aux régnicolcs. Une disposition analogllc sc 
trouve au paragraphe 16 de I'édit dn roi de 
lJaviere, du 26 mai 18'18, concernant J'Indi-

du 24 décembre 1785 (Questions de droit, vo Étran-
..ger, § 2, no 5). Quallt aux États-Unis, des pl'euves de 

cette meme jm'isprudence ont été I'appol'tées dans 
l'affaire Mountfiomence contre Skipwith, sur laquelle 
est intervenu l'arret de la cour de cassation, du 22 jan
vier 1807 (Sirey, 1806, 1,257). 

(9) A l'occasion de ce § 55, M. le comte Barth-Bar
thenheim, dans son ouvrage sur l'administ¡'ation 
publique en Autl'iche, T. 1, p. 100, § 95, s'exprime 
dans les termes 5uivants ; {( Les lois d'une nation 
relatives aux étrangers constiluent la mesure de 5a 
civilisation. La législalion autrichienne se distingue 
pal'ticulieremcnt par ses disllositions concernant les 
étl'angers. JI 
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génat; el le droil privé du Wurtemberg recon
nait le memc principe (1). TOUlerois, aux 
termes des memes lois, des représailles peuvent 
elre exercées contre les sujcls J'un Élat qlli 
refuse aux. étrangers I'exercice des droits qu'íl 
accorde aux nationallx. 

Le Code de procédure civile de Bade, pro
mulgué en 1832, établit lexluellemellt le droit 
de tout élranger d'ester en justice dans le ter
ritoire, soit contro UIl Badois, soit contre un 
élrangcr. 011 y lit, § 45, no 2 : « Les élrangers 
« non dorniciliés dans le grand-duché peu
(( vent etre Cilés, :l la requete de BaJois ou 
<1 d'élranger, devant le tribunal qui e~t com
« pélent par la nalure spéciale de la cause. ) 
- Et au nO 5 : « En ce qui concerne les de
~ mandes formées par des étrangers ou des 
( Badois, conlre des étrangers, pour l'exécu
q tion d'obligations personnelles contractées 
a. dans le grand-duché ou qui y doivent rece
« "oir leur exéculion, la delllande peut elre 
q pOl'tée devant tout trihunal hadois de pre
« Illiel'e instanre, dans l'al'l'ondis:5cment du
\( que! le défendcur est lrOIl vé, :'1 moills que, 
,( dans l'espece, la compélcllce d'un auLre 
({ tribunal du p:1yS lIe soit t'onJéc par la loi ou 
,1 par tille éleclion eonvcntiollllelle. de domi
f! cilc (2). » 

Une disposition :~cmblable se tl'OIlVO dans lo 
paragraphe 14 de l' ol'lIonnance du gl'and-duc 
tleHessc,cn date uu 21 juin 102i, relative a 
la lIessJ rhénane. On y lit: « L'étranger qui 
« cuniracle avec un 3utre étl'3nger dans la 
<! pal'lic dll grand-duché qui cst située sur la 
« I'ivc gaucho dll lihin, pcut, s'il continue 
« d'y résidcr irnmédiatement apres le contrat, 

(1) \Yeishaar, Manuel du tll'Oit privé de \YUl'lem
herrr, SS 80,81, et 8~. 

('2) Nous l'appol'lel'Ons ¡nfra, nO 14G, les autres dis
positions de ce S. 

(5) Ce pararrraphc nc s'applique ¡¡as en matiere de 
commerce, et laisse suhsister' a cet égal'd ¡'a['t. 420 
du Coue de 111'OcédUl'e civile. Aussi ce pal'arrl'aphe 
u'exige pas un séjollJ' non iuteJ'l'umpu dcpuis le jOll[' 

un cOlllrat justIu'a celui de la demande. An'N de la 
rotl[' ¡¡'¡¡Ppe! de l\layeucc, du lS auútlS2\). ArclJi
,es, clc, T. 1I, p. 37'5. 

« elre cité devant nos tribunaux, en matiere 
« personnelle (5). » 

1 05. L'article 9 de la loi des Pays-Bas, qui 
forme le titre préliminaire du Code civil, con
lient ulle disposition a peu pres identique avec 
ecHes des Codes d'Autriche et de Prusse que 
HOUS venolls de cüer; elle est ainsi conQue : 
« Le droit civil du royaumc s'applique indis
« tinctement aux Néerlandais et aux étrangers, 
\1 tant que la loi n'établit pas expressément le 
« eonll'aire (4). » 01' aucune cxceptioo de 
eeHe natnre n'existe daos la législatioll néer
landaise, en ce qui eoneerne le droit d'ester 
en jllstice : done ce droit ne saurait elre refusé 
a l' éLranger qui plaide eontre un autre étranger. 

10G. En Espagne, les étrangers non domi· 
eiliés ( transeuntes) sont autorisés a poursuivre 
leurs compatriotes également non domicliés: 
il existe un tl'ibunal spéeial ehargé de eeUo 
juridiclion el qui porte le 110m de juges eou
servaLeurs des étrangers. Les étrangers do
miciliés (aveccindados) sont justiciables des tri
bunaux espagnols, comme les régnicoles (5). 

107. Dans les États pontificaux, les étran
gers meme non domieiliés dans le pays sont 
admis a former des demandes en justice; la 
senle eonditíon qu'ils sont lcnus de rcmplir au 
préabblc, c'cst d'élire domicile au grefIe (G). 

108. En P1:émont, un étranger pcut action
ner un autre tStrangcl' pour réclamer la restitu
lion ({'un objet volé ou pcrdu : il le peut de 
meme pour l'exécuLion d'oLligatiolls contrac
técs daus le pays, eL ellfin en maliere de com
mercc : Illais la simple élection de domicilo 
n'est pas attrilmliyc de juridiction contrc un 
étranger (i). 

(4) r. 1\1. I\ollin, n~ 27, p. 77. 
(5)1".168, liv. VI, tit. Xl, de la Novissima recopi

lacion, lui 5. r. Salina;;, Manuel des dl'Oils eiyils et 
eomrnel'eiaux des F['au\;ais en Espagne el des élran
¡re['s en géné['al, p. 51. 

(G) Regolamento legislativo e g¿udiziario, du 
10 llovembrc 1834, §§ 437 et 472. 

(7) Lois el consLitu LlOns, pulJliées en 1770, liv. 1lI, 
lit 1, §§ G el ~L Art. 32 uu Code civil. Mansord, T. I1, 
1l0' 57'1 a 507. P. infm, nO 145. 
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109. Enfin, on lit dans le Digeste russe, Franee (2). Toutefois, eeHe jllrisprllllcnce 
que les contestations judiciaires entre les SlI- n'était pas uniforme, et Merlin (3) rapportc 
jels russes el les éll'angers suivent la loi com- un arret dn parlement de BOl'deallX, dn mois 
mUfle, lant pour le reglement de la cOlllpé- de seplelllore 177tl, qui a jugé qu'un Irlandais 
tencc que pour le molle de procéder. (Lois retiré en France pOllvait clre poursllivi par son 
civ. X, 2263.) II faut ajouler les arlicles 22D4 créancier égalemellt Irlandais. Le parlement 
et 2290, ibid., ainsi con~us: q Le Russe qui considéra que les cngagemenls sont dll droit 
« se trouvc a l'élranger, est justiciable des des gens et non du droit civil; que, de meme 
« 11'ibunaux du pays, dans ses conteslalions qu'on peut les eontracler en tout lieu, on 
( avee les indigenes, s'il n'y a pas d'exception peut aussi elre recherché en tout líeu pour les 
« dans les traités. ) CeLle disposition dé... acquiuer; que, d'ailleurs, il importe a toules 
montre que, dans l'esprit du législateur russe, les nations de fermer la porte a la fraude des 
les lribunaux de ehaque État sont compétents négoeianls qui ne s'expatrient, le plus souvent, 
a staluer sur les eonlestalions qui s'élevent que pour aller jouir en paix, sous une aulrc 
dans cet Élat, que les parties soient régnicoles dominatíon, de la fOI'tulle qu'ils ont éle\'ée 
ou élrangeres. Ce meme esprit se retrouve dans sur les débris de eeHe de leul's cOllcitoyens. 
le lraité du 11 janvier 1787, entre la Franee On admit aussi eomme regle générale que les 
et la Russie (1). Aux termes de I'article 7 de juges du royaume pouvaienL connailre des con-
ee traité, en eas de eOlltestation entre deux lestaliolls entre des élrangers séjournant en 
sujets de rune des puissanees eontractantes, Frallce, lorsque le.s parties cOlIselllaient mu-
si I'une des parlies ne consenl pas a soumeltre lUellementa s'en rappol'led.leur Jécisioll; milis 
la contestalioH au eonsul de sa nation, elle en cas de refus Ju défendeur, proposé in li-
pourra s'adresser aux tribunaux orJinaires du mine litis, de recollnaitre les juges frall~ais, 
lieu de sa résidence, el toules les deux seront les parties devaient etre renvoyées dcvant leurs 
tenues de s'y s~)Umetlre. L'arlicle 16, rap- juges nalurels (4). Il était également admis 
porté ci-apres, numéro 1 '1 o, esL eon~u dans que les commer<;ants étrangers pouvaicnt, en-
le meme sens. tre eux, invoquer la disposition de J'ordon-

:t 10. En un mot, les lois des différenles nance de 1673, tite XII~ arlo 17, qui accor-
nations que nous venons d'énurnérer, recon- daiL au demandenr le me me choix qu'il trouvc 
naissent expressément ou impliciternent aux aujonrd'hui dans l'art. 420 du Code de com-
étrangers le droit d'esler en juslice contre merce (5). 
d'autres élrangers. 112. Sous l'empire des nouvelles lois, les 

11 t. En France, au contraire; l'ancienne décisions des cours et lribunaux Ollt consacré 
jurisprudence penehait déj:'t vers un principe uniformérnent la regle générale (lue Jeux 
diamélralement opposé, d'apres lequel un étrangel's qui ont contraclé, soít en France, 
étranger non domicilié en Franee n'était pas soit a I'étranger, et donL ni l'UIl lJi l'autre n'a 
adrnis a poursuivre un autre éLranger, qui ré- aequis un domicile en France, /le peuvent se 
sidait momenlanément en France, pour une traduire I'Ull l'autre devanL les tríbunaux fran-
deUe contraelée, soit dans sa patrie, soit.cn c;ais (O). 

(1) Marlens, Recueil de tl'ailés de paix, Tom. IV, 
p.196 et suiv. 

(2) BOlllleoois, Tome 1, page (j07 et slIivants. De
nisart, Collection de décisions nOllvelles, édition 
de 1789, Tome VIII, VO Éll'aoger, § :5; vo Consuls 
des mal'chands, § 0, nO ~3. Répertoil'c, yo Souvcrai
nelé, § ~. 

(3) QlIeslioos de dl'oit, vo Úraoger ,S 2, no 1. 
(r. l\famord, T. 1, nO' 508-570). 

(4) Dellisart, vo Úl'allt;el', S 3. 
(5) Boullenois, a l'enlÍl'Oit cité. 1\1. nespré:ltIx, 

T/'ailé de la compétence des lribuuaux decOlIlllltl'CC, 
p.137. 

(0) Vaus I(J l'oyaull1e des Dcux· Sicilcs: on 5uit 



OU DROIT INTERNATIONAL. 

Des le 22 jallvier 180G, un arret de I:l cour 
de cassation (1) a donné lIualre Illotifs de 
eeLte décision, savoir : 

10 La maxime : Actor sequitur {orum rei; 
20 Qu'il n'existe point de lraité entre la 

France el la nation :1 laquelle apparlienneIlt 
les parlies, qui ohlige les tribunallx fran(,tais a 
prononcer sur les eOIl teslations nées entre deux 
ciLoyell!j de eelle nalion ; 

3° Qlle les conlraclanls ne se sont vas 
soumis :.i la juridiction des tribunallx fran
<;als; 

4° Qu'il ne s'agit pas d'une alliance com-
. I • ~ mercla e. 

Ces quatre mOlifs continuent a elre invo
qués dans les décisiolls postérieures; ils 
indiquent en meme temps les exceptions qu'ad.
JIIct la regle générale énoncée. 

113. Le pl'emier motif est? en tllese géné
rale , a l'abri de toute critique; il ne faut pas 
que le défendeur (luisse etre distrait de ses 
juges natu!'els, qui sont ceux de son domicile. 
La jurisprudence, toulefois, afín de venir en 
:lide aux étrangers, a :Hlmis que I'étranger 
peul acquérir un domicilc en France, non pas 
sculement de droit, en ver tu de l'autorisation 
du roi, mais encore de fait, par l'élablissement 

les mémes principes qu'en France. l\f. Rocco, !iv. 11, 
ch. 13-24. 

La jUl'igprudence des trihunaux belges est fixée 
(lans le meme sens. AlTets de la cour 8upérieure de 
justice de Bl'uxelles des 27 inlllel 1824,30 mars 182V, 
~í maí 18~9, 15 mai 1830, 9 novemhl'e 18,-;1, 
26 aní! 1831. Table {jénérale de la jurispl'lJ(lcnce 
helGe, de 1814 a 1832; vO IhranGer, § 3 el 4. (r. ce
pendiínlle I'éqllisitoire de M.le IIl'oclll'ellr génét'al de 
la com' decassation de Belgi'lue quí pl'écede I'an'et 
de celte COlll' .111 12 mars 1840, Rlllletin des alTels de 

la meme conr, 1840, p. 206 el suiv., slIrlollt p. 300 
el 525.) - O'un aull'e coté, hien qne la PI'll~se I'hé
nane soit enco['e I'égie par' la lér;i,lalion fl'an\;aise, la 
cour royale de Colo¡;ne reconuait aux éll'anGe['s le 
d['oíl de se traduíl'e I'un I'anu'e devallt les tl'ibllnallX 
de celle province. Arrets des 2 aOtH 1824 et 10 jan
viel' 1825, Archives, etc., Tom. VI, 1, pago 185; 
T. VIIl, 1, 121. 

(1) Sil'cy, 1806, 1, 257. r. sur la matierc, Glli
chal'd, Traité des dl'oils civils, nOS 251 et 259. 
M. Pailliet, Oictionnait'e universel du droit fran\?ais, 
VO Aclion CODcernant les étrangers, nO 53 il 44, 

du siége de ses affaires en France (2); el ce 
príncipe esl cornmun au défendeur el au de
mandeur : il suffit que l'un d'eux ait acquis un 
domicile en France, pour que les juges fran
.;ais puissent eLre saisis des conteslations éle
vées elltre les parties; si le demandeu\' élran
ger justifie seul d'un dornicile en FraIlce, 
on fll'plíque en sa faveur l'arlicle 14 du Code 
civil (3). 

11 est nécessaire que le domicile en Frallce 
ait élé établi anlérieurement :l la naissance de 
l'engagement qui fait l'objet du pro ces (4). En 
effet, a la différence du cas de la naturalisalion 
quí enl\'aine un challgement d'état (V. in
(ra, n° 15G) , les droits attribués a I'élranger 
par suite de l'étahlissemcnt de son domicile 
en France constituent des privilégcs, des ex
ceptions <fu droit commun: et, en celle ma
tiere, les jurisconsultes n'adrncLlcnL point une 
interprélalion exlensive (5). On peut dil'e 
d'ailleurs, dans cClte hypolhése et eomme mo
tif aecessoire, que I'autre contraclanL a pll eL 
dú c\'oire qll'il lIe se soumcltait qU':l la juri
diclion des lribunaux de son pays, et qn'il ne 

uevait pas s'attendre á des poursuitcs en 
Franee. Mais ee mOLif ne saurait etre admis 
dans loute la géIléralilé de ses expressions, 

l\I. Rollin~ nO ~4 el suiv. 111. Coin-De;ille~ nOS 17 et 
5uiv. 1\1. tef}at, p. 501 el suiv. l\I. Despréaux, p. 152 
et slliv.l\I. Frey, Manuel du droit civil fr¿¡n\?ais (Lehr
buch des (l'anzaJsiscltel1 Civilrecllls), T. 1, p. 118, 
a la note. 

(2) r., entre ¿¡utres, les anels de I'ejet (le la cour 
de cassalion des 30 novembre 1814, 24 avril 1827 et 
2 aHillS35 (Sirey, 1815, 1, 186; 18~8, 1, 212; 1833, 
1, 435). AlTél de la COUl' I'oyale de Pau du ;) décem
hre 1856. (Si rey , 1837, I1, 5G3.) - Le meme prin
cipe est !'econnll en l3el{jique; ¿¡ITet de la COUl' de 
cassation, du 12 mal'S 1840, déja cité, el le ['éqllisi
toire qui le precede, p, 525. 

(3) AITet de la COUl' de Paris du 50 mai 1808. Arret 
de la COll[' de cassation du 24 a\'\'111821 (Sil'ey '1808, 
!l, 211; 1828, 1, 212).Jugement du tl'lbllnalde com
merce de la Seine, I'appol'lé dans la Gazelte des Tri
bUJlaux du 13 ~eptemhl'e 1855. 

(4) AlTet de la COlll' de ca,salion dn 28 juin 1820 
(SIl'ey, 1821~ 1, 42). 

(5) Tbihaut, Pandecles, ~§ 49 et 51. Le mcme, 
Théol'ic de l'illlcl'pl'élalioIl logi(lUC des loís, §~ 15 
el 1!.). 
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suivant les principes qui seront exposés infra, 
nO 156 (1). 

En regle, la simple résidence en France 
du défen(Jeur élranger ne suillt pas pour au
toriser un autre étranger non domicilié :\ le 
traduire devant les tribunaux fran.;ais (2). 

Dans ce cas, il lIe reste d'autre ressource 
au demandeur que de s'adresser aux tribunaux 
de la patrie du défendeur; et tres-souvent, 
dalls ce pays, le défcndeur n'a plus aucun éta
hlissement capable de répondre de la créance, 
pendant que, comme disait le parlement de 
llordeaux, il jouit en France de la fortune qu'il 
a élevée sur les débris de celles de ses conci
toyens. 

114. Le second motif, ex primé dans l'arret 
de 1806, porte, en d'autres tcrmes, et ainsi 
que I'a exprimé un arret de la cOllr royale de 
Colmar (3), que « si le droil de rendre laju~
tice est un des :1panages de la souvcraineté, 
celuí de la réclamer et de l'ohtenir est un 
avantage que le sujet est fondé :l exiger de 
son souverain; que, sons ce douLlc rapport 1 

ch:Hlue monarque He doil la justicc qn';\ ses 
sujets, el doiL la refnser :llIX étrangcrs (¿j), a 
moins qu'il ll'ait un intérct hien reconna a 
faire juger le pro ces dans ses Ét::llS, OH que, 
dans les traités, il n'y ::lit des stipubtions dé
rogaLoires. l! Par sui(c de ces príncipes, iI est 

(1) Par suite du second molif indiqué ci-dcssus, les 
tl'ihunaux fl'an\;ais sCl'aient érralement compétents 
lorsque l'objet du coutral est situé en Frailee, hien 
que l'étl'aIlGel' n'ait élabli wn domicilo en Fl'ance 
que postél'ioul'emenl all rneme contrat; cal', raí' suite 
de la siluation de I'objet, ¡j devail s';ltlcndl'c a se VOil' 

assi¡¡ncr devant les l¡'jbunallx fJ'an9ai~, ell cas de 
conlestaliolls. AlTcl de la COlll' royale de ?tlelz 
du 17 janviol' 1839. (Siroy 1859, Il, 474.) Cel al'gn
ment ne nous somble fondé qu'autant qu'il s'auit 
t\'une action I'éelle. r. in{I'([, nO 121. 

(2) An'el de la COUI' de cassation <lu 2 avríl 1853 

(Sil'ey 1835, 1, 433). Al'l-eL de la COlll' royale ue Pal'é-s 
du 9 novem()l'e 1839. Ga::,elte des TI'iúunaux 
du 10 novembre me me année. Al'I'et de la COLlI' 

I'oyale de ROllen <lu 2!) fév. 1:'140, déja cilé. Dans ce 
del'lliel' aITCt, le ter'mo dúmicile de {ait a dé em
ployé comrne synollyme de cclui de simple )'{~ sidcJlcc. 
Ju¡;emcnl du lI'ibunal de la Seine du ::2 jauv. 1810" 
r; a::.c[(c des 1'1'iúu naux tlu 23, li II ai tU de la 

reconnu que les cours :et trihunaux peuvent 
se refuser :l juger les contestations nées entre 
deux étrangcrs, dont aUCUll n'est domicilié en 
France et quí conselllent, expressélllent ou 
illlplicitement ( :l défaut d'opposer l'exception 
d'incolllpétence):\ se faire juger en France. 
En d'autres termes, que les tribunaux peuvent, 
en tout élat de cause, se déclarer d'oillce in
compétents (6). 

115. Les traités conclus entre la France et 
les nations étrangeres peuvent, aux termes de 
l'art. 11 du Code civil, obliger les tribunaux 
fran.;ais a prononcer sur les contestations nées 
entre deux élrangers; mais, dans le silence 
des traités, la simple récipl'ocité de fait ne 
suffit pas (G). Un traité semblahle a été con
elu entre la France et la nussie le 11 jan
vier 1787 : outre les termes de 1'3.rt. 7, que 
1l0US avons rapportés supra, n° 109, on y 
lit, arlo lG, que « dans le cas ou il s'éleverait 
« des contestaliol1s sur l'héritagc tI'un Russe 
( mort en France, les tribunaux dll lieu ou les 
« hiens du défunt se trouveront, devront juger 
« le {'roces suivallt les loís de la France (7).)) 
Ce texto ne distingue pas, si les conteslations 
s'élevcnt entre un Husse et un Frall~ais ou 
cntre dCllX Ilusses; il !lC di~(i!lguc pas 11011 

plus entre les wcuiJlcs eL les itnmcub!es. 
Dc meme, aux termes uu ttailé du 18 juil-

CO\ll' royale de Pat'is, en dale du 28 jnin 18::>4 
(Sirey 1~54, 1I, S8G), a consaeré unc exeeption a ce , 
principe , dans des cit'constances pal'lieulil:l'es; il 

S'Juissait de contestations entro éll'angers hél'itiel's 
u'¡m Fl'an\iais. 

(o) Un 3í) déccmhl'C 1815 (Sil'ey, 1817, II, (2). 
(4) r. la l'é[ulation de eeLle nssel'tioll dans le réqui

sitoü'c de !U. le ¡ll'OCLll'eLlI' génél'al de la COUI' de cas
s;¡lton de lle1ui<jlle, d0já cilé. 

(iJ) Al'lelS de la eOUl' de cassalioll des 8 el 
14 aHil 1818, DO jlllll U;23 et 2 aVl'il 18::>5(Sil'. 18W, 
1, 't9;); 1822, 1,217 ;1824,1,48; 1853, 1,455). Al'l'et 
de la COlil' ruplo de l';II'is (affaire Richmond) dll 
'18 ffiai '1840; Ga::.,eLlu des 1'I'ilJUnaux du 1U mai. 

(6) AITet de la COUl' de cassation du 22 janv. HW(i, 
d(~Já cité, 

(7) l\fartcns, '1', IV, p. 1!)(j el sniv. r. I'al'l'C! Cal'
don, aul\t':pel't. \0 Ju¡;emelll, S 7 bis. La /iu de cel 
art. lú aSSLll'e aux Fl'aupis une cnLicre el pal'filitt: 
récipl'ocit0, 
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let 1828, eonelu entre la France el la Suisse, 
:lft. ::;, § ::;, e les contestations quí pourraíent 
a s'élever entre les héritiers d'un Suisse mort 

(! en Franee seront porlées devant le juge dn 
« dernier domicile que le défnnt avait en 
(I Franee. 1) 

116. D'apres le 3e des motifs indiqués dans 
l'arret de 1806, la soumission explicite ou 
implicitc des élrangcrs :i. la juridiction fran
Qaise pent avoil' ses cffels, pourvu tOlljours 
que les jugcs fran<;ais consentent a se charger 
de la décision de la cause, c'cst-a-dire, qn'ils 
nc se déclarent pas d'office incompélclltS. CeHe 
soumission est expfesse, si eIle a précédé le 
litige (1); ccHc soumission expresse pent 
résultcr, soít d'une élcction de domicile 
dans un lien situé en France, faite d:lI1s 
un acte passé entre deux étr:wgers (:1fti
ele i i i du Code civil) (2), soit de l'illdication 
d'un lieu de payement en France (3). La sou
rnission cst implicite de la part l'étranger de
mandeur, par l'assigllation donnée a sa rc
(lucte, et, de la part de I'étranger défendeur, 
s'íl n'oppose point in limine litis I'Íneompé-

(1) Merlin, Répcrt. vo Itlr.1ngel', S 2 et 3. 
(2) Al'rCt de la cour de Pal'is tlu ~3 thcl'micl. an XiI 

(Répel'toire, \'0 Domicile élll, S 2, n 03; Sirey, 1807, 
n, 944). 17. Merlin, vo Étl'aU¡;el', S 2 a la fin. Al'l'et 
de la meme cour, 1ro chamhl'f:, dll lG décemb. 1839, 
dans l'affaire <iu IH'inrc de Salm-I~jTbol1l'g contl'e le 
comte de Pfaffcnhoffen. De Kantcl" Disscrlatio de 
juribus percgrinol'wll in Be/gio, teyar, j 828, 
p.84. 

(3) .fuGement dn trihunal de commerce de ia Seine 
da 18 jllillcl 1835. Cazellc des Tribunaux dn 
20 juillet 1855. 

(4) Arrets de la cour de cassation (les 7 messidor 
an XI et 27 germinal an XIII (l'apPol,tés pal' l\Iel'lin, 
au Réperloirc, l'O Étranger, § 2, dans son plaidoyel' 
du 22 janvicl' 180G), des 4 septemhre 1811,27 no
vemhre 1822 et 29 mai 1855. (Sirey, 1812,1, 157; 
1824,1,48; 1833, 1,522. ) AI'I'Ct de la cou/' royale 
de Douai, du 1 or déc. 1834. Cazctte des 1'I'ibunaux 
du -4 janv. 1855, Dalloz, 1835, JI,60. ArrCls de la 
cour royal e de Paris des 25 jam. el 23 nov 1840. 
Gazelle des Tribunauxdes 2G janv. et 29 nov. Ju
[jements du tribunal de la Seine, 1ra el 4e chamhre, 
des 20 aout 1855 el 5 juillel 1840. 

(5) Al'l'ct de la COUl' ¡'oyale de Paris, du 11 mai 1857. 
Gazetle des Tribunaux du 20 du mcrne mois. 

(6) 00 lit dans l'i1rr~t de la cour dc cassalion tlu 

lence des tribunaux franc;ais : il cst tle juris
prudcnce qll'il n'est plus ensuite recevaLle a 
décliner la juridiction (4), hien que les tribu
naux rcstent les mailres de se déclarer d'office 
incompétents (5). Toutefois, cette soumission 
doit etre le rait de la parLie et non pas seule
ment de l'avou~ (6). A défaul d'une sOllmis
sion qnelconqu, le tribunal ft'anc;ais ne pcut 
retenir la cause paree qu'il n'a poin! le pou
voir de juridietion sur les parlies (7). 

'117. En lllatiere commerciale, il a été ad
mis en príncipe, que le textc de I'art. 420 du 
Code de procédure civile est applieable allX 
contestations entre étrangers non domiciliés en 
France (8), JOI'sque les faÍls que suppose ce 
texte se sont passés en France (9) ; les t¡'ibu
naux ne peuvent pas se refuscl' :'t statucl' sur 
ces eontestaLions, et les parties nc pellvellt 
pas déclincr eNte juridietion. On allegue que 
I'art. 420 n'élablit pas de distinclion entre les 
étrangers et les Fl'aní,;ais, et que l'art. 14 tlu 
Code civil IIC renferme pas de disposition COIl
traire (10). La jurisdmdellce a meme étendu la 
compéLence des tribunaux franc;ais a toutes les 

2 aVl'il 1853 ( Cazcltc des Tribunaux du 26 du 
me me mois; Sil'ey, 185:5,1,455): (( Attendu en fait, 
(( que le com!e de Bloom esl étr'anger; que la dame 
(( de llagl'3llOn est {'galcmcnt ét¡'all¡;erC; que si la 
(( cause s'est <!'abord cnga¡:;ée sur le fond entre les 
« aroués, la dame de TIagralion a cnsnite constam4 
( ment l'efl1s(~ de se soumcltl'e a la juridiction des 
« (¡'ihunaux f¡'¿mgais ••. que dans ces circonstances, 
(( en renvoyanl les parlies á se pourvoir devant qui 
ce de droit, l'¿lITet attaquí5 n'a violé aucune loi. J) 

(7) Arréls de la cour de cassation dll 7 fructidor 
an 1\', et de la cour I'oyale de París du 9 rnai 1855 et 
10 jllillet 1835; jllgements du tr'ibunal de cornmercc 
de la Scine des 18 juillet 1855 et. .. seplembre 1855 
(Sirey, T. J, p. 92, Gazetle des T¡'ibunaux des 
10 mai et 20 jnillct 1835, 10 el 15 seplemlH'e 1855). 

(8) Merlin, Répel'toire, vo Étranger, § 2 et 3. Toul
liel', T. 1, no 265. M. Pardessus, T. V, no 1477. 
Arl'éts de la COUI' de cassation. des 24 avril 1827, 
26 nov. 1828 et 26 anil 18Z,2. Arret oe la cour 
royale de Pal'is du 10 nov. 1825 (Sil'ey, 1828,1, 
212; 1829,1,9; 1832,1,4;)5; 1826, II, 282). 
1\1. Rolin, chapo 3, p. 100 el suiv. 

(9) Anéls de la cOUJ' de cassation, dll 28jllin 1820 
el dn 6 féVl'Íel' 1822 (Sirey, 1821, 1, 40; Répert., 
\0 I~tl'angel', § 2 ), De Kanlcl', p. 84 el 85. 

(10) La di~position de Part. 420 a été reproduilc 
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contestations commerciales, attendu, dit \'ar
ret de la cour de cassalion du 24 avri11827, 
déj:i cilé, ~ qu'il s'agit d'un aCle de commerce, 
ti: conséqnemment el'un contrat du droit des 
« gens, soumis , dans son exéeulion, aux lois 
c¡ eL aux tribunaux du pays OU il a eu 
\( lieu.» 

Ce dcrnier argument, que nous rcgardons 
eomme éminemment fondé , renferme la con
damnation du sysleme tout entier de laj urispru
dencc fran<;aise en eeUe matiere. Car, des que le 
droit des gens doit etre appliqué, il est évi
dent que les tribullaux fran<;ais OIlt le droit et 
l'obli~ation de slaluer sur les contestalions 
élevées entre deux étrangers qui se trouvent 
en France , quelle que soit la cause d'oú pro
viennent l~s conlestations, ainsi que nous 
l'avons expliqué plus haute 

118. Dans cet état de cIJoses, nous persis
lons a eroire que la jurisprudence fl'an<;aise, 
en ee qu 'elle ernpeche les poursuites judiciaires 
entre les élrangers non domiciliés en France , 
est contraire au droit des gens admis par les 
autres nalioIls de I'Europe ('1), et préjudiciahle 
meme allX intérets des Fran<;ais qui, par "oie 
de représailles, pourront elre CXClllS, a I'é
tranger, du droit d'y suivre leurs débileurs 
non appartenant :l la meme nation, dans le 
territoirc de laquelle ils résident. J'ai vu des 
cas oú ces représailles ont élé exercées. 

Nous démolltl'erons infra, nO 134, que la 
nu~me jurispl'l1dcllce erronée enlraine, en 
France meme, une autre conséqucnce préju
diciable allX inlércls des régnicoles. 

119. II a surtout élé reconnll qll~ les tri
bllnaux frall<;ais sont incompélenls pour con-

litlél'aiemenl dans I'al't. 514 du nouveau Cocle de 
pl'Océdure civile des Pays-Bas. - Les cours de Bel
gíque ( r. les alTets ciles dans la pl'emiel'e nole au 
no 112, Jiupra), el la COllI' d'appel de 1\Iayence 
(Hesse I'hénane), pal' al'l'ct dll 15 aoút 1829, on! ap
plíqué I'art. 420 dans le meme sens qu'on lui aUri
bue en Fl'ance (AI'chives des décisions judiciail'es 
des com's et ll'ibunallx dans la Hesse I'hénane, T, 11, 
p. 575)j au COnlI'¡lil'c, la conr d'appel de Colol:nc 
( PI'USSC I'hénanc) a decidé, pal' aITét <in 21 <lvl'il 
1857, que Part. 420 lI'esl applicable (Iu'entre ré¡rni-

naitre des queslions d'état élcvécs entro des 
étrangcrs (2) : et il nous semble que si le 
principe adopté par la jurisprudence fran<;aise, 
en matiere de contestatiolls entre étrangers, 
peut se jllstifier, c'est particulieremcut le cas 
en mati{~re de question d'Élat , a raison de la 
difficulté qu'il y a pour les trilmnaux fran(fais 
de les juger, et de leur imporlance pour les 
étrangers eux-memes. ([ Les ll'ibunaux fran
~ais, »disait la cour royale de P:nis, 2e cham
bre, dans son arret uu 23 juin 183G(3). « peu
vent s'abstenir de jugor les conlestalions quí 
s'élevent entre étrangers; e'est pour ellX un 
de\'oir, lorsqu'il s'agit de SlalUer sur une ques
tion qui intéresse I'élat des personnes; en 
effet, le statut personnel sllit I'étranger sur le 
terriloire fran<;ais : les trihunaux s'exposeraient 
a comrneltre de graves erreurs en appliquant 
des lois élrangeres qlli seraient llécessairement 
Jcs seules applicables aux parties; ensuile la 
juslice fran'Jaise serait compromise, puisque 
tel élat personnci consaeré par ses décisions 
serait en contradiclion avec un élat conlraire 
eL méeollllll par les anlorités étrangcres (4). » 

([ Dans ces qllesLions J'élat, » contillllc la 
cour, J) il s'agit d'une incollll'élenee d'ordre pu
Llie que la volonlé de l'élranger ne peut mo
difiero » « 11 en est de meme, » diL eneore la 
cour, « du domicile de l'élranger en France 
qui laisse égalemenL suhsister cclle incompé
tence. ~ On pent ajouter a ce dernier al'gll
ment que I'étranger ayant un domieile en 
France n'en resle pas moins étranger eL sou
mis au stalut personnel de sa patrie; dans les 
qucstions d'état, ¡lile s'agit )las d~cles dépen
dant de l'aulonomic de l'indiviJu ( V. supra , 

coles (Archives de la Prusse I'hénah'tl, T. XXIV, 1, 
p. 172). 

(1) C'est aussi I'arís de 1\1. I.cgat, p. 505. 
(2) Y. I'avis du conseil d'I':lat du 4 juin 1806. Bul

lelin des Lois, 40 sél'ie, 101, no 16üO. 1\1. Roeco, 
liv .. I1, ch. 25. 

(;i) Sirey, 1856, JI, 160. DaJloz, 1836, 1I, 161. 
Gazelle des lribunaux , du 20 juíll 1856. 

(4) On t!'OlI ve a pcu pl'es les memes Illolifs dans 
l'aI'l'el de la meme chamb¡'e, du 2Ll novembl'e 1859. 
Gazetle des Tl'iúunaux du 2\) novelll!JI'e '183\). 
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C'est par ces motifs que la cour royale s'est 
déclarée incompétente pour connaitre d'une 
demande en séparation de corps formée par 
une femme étrangere (1). 

De meme il a élé reconnu que les tribunaux 
fran.;ais ne peuvcnt pronollcer, entre deux 
élran~ers, la nullité du mari::¡ge contracté 

<.; ~ .... 

entre eux en pays élra~er (2). 
Aussi ils 50nt ineompétents pour statuer sur 

une demande formée par une femme élrangere 
conlre son mari, a fin d'autorisation a l'effet 
de procéder a un acte de la vie civile (5). 

La cour de cassation, par arret de rejet, 
en date du 50 juin 1825 (4), et la cour royale 
de Paris, premiere ehambre I par son arret du 
26 avril 1825 (5), avaient reconnu a l'incom
pétence des tribunaux en matiere de questions 
d'élat un caractere tellement absolu, que ceHe 
exception pouvait etre proposée en appel, bien 
qu'elle ne l'eut pas été en premiere instance. 
Mais la meme chambre de la cour royale est 
revenue sur eeHe jurisprudenee par son arret 
du 25 janvier 1840, en pla.;anL les questions 
d'élat entre éll'angers sur la meme ligne que 
les aulres qucstions qlli peuvent s'élever entre 
eux ( V. supra, nO H 6 ). Un préeédent arret 
de rejet dll 4 septembre 1811 (6) avait éga
lement jugé dans ce dernier sens. 

120. La regle qui exclut les élrangers non 

(1) Mcme décision dans les arrcts de la mcme 
chambre du 50 juillcl1831lGazette des Tribunau:n 
du 51 du meme mois), et du 25 novembl'e 1859, 
déjá cité; comme aussi dans un jugement du tribu
nal de la Seine, du 15 :Jvril 1859 ( Gazetle des Tri
bunaux du 14 aVl'i11859j. Un ,m'él de la cour de 
tassalion, dn 27 novembre 1822, el un arret de la 
CO\ll' I'oyale, 1 re chambre, du 26 avdl 1823, ont 
statué dans le meme sens (Sirey, 1824) 1, 48, 
el n, (5). 

(2) Mais les tribunaux se reconnaissent compé
tents lorsque I'époux demandeur en DuIlité met en 
cause le maire fran~ais devant lequel il se pf'Opose 
de contracter un nouvcau mariage el qui refuse d'y 
proceder. JU¡jemenls du tl'ibunal de la Seine, des 
24 décemlH'e 1855et 16 mar's 1840, Gazetle des Tri
bunaux du 5 Janviel' 1834 el dn 17 mai 1840. 

(3) ./ugement du tribunal de la Seine, du 27 DO
vembre 1859. Ga:etle des l'ribunaux du 28 du 
meme mois. 

AHClll\'ES. - T. IY, ::¡c LIVIL\lSON. 

. domieiliés du droit de s'actionner devant les 
trihunaux fran<;ais, s'~lppliqlle également aux 
actions en parlage de suecession ou dc com
munaulé. En etfet, la jurisprudence, seula 
base de celte regle. s'appuie sur les maximes 
générales exposées aux numéros f 12 et sui
vants, el elle n'a laissé jusqu'ici aperce\'oir 
aucnne distinction par rapport aux aClions en 
partage. Ainsi, lorsqu'un élranger non domi
cilié décede en France. laissant une sueces
sion ou commllnaulé purernent mouiliere, el 
des héritiers étrangers, les lribunaux franltais 
ne sont pas compélenls pour connaiu'C de I'ac
tion en parlage; car les meubles sont régis 
par la loi du domicile (Y. supra, n° 52). 

121. Ladite regle, au surplus, n'a d'appli
cation qu'aux actions personnelles et moui
l¡eres (7); elle est étrangere aux aelions con
cernant des immellbles situés en Franee. 
qu'elles soient purement réelles ou mixtes (8). 
Ces irnmeubles sont soumis a la jUl'idiction de 
nos tribunaux, aux termes du slalllt réel (9). 

Aillsi les tl'iuunaux franltais sont compé
tents pour conn3ilre d'une demande en parlage 
entre les héritiers d'un élranger, étrangers 
eux-memes, IOl'sque la succession se compose 
d'immeubles sÍlués en Franee (10). 

Mais on ne peut, entre deux élrangers, 
fonder la compétence des tribunaux frallltais 

(4) Sirey, 1824, 1, 48. 
(5) Sirey, 1824,11, 65. 
(6) SiTey, 1812, J, 157. 
(7) Quant a ces rlernieres, voy. supra, no 52, et 

Rolin, lit. 11, nO 5. 
{8) M. Rocco, !iv. 11, ch. 16 el 11. 
(U) Répelt. vo Compétence, $ 2, no 9. Pigeau, 

COlll'S de pl'OcédUl'e civile, liv. 11, parto 1, ti t. 11, ch, 1, 
seclo 1I. ~I. Hollin, tit. 11, no 2 j lil.lII, no 2, ~f.Legat, 
p.295. Ce dernier autelll' fait eneur en /'angeant 
dans I'application du stalut ¡'éel, I'espece de l'alTct 
de la cour royale de Pal'is, du 15 lIJars 18;51, dont 
nous avons pal'lé supra, no 58. - r. aux notes du 
nO 140, infra, nos obsel'Vations sur un alTct du 
25 thermidol: an XII. 

(10) Anct de la cour l'oyaJe de París des 23 ther
midor an XII el28 juin 1834; al'rét de la cour 
royale de Colmar, tiu 12 aoul 1811. Sil'cy, 1807, 11, 
944; 1818,11, 290j 1834, n, 585. 

11 
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sur la circonstance que leur auleur commun a 
fait son teslament en Fr:lIlce (1), ou sur la 
circonslance que, dans une aclion personnelle
ment mobiliere, le áéancier demande en 
m~me temps que les immeubles dn débiteur 
silués en France soient déclarés affeclés el 
hypothéqués a la surelé de sa cl'éance. eeUe 
demande n'est qu'un accessoire de l'action 
principale, sur laquelle les tribunaux fran
~ais n'ont ni droit ni obligation de sta
tuer (2). 

i22. D'un autre coté, on a jugé que l'exdu
sion des étrangers du droit de s'actionner ne 
s'applique pas a I'action tendant a faire déclarer 
exécotoire en France un jugement ou une 
sentence arhitrale rendue en pays étranger 
entre les parties. En effet., les jugements des 
tribunaux étrangers ne sont susceptibles d'exé
cution en France qu'autant qu'ils ont élé dé
clarés exécutoires par un tribunal fran"ais 
(art . .546 du Code de procédure civil e) ; d'ou 
il Suil nécessairement que les tribunaux frant¿ais 
sont compétents pour apprécier s'il y a lieu 
d'ordonner l'exécution ou de la refuser. Par la 
meme l'aison, les tribunaux fran.;(ais sont éga
lement compétents a connaitre des poursuites 
exercées en verlu de ces jugements, telles 
qu'une saisie·arreL formée en conséquence 

(1) Arrét de )a cour royal e de Paris, du 22 juillet 
1815. Sil'ey~ 1816, 11,298. 

(2) Ar'rét de la cour de cassaLion du 2 avril1855. 
Gazetle des 1'ribunaux du 26 du méme mois. 

Sil'ey, 1~55, 1, 455. 
(5) Arret de la cour royale de París, des 5 aollt 

1852,7 janvier 1855 el 17 mai 1856. Sirey, 1855, 
11, 20 et 145; 1836, 1I, 509. Dalloz, 1853, 1I, 97 et 
224 j 18;)7. II, 6. JlIgement du lI'ihunal de la Seine 
dn 17 février1856. Gazette des Tribunaux du 20 du 
méme rnois. 

(4) AlTét de la COllJ' loyale d'Aix. du G janvier 1831. 
Sirey. 1855, 11,45. - Précédernrnent la COUf' r'oyale 
de Rouen, par arret du 11 janviel' 1817, et celle de 
1I00'deall'X, par arrel du 1 G aotH mérne année, avaient 
prononcé en sen s contl'ail'c. Sirey. 1817, 11, 79 j 
1818, 11, 58. La COUl· de Cologne a également slatué 
dans ce demier sens, [lar anet du 22 <loüt 1855. 
Arrhivcs," etc., T. XIX, 1, 9. Le § 14 de I'ordonnance 
du grand-duc de Hesse, du 21 j lIin 1827, ('<lpporlé 
supra, nO 104, aulorise expl'essémcnt les I,'ibunaux 
a permetlre des saisies-arrets entre étrangers. Ce 

entre les mains d'un Fran¡;ais (3). En eITet, il 
ne s'agit alol's que d'actes d'exécution auxquels 
il y a líe u de procéder en Franee. 

123. 11 a meme été admis que les tl'ibunaux 
fran<;ais 80llt cOlllpíitents :l ordonner des me
sures conserva trices ou provisoires relalives 
aux eontestations entre éll':lllgcrs dont ils ne 
peuvent pas examiner le fondo 

Ainsi on a jugé que le président du tribunal 
peut accorder a un étrallger l'autorisation de 
saisir-arreter, entre les mains d'un Fran<;ais, 
les sommes et effcts appartenanl a son débi
teur étranger. el que le créancier étranger 
peut, en verLu d'un titre sous seing privé, 
forroer, entre les mains tI'un Fran.;ais, une 
opposition contre son débiteur étranger (arti
eles 557 et 558,du Code de procéd. civile (4). 

De meme, il a été reconnu quo lorsqu'il 
s'élcve des contestations entre époux étrangel's 
qui résident en F/':l 11 ce , les tl'ilmnaux peuvent, 
par application du 1 er § de I'al't. :5 du Code 
civil, ordonner des mesures provisoires néces
saires a la sureté de l'une des partics, ou pour 
lui assurer des moyens d'existenee (~). 

lis peuvent autorisel' la femme a quitlel' la 
maison du mari provisoircment , paJ' mesure de 
prudence, de police OH de convenance (6). 

De me me ils peuvent connaltre d'une 

pl'incipe a ét.é consacré par un arI'et de la cour de 
cassation de ce pays, du 5 anil 1827,et pal' un arl'(H 
de la cour d'appel de 1\layence, du 14 3011.1 1828. 
Archives, T. 1, p. 1 el15. 

Le droit commull de l'Allernagne, et le Code de 
procédure civile de Bade ( § 47 ), autorisenl les sai
sies·arréts entl'e étl'an{icrs, pOllr' l'exéculion d'obli
gations contraclées dans le pays, ou don\. I'exécu
tion doit y avoir liel! d'apr'es la convention des 
pal'ties. 1\1. lUilterrnaier, Pr'océdllrc ci'lile comparée~ 
cah. IV, p. 255. 

(5) Jugenrent du trihunal dc la Scinc, 1 re chambl'c, 
dll ~ avril 1854. Arrl!ls de la COlll' ,'oyale de l'aris, 
!lll 25 jUill 11:\36, el 25 novcrnl)J'e 1839. Gazetle da 
l'riúunaux. des 9 a\'l'il 1854,50 juin 185G, el 20 110-

,'clllh,'c 1859. Sirey, 1850, 1I~ lGO, Dalloz, 1836, 
11, W5. 

16; Al'rcts de la cOllr de cassatioll <iu 27 nov. 18:!::?, 
el dc la COlll' royale de Paris, des 26 al'l'il 18:!;)., 
el 30 juíllel 1851. Sirey, 1824, 1, 4~,~l!, mí. Gazellc 
des l'ribunaux, du 51 juillct 1831. Jugernent dI! 
l/'ihunal de la Scine, dll 8 aVl'il 1854, déjá cilt\. 
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réclamation d'aliments fonn.ée par une femme 
I 

étrangere contre son mari (1). 
Les tribunaux franc;ais sont compétents pour 

ordonner l'inventaire ~es biens siwés en Franee 
eL délaissés par tm étrangcr, alors meme que la 
suecession seserait ouverte en pays étranger, 
el -que tous les colJéritiers seraient, quant au 
fond de leurs droits, justiciables d'un tribunal 
élranger (2). 

lIs peuvellt meme , mais seulement en vertu 
d'une commission rogatoire du tribunal élran
ger compélent, nommer un administrateur 
provisoire de la pcrsonne eL des biens d'un 
étranger qui se trOllve dans un état de faiblcsse 
physique et morale (inlellectuelle) qui lui rend 
impossible l'administration de sa personne el 
de ses biens (5). 

l\'lais, d'un autre coté, les tribunaux ont 
I'econnu leur incompélence pour ordonner la 
saisie·arret d'un navire étranger se trouvant 
dans un port fran~ais, a la requete d'un eréan
cier étrallger. On a dislingué ceUe hypolhcse 
Je cclle dont nons venons de parler, en ce que 
dans celle-ei le liers saisi était nanti dc 111ar
dwndises a lui consignées;\ la venle en Franee 
par le débiteur étrallg~r (4)~ 

124. Lorsqu'une saisie - arret a été formée 
en Fr:mcc u'aprcs ce qui a élé dit au numéro 
précéuent, le juge fral~<;ais est-il compétent 
}Jour staLuel' SUl' S:t yaliJité? II nous semble 
que non. n s'agil, pour le créancier étranger, 
non pas de l'exécution d'un titre paré (V. supra, 
11° 122), mais d'ohtenir un Litre primordial 
contre son délJiteur : I'aclion est personnelle 
eL mooilicl'e; elle Il'a rien de réel. Par suite, 
le créancier doiL poursuivre la validité de ]a 

(1) Ju¡rements du triounal de la Seine, des 21 aoul 
1855 el 8 a\'I'il 1834, el al'l'el de la COllr royal e du 
19 décernhrc 18;)3. Gazelle des Tl'ibunaux, dn 
22 aout 183':5 (p, 1043, col. ;) ), 1 G janv iel' el 9 aVt'il 
1854. 

(2) Arrel dc la cour r(¡ple de Pal·is, du 12 aout 
1840. Gazelle des l'ribunaux, dn 15dnméme mois. 
- 11 en est aull'ement lonque le défllnt cst espa
Gnol: la slIccession doit Cll'C li(juidéc pal'le consul, 
a I'exclllsion des alltoI'ilés fl'an~aises. Traité du 
13 mars 17u!), JI't. 8. Al'ret de la cour royale dc 

saisie-arret devant le tribunal du domicile du 
rlébiteur, tout comme il doit porter devan' ce 
tribunal l'aelion simple tendant a faire con
damncr le débiteur au payement de la somme 
récIamée. A la vériLé, ce sysleme enlraine 
l'inconvénicnt u'un circuiL d'aclions, aUendu 
qu'apres avoir ootenu un jugemcnt cn pays 
élranger, le créancier est lellu de réclarncr en 
France l'exéculion du memc jugement, afin de 
pouvoir en faire usage vis-a-vis Ju tiers saisi 
fran~ais. Mais le principe une fois reconnu que 
deux étrangers non domiciliés en France ne 
peuvenl s'aclionner a raison d'engagements per
sonnels, il faut en subir les conséquences ; 
aussi la eour de cassalion a reconnu dans un 
cas analogue (5) que les inconvénienls résul
tant de I'application de ce prin.cipe ne sauraient 
le faire fléchir. Ccpendan¡ la cour royale d'Aix, 
par l'arret du (j. janvier 1851, cité :lU numéro 
précéuent, a sLatué en sens contraire, « attendu 
que le droit d'aulorisel' ces aCles de précau
tion, reconnu au juge franltais, emporle eelui 
d'en apprécier I'opporlunité, et par conséquenl 
de st:J luer sur I'opposition de la partie saisie , 
d'aulant qu'un rCll\'oi dans'cet objet all juge 
étrangel' entrainerait souvent ues résultats rui
neux, el, en certains cas, si ellc élait de natura 
périssaole, la perte tOlale de la mal'dlandise. ) 
La eour d'appel de l\Iayencc, d~llls I'arret déja 
cilé du 14 aout 1828, a porté la lllelllC déci
sion, pal' le Il1Ol.if que la saisie-arret, eL lout ce 
qui y est relalif, concerne Iá souvel'aiuClé ler
ritoriale. 

120. C'est ici le lieu de parler d'une qlles
tion de procédu/'e qui pcut se pl'ésenler entre 
étrangers. En tre Franltais, le défendeur qui 

Parls, du 19 aout 1855. Gazelledes Tl'ibunaux, du 
18 octoore 1855. 

(5) Jugement dn tribunal de la Seine , du 11 mars 
1840. Gazelte des Tribullaux, des 7, 12 mars el 
15 aout 1840, et un errata a la fin du no du 19 du 
meme mois. 

(4) AlTet d€ la cour l'oyale d'Aix, du 13 juillet 
1831. SII'CY, 1853,1/,45. 

(5) AlTéls de la COlll' de cassation, dú 25 janvier 
1825 et 30 mai 18:27. Sil'CY, 1825, 1, HJ6¡ 1827, 
L 425. 
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(léc1ine la juridietion devant laquelle il esl 

:.ppelé, el qui succombe en premiere inslance, 
peut, aux lermes de l'arLicle 19 de I'ol'doll
nance de 1737, négliger la "oie de l'appel, ct, 
o-mis¡:o médio , se pOlll'\'oil' illlfllédialement de
vant la eOllr de cassalion. Mais eeUe disposition 
spéciale ne s'appliqlle pas aux éll'angcl's : ils 
n'ont que la voie ordinail'e de l'appd (1). 

126. Apres a\'oir ainsi disclIlé la lJuestion 
de la compétcnee des tl'ilmnaux frant;ais dan s 
les conleslalions qlli s'élevent entre ueux élran~ 
gers, nous allons récapituler lesprincipcssllivis 
en celle matiere dans les pays dont la législa
lion a été cmpruntée ú celle de la Franee. 

Nous avons nI supra, IIOS 104 el 105, que 
dans le grallil-duehé de Bade, dalls la Hes!c 
rhénanc el dans le royaulllc des Pays-llas, 
ueux élrangers _80nt admis ft plaider devanL les 
trilJUllaux uu pays. Dans la Prussc rhénane, la 
jllrisprudcllee a sanclionllé le meme principe 
(V. supra, nO 112, note). Mais les principes 
fralu;ais 80nt eneore slIi\is dans le royaume 
des Deux-Sieiles el en Belgique (2.). 

m. De ¡"étranger défeocleur. 

127. Apres avoir ex posé ce qui est }'elatif 
311 droit de l'étl'anger de se porter demandeur, 
iI nous resle a parler des cas 01'1 il est défen
deur. 

128. 1\1. 'Vheaton (3), apr~ avoir fait re
marquer qu'en Angleterre el aux Étals-Unis les 
aetions pClIvent Clre porlécs par-dev:.lIlt tout 
jllge ql1elconqlle dans le ressort duquel le 
défendeur es! lrollvé, ajoute que, q dans les 
pays qni ont cmpl'lmlé au droh romain une 
partie de leurs lois, la maxime actor sequilur 
fontm rei esl généralement aumige, el qu'en 
conséquence les actions personnelles doivent 

(1) Arréls de la cOllr de cassation des 25 janvier 
1825 et 50 mai 1827. (Sirey, 1825,1, 196; 1821, 
1, 425. ) 

(2) r. la premiere note du 00) 12, ci-dessus. 
(5) A I'endroit cité all nO 97, supra. 
(4) 1\1. Roll/J, deillrisdicliufwjlldicum lIosll'OI'llnt 

in ex/raneos, p. 53. rhcn:h," ll. j Ilstifier la dlSposilioll 

etres portées devant le tribunal du Jieu oil I~ 
défendeur a aequis un domieile. ) 

Cette maxime, en eITet, forme la regle gé
nérale en Franee, en AlIemagne el uaas les 
3utres pays du continent de rEmope', mais elle 
admet aussi des exceptions. 

En Franee, la maxime actor sequitur forum 
rei se trouvc inscrite en teté des dispositions 
du Code de procédure civile rclativcs aux 
ajournements (art. 59) ; les ditlerentes exeep
tions qu'offre le meme artic\e, sont communes 
aux élrangers et aux regnicoles : elles He sau
raient done former matiere a discllssion dans 
le droit internalional. 

129. Mais l'art. 14 du Code civil renfcrme 
une autre exception qui se rapporte spéciale.
ment aux étrangers : e'esl le droit accordé all 
Franc;ais d'assigner un étranger, meme non 
résidant en Franee, devant les tl,ibunaux fran
.;ais, pour l'exécution des ohligatiolls par lui 
contractées envers un Fran~ais, Boít en Fr~\Ilce, 
soit en pays étranger. 

eeUe exception a la regle actor IcquitU1' 
forum rcí se trouve établie en Franee ualls des 
termes beaucoup plus généraux qn 'elle !le l'est 
dans les autres pays de l'Enrope : dans cellx~ci, 
arnsi que nons l'indiqucrons infra nO 146, 011 

a limité l'exceptioll ~l quelques cas spéciaux, 
ou les circonstanees semblent la motiver , et 
elle a lieu en faveur des regnicoles comme des 
étrangers: en France , an contraire, l'exeep
tion est générale et en faveUt' des regnicoles 
seuls. Aussi, dans la plnpart des paJs étran
gers, la disposition de l'art.t 4 est regardée 
comme étant contrail'e au droit des gens, et 
dans divers pays on a pris des mesures de 
représailles au préjudice des Franc;ais, ainsi 
que nous l'expliquerons au meme n° 146 (4). 

130. L'ancienne jurisprudence franfiaisc 

de l'arUcle 14 contre le reproche d'in.iustice. 11 est 
incontestahle, dit-il, que chacun peut, en contrac
t;mt, renoncer a la juridictio!l de son JUGe natm'el : 
or, ce qui est permis a cbaqlle citoyen en particuliel', 
la loi le fait \10m ellx en termes génél'ilux , en dis
posant que tout étl'anger qui contl'acte avec un re
gnicole est censé renoncer pal' le méme contrat a 
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1l'3Y3it pas adopté le principe cons3cré par 
l'art. 14 ('1). 

Dans le projet de Code civil, l'art. 14 éta
Llissait une distinction treS-Pl'ononcée entre 
deux espeees de elcttes: quant a cclles con
tractées en France, le projct permetlait indé
tlniment de ciler I'étranger dev:mt les tribu
naux franl,;ais, et eelte partie de la disposiLion 
pl'oposée a élé adoptée s:ms discussion. La 
seconde parlic de l'article, relative aux. dettes 
contraetées pat' l'étranger en pays étranger, 
était con011e dans les termes sllivants : «",S'il 
« (l'élrangcr) est tl'Ollvé en France, il pourra 
.: etre traduit, etc. (2) » Mais les premiers 
mots de eette rédaetion ont été suppl'imés a la 
suite d'une conférence entre le conseil d'État 
et le tribunat (3). Par l'eifet de ceHe suppres
sion, il n 'existe plus aucune différence entre 
les deux. parties dont se eompose l'art. 14, el 
les deux Illots cité et traduit, qui y sont em
ployés, ont ahsolument la me me signification ; 
des ]ors jI cst ecrtaiu que l' étranger qui a con
tracté, hol'S de Franee, une ob]igation envcl'S 
mi Franl,;ais, peut etre cité par celui-ei devant 
une jllridiction fbo('.aise, quoiqu'it ne se Lrouve 
pas en France et qu'il faille en eonséquence 
lui uonner l'assignalion au parquet du procu
reul' du roi , conformément a I'art. G9, nO 9, 
uu Coue de procédure civile (4). 

11 est a regretter qu'apres la suppl'ession 
des mots: (. S'il ellt trouvé en Frailee, »les 

la jllridiction de son juge naturel el se soumettre 
a eelle dt:S juges f¡'anpis. Ce raísollllement n'est 
qu'lIne pétilioll de (JI'incipc, puce que le léGislatellr 
fran!;aís n'a (las d'autorité sur les éll'allger's. 

(1) IUalleville. Analyse raisollllée de la discussion 
du Code civil au conseíl d'État, sur J'art.14. 

(2) CeUe rédaction meltait le Code fl'an~ais en 
harmonie avec quelques législations éll'anv,eres dont 
nOllS ferons mention ci •. apt'es , el 'luí exigent la pl'é
sence de l'étI'anGer sm le teniloíre, pour qlle le 
regnicole IlUisse le faire citer devanl les lI'ihllnallx 
du pays , a I'aison d'obligatíolls 'luí n'y ont pas élé 
conlrar.tées. 

(3) Ce fait, dont On ne trouve allcune mention 
daos les ol\\Tages de M. Locl'é, a élé signalé par feu 
Daniels, dans ses conclu$ions qui onl {ll'écédé l'alTet 

de la cour de cassalion du 7 seplernh¡'e 1808 (Sirey, 

rédacteurs du Code n'aient pas réuni en une 
seule phrase les deux parLies uont se compose 
l'art. 14, et qu'ils n'aient employé qu'un seul 
des mots q cité » et « tradllit. }) CeUe rédac
tion plus pl'l~cise, adoptée dans qllelques-uns 
des Codes auxquels le Code civil a serví de 
modele, aUl'ait prévenu les conlestations qui 
se sont élevées de temps a autre et dans les
qneHes on a prétendu établir une différencc 
entre les deux· parlies de I'art. 14, en soule
nant que le mot traduire ne peut s'appliquer 
qu'au cns oil la personne de l'étranger est trou
vée en Franee (5). 

131. L'art. '14 ne désigne pas le tribunal 
devant lequel le demandeur franl,;ais qui se 
prévaut de cet arliclc doil faire assigner son 
débiteur étranger. Il faut distinguer. Si le 
défendeur se trouve en France, l'assignation 
doit lui etre donnée devant le tribunal du lieu 
oú il réside de fait , conformément a l'art. 59 
du Code de proeédure civile (6). S'jl ne réside 
pas en France, le demandeur a le ehoix entre 
lous les triLunaux. du royaume (7), a la difl'é
renee de quelques législations étrangeres dont 
nous parlerons infra, nO 146, el qui, dans des 
cas aualogues, désignent spécialement le tri
bunal llevant lequel l'assignation doil elre 
donnée. 

152. L'article 14 est applicable d'abord 
dans lOUS les cas oú un éLrawrer s'esJ; eJ)U;)fTé b bb 

directement envers un Fr:lI1l.iais , soit que l'en-

1808,1,453) : feu Mel'lin I'a rcproduil au Répertoire, 
vo Élranger, § 5. 

(4) Y. l'a/'l'eL de la conr de cassalion du 7 septem
bre 1H08, déja cilé, el Mel'lin a l'endl'Oit cilé. Y. 
aussi infra , nos 149 et suiv. 

(5) f/. Mallcville sU!' Particle 14, elles débats qui 
ont pI'écédé l'arrct de la conr de cassation, du 
1 er jnillet t 829 (Sirey ,1829, J, 520). 

(ü) Anéts de la COU!' I'oyale de P¡¡I'is , des 9 mai et 
20 aolit 1835. Sirey, 1855, 11,278, Ga"elte des Tri
bunaux du 25 octobre 1835, AlTet de la CO\ll' royale 
de ColoGne d1l2 30tH 1824. Archives, T. VI, J, p.185. 
Y. allssi Pailliet, Dictionnail'c, VO Action coucernant 
les élrangers, nOS 52-00. 

(7) Guichard. TI'aité des dl'oits civil s • nos 27G el 
suiv. M. Coin-Delille. JOllissance et privalion des 

dI'oits civUs , nO' 27 el suiv. M. Legat, (l. 3IG. 
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gagement ait élé pris en France ou en pays 
étranger; c'est-a-dire, lorsque le débiLeur a 
contracté directement avce le Franc;ais et a 
donné sa signature au profit de ce dernier. 
.Mais la jurisprudence appliquc également 1'ar
ticle ·14 a un engagement indirect; c'est le 
eas d'une leUre de ehange ou d'un billet a 
ordre, sOllserit par un étranger a l'ordre d'un 
autre étranger, et qui , par des endossements 
suecessifs, est devenu la propriété d'un Fran
"ais. Celui-ei peut invoquer l'article 14 contre 
le souscriptellr ou endosseur étranger : cal', 
dit feu .Merlin (1), « l'étranger qui a souscrit 
une lettre de change ou un billet a ordre au 

• 
profit d'nn autre étranger ne s'est pas seule-
ment lié envers celui-ci; iI s'est lié envers tons 
ceux au profit desquels son ohligation pourrait 
etre endosséc. Il est par conséquent censé 
avoir contracté avec le regnicoIe qui, au mo
ment de I'échéance de son obligation, s'en 
trouve porteur : et il est, par une conséquence 
ultérieure, soumis, de sa part, a toutes les 
poursuites, a tOlltes les contraintcs qu'lIn re
gnicole peut eXCl'cer contrc un étranger. t 

Meme langage dans un arret de la cour de cas
sation du 26 janvier 1833 (2). Celte argu
mentation nous semble cxacte (3), d'autant 
plus que l'intéret du cornmerce exige prompte 
juslice pour l'exécution des obligations eon
traclées en cctte lllaticre. 

133. Les auteurs et la jurisprudence 
élablissent une distinctiol1 entre ce cas et 
celui d'une ohligatioll civile souscrÍle par un 
étrangcr au profit d'un autre étraHger, la-

(1) Qnestions de droit, vo Éll'<1ngcr, § 4, no 4. 
(2) Si['ey, 1833,1,100. Dalloz ,1833,1,106. Ce 

pl'incipe a déja été sanctionné par anét de la meme 
cour du 26 seplembl'e '1829; 011 le tl'ollve dans les 
;lITéts de la COllr royale de Douai, du 7 mai 1828, 
dans ceux de la cour ¡'oyale de Pal'is du 29 novembre 
1830 el <iu 27 mar's 1835. Sirey ,1830, I, 151 ; 1829; 
11,70,1832, n, 54; 1835,11,218. Cazelle des l'ri
bunauxdu 29 mars 18;)5. Dalloz, 1855,11,85; enfin, 
dans un jugement dn t¡'¡bunal de commel'ce de la 
Seine du '12 aVl'i11836. Cazclle des Tl'ilmnaux du 
15 <iu meme mois, 

(3) Elle s'appliqlle auss ¡ au CJS oi! un FI'all~ais a 
fait assUl'cl'_ des ohjets pJr UIt a85ll1'Clll' étl'angCI', 

queUe, par la voie d'une cession ordinaire, 
devicnt la propriété d'un Franc;ais. On n'ac
corde pas a ce cessionnaire la faculté d'ill
voquer l'article 14 (4). En eITet, dit l\I. Mer
lín (~), « le créancier ne peut jamais rien 
changer, par les cOIlventions qu'il faiL avec des 
tiers, aux droits ni a la eondition de son débi
teur (L. 25. C. de Pactis;·L. 41, ff. de Reg. 
jur.) (6). De la cet axiome trivial, que le 
cessionnail'e d'une créance est soumis, de la 
part du débiteur, allx memes exceplions que 
l'eüt été son eédant. » L'auteur ajoute que 
l'étranger qui s'est obligó envers un étranger, 
q I'a fait dans la conflance que ses proprcs 
juges :mraient seuls le pouvoir de prononccr 
sur les effets ue l'obligation qu'il cOlltl'actait. .. 
Ce se1'ait donc se jouer de sa bonne foi que de 
le traiter, par suile de la cession que son créan
eier ferait de ses droits a un liers, comme s'jl 
s'était ohligé envers un regnicole; et tellc n'a 
été ni pu etre l'illLention de l'arlicle 14. » La 
cour de cassatioll (7) a consacré la meme dis
tillction, par le mOlif q He le cessionnaire ne 
pcut agir que eomme excr<:ant les droÍls de 
son déLilelll'. 

Nous parlageons l'avis qui refuse an cession
naire ¡d'uIle cl'éallce ordinaire la faculté d'in
voquer l' :lI'Licle '14, mais uniquemen t par la 
raison qn 'ulle dispositiol1 extraordinaire eL SOI'

lant du d1'oít des gens, eomme l'esl ceIle de 
l'a1't. 14, doiL etre restreinte dans ses termes et 
ne saurait recevoil' une in terprétation extellsive. 

Ccpendant Hons n'admettons pas une autre 
conséquence que nOlls avons vu déduire des 

avec la clause insél'ée dan~ I'acte : pou?" compte de 
qui Ji appal'tiendra. A¡'l'et de la COU¡' I'oyale d' A.ix , 
du 5 juillel 1833. Sirey, 1834, 11, 143. Dalloz, 1834, 
I1,24. 

(4) Ni de ['éclamer la contrainte par corps. Y. le 
chapitf'e suivant. 

(5) Ibid" ¡¡u 5. 
(O) 011 pcul ajollter 1,.54, ff, de fleg. jul'. : llemo 

plus juris ad alium [r(lns{erre potes!, quam ij)se 
Illlbet. 

(7) Dans l'aneL déja cité tÍlI 2(i janviel' 18;33. -
La cour ¡'oyale de Pa¡'is a consacré la meme dis·, 
linction uans $OH arrN du 27 mars 1835 , déj;'¡. 
cité. 
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Principes posés par feuMerlin et par l:l cour de «Iransport que le créancier étrangcr a i:'1it 
cassation, dans les passages que nous vcnons «de sa créance a un Fran<;ais, ne peut aggra-
dc citer. C'est que le ccssionnaire fran<;ais «ver la position du débiteur, ni par consé-
,¡'ulle obligation civile ROllscrile p:1r un étran- « (Iuent l'enlever a ses juges naturels; que s'il 
ger au protit d'nn étrangcr ne pourrait pas «a été jugé que des lettres de change ou 
meme traduire , dcv:1l1t les tribunaux fran«;ais, «bilIets a ordre souscrits entre ét.rangers pou-
le déhitcur qui se lrollYc habitcr la Fr::mce, «vaient donner lieu a des poursuites devant 
en cmployant les voics ordinaires de poursuite. «les tribunaux fran<;ais, lorsque ces efl'ets 
La qllestion, aillsi dógagée du priviIége des «avaiellt été transmis a des Fran<;ais par la 
regnicoles étaLli par l'articIe 14, fera l'objet «voie de la négociation, ceHe exception ~ 
du numéro suiv:mt. ' « inlroduile uniquement dans l'intéret du 

134,. Nous avons Vil au n° 104, qu'á l'appui «commercc, ne saurait etre étendue au cas 
du S}Sleme admis par la jurisprmlence fran- «OÜ iI s'agit, comme dans l'espece, d'une 
faise, rclativement allx pro ces entre étrangers, « obligation qui n'a aucun caractere comrner-
les fribunaux ont invoqué le principe que «les «cial. D En admettant meme la justice d'une 
SlljctS seuls sont fOllctés a exiger et a obtenir distinction entl'e les créances civiles et corn
la justice; » que « le souverain ne la doit qu'a merciales, nous soutenons que la premiere 
ses slljets (1) ; D que « les trihunaux fran«;ais parlie des 1110tifs de l'arrCt que nous venons 
sont institués pour renul'e la justice aux Fran- de rapporter repose sur une erreur manifeste. 
~ais (2). D Ce principe est incontestable en ce En eITet, tout Franc;ais a le droit d'oLtenir 
<¡ui con cerne Jes slljets; jI a cependant été justice en France pour sa personne eL ses biens. 
violé Ú Ieur égard par des décisiolls dans les- Ce principe de droit public résulte de la nature 
quelles les tribunaux ont cru se conformer a meme de la société civile et de la protection 
ltl maxime que les étrangers non domiciliés ne que l'État, cornme corps , doit a la personne et 
peuvent s'actionner l'un l'autre. Un étranger aux biens de chacun de ses rnembres; il doit etre 
se retire en France, apres avoir contracté des suivi dan s toute sa généralité, :. moins qu'une 
dettes dans sa patrie: un de ses compatriotes 10i expresse n'y ait apporté une cxception. Au
et créancÍers cede sa créance a un Fran«;ais. cune exception de ce genre n 'existe dans l'es
Ce dernier pourra -t-iI poursnivre le débitenr pece. Donc, aussitót que la créance a passé d'une 
étra.nger devant les tribunaux fran<;ais ? Oui , maniere légale dans la propriété tI u Fran<;ais (6), 
dit la. jurisprlldence, s'il s'agit d'une lettre de les juges fran<;ais sont tenus de protéger ceUe 
ekmge portant la signature du débiteur et propriété, c'est-a-dire, de statuel' sur la con tes
cndossée au profit du Fran<;ais ; cal' celui qui taliol1 élevée par le Fran¡;ais contre son débi
signe une lettre de change s'ohlige de fait teur élranger. Toutes les considérations qui 
envers tous ceux qui, éLran3ers ou non, pcuvent exister en faveur de ce derniel' doi
peuvent devenir cndossenrs ou portelll'S (3). vent disparaitre devant l'application de ce 
Non ,(4), s'il s'agit d'une créance civil e trans- principe de droit pubIic ; et le jurisconsulte a 
mise par une cession ordinaire : « cal' (5), le juste sujet d'etre surpris de la favenr accordée 

(1) Arrét de la cour royale de Colmar. du 50 dé
cembre 1815. 

(2) Arrct de la cour de cassation, du 2 aV¡'il 
1833. 

i3) r. plus haut, nO 132. 
(4) r. no 153. 
(5) Ce soot les motifs d'uo jllgemeot du tribunal 

ci\il de la Seine, 4" chamllre du 28 novemb¡'e 1855 , 

adoplés pae I'arret confi¡'matif de la cour royale, 
2e chamlwe, dll 11 novembre 1836. Cetafr'ct n'a pas 
élé imprimé, que nons s achions. 

(ü) AlIlre chose est, si le tl'anspol't n'a eu lieu que 
POlll' la forme, et pOllr éluder la jurisprlldence rela
ti ve aux poursuites conll'e les étl'angers. r. )'arrét 
de la cour ¡'oyalc de Pal'is, du 27 rnars 1855 déja 
cilé. 
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par les juges fran<;;ais a un étranger et au pré
judiee d'un Fran<;;ais , landis qu'en regle géné
rale, ils sont peut-etre trop enclins a proléger 
les nationaux au détrirnent des étrangel's (1). 
- De meme l'applicalion du principe de droit 
civil nemo plus juris ad alium transferre po

test quam ipse habet, doit céder devant le 
principe du droit puolic « que le Franc;ais a le 
( droit d'obtenir justice, » d'apres la maxime 
que le droit civil existe sous la tutelle du droit 
public (jus privalum sub tutela juris publici 
lalet) (2). Devant ce merne principe disparait 
nécessairement la eonsidération que I'étranger 
a contracté l'obligation dans la confiance que 
ses juges naturels auraient seuls le pouvoir d'en 
connaitre (3). Du reste, au fond, et abstrac
tion faite de l'article 14, le transport fait a un 
Fran<;;ais n'aggrave en aucune fa <;;0 n la position 
uu débiteur : cal' il était obligé au payement, 
et la eession ne l'empeche pas de se prévaloil' 
de toutes les exceptions qu'il avait eontre le 
créancier primitif. 

Dans les pays OU la jurisprudenee ne s'éearte 
pas , sous le prétexte de l'intéret des regnico
les, des principes du droit des gens concernant 
les proces entre étl'angcl's, la question trai
tée dans ce nun1éro ne peut se présenter (4). 
Mais voilil comment un premier écart des prín
cipes amcne des conséquences préjudiciables 
aux regnicoles eux-memes. 

15~. 1\'ous continuons d'examiner les cas 
d'application de l'article 14. 

(1) r., par exemple, les arrels cités supra, aux 
nos 54 et 58. 

(2) Bacon, aphorisme 5. 
(5) Almi celte eonsidération peul d'autant moins 

étl'e invoqlléc dans I'espcce, que !'étrangef' s'est sons
l¡'ait luí-meme a la jUl'idicLion de ses juges natu

relso 
(4) La jurisjll'lldence de la cour de Cologne admel 

les aelions fOl'mées eontl'eun éLl'anger par un re¡;ni
cote cessiOnllai¡'e d'lIn autl'e éLl'anger. Anets des 2 
aout 1824 el 10 janviel' 1825. Ai'ehives, etc., T. VI, 
1,185; T. VIII, 1, 121. Toutel'ols, Imautre aI'l'el(Ú 
la meme COUl', <In 22 aoul 1835 (Ibid. T. XIX, 1, 9) 
a égalementdéclal'é non reeevablc une aclion fOl'mt\e 
conU'c un élrangcl', par des I'egnicoles cessiOllnail'es 
d'un 3utre étran¡;el". 

La disposition générale de cet article com
prend non-seulement les ohligations conven
tionnellcs, mais aussi les engagements qui se 
forment sans conventions (art. 1370 du CoLle 
civil) (5). Ainsi un étranger est justiciable des 
tribunaux fran<;ais, a raison du dornrnage qu'il 
a causé, par sa faute , a un Fr:m<;ais, en pa)'s 
étranger (6). De me me , l'étl'angcr qui a ac
cepté une successioll ouverte en Franee, peut 
etre cité devant les tribunaux fran<;.ais par les 
cl'éaneiers ou légataires de la sueeession ; le 
fait de l'adition de l'hérédité conslÍlue, de sa 
part, une obligation dans le sens de l'arti
ele 14 (7). 

Le cohériliel' fran<;;ais peut réclamer devant 
les tl'ibunaux fran<;;ais, eontre les cohéritiers 
étl'angers, le partage d'une succession ouverte 
a l'étranger (8). 

Aussi la veuve commune, fran<;;aise, peut 
invoquer l'article 14 contre les héritiers de 
son mari, qui sont étrangers (9). 

Il est cerlain que, dans ees divers ras, les 
tribunaux fran<;;ais sont meme compétents a 
juger des questions d'état cntre étrangers, 
Iorsque ces queslions se pl'ésentent incidem
ment ü la contestatioll porté e e1evant eux par 
applieation de l'articIe 14 (10). 

Entln, l'étranger qui a contracté avec un 
Fr:m<;;ais une société dont le siége est fixé a 
l'étranger, peut etre traduit devant les tribu
naux fr:mc;ais pour l'cxécution desengagements 
contractés envers son associé fran<¡ais (J!). 

(5) r., sur cette matiel'e, M •. Rocco, Jiv. 2 , 
chapo 27-30. 

(6) A['l'els de la COUl' de Poitiers, du 8 prair'ial 
au XIII. f~épert., vo Étt'an¡;er', § 4; Sirey, 1806, 11,40. 

(7) Al·"H de la CO!!l' l'oyale de lHontpellier, du 
12 juillel1826. Sirey, 1827, JI, 227. 

(8) AlTel de la eOllt' I'oyale de Par'is, du 17novem
hre 1854. Ga;:eLte des 1'1'ibullaUx des 17 el 18 no
vemhl'e 1834. Merlin. Réper·t., VO Jugement, § 7 bis 
(pla ¡doyel' du 15 jll illel 1811). 

(9) Arr'ct de la cour roya le <le Pal'ís, du 7 aoút 1840 
G(,zelte des Tribullaux du U dn meme mois. 

(10) L. 5, C. de Judiciis; 1,1 C.de ord.co,r¡n. 
1\1. Roreo, liHe 2, chapo 25, p. 218 el suiv. 

(11) Al'l'et de la eom' de eassation d1l8 jllillet 1840. 

Dal!oz, 1840, J, 244; Sircy ,1840, 1, 866. 
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156. L'article 14 peut etre invoqué non
seulement par le Fran~ais d'origine, mais 
encore par celui qui rest devenu par la natu
ralisation : car les conséquences de la nalura
lisation , en ce qui concerne la jouissance des 
droits civils , sont les memes que ceBes de la 
naissance (1). 

L'étranger naturalisé peut meme se préva
loir de l'article 14 contre les étrangers, a rai
son d'obligations antérieures a l'obtention des 
leures de déclaration de naturalité. D'une 
part, la naturalisation opere dans la personne 
de I'étranger un changement d'état; et c'est 
un principe reconnu que le changement d'état 
cxerce ses effets immédiatement. des le mo
ment qu'il intervient (2). D'autre part, I'ar
ticle 14 établit un privilége relatif a la forme 
de procéder, el il est de principe que les formes 
de procéder se reglent d'aprcs la loi du temps 
ou la demande est intcntée ; il suffit qu'a cette 
époque le dem:ll1dcur :.tit le droit d'employer 
la forme dont. il s'agit (5). 1\1. Paillet (4) 
soutient l'opinion contrail'e, en SP, fondant 
sur le principe qu'en matiere de contrats, 
on se rapporte toujours an moment de leur 
rédaction, ainsi que sur le texte de l'arti
ele 14, qui, suivant lui, suppose que le 
créancier a été fran~ais au moment du con
trato 

Par une conséquence de l'opinion que nous 
soutenons, l'élranger, déclaré d'abord non 
recevable a poursuivre son débiteur élranger 
devant les tribunaux fraIl~ais, a raison de la 
qualité des dcux parlies, peut, apres avoir 

(1) r. infra nos observatioos sur le chapitrc fin 
Code civil, de la Jouissance des droits civils. 

(2) Répert., vo Effet rétroactif, secl. 3, § 2. 
(3) Répert., ibid., § 7. Arrété du 5 floréal ao IX. 

~4) Dictionnaire universel de droit fran~a is, VO Ae-
tion concernaot les étrangers, no 6. 

(5) Arrét de la cour impériale de Trin'es, du 15 
mars 1807. Jurisprudence de ceUe COU¡'. T. 1, p.562. 
DaIloz, Dictionoaire, vo Élranger, 0° 102. Arret de 
la cour royaIe rl'Aix, du 24 juíIJet 1826. Journal de 
jurisprudence commerciale el maritime, publié a 
l\farseille, T. V, 1826, p. 164. 

(6) Arret du 29 février 1840. Sirey. 1840. lI, 2))6. 
DalJoz, 1840, II, 108. 

ARcm"ES.- T. IV, 3e LlVRAlSO\'. 

obtenu des leUres de déclaration de natura
lité, actionner de nouveau le défendeur dr
vant les memes tribunaux, san s que ce dernier 
puisse exciper de la chose jugée sur la com
pétence (5). Et nous croyons que la cour royale 
de Rouen (6) a fait erreur en décidant que la 
naturalisation de l'une des parties, pendant le 
cours du proces, ne saurait fonder la comp{~
tence des tribunaux fran~ais. 

De la suit aussi , que les habit:mts des pro
vinces détachées de la France en 1814 el 1815, 
et devenus par Hl étrangers, sont soumis au
jourd'hui a l'applicalion de l'article 14, mcme 
a raison d'engagements pris avant la sépara
tion (7). 

157. Par les raisons exposées uu numéro 
précédent, il 11 'y a pas lieu non plus a distin
guer le cas oú l'engagement est antérieur a la 
publication du Code civil, de celui OU il est 
d'une date postérieure ; tout dépend du temp~ 
ou s'intente l'action (8). 

158. Les dispositions de l' article 14 peuvent. 
recevoil' des exceptions par les traités. On en 

trouve des exemples clans les traités pass¡~s 

~vec la Russie el la Suisse, dont nous avon" 
parlé supra, nO 1 04. En effet, des que lei; 
traités désignent les tribunaux devant lesqueh¡ 
certaines contestations doivent etre porté es , 
il s'ensuit l'exclusion de la disposition extraor
dinaire de l'article 14 (9). 

159. Le Fran~ais peut renoncer au droít 
que lui attribue l'artic1e 14; cal' le texte de 
ceUe disposition n'établit qu'une faculté pour 
le Fran~ais (l'étranger pourra etre cité) et non 

(7; ]\J. Coio-DelilJe, no 10. Rolin, p. 69. 
(8) Arrét de la cour de Tl'eves, du 13 mai 1807, 

déja cité; arrel de la cour de Pau, du 8 juillet 1809 ; 
l\I. Coin-Delille, no 10; M. RoIio, p. 67. 

(9) Ainsi décidé quant aux Suisses. pa¡; deux cir
culaires du mini~tre de la justice, eo date des 13 bru
mai¡'e ao XIII el 18 octobre 1815. Malleville, Sl\l' 

Part. 14. Les Codes fran~ais annotés, par MM. La
haie el Waldeck-Rousseau, sur le méme article. I.a 
cour de cassation el le trinunal de commerce de la 
Seioe Oul slatué daos le me me sens. Arrét du 26 aOtit 
1855 (Gazette des Tribunaux du 2 octohre 1855. 
Dalloz ,1836, 1, 14); jugemellt ñu 27 avril 1851 (Re
vue jlldiciaire, 111 , 66. 

12 
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pas une obligalion (t). Cetle )'enonciation a 
pour effet d'empecher le Franl¡ais de saisir 
uItérieurement de la connaissance de la meme 
eause les tribunaux fl'anl¡ais, par applic'alion 
de l'arlicle ,14. La COUl' de cassation, par 
t)el1x al'rets des 15 novembre 1827 el 14 fé
vrier 1857 (2), a consacré le principe que 
eette renonciation est admissible : on lit dans 
les motifs de ~ arrets que « le droit attribué 
aux Fran~ais, par les al'licles 121 de l'ordon
nance de 1629 et 14 du Code civil, de tra
duire un élranger devant les tribunaux de 
France, pOUl' les obligations par lui contrae
té es en pays élranger, est une simple faculté, 
un privilége; et, d'aprcs les príncipes du droit 
commun , chacun pellt renoncer a un privilége 
qui lui est personnel. ») L'arret du 15 novem
bre 1 S27 ajoute : q 11 (le FraI1l;ais) y renonec 
en eifet , lorsque, comme dans l'espece, iI cite 
l'étranger devant les lribnnal1x de son pays el 
qu'il épnise tous les degrés de lenr juridic
líon. ) Dans l'espece • le Franl¡ais avait formé 
une demande contre un BeIge devanl les tri
bnnaux de Bruxelles : déboulé de sa demande 
en premiere instance , il avait interjeté appel, 
el le jugement avait élé confirmé; plus tard 
le demandeur avait porté la meme demande 
devant les tribunaux fran.;ais. 

L'arret du 14 févriel'1837 (3) va plus loin : 
il reconnait que la simple assignation devant 
I1n tribunal étranger suffit pour établir la renon
(~ialion au privilége allribué aux Fran<.;ais pal' 
l'art.14. « Attendu que, » y est-il dit, a dans 
~es qualités, l'arret atraqué constate, en fait, 

(1) On trouve un exemple d'une oúligation impo
sée au Fl'an!;ais de pOI'tel' Ilevant les tribunaux du 
"oyaume les cootestalions qui le concement, dans 
!'édit de 1778, qui défend aux FI'an9ais de saiRir les 
tribunallA. él¡'aogers dcs diffél'cnds <lUÍ s'élevent 
entI'e eux, r. l\I, Paillel, ibid. no 45. 

(2) Sit'ey, 1828,1, 124; 1857, !, 251. Dalloz, 1828, 
J, ~;; j 1857, 1, 100. r. aussi Rolin, no 20, p, 70, 

(3) Cet arrét a rejcté le pou\,\,oi contre un alTet 
de la cour royale de Par'is, du 5 mai 1834, qui avait 
jugé dallS le méme sens. Gazetle des Tribunaux du 
51 mai 1834. Sirey, 1834, 11 , 505. 

(4) Répel't., vo Renonciation, §:5. 
(5) Al'ret de la COUl' de Pal'is du 25 thermidor 

que la demanderesse, lorsqu'eIte a intenté son 
action en France contre les défenrleurs avait , 
déja aclionné ces dernicl's de van! un tt'ihllnal 
anglais, en délivrance de son legs, et qu'une 
inslance a ce sujet était encore pendante 
devant ce tribunal élranger; qu 'en tirant de ce 
fait la conséquence que la demanderesse avait 
renoncé an bénéfice de l'art. í 4, et en se dé
clarant par suite incompétente pour statuer sur 
l'action portée devant elle, la cour royale de 
Paris n 'a violé ni cet artic\e, ni I'art. 171 du 
Code de procédure, et lI'a commis aucun exce~ 
de pouvoir. , 

En un mot, le Fran<:ais qui a forml~ une 
aClion contre un étranger dcvallt un tribunal 

<.. 

étranger , est lié par cet acle de sa libre vo-
lonté: par l'effet du meme acle, il a renonc(~ 
au droit établi en sa favenr par l'art. 14. 

La maxime cOllsacrée par ces deux :J.ITels 

est fondée sur les príncipes généraux en ma
tiere de ren<mciation (4); l'arrct de 1827 l'a 
eneore développée dans une ~econde parLie de)-; 
motifs qui répond a une ohjection que nous 
allons examiner au numéro suivant. 

140. Avant cetarrct, plusieurs coursroyaJes 
avaient admis comme regle, qu'une instan ce 
déja engagée devant les j uges étrangers, 
n'empeche pas le Fran<;ais partie dans cette 
inslance, de se prévaloir de l'art. 14 (ñ). Le 
motif de ces décisions (6) était, que les juge
ments rendus. enpa}s étranger ne peuvent 
etre exécutés en France : d'ou 1'0n concluait. 
que, par rapport a la France, la lítispendanee 
a l'élranger ne pouvait avoir aucun effet, el 

3n XII. Sirey, 1807, JI, 855, Arrét de la COtlr de Tre
ves, <in 15 mai 1807, déja cité. Al'Iét de la COll/' de 
Tlll'in, du 21 aout 1812. Sil'ey, 1814, I1, 191. 
A1'l'ét de la cOllr T'oyale de 1\Ionlpellier', dll 12 jllillet 
1820. Sirey, 1827, I1~ 22í. flalloz, 1825, n, 140. 
La cour de cassatioIl n'a jamais ~anctionné celte 
maxime : ell~ rejeté le recotl\'s contre le premirl' 
de ces anéLs, le 7 sepleml)['e 1t\08, mais pard'allll'es 
molifs. Sil'ey, 1808, 1,455. L'al'rél du 23 lhermidol' 
3n XII POIll'I'ail élre juslifié par la circonstance qu e 
l'actioIl en r'éméré esl mixte. 

(6) !\f. Zacharire (Collrs de dl'oil fl'anrais) el ses 
traducteufs (T. J, p,58), parlagpnl aussi celte el'· 

reur. 
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¡Je, ait etre rcgardée comme n 'existant paso 
Mais e'éLait évidemment étendre trop loin 
l'application de la maxime qui refuse l'exécu
lion, en Franee, ues jugements étrangers: 
eclle maxirne n 'empeche pas que le Fran<;ais, 
qui a des réclamations a exereer conlre un 
élranger, ne forme une action contre ce der
niel' devant les tribunaux de sa patrie, et le 
fail dn FrarJ(;ais u'avoir agi ainsi, peut elre 
fegardé comme urle renonciation. de sa part, 
au uroít établi en sa faveu!' par l'al't. 'J 4 ('1). 
(;e droit n'csL relaLif qu'aux intérels privés uu 
FralJ(;ais, {audís que la Illaxime qui refuse aux 
jugements étrangers touLe exécution en France, 
d(!coule immédiatement du droit de souverai
IJclé. D'olt il suit que le patticuliel' peut vala
Llement renoncer au droit qui lui est accordé 
par l'art. 14, tandis qu'il est ímpuissant a con
~enlil' valahlement qu'un jugernenL étranger 
Boit exécuté conlre lui en France. e'est ce 
que la COUl' de cassation a expliqué dans la 
seconde parLie des rnoLifs de son arret de 1827 ; 
011 Y lit: « Atlelluu que c'est sculernent la 
force exéculoire des jugemellts étrangers quí 
Jeur cst déniée en France jusqu'~r leur révision 
par un juge fran<.;ais, ainsi qu'il résulte des 
al'ticles combillés 2123, 2J 28 du Code civil, 
el 546 uu Code de procédure civile: que ces 
dispositioIls de la (oi, qui eonsaerent le droit de 
souveraineté sur le territoire, ne sont point 
p¡-ises en vue des intérets privés, et que les 
parlies contractantes ou litigantes reslentliécs 
par les :lctes de la juridicLion volontaire et 
('OIlI,i~1l Lieuse a Iaquclle elles se son t soumiscs. » 

L'arl'et<lc 1837 éLablitilllplicitementlerneme 
principe, lorsqu 'il déclare que la nouvelle de_o 
mande formée en France doit eL re écartée, par 
le motif qu'unc instance sur le merne objct 
i~tait encore penoante devant un tribunaL 
anglais; 1'arret de la COUl' royal e de Paris, 
(111 'jI confirme, avait meme réformé le juge-

(1) Bépert., VO Reuollcialion , § 5. 
(2) Thé01'ie de la [lrocédme civile, T. 11, p. (3~ 

elsuiv. Édit. llAmuN. 
(5) AlTet de la COlll' royale de Baslia, dll 14 dé

cembl'e 183~. Sil'ey .1840,11, 454. 

mcnt de premiere instance, qui avait déclaré 
que la litispendance :1 rélranger n'avait pal> 
d'effet en Fr:mce. 

C'est done a tort qu'on poseencore en prín
cipe que la litispendance en pays étranger n 'a 
3ucun eITet en France. Les arrets des t t) no
vembr~ '1827 et 14 février 1837 ont formel
lement proserit eeHe doctrine. 

Boncenne (2) attaque vivement la décisioll 
(le l'arret de 1827 par des argllmenls unique
ment basés sur le pr'incipe qui refuse aux juge
menLs étr:mgers lellr force exéculoire ell 
France. Le célebre auLeur n 'a nullernent réfuté 
la distinction jlldicieuse établie dans la seconde 
partie des mOlifs de l'arret de 1827. 

141. La litispendanee en pays élranger ne 
peut cependant forme¡' une fin de Ilon-rece
VOil' contre le Fran<;ais qui invoque l'a1't. 14, 
lorsque ce n'est pas lui qui s'est porté deman
deur dev::mt un tribunal étranger, el que, 
défendem, il n'a faiL aucun acle u'ou résulterait 
une renonciation au droit étahli en sa faveu!' 
par ledit art. 14. Cette conséquence résulte oes 
j)'fincipes exposés au numéro précédent. 

A plus forte raison, la litispendance a l'étran
gel' ne saurait autoriser un Iribunal fran<;ais ;j 

surseoir a la demande, lorsque ce tribunal ;l 

éLé saisi le premier (3). 
142. Mais les memes principes nous sern

blenl applicables aux contestations entre deu:\. 
éLl'angel's ; el nous croyons que l'étranger IIC 

peut etfe re<.;u a por ter devant les tribunaux 
frall<;ais la meme demande qu'il a déja formée 
llevant un tribunal étranger: le fait de ce He 

assignation implique renonciation, comme:t 
l'égard des Fran<;ais. En d'autres termes, la 
litispendanee en pays étrallger peut etre op
posée en France, par l'étranger défendeul', :\ 
l'étranger qui est également demandeul' en 
pays ét1'allger (4). 

143. Le principe une fois adrnís, (IU'il es!' 

(4) La cour I'oyalede Pal'is , 1r c chambre, semble 
avoil" jllgé en sens conlraire, le 16 déeemhre 1859, 
dans la callse dll'pl'ince de Salm-Kyrbourrr conlre le 
eomle de Pfaffenhoffen. Le tribunal de la Seine aya i 1 
déclaré en principe qne ¡'eXce¡llion de litispcndancc 
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loisible au Franr,ais de renoncer au droit établi 
en sa faveur par l'art. 14, cette renonciation 
)leut encore résulter d'autres faits de sa part 
que celui d'une acLion fOl'mée en pays étl'::m
gel'. Ainsi l'élection de domicile dans un lien 
dépendant d'un tenitoil'e étranger, faite dans 
les termes de l'arL. 111 du Code civil, par un 
Franl¡ais, dans un acte passé avec un étran
gel', peut etre considérée comme impliquant 
í~ette renoncialion et comme obligeant le Fran
('ais ~t poursuivre l'étranger devant les tribu
llaux de son pays. 

144. L'art. 14 ne distingue pas le cas oil le 
Franl¡ais qui entend s'en prévaloir, se trouve 
présent en France, de celui oil il habite lui
lIleme a l'étranger : le droit établi par cet 
arLicle est une conséquence de la qualiLé de 
Fran<;;ais, et il doÍL subsister tant que l'indi
vidu n'a pas perdu cette qualité (1). Cependant 
deux arrelS de la cour royale de Paris ont 
décidé en sens contraire, en refusant au Fran
<;;ais le droit d'invoquer l'art.J 4 au préjudice 
d'un éLranger avec Jequel il aurait contracté 
en pays étranger, lorsqu'a l'époque du contrat 
le Fl'an<;;ais était domicilié dan s le p~ de 
l'étranger (2). Delvincourt (3) approuve ces 
décisions : « En eITeL, » dit-il, « l'élranger a 
}lu eL dú croire que le Fran<;;ais était fixé la oú 
iI avait son domiciIe; et il n'a pas da s 'attendre 
a se voir poursuivi en France, comme s'il 
s'agissait d'un contrat passé avec un Fran<;;ais 
Yoyageur. D Nous croyons que ces arrets, s'ils 
peuvent etre excusés par la nécessité de res
trcimlre une disposition exorbitante, sont 
cepelldant contraires au texte de 1'a1't. 14. 

en pays étl'Jnger ne pOllvait elre IlI'oposée devanlles 
tl'ibunaux fl'an~ais : la eour, en adoplanlles mOlifs 
des pl'emiers juges, a ajoulé en faíl que les deux 
aclions n'étaient pas les memes. 

En Allemagne, I'exeeption de litispendance en 
payséll'angerest I'cee\'ahle. r.les eonventions diplo
malique~ eilées infra, nO 146. 

(l)M.Dul'anlon, T.1, nO 151 a la note¡édit.HAUllIAN. 
;\1. Legal, p. 299. lU. Coin-Delille, Jouissance et pl'i
\alion des dl'Oils cirils, no 15. ArTet de la (Our de 
cassalion, du 26 janriel'1856. Sirey, 1836, 1, 217. 

(:2) Arrels des 28 féVl'ier 1814 el 20 mal's 1854. 

145. La disposition de I'art. 14 a passé, 
avec plus ou moins de modifications, dans les 
Codes auxqllels le Code fran<;ais a servi de 
modele : on la refrouve d'auord dans le Code 
de Bade (4); l'arl. 15 du eode des Dewr
Siciles est ainsi con~u : II L'étranger, merne 
« non résidant dans le royaume, pourra etre 
I! cité uevant les tribunaux du royaume pour 
« l'exécution d'une obligation par lui contrac
« tée dans le royaume (5) ; il pourra pareille
({ ment etre traduit devant les tribuoaux du 
« royaume pour les ohligations par lui contrac
« tées en pays 6tranger eovers un rcgnicole, 
<t pourvu que le j ugement pllisse recevoir son 
• exécution daos le royaume. }) 

Le Code du canton de Vaud porte, art. 8 : 
« L'étranger au canton, lors meme qu'il n'y 
« 1'é~ide pas, pourra etre cité devant les tri
, bunaux du cantun : ,10 Pour les actions ci
« viles résultant d'une faute ou d'un délit 
« commis dans le canto n ; 20 pOllr les actiollS 
( 1'ée lies con eel'll all t des biells situés dans le 
~ callton; 3° pOlll' l'exécution d'une COl'.ven
q tion écrite, meme en pays étranger, dans 
« laqllelle iI aura été stipulé que les différends 
d auxquels ellc pourra donIlcr líeu, seront 
a jugés par les tribunaux du canton de Vaud; 
« 4° lorsque l'élranger, qui aura été domicilié 
« dans le canton, n'aura pas de domicile fixe 
« et connu, pou1'vu que l'action soit intentée 
« dalls les trois mois qui suiv1'ont son départ 
« du cantono » 

L'art. 14 du Code fran~,ais se trouve litté1'a
lement rep1'oduit, divisé en dcux parties, 
par les articles 15 et '16 du Code de Ha"iti. 

Sil'ey, 1814, 11,562; 1834, 11,150. Dalloz, 1815, 11, 
10; 1 K54, 11, 15:::!. Ce del'Oier arret a élé cassé i'al' 
cellli !lu 26 janvier 1836. 

(5) T. 1, notes, p. 50 a la fin. 
(4) Elle a été rayée plus tardo r. ci-apres. 
(5) On vo'it que le Code des Deux-Siciles ne limite 

pas, comme le Code fran!tais, le droit d'assigner 
l'éll'anger aux obligations par lui contl'aclées en 
Franee envers un Franr¡ais, et il semble qu'un 
autl'e étrangel' emers lequel l'élranger a consenli 
un cngagement dans le roya lime des Deux-Siciles, 
pOllITa aussi invoquer la pl'Cmiel'c pal'lie de I'arlo 15. 
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Le Code sar'de contient, sur la matiere, des 

digpositions c1aires et explicites : arto 50. 
'j Les élrangers qui auront contracté avec un 
~ sujet, pourront aussi elre cités devant les 
t tribunaux des ttats, quoiqu'ils ne s'y trou
" vent pas, si le contrat y a été passé, ou que 
" leur obligation doive y eLre exécutée. » 
Art. 3t. « Les élrangers qui auront contracté 
~ en pays étrangcr avec un sujet, pourront 
« etre cités devant les tribunaux des États, 
1( s'ils s'y trouvenl. lIs pourront aussi l'elre, 
• quoiqu'ils ne s'y trouveraient pas, si, dalls 
i leur pays, OH en use aiIlsi envers les étran
• gers. Dans ce demicr cas, la connaissance 
, de la cOllleslation sera réservée au séllat 
( dans le ressort duquel le demandeur sera 
\( domicilié. » Art. 5\~. « L'étranger qui se 
~ trouveI'a dans les Élats, pOUfra, a raison 
, des obligations qu'il y aurait contractées 
" avec un aulrc étranger, etre traduit devant 
( les Lribunaux des I~lats (1). ]) 

La nouvelIe législation des Pays-Bas a 
lIIaintenu la disposition de 1'31'1. 14 du Code 
civil frarl/;ais, tout en la plal,fant dans le Cocle de 
procédure civile. Voici le texte de l'art. 12i 
de ce Code : q Un éLranger, meme non rési
« dant dan s les Pays·Bas, peut etre cité devant 
, le juge néerlandais, pour l'exécution des 
~ obligations par lui contractées envers UH 

• ~éerlandais, soit dans les Pays-Bas, soit 
( en pays étranger. » 

Dans les .f.' tats ponti ficaux, :lU contraire, 
la dispositioll de 1'art. 14 du Code franc;ais n'a 

(1) Les dispositions de ces al'ticles se trouvaient 
déja dilllS les conslitutions, puhliées en 17iO, li\'. 5, 
lit. 1 (du tr'ibunal compélenl), al'ticles 8 et 10. Ces 
lois el constilulions sont encol'e en vigueur en tout 
re qui esl I'elalif a la pl'océdure civile. 

(2) Ce par'agraphe sel'a I'apporté infra, lorsque 
1l01lS examinel'ons les fOl'malilés pr'escI'ites pour les 
dssienations a donner aux étrangel's. 

(3) Martin, Manuel de la procédul'e civile du 
droil commun de l'Allemagne (Lelzrbuclt des deul
sellen gemeinen bürgel'lielten P¡'ozesses), édition 
de 1834, § 48. Helfeld, Disserlalio de aclore 
(orum rei !¡aud scmper sequente, in Opusculls, 
ll" VI. 

pas été admise : il résulte du paragraphe 48;) 
du reglement législatif et judiciaire, du 10 no
vembre ,1854 (2), que l'étranger He peut etre 
cité devant les tribunaux des États pontificaux, 
qu'autant qu'il a contracté des obligations 
dans ces États memes. 

'146. En A llemagne la maxime actor sequitur 
forurn rei forme également la regle générale 
en matiere personnelle (5) : mais elle admet 
plusieurs excepLions. Ainsi, a l'égard d'un 
étranger, la résidence momentanée dans le 
territoire peut etre regardée par le juge comme 
équivalente au domicile (4). D'autres excep
tions sont motivées sur des circonstances 
spécialcs : ainsi, suivant la procédure du droit 
commun de I'Allemagne, l'action person
nelle coutre un étranger ou \ln regnicole peut 
etre portée <levant le tribunal du lieu du con
trat (forurn co¿;:act11s ) ou du lieu oú le défen
deur a géré les affaire~ d' autrui (forurn adrni
nislrationis), et la demallde en validité d'une 
saisie-arret est de la compétence du tribunal 
dans le ressort duquel se trouve la chose ar
retée (forurn arresti) (o); on a pu croire que 
les juges desdits lieux sont mieux a meme de 
prononcer sur la cOllleslation que ceux du 
uomicile du défendeur : dans les deux premiers 
cas, en raison de l'inlerprétation du contrat, 
uans le troisieme, a cause de la nature de 
l'objet et de l'urgence de staLuer sur le mérite 
de l'opposition. Le eode de procédure civile 
de Baviere a adopté les memes principes (6). 

En Prusse, un étranger n 'ayant pas de do-

(4) Giüek, Commenlaire, T. VI, § 512. lrlevii 
decis" parto 7, dec. tl6, no 5. 

(5) Martin, §~ 52, 55 el 240. Convenlions con
el ues entre la Baviere el le 'VUl'lembel'g, le 7 mai 
1821; entre le Bade et le 'Vurlemberg, le 30 dé ce m
bre 1825; entre le WUl'lemberg el les dellx princi
pautés de Hohenzollern, en 1827; enll'e le Bade et 
Hohenzollel'll-Siegmal'Íngen, les 12 el 20 septembre 
méme année. Marlens , Nouveau recueil des trailés, 
vol. VI, p. 80í i vol. VII, p, 178,270 el 505. Kluhel" 
Dl'Oit public de la confédération germanique, § 366, 
note d. 

(6) Codexjuris bavarici judic¿al'ii, chapilre 1, 
§§ 6, 7 el 8. 
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micile établi dans le royaume, peut elre cité, 
:\ la requete d'un demandeur regnicole ou 
élranger, devant les tribunaux du royaurne , 
pOllr l'exéeutioll de ses engagemenls person
neis; et on pellt invoquer cOlltre lui le forum 
contractús et al'resti et celui qui résulte de 
l'élection de domicile pOllr l'exécution d'un 
eontrat; toutefois l'action ne peut etre formée 
uans le líeu de la conclusion du contrat, OU dans 
celui qui est destiné a son exécutioll, qu'autant 
que le défendeur s'y trouve momentané
ment ('J). Dans la Prllsse rhénane , une ordon
nance l'oyale uu 2 mai 1823 (2), en abrogeant 
l'art. 14 du Code ciyil, a introduit le fOTUm 
contrac111s (sous la restl'iction ci-dessus), le 
forum administrationis et le forum arresti. 

Le Cocle de procédure civile u'A utriclte 
ne fait mention d'aucun autre forurn excep-

I 

tionnel que du forum arresti (3); iI garde le 
silence relativement aux étrangers défendeurs. 

En Bade, une ordollnance grand-dllcale du 
10 février 18H, a abrogé puremellt et simple
ment l'art. 14 du Code civil, en rétablissant 
l'ancienne législation ~mr la matiere. Cette lé
gislation a été modifiée a son lOur, en 1832, par 
le nouyeau Code de procédure civile. Ce Code 
ne reconnaiL pas, en général, le fOl'um contrac
tus; mais il admet le forum administratio
nis (§20), le forurn arres ti (~23), ainsi qu'une 
compétence exceptionnelle en cas de succes
sion et de partage (§ 17) , de sociélé (§ 18) et 
d'élection de domicile pour l'exécution du con
trat (§ 19). Le § 45 déclare ces dispositions 
communes aux demandes formées conlre les 
étrangers, sauf les modificatioIls suivantes ; 
« 10 Les élrangers non domiciliés dan s le 
« grand-duché peuvent etre cités, a la re que te 
« de Badois OU d'étrangers, devant le tribunal 
« qui est compétent par la nature spéciale de 
« la cause ; 20 Dans les contestations entre 
« étrangers, la l'ecomention n 'autorise point 

(1) Co(!e de pl'océdllre civile de P¡'usse, pal't. 1, 
tlt. 2, §§ 22, 25,24,25, ~6, 2i, 2R el29, 114, 119, 
120, 148, 14U, et 150; tit. 29, § 42. 

(2) Blllletin des lois de P,'usse, 182:5, 
(3) Chapo XXiX, § 28H, et les dispositions poslé-

~ le tribunal compétent slll'l'actioll pl'incipalt: 
« a faire droiL sur la demande reconventjon
• nelle: de meme la j uridiction des tribunaux 
« étrangers ne peut etre prorogée en fa\'eul' 
« des tribunaux du grand-duché : en/In l'élec
« tion de domicile faite dans un lieu dépen
~ dant du grand-duché, pae les parties 011 

\1 l'une d~elleg n'est point aLtrihutive de juri
e: dicLjon pour le tribunal du ljeu de ce domi
(( cile, a la seule excepLion du cas oit l'éleelioll 
« du domicile a été faite pour l'exécutioIl d'un 
« contrat passé dans le grand-duché; 3° Eu 
« ce qui concerne les demandes fonnées pal' 
~ des étrangers ou des Badois, contre de:;) 
re étrangers, pou!' l'exéculioll d'obligations 
( personnelles contractées dans le gl'and
« duché ou qui y doivent recevoir leur exécu
q tion, la demande peut etr'e portée devant 
K tout tribunal hadois de premiere instance 
" dans l'arrondissement duquel le défendeul' 
( est trouvé , il moins que, dans l'espece, la 
I! eompétence d'un autl'e tribunal du pays IIC 

« soit fixée par la loi ou par une électioll con-
1/. ventiollllclle de domicile. ~ 

Le Iluméro 4 du paragraphe 48, ainsi ql1l" 
le paragraphe 49, est relatif aux étr:wgers pos
sesseurs de biens dans le grand-duché. Le 
paragraphe 50 ajoute qu'il peut etre dérogé 
par des traités aux disposilions ci-dessus. 

On voit que, pal'mi les lois allemandes rela
tives a la procédure eivile, eeHe de Bade se 
rapproche le plus de l'art. 14 du Colle civil; 
cependant la loi badoise en diffcre sous UIl 

doubl, raiPort: lo elle n 'autorisc le Badois a 
traduire ,étranger devant les tribunaux du 
grand-duché, que pour l'exécution d'obliga
tions qui ont été contraetées dans ce pays OH 

qui y doivent recevoir leur cxécution. 20 Elle 
ne permet l'assignation devant les tribunaux 
badois qu 'autallt que le défendeur étrangcr etil 
trouvé dans le territoire. 

¡'jemes ,'appol'tées a la suile de ce l'a¡'agraphe, dall~ 
1'()IlVl'ilge de M. de Zirnmel'l, Manllel ,des juges , 
Jlocals et officiers tie justice dans les Etals 31111'1-

chiellS (Handbuclt für Ricltter, Advocalen und 
Justizbeamte in den K. K. Slaaten). 



OU DROIT INTERNATIO~AL. 

Rien que la législation fran<;aise ait été main
tenue dans les pays situés sur la rive gallche 
(111 Rhindétachés de la ~"'ranceen 1814 et 1815, 
ainsi que dan s le duché de Berg ,I'art. 14 dll 
Code civil a été abrogé dans tous ces pays, 
sauf a l'exécuter, par "oie de représailles , 
contre les sujets des États qui ont conservé 
force de loi a eeUe disposition (1). Aínsi, dans 
la Prusse rhénane, par exemple, on ne s:lIlrait 
appliquer J'art. 14, ni a un Anglais, ni a un 
Autrichien, ni a un habitant de la Bavicre ou 
(le la Hcsse lransrhénane ou cisrhénane : mais 
il peut etre invoqué contre un Frant;a; ,~n 
BeIge ou un Néer]auJais. 

Dans lOus lesautres pays allemands la légis
lalion n'offre aueune disposition analogue a 
celle de l'art. 14 du Code civil (2). 

147. II en est de me me dans le royaume 
de Danemark (5) : on y reeonnait en prín
cipe que l'étranger ne peut etre cité, a la re
quete d'un Danois, elevant les tribunallx du 
royaumc, excepté : 1 ° lorsque l'étranger s'est 
obligé a faire juger la conlcstatÍon par les 
tribunaux danois (forum sponte agniturn) ; 
2° Jorsque I'étrangcr a promis l'exécution du 
contrat dans un lieu faisant partic du terrítoire 
danois, et qu 'il s'y trouve en personne (forurn 
conlractús) ; 30 l'étranger possesscur de biens
fonds situés dan s ]e royaume est justiciable 
des tribunaux danois pour tout ee qui est re
latif a ces biens (forum rei sitce); 4° l'étran
ger demandcur e1evant un tribunal danois est 
oLlig(~ de répondre devant le meme tribunal a 
la rcconvcntion formée contre lui (forurn re-

(1) Ordonnance du roi de P¡'usse, du 2 mai 1825. 
Déclaration donnée par le minislere de Baviere dans 
la méme année. Ordonnance du gr'and-duc de Hesse, 
du 51 janvier 1824. Ordonnance dn gran(l-duc d'OI
denbomg (pollr la pl'incipalllé de Birck.enfeld), du 
2 seplembre 1817. Dans le lJailliage de l\feisenheim, 
faisant pal'lie du landgraviat de Hesse-Homholll'g , 
I'art. 14 est tomhé en désuélude. r. Ar'chives du 
droit civil et cl'imine) de la Pl'usse rhénane, T. V, 
~e part., p.115 el 118; T. VI, 2e part. p. 86 et 87. 

(2) Archives, Ibid., T. V, 2 parl., p. 115 el slIiv. 
T. VI, 2e part., p. 85 el suiv. 

(5) Ibid., T. VI, 2e parto p.i1a et 5uiv. 

conventionis) ; 5° dans le cas du forum arresti.· 
Quant a la Russie, nous avons déja rapporté 

plus hau t, n° 109, les articles 2265, 229.1-
et 2295 des lois civ. X. 

On ne trouve non plus rien de semblable a 
l'article 14 du Code civil dans les lois de 
l'Espagne et du Portugal. 

148. En terminant l'exposé de ce qui est 
relatif a la posi tion de l'étranger défendeur, 
nous ferons remarquer que Bulle part il n 'est 
tenu de fournir caution. En France, par ti
culierement, c'est la un principe re(:u , quelle 
que soit la position dans laquelle la prOC(~dllre 
place l'étranger vis-a-vis le demandeur. 

Ainsi l'étranger qlli demande la nullité OH 
la mainlevée d'une saisie immobilicl'e ou d'llne 
saisie-arrct pratiquée contre lui a la requcte 
d'un Fran~ais, OH la nullité de l'emprisonne
ment, ainsi que les dommages-intérets qlli 
résultent pour luí de ces divers actes, n'est 
pas tenu de fournir caution; cal' le saisissant 
ou le créancier poursuivant est le demandeur 
originaire (4). T outefois, la cour royale de 
Paris, par arret du 20 octoLre 1831 (de
mande a fin d'élargissement) et le tribunal de 
premiere instance de ]a Seine, par jugement 
du 2 octobre 1855 (mainlevée d'opposition) 
ont prononcé en sens contraire (5). 

La dispense de la caution existe de memc, 
lorsque l'étrange( défendeur poursuit l'au
dience a raison de l'inactivité du demandeur 
principal (6). 

L'étranger défendeur, qui forme une de
mande reconventionelle , ne doiL pas etre tenu 

(4) Arrel dll p~r)ement de Douai, du 4 .i~nviel· 

17í2. Réperl., vo Caulion judicatum so/vi, § r. 
l\Ierl in, Questions de droi t, meme mot , § 1, 11°3. 
JlIgemenl du tribunal de la Seine, du 22 octobre 
1831. Sirey, 1831, 11 ,527 ala note. Arrétde Jacoul' 
de BI'uxelles, du 21 juin 182(j, el d!l 12 juin 1828. 
Arret de la COUI' de Liége, du 5 avril 1832. Table 
générale, v o Caution judicatum solvi, no' 5. 5 el (j. 

(15) Sirey, 1831, 11,327. Gazette des Tribunaux', 
du 5 octobl'e 183;). 

(6) JlIgement du tribunal (le laSeine, du la .iuil
Jet 1828. Cazelte des Tr¡fmnaux du 20 du mem\! 
mols. 
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a fournir caution ; car iI n 'est pas demandellr 
principal (art. i 66 du Code de proeédlll'c 
civile) (1). 

De meme l'étranger ,défendeur originaire 
n 'est pas obligé a fournir eaulion, Iorsqu'il se 

rend appelant du jugement de premiere in
stanee (2). 

Fr)EI,IX. 

(La suite d une prochaine livraison.) 

~ 

I)ES PROGRES 

ET D~: L'ÉTAT ACTUEL DE LA LÉGISLATIO~ El' DE LA SCIE~CE DU DROIT. 

En luatiere de lettres de ~hange. (Sltite (3).) 

Avant de continuer l'exposé et la entlque 
des doetrilles généralernent admises en ma
tiere de lettres de change, nous devons ap
peler l'attention de nos lectellrs sur une loi 
nouvelle qui a paru depuis la rédaction de notrc 
premier article : c'est la loi adoplée par la 
diete de Hongrie, dans sa session de 1839 
a 1840, et sanetionnée par l'emperellr le 
13 mai H~40 (4). Cette loi eontient, outre lcs 
arlicles relatifs aux lcttres de ehange, des dis
positions importantes sur d'autres matieres 
commerciales, parlieuliercment sur les 80-

cié tés , les agents de change et les courtiers, 
les voituriers pour le transport par lerre ou 
par eau, et sur les faillites. La lettre de 
change fait l'objet de 209 paragraphes, qui 

(1) Le Code badois (§ 184) dispose en ce 
sens. 

(2) DeJvineourt , T. I, notes, p. 26. Arrel de la 
cour royaJe de l\fetz, du 27 aout, 18t i; JournaJ du 
palais, 1817, T. 55, p. 206, et Sirey, 1832, 1I, 
~9;), A la note. Arret de la eour royaJe de Limoges, 
du 20 juillet 1832. Sirey, '1832, ll, a94. Arret de 

forment un ensemble complet de Iégislation. 
Pénétré du sens vérilable de l'institution de la 
lettre de change comme papier de crédit. le 
législateur hongrois a proscrit toutes les for
malités inutiles qui peuvent en entraver h 
eircuIation. Daos l'cxamen de toutcs les ques
tiom~rui feront l'objet de notre travail, nOllS 
citerons les dispositions de la loi hongroise. 
Quant aux points discutés dans notre précé
dent article, nous remarquerons que la loi 
hongIt>ise (§ 2) n 'admct pas eornme C;lractere 
essenliel, ainsi que le fail le Code de com
merce fran~ais, que la lettre de chaoge doive 
etre payable par une persoone autre que le 
tireur lui-meme, el qn'elle soít tirée d'un lieu 
sur un autre; le législateur hongrois assure 

lacour royaJe de París, duol janvier 183~(;)e ch:lm
bre). Gazelte des Tl'ibunaux, du 1er février183,'j. 

(3) Voyez supra, page t>6 (prcmiere Iivraison). 
(4) La meilleure traduction allcmande de cette 

loi cst ecHe publiée par 1\1. Orosz (Gesetzal,tikel 
des tlngarischen Reicltstags, 1839-40, nebst dcm 
lYcchsrlrecht). Prcsbourg, 18íO. 
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LETTRES DE CHANGE. 

indistinctement les memes effets a la lettre de 
change qui réunit les conditions déterminées 
par le Code fram;ais, et a la leUre souscrite 
el, payable par la me me personne, c'est-a-dil'e 
au hillet a ordre. Les disposilions du § 1ü de 
la loi hongroise n'exigent pas non plus que la 
lcttre de change énol1ce la valeur fournie. 

CeHe loi, qui a be:l\1coup d'analogie avec 
le lll'ojet aulridlicn de '1855, dont nous avons 
fait mention dans nolre premier article (1), 
est due principalement a M. de Wildner, l'un 
des jllrisconsultes autrichiens les plm; érni
I1enls, et connu par la publicalion de !iJ.~ue 
inritulée le Juriste. La diete de Hongrie ayant 
émis le vreu qu'un jurisconsulte distingué fut 
chargé de ras~ister dans ses délibératiolls, le 
gouvernement autrichien contia cette mission 
a 1\1. de Wildnel'; et c'est allssi a ce savant 
que nous deVOllS un commentaire de la nouvelle 
loi (2), ouvrage qui ne pellt manquer d'offrir 
un vif intéret aux jurisconsulLes étrangers, 
car l'autellr y rattache l.ouS ses développe
menls aux vrais principes sur la lettre de 
change ; il explique avec chu·té le sens de la 
1oi, el {'ait pressentir toules les exigen ces du 
commcrce, en discutant les questions contro
versées, et en citant les especes remarquables 
qlli se 80nt présenlées. 

NOlls continuons l'exposé critique des prin
cipales questions qu'ofl're la maliere des Iettres 
de chanp;e. 

<-

JI I. Parmi les causes les plus efficaces du 
cr(~dit CGnHllBrcial , il faut compter l'endosse

mento Pendant longtemps les jurisconsultes ne 
se formcrenl pas une idéc exacte du transport 
commercial de la propriété d'une Iettre de 
.change a une autre personne; ils supposaient 
dans la leUre de chang.e un contrat entre le 
tireur et le preneur, el regardaienl ceder
nier comme seuI autorisé a en disposer : trou-

(1) Yo)'. les Archives , t. IV, 1re Ii\'faison. 
(:2) (oTllnlcnlaire Ihéoriro-pratiqlle des lois de 

crédit adoptécs par la derniere dide de Hongrie 
( '/'lIeol el/sch - practischet· COrlllllcntar del' auf 
dem letzlercn ungarischen Reichstage zu stande 
[JckolJllllcnen Credilsgesetze ) ; par M. le docleur 

AI:ClIIYI.S. -- T. IV, ;)" I.IYIl.\/SO"'. 

vant dalls la loi civile la cession comme 
moyen de transporter les droits résultant de 
la recollnaissance d'une delte1 ils appliquaient 
les principes de ceHe inslitution aux leLtres 
de change, en simplifiallt tOlltefois la forme 
de la cession el en lui donn3nt la dénomina
Lion d'endossement (5). De ecHe maniere, les 
jllriseonslllles ne g'altaeherent qu'a la nülure 
juridiqlle de l'endossement, tandis que les 
commer.¡ants en apprécierent snrtout I'effica
cité commerciale, la facililé qu'il leur ofl'rit 
pour I'échange et la transmission des valeurs. 
Et en efI'et, pOllr le commel'ce, la I€Ltre de 
change n'a d'il1lportance qu'aulant qll'clle 
peuL etre cédée a une autre persoune de la 
maniere la plus expéditive et a l'inr.lal' d'un 
papiel' - mOllnaÍe. Les commer<;anls sentirent. 
(IU'il n'y a pas lIécessilé (I'opérel' le transporL 
par une déelaralion formelle ~ el qu'il est plus 
simple de se borner a )a remise du litre, de 
telle sorte que tout détenleur sera en droit 
d'en exiger le payement. On parvint ainsi a 
créer les leUres de change :m portelll', dont 
la cession n 'exigeait p.as une déclaration for
melle. Toulefois, la crainte des abus auxquels 
les leltres de change au porleur peuvent don
ner lieu , détermina la plupart des législateurs 
3 ne point les admetlre. La leltre de change 
dut done porler le nom d'un preneur, et 011 

arriva ainsi a i'endossement en blanc, dont 
nous parlerons :l l'instant. 

En meme temps l'endo~sement nominatif 
ohtint son importance dans la eil'culation des 
leur'es de change. 00 sait que souvent le nom 
du tlreur et le crédil dont il jouit ne sont pas 
tels qn 'ils délerrnínent un négocian t á escomp-' 
ter une leure de change , a l'accepter en paye
ment el a s'en senir cornme moyen de paJC
m.ent; mais lorsqu'un des endosseurs, ou )a 

personne qui oflre de se rendre endosseur, 

J. 'Wildner, seifrllellr de 1\Iaithstein. Vienne.18-40. 
(3) 011 lroure des Ilolices intéressantes sur le 

d(~\"eloppelllenl de I'inslitulion de I 'ellllosscmCllt 
dans I'otlvra¡:e de 1\1. Frcmer)' (Úudes) p. l~G, d 

oalls celui de ::\1. l'iouguier, no 141 el sui\'. de 
I'édition HAlJ~IAN. 

13 
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passe pour solvable ou jouit d'un erédit 
étendo , la eirculation de la leUre de change 
devient facile; le porteur, rassuré par la posi
tion de l'endosseur, ne conltoit aueune el'ainte 
poor le cas de non-payement par le tiré. Cest 
pourquoi aussi on voit fl'équemment les jeunes 
eommerltants, qui n'ont pas encore pu ;aequé
ril' un erédit étendu, rechercher, poUI' les 
leltres de ehange tirées par eux, l'endosse
ment d'une maison eonsidérable : cet endos
sement inspire de la eonfianee au profit de 
l'effet, et lui proeUl'e une eirculalion faeile. 
M. Einert (1) a fait la meme observalion. 

Souvent le propriélail'e d'une letlre de 
change a intéret de ne pas transférer la pro· 
priété de cet effet a celui a qui ille remet, et 
de borner les droits de ce dernier au mandat 
d'encaisser les deniers, soit paree qu'il n'a pas 
une pleine eL enliere eonfianee en lui, soit 
paree qu'il ne veut pas se charger de l'obliga
tion de subir le recours des endosseurs subsé
quenls. A cette fin, il emploie une forme 
d'endossement qui exprime que le nouveau 
détenteur du titre n'en a pas acquis la pro
priété. La sagesse du législateur, en matiere 
de lettres de change, consistera a laisser au 
commeree le ehoix d'employer, soit l'endos
sement complet, soit une aulre forme de 
remise ou de transport qui n'a qu'un bUl dé
terminé. Des lors on ne samait approuver la 
rédaction de I'article 156 du Code de com
merce fran<;ais, qui dispose en termes géné
raux : ( que la propriété d'une lettre de 
« ehange se transmet par la voie de l'endos
e semento » 11 en est de meme de la disposi
lion de l'arlicle 15:;>', qui eomprend l'énoneia
tion de la valenr fournie parmi les conditions 
néeessaires a l'efficacité de l'elldossement; 
enfin, de la disposition de l'arlicle 138, qui 
déclare d'une maniere absolne que l'endosse
ment lIon conforme aux preseriptions de l'ar
ticle précédell t n 'opere pas le I,ranspol't et 
n 'est qu'une proeuratioll. Ces diverses dispo-

(1) Hu droit de change. p. 138. 
('~) Sieveking, Malériaux pour senir au déve

loppement dll droit de chllllge (Materialien zum 

sitions, qui refusent a l'elluossernent en blanc 
l'effet d'ulle transmission eommerciale, qui 
exigent l'énonciation de la valeur fournie. 
sont en opposition avee les véritables besoins 
du eommerce. Anclons-nous u 'abord a l'énoll
cialion de la valeur fuurnie. 

L'expérienee de rEurope entiere démontre 
que tous les ans des milliers d'endossements 
s'operent sans porLer eeHe jmlieaLion. Les 
législatioIls qui apprécient le mieux les exi
genees de la vle eornmereiale, teHes que ceHe 
de I'Angleterre, des États-Unis, de l'Au
triche, eL le droit eommun de l'Allemagne (2), 
n'exigent point l'énoneialion de la valeur 
f(mrn.ie. Il y a, dans ce double fait ~ un aver
tissementdonné aux législaleurs des autl'es 
naliolls de llC point exiger uesconditions inu
tiles. En rnatiere de lettres de -change, \out 
ce que le bul de I'institutioll ne commande pas 
impérieusement nedevrait .pas ,el re ordonné 
par la 10i. Des preseripli()lls inutiles sont nui
sibles. Tous les jours le négoeiant le plus hon
llete et le plus expéTimenté endosse des Icltres 
de change dans l'inlel1tion d'en Lransférer la 
propriété, sans énoneel' la valeur fournie ~ 
paree que rusage du eommerce ne reconnait 
pas cette énonciaLion comme essenl.ielle, et 
que, par suite, le négoci.ant ne voit aucun 
illLéret d'employer ces mots. C'est ce qui arrive 
notammel1t dans le grand-duché de Bade, ou 
le Code de eornmerce franc;ais a force de loi. 
Cette omission non-seulement fait uaitre des 
proces qui peuvent porler préjudice 3U com
merc;ant le plus pro be , mais encore elle em
peche la cireulatioll des letlres de change t 

en ce que le porteu!' craindra de yoir soulever 
par le tiré des exeeptions motivées sur une 
prétendue laellne dans la filiere des endosse
menls. ,_a pl'escripLion d'énoneer, dans l'endosse
mcnt, la valeur fournie est super{1ue ; cal' la 
ql1c~.lion de savoir si la valenr a élé l'ourn;p 
inlél'esse uniquement l'endosseur et celui ;'1 

JVechse!recht). § i 89; Treis('hkc, Eneydopé¡) i e 
du changc (Wechselencyclo]Jl1!die), t. f, p. 47R, 
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qui il a passé l'effet : ces deux parties peuvent 
s'enlenure entre elles a ce sujet, de telle ma
niere qu'elles le jugeront convenable: par 
exemple l'endosseur peut délivrer une quit
tance. Peu importe a l'a~cepteur ou aux por
leurs subséquents, que chaque enuosseur pré
cédeJi¡;'ait re«;u la valeur de son endossement : 
l'endosseur pent avoir fait donalion de la lettre 
de change; il peut en avoir preté le montant; 
il peut n'y avoir mis son endossement que 
pour faciliter]a négocialion de la lettre de 
changc. Tout cela est indifférent pour ceHe 
circulation en général , el en particulier pour 
les porleurs subséquenls de l'effct. Au surplus, 
il y a sOllvent impossibilité d'indiquer la ma
niere dont la valeur a été fournie, paree qu'en 
réalité elle nc 1'a pas été; il faut alors recourir 
a l'expression : valeur en compte, qui, on]e 
sait, se prete a toules les interprétations pos
sibles, et, an fond, ne fait qu'étab]ir des pré· 
somptions. Le pl'ojet préparé ponr le royaume 
de Wurtembel'g (1) déclare suffisanle l'ex
pression valeur entendue. Mais ce terme, s'il 
11 'est pas une vaine formule, énonce uniqllc
ment que l'endosseur est d'accord avec celui 
a qui il a passé la lettre de change. Cet accord 
n'offre aucun intéret allx autres parties de la 
négociation de la lettre de change , auxqueJIes, 
du reste, ceHe expression ne fait pas con
naitre les véritables condilions du prétendu 
accord. 

Il y a un autre motif de supprimer la pres
cription d'énoncer, dans l'endossement, la 
valeur fournie; c'est que la lettre de change 
parcourl ordinairement divers lieux oil les loi3 

(i) §§ ~;)2 et ;>67; motirs, p .. i76. 
(2) § 29. r. le commentaire de 1\1. Wildner, 

lOI. 1, p. ¡S. 
(3) Étlldes de droit commcrcial, p. 131. 
(.4) Smilh, Compendium of tite mercantile law, 

p. 12'9; Thomson, Treatise, p, 229-302. 
(¡)) Kenl, Commentarirs uf Ihe .4merican law, 

vol. 111, p. :>9; Ogilvie, dall,~ son édilion de Cbitty, 
Oll bills of exchange, p. :-23G. 

(6) Art. 136. 
(i) Art. 12. 
(8) Art.34. 

n'exigent point cette énonciation , ('1 00, par 
conséquen t, les endosseurs ignorent la néces
sité de faire cette mention; et, par suile, ils 
sont exposés a ce que l'omission tourne a leur 
préj udice. 

La nouvelle loi hongroise a sagcment fait (2) 
~n n'exigeant point l'énoIlcialion de la valeur 

fournie; et plusieurs auleurs fran.;ais, parmi 
lesquels nous signalerons M. Frémery (5), 
ont démontré que cette prescriplÍon du eode 
de commerce est dénuée de toutc base ration
nclle. 

IV. L' cndosscment en blane mérite une at
tenlion particuliere. Un faÍt digne de remar
que, c'est que, nonobslant les dÍspositions des 
arto 1.57 et 138, il se fait en France un grand 
nombre d'endossements en blanc, dont les 
auteurs ont ccpendant l'inlention de transférer 
la propriélé de la lettre tic change. En Angle 
terre (4) et aux États-U nis (5), les commer
~ants n'ont jamais élevé auclln doute sur la 
validilé d'un endossement en blanc, et les lois 
des Pays-Bas (6) et du Danemark (7) le re con
naissent fonnellenlCnl comme valablc. Aux 
termes de la nouvelle loi hongroise (8) , un 
endossement complet ne peut etre attaqué sons 
le prétexte qu'il a élé donné en blanc et rem
pli ensuite. La loi dn royallme de Saxe, en 
date dn '18 jllillet 1840 (9), rccoIlllait égale
ment la yalidité de l'endosscmenl en hlanc. 
n'apres le projet préparé pour le royaume de 
WUl·temberg(10), l'endossement en blanc pent 
etre donné par la simple signa tu re de l'endos
seur, et cet endossement transmet la propriété 
de la lcttre de change. Le projet autrichien (1 f) 

(9) § i5. En voici le texte: « La prohihition 
te des endossements en bhne prononcée par la 
« loi de Leipsig relative aUI leUres de change. est 
ce slIpprirnée, en ce qui concerne les efYets tirés 
« d'ulI Iíeu sur un autre. En consél/uence, le 
« porteur d'une traite endosséc en blanc n'est pas 
« tenu de justifier d'une autre maniere de sa pro
ce priélé. qUOiqlW cct endossernent reste dans son 
« état prirnitir ou lIu'il n'nit pas été sui\ i d'un 
«( autreendossemcnt éllon~ant le nom du porLcur. )) 

(JO) ~ ;)68. 
(lJ) ~ <i:5. 
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admet de meme la validile de cet endossement. 
Le projet prussien de 1838 (1) déclare, a la 
vérité, qne I'endossement en blanc ne vaut 
que comIllC proclll'atioll; mais les rédaclellrs 
des motifs annexés a ce projet ajoutcnt que 
plusieurs corporations de commer<;ants ont rait 
remarquer que les t'lldOSSemellts en hlanc sont 
indispensables au commerce; que 801lvent ils 
sont cmployés pOllr meLtre en gage une lettre 
de change avant I'échéance; el qu'on pcut 
admettrc comrne regle que le signalaire de 
I'endossrmcnt. en blanc entend donncr au por
teur le dl'oit de le remplir. - L,ors de la ré
ceplioll do Code dc COIllmerce fran(:ais dans le 
grand-duché de Badc·, le législalenr a fait une 
addilion a I'art. 'J 38, porlant défeIlse :\U por
tcur d'un endossement en blanc, de le remplir. 

Cet cxposé compal'alif des diverses législa
tions en matiere d'cndossemenl en blanc, porte 
a conclure qu'il y a loujours imprlldence ou 
légerclé de la parL du législaleur, lorsqu'il 
néglige d'appeler a son aide I'expérience des 
hommes praliques et qui Ullt pu , dans l'usage 
quolidien, apprécier le mérite el les inconvé
nients d'une disposilion. On ne saurait douler 
que déja a une époque reculée, et aussilót 
fl ue l'inslilutioll des endosselllcnls eut pl'is 
quelques développernenls, les endossements 
en Llanc n'aient élé d'un mage génél'al clans 
les grandes "iHes de cornmercc, parce que 
eette forme cl'endossemellt élait conforme a la 
véritalJle nalul'c de la leure de chanae qui ü , 

est de furmer un ¡ilre sl1sceptible d'une circu-
lation rapide et analogue a eeHe du papier
mOllnaie (2). La prol'cription des endosscments 
en blanc, Oll la disposition qu'ils ne vaudront 
que COl1lme pmclll':llion, est le résultat, d'une 
part, d.e l'applicalion, a la leltl'e dc change, 

(1) Art. 37. 
(2) C'est llussi I'opinion de 1\1. Einerl. p. 126-129. 
(3) Wildner, Commentairc de la loi hongroisc, 

vol. 1, p. 88. 
(4.) Journal pour )'administration de la jllstice et 

I'administration proprcrncllt dite. dans le royanme 
de Saxp (Zeitschrift (ii,. Bechl.'pflegc und VC1"

W:tLlllllg in Sac!tsen) , t. 111, p. ::200. 
(0) l)agc i::W. 

dcs principes relaúrs a la cession et a la néces 
sité de justifier de la propriété dll titre; d'autre 
part, de la crainte des abns el dangers al1X
qnels les endossemenls en blanc pement don
ner lieu. Le législateul' oublia que l'illtéret 
des relatiolls eOlllmerciales exige l'app\ication 
d'end08scmellls en bJanc, el que ces endosse
ments font :lccroitre le cl'édit de la letlre de 
change: en efl'et, par ce moyen , eelle-ci oL
lient une circulation plus l'apide, puisque les 
pel'sonnes JKll' les mains desqllelles elle passe 
par l'efI"et d'endossemenLs en blanc ne se SOI1-
mettent pas a l'obligation dc garantie eL sotH, 
par suite, plus disposées :l enlrer dans les opé
rations de change (3). Celui qui fait escompter 
en blanc une letlre de change en conserve la 
propriété, et les périls sont ~\' ses risques : 
tandis que si l'endossement était remp\i, lcs 
périls éventuels seraient allx risqucs de l'es
compteur (4). Ainsi s'cxplique pourquoi les 
auteurs qui se sont pénétrés des vérilables 
besoins du droit de chan~, par exemple 
lU. Einert (~), insistcnl sur la nécessité de 
maintenir I'endossement en blanc. En Franee, 
nonobstant les disposilions qlli considerent cel 
endossement comme une simple proclIration, 
en lui refusant l'eifet d'opérer le transport 
de la propriété, il cst d'un usage général, 
d.'apres le témoignage de lous les auteurs ((1) , 
et sans qn'on l'emploie dans un bllt de fraude; 
des jurisconsulLes estimables, par exemplc 
M. Horson (i), reconnaissent que l'usage du 
eommerce a dérogé a la loi. La j urisprudellce 
des tribunaux frant;ais s'est décbrée ell favenr 
de rusage; cal' elle admel que l'endossement 
en Llanc pl'oduit les efl'ets d'un emlossemcnt 
parfait, 10l'sque le porleur justifle qu'il en a 
fourni la valeur (8), et que le porlour d'ufI 

(6) FrtSmery, Études, p. 4.:>3; Persil, de la 
~trc de chnnge , p. 208. 

(7) Questions, t. I1, qllestioo 8.4-. 
(8) Jllgement dll triu. de comrner('e de In Seirll', 

dn 30 déc. 18313, ctarrcl tle la rour royalede Pilris, 
du 8 llvril 183i. - (Ce dcrnier arrct 11 ét(; cassé 
le 30 dec. 1840. V. la (,'((::;clte des rribunaux 
du 19 mai 18:>j et du 31 déc. f8ciO. p·ote des 
directcurs des /irchives.) 
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~ndossement en blanc peut transférer vala
blement ü un tiers la propriété de la leUre de 
change (1). 

En examinant, sous le rapport législalif, s'il 
v a lieu ou non d'admeLLI'e l'endo8sement en 
blanc, on a onlinairement cOIl/'ondu deux 
questions disLÍ!lcles : eelle de s:1voir si le por, 
temo peul etl'e cOlllraint de se conlenter de cet 
endossf~ment, el eelle de savoir si la loi doit 
sanctionnel'la convention des contraclants quí 
sont d'accord d'employer celle esp(~ce d'endos
sement? 11 faut répondre négalivement a la 
premiere questioll, et affirmalivement ü la se
conde. A la vél'ité, le préjudice, dont le délen
teur d'nn endossement en hlanc est menacé, 
peul déterminer un négociant a refuser de s'en 
chal'gC'r; mais la possibililé de ce préjudice 
possible ne saurait engager le législaleur a ill
terdire UB llsage qui, depuis des siecles, a 
offert des avanlages aux commer~ants : il doit 
s'abstenir d'aulant plus de prononcer ulle pro
hibilion, Cjll'elle pellt etrc plus facilement élu
dée. En cifet, souvent le délenleur d'un en
dossement en Llanc le remplit avant d'en faire 
usage, el on ne lIlurait lui défcndl'e d'opércr 
ce complément. A Leipzig, ou la loi avait gé
néralement interdit l'endossement en blanc, 
l'usage s'en conserva cependant, et une juris
prudence bien entendue recollnut au pOl'teur 
le droit de remplir cet cndossement. 

~OllS ajo\lterons lIne dcrniere cClIsidél'atioll. 
Si le légisIateur vent etfe cOllséquent, iI ne 
Joit point s'arreter a moitié chemin ; il ne doit 
p(Jint sc borne!' ü recounaitre la validité de 
l'enuossement en blanc dans le cas oú il aUl'ait 
été rempli plus tanl (2); il doit égaleruent sta
tuel' sur la qneslioll de savoir a qui appartient 
le droit de relllpJir I'cnllossemcnt. En cITet, 
si l'on exige que ce compl2rnent nc puissc etre 
dfectué que par l'cndosselll' lui-meme, allteur 
de l'endo~semellt en Llanc, il sera Souycnt 

(f) l)ersil, de la lett¡'e de change, p. '21'2; 
!l\ollguier, nO 1;)9 et suiv .. édilil)l\ HAUMAN. 

(~~) C'cst cc que presrrit lil loi hongroise, ~ 3~, 
(3) 011 Irouvc un ex posé tres-clair de eette doc

trine dan s UIlC dissertalion de 1\1. Asscr: De pecu-

impossible de satisfaire a ectte prcscriplion. 
Ainsi, lorsqu'un négociant de Paris re.;oit, le 
15 ao((t, de son correspondant de New-York, 
une lettre de change payable ~t Lyon le 1 er sep
tembl'e, il Y a impossibilité de renvoyer l'effet 
aux États-Unis pour rempIir l'endossement. 
Si I'on se borne a exiger d'llne maniere absoIue 
que l'entlossement soit rempli, on accorde par 
la meme au porteur le droit de le remplir; 
iuais des que ce droit existe, la prescription 
de la Ioi ne produil'a aucun efiet , et on ouvrira 
la porte ü des fails illicites. 

Dans cet étaL de choses , le légisIateur devra 
tout simplement aLandonner au libre arbitre du 
commer<;:lIlt la faculté d'employer l'endosse
ment en blanc, et de I'accepter comme "ala
ble, s'il lui est présenté. 

V. Suivant le Code de commerce, la doc
trine de la prorision est ¡'une des plus impor
talltes en maliere de leltres de change (3). Aux 
termes de l'article 1J 5, la provision doit elre 
faite par le tirem ou par celui pour le compte 
de qui la lett¡'e de change est tirée. L 'arto 116 
détermine les cas dal1s Iesquels la provisioll cst 
réputée faite. L'arlicle 117 ajoutc que « l'ac
ccplalion suppose la provision. » Les codes 
des Pays-Bas (4), d'Espagne (5) et du Portu
gal (6) ont rcproduit les memcs dispositions. 
Par contre, les nOllvelIes lois allemandes sur 
la matiere des leures de change !le renferment 
aucllne disposition analogue; elles ganlent le 
lSilence relativemcnt a la provi,,:ion, excepté 
dans un seul cas, celui OÚ le pOI'teur, quí 
exerce son reCOllrs, a négligé de faire pl'otes-

, ter la letlre de changc. L'examen de di verses 
causes régies par le droit frallt;;ais et par le 
droit allemand me porte a ne p:1S hésiter a 
donner la préCél'ence au sysleme allemand, et 
voici mes raisons. Sans doute, fournir la pro
vision CsL, de la part du tireul', le moyen 
principal d'assurer l'acceptation et le payement 

nía quw provisionis nomine debíti cam[¡ia!is 
sollltiM/e deslilwta. Arnslerdam, 18;),4.. 

(,1) Árt.l0G. 
(5) Arlo 4~R. 

(ti) A rt. 328. 
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de la lettre de change; mais le législateur a 
tort de compliquer la maLÍere tres-simple de 
la lettre de change , en y faisant entrer les dis
positions re!atives a la provisioll , qui donnent 
souvent lieu a des difficultés et des proces : il 
doit laisser au til'eur le chojx des movens a 

ú 

prendre pour assurer J'acceptation et le paye-
ment de la lettre de change. Le tireur garantit 
au preneur celte acceptation et ce payement, 
et il est meme lenu du cas fortuit, en cas de 
non-payement; mais la loi ne doit pas prescrire 
la maniere dont. le tireur s'acquittera de son 
obligation : une prescription de ce genre a 
pour effet que le preneur en déduit certains 
droits a son profit, bien qu 'en droit le mode 
cmployé par le tireur pour assurer le payement 
de la leLtre de change lui soit complétement 
indifférent. En imposant au tireur l'obligation 
précise de faire la provision, la loi prescrit une 
mesure que tres-souvent le tireur n' exécu te 
cependant pas dans le sens de la loi. On sait 
que, dans la majeure partie des cas, le négo
ciant tire la letlre de change a crédito Le ban
quier permet au commerc;ant, qui n'a pas 
encore acquis un I'enom suffisant de solvabilité 
illimitée, de tirer sur lui jusqu'a concurrence 
d'une certaine somme : dans ce cas, le tireur 
est certain que sa traite sera acceptéc; néan
moins jI n 'existe pas de provision dans le sens 
de la loi. D'autres fois le tireur n'est point 
créancier du tiré, ni ne jouit d'un crédit spé
cial aupres de ce dernier; cependant il se re
pose sur sa réputation de solvabilité générale
mellt reconnue; il compte avec raison qu'en 
considération de sa position. le tiré acceptera 
la traite, paree qu'une autre fois ce dernier 
pourra aussi fournir sur lui. Pourquoi le légis
lateur interdirait-il ces opérations qui se pré
sentent si fréquemment? Les auteurs allemands 
les plus renommés , qui ont écrit sur la matiere 
des lettres de change (1), sont unanimes pour 
critiquer les dispositions des articles 1. ,1 f) et 
1. 1.6 du Code franc;ais : on trouve la meme 

(1) Trcischke, Encyclopccdie, t. 1, P 529; 
}~inert, p. ~23 ('t 224. 
~) Page ~09. 

doctrine dans les motit's du projet de Code de 
commerce préparé ponr le 'Wurtemberg (2). 

La disposition de 1'ar1. 11.7 uu Code de com
merce, porlan t que « l'aeceptation suppose 
la provision, » :llnene de nOllvelles difficultés ; 
car i1 n'est pas vrai que l'acceptation de la 
leLtre de change suppose que l'accepteur ait 
rec;u la provision. En fait, uans la plupart des 
cas, au contraire, l'acceptation a lien sans que 
la provision ait été faite au préalable; c'est 
parce que le tiré a promis au tireur de lui accor
der' un crédit, ou parce qu'il connait, la solva
bililé de celui-ci, ou enfin paree qu'il se trouve , 
avec lui en eomple courant. D'ailleUl's, en 
Franee, la jurisprudence (3) n'attribue pas tou~ 
jours le meme sens au motsuppose; sou ven t iI est 
pris comme synonyme de fa'ire preuve, mais 
en regle générale, on ne l'emploie que comme 
équivalant a celui de présomption. Cependant 
c 'est une erreur de soutenir que l'acceptation 
n'établit qu'une présomption contre l'accep
teur; cal' il ne peut etre admis a la preuye 
contraire. 

, 
L 'art. 117 n 'a en pour but que oe consaeref 

une dispositioll positive concernant les emlns
seurs, et c'est pourc¡uoi il porte: « Elle en 
étahlit la prellve Ü l'égard des .endosscurs. ) 
L'ordonnance de 1673, titre V, art. 16, obli~ 
geait les tireurs ou endosseurs des lettres de 
change, de prouver, en cas de dénégation , 
que ceux sur qui elles étaient tirées leur étaient 
redevables OH avaient provision; sinon, ¡Is 
étaient tenus de les garantir. Cette disposition 
était trop onéreuse pour les endosseurs; on 
ne saurait raisonnablement les obliger a justi
fiel' de l'existence de la provision, laquelle 
résulte de faits qui leur sont étrangers. Les 
rédacteurs du Code senlirent la nécessité d'une 
modification ; mais au lieu de déclarer simple
ment que le porteur perd son recours contrc 
les endosseurs, faute par lui d'avoir raiL pro
tester la leUre de change en temps utile, ils 
prirent le terme moyen de déclarer que l'ac-

(3) ParrJessus, Traité du contrat oe change, 
lome 1, page 9::l; Pel'sil, page 133; Nouguier. 
édition IlAuMAN. 
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ceptation vaut preuve de l'existence de la pro
vision, a l'égard des endosseurs; de telle sorte 
(Iue ceux-ci seront libérés de tout reeours a 
défaut de protet. Nous démontrerons au nu
méro suivant que ce point de vue repose sllr 
une erreur, el que le légisbteur n 'aurait pas dli 
faire entrer la question de la provision dans la 
matiere de la leltre de ehange. Aussi MM. Vin
eent (1) el Nouguier (2) font remarquer avec 
raison que la rédaelion de 1'art. 11. 7 est pleine 
..le confusion el d'obscurité, el qu'il eut pu 
etre slIppl'imé cn enticr. En IIn mot, la loi sur 
la leu/'e de change ne doil ras s'oecuper de 
rohligation dll (iren!' de fai/,c la provision ; elle 
ne <luí! statuel' sur l'inflllcnce de la provision 
que par rapport a la question qui fera l'objet 
du Ilumél'o suiv:mt. 

VI. Une question importante en matiere de 
lettres de change, es! ceHe de savoir si le por
teUl' qui a négligé de remplir l'une des obliga
tiolls a lui imposées par le d/'oit de change, 
par exemple, ce He de faire protester dans les 
délaig fixés, conserve néanmoins le dl'oit d'ex.er
cer son recours co¡tre les endosseurs précé
dents '? En ue eonsidérant que l'arlicle 117 du 
Code de eommerce, on seraít disposé a penser 
ql\e , püur éehapper au recours du porleur qui 
s'est pIacé dans laditehypothese, les endos
seurs sont tenus, lorsque la lettre de ehange 
n'a pas été aceeptée, de justifier qll'il y a eu 
provision: mais qu'en cas d'acccptation, les 
cndosseurs sont lib{'rés dll süin de fail'e ceHe 
justifical.ion, paree qll'a 1curégard l'acceptation 
¡~labJit la pl'cuve de la pl'ovisioll. Mais telle n 'a 
pas été l'ílltention des rédacleurs du Code, 
ainsi qu'il Júiulte des artieles 168, -1 6D el 170, 
qui déclarent le. porleur déchu de tout recoul's 
contre les endosseurs, apres l'expiratioll des 
délais prescrits. M. Vineent (3) explique tres
hien de quelIe maniere cetle cOIllradiction a 
passé dans le Codeo ( Quand, » dit-il, « la dis
clIssiün arriva aux articIe.'3 168-1. 70, il fut 

! 1) T. 11. p. 33.1. 
í:2) T, 1, p. HJ9. 
13) T. JI. p. 33;¡. 
\i) A rLJOiL 

enfin aceordé que )a déchéance serait absollle 
au profit des endosseurs: la circonstance de 
J'acceptation leur devient étrangere : des lors, 
ce qu'on avait dit a l'arliele 117, sur la pré
somption ou la preuve qui en serait tirée, 
n 'avait plus de sen s ; on convint de retrancher 
les deux premiers paragraphes qui s'y rappol'
tent; mais en metlant en harmonie avec le 
nouveau sysleme adopté le troisieme paragra
phe qui devait rester seul , 011 oublia de faire 
le retranehement, et les deux phrases, désor
mais insignifiantes, sont reslées, au hasard 
d'induire en crreur eeux qui y cherchent une 
disposition applieable. » CeHe explicalion con~ 
firme l'opinion que nOllS avons émise plus 
hant, qu'on eút mieux fait de suppl'imer l'ar
tiele 117. La cireonstance que la provision a 
élé faite ou non, ne saurait exel'eer aucune 
inOuence sur les endüsseurs : ils doivent etre 
indéfinimen t exempts de tout recours de la part 
du porleur qui n'a pas fait protester en temps 
utile, paree qu'ils l/e sont pas teHus de pro
curer l'aeceptation du tiré, et qu 'ils n 'ont aueuo 
pouvoir de le contraindre a la donner ; de 
meme le fait de l'aceeptalion ne saurait exer~ 
cer aucune intluence sur eux. La libél'ation 
pure et simple des endosseul's vis·a-vis le por
teur' négligellt se trouve égalemenl établie par 
le Colle d,es Paya·Bas (4) , qui a supprimé l'ar
ticle i 17 du Code frall<;ais; ¡;a¡' le projet de 
'VuI'temberg (5) el par la loi hongroise (6) : 
eeHe deflliere ajoute que le porteu!' qui a laissé 
passer les délais prescrils ne peut [las mell1e 
fOl'll1er au civil une aeLion récursoirc contre 
les endosseurs. 

La POSilioll du pOl'teur qui a fait protester 
apres les délais, es1 difTérente vis-ü-vis le tireur. 
Aux termes de l'article i 17 du Code de eOlll
merce, le tireur, dans ce cas, reste obligé vis
a-vis le porteur. CeUe disposition a passé dans 
les nouvelles loÍs (7). Le projet de 'Vurtem
berg (8) porte: q Apres l'expiration des délais 

U» Art. 589.-(G) § 67. 
(7) Codc des I'ilys- Has, arlo 108. - Code 

d'Espagne, art. 448. - Code dI) Portug:ll, nrt. 35/. 
(R) Art. :¡:!:J. 



'IG2 LEGISLATION ET SCIENCE DU DROIT. 

( pl'escrits pour la présentation de la lett,'e 
« de change, ponr le protet ou ponr l'exercice 
« de l'action en g:¡rantie, le li,'cUt' n'est lihéré 
« qu'autant qu'il prouve que le tiré avait pro
( "ision a l'échéance. » La nouvelle loi hon
gl'oisc ('f) s'exprime dans les termes suivants : 
~ En cas de retanl , BOjt dans la présentation 
« á l'acceptation, soit dans la levée dn protet, 
« soit dans la nOlification, le porteur est déchl1, 
( a l'égard dn tireur, de tous les droits qnÍ , 
~ d'aprcs le droit cornml1n, nc s'éteignent que 
« par la prescription, pOl1rVll que le tireur 
« prouve qu'au jour de l'échéance il avait une 
« créance incontestable a cxercer contre le 
( tiré, et que cclui-ci était alors en élat de 
~ payel' le montant de ladite créance; mais 
« le tireur est ten u de transporter sa créance 
~ 3U pOl'tcUt' jusqll'a conclIl'rence du mont3nt 
« de la lettre de change. » Ces dispositions 
ont leur hase dans un principe de toute justice. 
Le tiren!' s'était ohligé a faire payer la lettre 
de change par le tiré : faire la pl'ovision était 
le moyen le plus silr d'arriver a cette fin. En 
fournissant la provision, le tireur a rempli son 
obligation, et le portenr doit subir les consé
quences de sa négligence. l\Iais si le tireur n'a 
pas fait la provision, ecHc omission de sa part 
doit tourner ~I son préjll(lice, et on doi! admet
tre qllc si le portenr s'était présenté el1 temps 
lltile chez le tiré, celte démarche serait restée 
ineffieace, paree que le tiré, qui n'était pas 
COllvert, n'aul'ait P;¡S (lonné son aeceptation. 
Si, dalls l'hypothese qui nOlls occupe, le tireur 
n'était pas tcnu d'indemniser le porteur, iI 
s'enrichirait an préjlHlice de celui-ci , malgré 
que ce soit lui qllÍ ait commis la premicre 
faute. CeHe argumentalion se trouve aussi dans 
les auteurs fran~ais (2) ; ellc a été pal'ticlllie
rement développée par M. Einert (3). Il peut 
s'élever quelques doutes dont nous allons dis
cuter la valeur. 

La premierc question quí se pré8ente est 
ceHe de savoi1' laqllellc des parties doit rap-

(1) Arl. üi. Y. le commeul¡¡ire de JU. "Tildncr 
[.[,p. W::l.- ))Frérnery p, 11~;P('rsiLp.3H); 

por ter la preuve? En AUemagne, on a quel
quefois prétendl1 mettre 1\ la ch3rge dn porteur 
la preuve que le tireur n'a p3srempli son ohli
gation de faire la provision, paree quc ceHe 
prellvc fait partic du fOlldement de sademande. 
Mais le Code franGais et les lois citées exigent 
3vec raison quc le tircut" justifie avoir fait la 
provision , parec que ses ol)iigaLions compren
nent ceHe de la fournir, et qu'il doit établi., 
qu'il a rempli ses obligatiolls. 

Une autre question présenLe plus de difficul
t{;s : quelle est la preuve a faire par le tiré pOl1l' 
arl'i ver ~I sa libération ? Aux termes de I'art. t '15 
du Code de commerce, il doiL justifier qu 'iI y 

a en provision , eL d'aprcs I'art. f '16, il 11 'y ;¡' 

provision qu'autantque le tiré, a l'échéance de 
la lettre de change, est redevable au tireur ou 
a ceIui pour le compte duquel la leure de 
change est tirée, u'une somme au moins égale 
au mon tan t de la lettre change. Le pl'ojel WUl'

temhergeois (4) exige la preuve quele ti,'eur a 
droitde réclamer du tin'~ tille somme d'argentou 
une valeur, pour le payement de laqueIle une 
demande penl etre formée en justice. Aux 
termes de la loi hongroise , le tireu~doit aroír 
contre le tiré une cl'éance incollteslable. 

Nous avons vu p!lIsieurs cas litigieux dont 
la solution a oLfert des difficultés sérieuses. 
Dans une espece, le tireur fit preuve qlle le tiró 
lui avait ouvert un crédit de 10,000 fr. et 
l'avait alltorisé a tirer des leures de change 
sur lui. Dans une aulre espece, le tirenr arait 
adressé au tiré des marchandises en commis
sion, a l'effet de les vcndre pour son comple 
ou de s'en payer s'il tirait des lettres de change 
sur Ini. Daus une troisierne espcce, le tiré 
avait acheté et re¡;u du tirem' des marchall
dises pour la valelll' de j ,000 fr. : le tireur, 
en se prévalan t de fiOO fr, sllr son acqUl:~rellr, 
devait s'aLlendre a 1';¡CCepLation et au payemcnt 
de la IcUre de challge, mais, au moment de la 
création de cet cffet, le tireur ignol'ait encore 
que le tiré, ne trollvant ras les march:mdiscs 

I\ougllier. lit) :2:::;) el slIi\'., ,'¡¡ilioll JIAUlIL\:'i, -
l:;¡ Paoe 2:~L -- (1) Art. ti81. 
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:t 83 convenance, lui avait écrit qu'il ne les g:1r
dcrait paso Quatrieme cspece. Le 1 er juin1839, 
IIn négociant de Francfort-sur-Ie-Mcin tira 
~Ilr une maison de Berlin une lettre de change 
de 1,000 florins, payable le 1 cr juillet meme 
:mnée. Des avant la signaturc de eNte traite, 
le tireur avait déposé entre les mains du tiré 
des effets puhlics au portenr d'une valeur de 
2,000 florins, et illui délégua ensuite ces effels 
puLlics II litre de provision de la lettre de 
changc. Le 16 jl1illet seulemcnt, le porteur 
présenla la lettre de change a l'acceplalioll, 
quí fut refusée. AClionné par le porteur, le 
lireur répondit qu 'il avait fait la provision; 
mais on apprit que le 24 juin les etTets publics 
:lvaient été volés au tiré, et d(~s Iors iI n 'exis
tait pas de provision a l'é~héance de la lettre 
de change, quoique sans la faute du tireur. 

Le tireur sera-t-il tenu, dans tous ces ('as, 
de rembourserlemontant de la leltredechangc 
a11 portenr qui a mis du retard dan s l'accom
plissement des formalilés? Le tireur ne de
vait-il ras s'altendre, de la part du tiré, :\ 
l'acceptalion et au payement de la lettre d(~ 
change? On voit que la rédaction de ceUe 
partie de la lui exige des précautions particu
lieres; que le systbne acluel n'est ni rassurant 
ni juste. Dans la del'lliere espece, par exemple, 
snivant le Colle fran<;ais, le tirem a dl) rcm
bourser an porteur le montant de la lettre de 
change, bien qu'il ne se soit pas enrichi al! 
préjudice d'autrui, qu'il ait perdn ses eife!s 
publics, et qu 'il ai t rempli son obligation (k 
faire la provision. 

l\hTTERM.\IER. 

(La stlite ti une prochaine livraison.) 

-_.~------ . ===----=== 

DE LA 

COMPOSITION VICIEUSE DES LOIS 

En Belgique. 

les défauts de la législation du regllne 
représentatif sont eonnus; ehacnn S:lit quelles 
imperfeclions la déparent, quels reproches on 
pent lui adresser; c'est une malicre livrée 
oepuis longtemps aux cellsures de l' opinioll. 

11 ya lieu cependant de s'étonncr que, t3n

dis que les meillcllrs csprils reconnaisscnt qu'il 
est au-clesslls des forces d'ul1e asscmblée déli

ARf.H1VES. - T. IY) :>~ L1VIUISO\. 

hérante de reprodl1ire ces compositions dura
bles qui restent debont au milieu des siec1es , 
on ne cherche pas a avancer le terme de ce 
r:icheux état de cIloses en rendant a la science 
des luis toute sa dignité. 

La législation s'écrit en Belgique :wec un 
laisscr aller machinal qui ne rend guere lourde 
la ch:uge de nos législateurs. La loi est I'ex

H 
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p,'ession des idées eL des mrellrs ; avanl de gra
ver les irlées dans les textes , 011 doit les élaho
I'er complétement, el lellr faire subir I'épreuve 
de la méditation el ¡)'une discussion approfon
die; mais on pense peut-elre que ces lravaux 
préparaloires contrarieraient le mécanisme fle 
nos illstitutions poIitiqnes, el puis pour en 
~entir la nécessilé, il falldrait comprendre que 
la propriété fonciere n 'enlraine pas nécessaire
llIenl la capacité législative ; il faudrait recon
naitre que, pour fa<;onner des idées en préceptes 
deslinés a gouverner les choses hurnaines, il Y 
a un art profond , auquel on n'est initié que par 
de longues éludes; iI faudrait enfin avouer que 
la légisIalion est une vaste science, qui, éclairée 
par la philosophie et par l'histoire, doit inler
roger constammcnt le passé, posséder I'entente 
!lu préscnt, a\'oir l'ecil fixé sur I'avenir, et 
qu'elle récbme de rJlOlllme qui la cultive tout 
ce qu'il possede d'ardeur et de forces; toutes 
dioses qui ne sont ni reeonnues, ni avouées, 
f'omprises, ear s'il en était autrement, on 
!llIrait agrandi le cercle si rapetissé <fans lequel 
on enferme depuis dix ans la confectioll des 
lois. 

Ce n'est pas que le systeme actuel n'engen
dre point de mécomptes; rien de plus ordinaire 
que de voir les charnbl'es belges essayer de 
reconstruire un mauvais projet; puis, efl'rayées 
<111 tl':lvail ou ne pouvant y parvenir, se fati· 
guer de la diseussion, prendrc congé de l'affaire 
et rejeler des lois nécessaires , mais mal faites. 
El comment n'en serait-il ras ainsi? 

Un prújet de loi est ordinairement iei ]'ecu
ne d'un chef de divisiull ou de burcau, qui, 
quelque mérite qn'il ait, n'est pas appelé, par 
la natUl'e de ses fonctions purement adrnillis
tratives, a préparel' I'ouvrage du législateur. 
Qllelquefois l'on parvient a former une eom
mission gratuite, sur laquelle aucune respon
sabilité ne pese, et flui , par cela meme, suc
combe le plus sOllvent sous le poids d'un travail 
accepté avec répugnance. 11 arrive aussi que 
les ministres s'occupent de la rédaction des 
projels, mais on sent fort bien qu'aprcs ~lvoir 
réglé les affaircs de leurs dl;parlemenls, el 

aJlres avoir été tenus sur la seIlette pendant la 
plus gr~nd€ partie de l'année par les chambres 
législatives, il leur est presque impossible 
d'ébaucher eonvenablement des lois el d'en 
méditer les détails. 

L'état de la Iégislation est done un point 
essent.iel :i toucher : il importe au plus haut 
degl'é a la dignité morale d'Ull pays de ne laisser 
perdre :i la loi ni SOIl empil'e ni sa majesté; 
reune de la volonté générale, la loi doit con
server le caractere de raison écrite quí hrillait 
surtolH dans la législation romaine; f.'lite pour 
inspirer le respect, il faut écarter fJ'elle 10ut 
ce qui la ferait décrier, lui óterait ses res
sorl5, la priverait de sa furce. 

Nous croyons que ce sujet est digne d'anil'cr 
l'attenlion du gouvernement, et de la législa· 
tllre elle-merne. 

QlIi ne serait, en effel, frappé des conséquen
ces r¡u'une org:misation aussi dérectueuse doit 
i lIév i lablement ~lfnener ? Ce n' est pas seulcment 
l'a1't de rédiger les lois qui est méconnll, ce 
n'esl pas la loi seulc qllí est décollsidérée avant 
d'elre faíte, e'est la législatioll tout entiere que 
1'011 fr3ppe au emUl', Au lieu de celle vigon
reuse unité quí lie si fortement les hommcs 
elltre eux, vous ne renconlrez plus dans la légis
lation que diversité el discordance; le désorure 
remplace I'harmonie; le pouvoir législatif os
cille incertain et sans direction ; les réform~s 
profondes devienncnt :i pCll pl'CS impossibles. 

La Be!giquc a essayé en 1830 de se relever 
de sa longue déchéance politique et dc sa 
stél'ilité intcllectuelle. Ses efforts ont été en 
panie couronnés de succes; ses neuf provin
ces, ralliées dallS un but commun, prenant une 
physionomie nationale, retrempant leur amOllr 
pOllr les arts dans les sou\'rnir~ d'une vieillc 
gloire, manifestant quclques éclairs d'inlel!i
gence dans les leH/es, se rapprochant sans 
eesse par des communications nouvelles • voíla 
le spectacle qll'elle offre dermis dix :lns. Mais 
quelle a été, dansee travail rapide de la c¡vilisa-· 
líon, la pal't de la législation? 

Il CllI t d iSlill t;IlCr la législa I ion po! i tiqlle et 
l:1 légis!:ltion ('ivíle. 
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En matiel'c politittlle, le pOllvoir législalif 
n'a pas cessé d'étre ce qll'il est 3. tOlltes les 
époques décisi\'es de I'histoire des veuples, 
aclif, plein de vie et de foi dans I'avenir, in
stallant d'une m:lin hardie ton tes les libcrtés 
dans la constitution. JI n'en a pas élé de meme 
en matiere civile; le congres qui, dans les lois 
politiques, aV:lit toucné si promptement au 
terme de S:l course, n'eut que le temps de 
dresser le c:llaloglle des rérormes qn'il croY:lit 
nécess:lirc d'efTectner dan,~ le plus court délai 
possible. L'article final de la ronslitlltion con
líent la plus helle nomenclature de travaux, 
:l!¿xquels la législation pllisse se vouer : les 
finances, la rcsponsabililé des agents clu pou
voír, les mesures propres a prévenir les abus 
tIu cumul, la révision de la législation nes 
sursis, le cocle pénal militaire, la révision des 
codes, etc., telle est l' ccn \'re la borieuse que 
la premiere de nos assemblécs politiques a 
légnée aux législ3lures qni devaienl lui succé
der; reuvre irnmcnse, qui lIlellrait le dr-oit civil 
et les institutions llnancicl'es au pas des rnoonrs, 
réaliscrait la grande réforme qu'attcndent 1I0S 

lois crimincllcs, et mettrait socialement en 
pralique une partie des idées progressi ves qui 
dominellt alljourd'hlli le monde. 

Nous n'ignorons pas qu'ulle argumentation 
hanale !lons reprocher3 peut-etrc de cédcr a 
I'enlrainernent, Lien légitirne d'ailleurs, qni 
llOUS porte a haler l'allure des choses. Mais 
quoi! tandis que la Bdgif}l1e ohticllt en peu 
d'années I'cfficacité de la vie polilique, 011 

craindl'ait que le progres législalif luí répugne! 
on l'cngagerait a user de palience et de temps 
pour dév~lopper tout ce qu'elIe contient de 
~ermes de bien-etre et de civilisation ! on VOll

drait qu'elie füt inférieure a sa situation! Éclair~ 
ei5'sons notre pensée. 

Loin de nous I'idée d'une prise de posses
sion trop rapide de I'orgallisatioll complete de 
lIotre ordre soci31 : nous sa\'ons tous comment 
VOllt les choses; les vieillcs instilulions civiles 
ne lombent ordinail'ement que d'une chute 
lente, et I'on n'anive que p3r degrés a la con
(Iuete des3méliol'atiolls. ~bjs entre I'innovation 

pétulanle el I'exel'cice pel'st!vér'ant du rule 
v~ritable de la puissance législative, quelle 
distance, quelle Sép:lralion! Ce quí existe :1 
présent, c'est une halle, un intcl'regne; ce qne 
nous désirons, e'est I'action et le mouvemenl. 

Qu'on ne s'y méprenne paso 11 y a une la
cune dans la formation de la loi, et, tant qu'clle 
sllbsistera, la législation sera inactive, et ne 
pourra payer sa deHe ú la patrie. CeHe difli
clllté ne peut etre lournée : nous n'en \'oulons 
d'aUlre preuve que ce qui se passe SOIlS nos 
yenx. L'oouvre du congres reste inachevée, el 
10I's~u'il arrivc a nos législatcurs de chercher a 
rompre avec I('s lois qlli contrarient les fails 
actuels, nos idées et nos mCCllrs, qllels essais 
débiles, quelles tenlatives médiocres ! 

A nos yeux, il n'y a ras de sujet plus digne 
de méditation que la rénovation de nos lois 
pénales. Certes, non s ne tonchions pas encore 
a ce noble hut au sortir de la révolulion ; llIais, 
je ne sais si c'était illusion, il semulait que tou t 
était préparé el m(¡ri pour ce grand événement. 
Depuis plusieurs années une série d'incídents, 
forlllallt les chainons qui lient toujours les in
slitutions nouvelles aux institlltions anciennes, 
paraissait mener inévit3blement a ce résllltat; 
le champ de la théorie, exploité en tout sens 
pat' les criminalistes, les journaux, les allocu
tions de la lriuune, les expérienees de quelques 
gouvernerncnts, tout annon0ait un nouvel ordre 
de eh oses , tout nous disait que les sonillures 
de la législation pénale allaient elre effacées. 
Eh bien! quelle a été la solution de ce beau 
pJ'ohleme qui a des racines dans la morale, 
dans le droit et dans la politiql1e? Qu'a-t-on 
fait de ces puniLions énormes et hors de justice 
qui répugnent aux bons esprits, de eette haine 
contre les liberlés, si antipathique a notre age ; 
de ces infractions aux droits de I'humanité, de 
ce dédain de la responsabilité morale qui se 
révele dans nos eodes criminels? 

En vérité, il est triste de le dire. Les réfor
mes se sont bOl'llées il un timide replatrage , :l 
quelque adoucissement dans les peines t d le, 
contrefacon de la loi fran9aise de 'J 832, el 

jllsfjll';i ce moment elles ne forment qu'un 
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simple projet, que Ics chambl'cs n'ont pas 
meme discuté. 

ChercheronS-llOliS un seconu excmple tlaus 
J::¡ wanierc dunt les loís se font actuellement? 
Qu'on me permelle de citer un rait n;cent, 
Vassé inapel'«;ll, une décisiol1 flue le Timon 
fran«;ais qualiflerait d'étollrJerie Jégislativc; le 
lecleur toucher:1 ainsi an doigt le fondement 
de ma critique. 

JI s'agit u'une maliere peu connue, de la 
poJice du roulage. 

A la séance ele la chambre des repl'éSclltallts 
du '1.7 janvier 1840, MM. de l\Iérode et d'Hoff
srhmidt développerent une [ll'oposition alllSl 
cOIl.;ne : 

« P!WJET DE LOI. 

« LÉOPOLD, roi des 13elges , etc. 

« Article unique. Par modificalion a I'ar
tiele i er de la loi du 18 ven lose an XII, sur la 
police du rOlllage, la circulation des voitures 
:) jantes étroites et a quatre roucs, attelées de 
Jeux'chevaux, esl pCJ'lllise. D 

Voici le point de départ de cette proposition. 

L'usage des roues a jantes larges cst venu 
d'Angleterre; lorsqu'oll se mit a étudier en 
Frallce, avec ulle attention sérieuse, lesperfec
tionnernents que les Anglais avaient apportés 
dans la cOllstl'uction des voitures de roulage, 
on reconnut que les b::mdes étroites étaient 
une des causes les plus actives de la détériora
tion des rOUles, et I'on chercha a ravoriser 
rcmplQi des jantes larges, d'abord en permet
tant aux voitures qui en feraient usage de 
composer leurs attelages cornrne ils J'enten
draient (1), cnsuite en 311torisant une augmcn
tation de chargement de 100 ffiyriagrammes 
sur le poids ues voitures ordillaires (2). 

La loi de ventüse an XII alla plus loin. Elle 
¡ixa un minimum de largeur pour les balldes 
ues voitures, de telle sorte que la circulation 
des voitures de roulage a jantes au-dessous de 
')lIze centimetres, attelées de plus d'Ull cheval, 

¡ 1) AlTél.ill rOllSei! du 28 décemb:'c 1782>, art. 5, 

esl aujoul'(fhui formcllcment intCl'dite ; iln'esl 
pas Ilécessaire que I'on constate une surcharge 
quelconque, la cOllll'avention existe indépen
damrnent du poids. 

MM. de lHérode el d'Hoffs('hmidt reproche
rent au législateur fl'31l<;ais d'avoir imposé par 
celte mesure une tl'cs-forte gene eL de notables 
embarras aux cultivatcurs d'une grande partie 
de la Belgique, el dernanderent , dans l'intél'(~t 
de l'agricultul'e, qu'il fut permis de circule!' 
sur les routes avec des voituresa jantcs.étroites 
el a quatre roues, attclées de del1x collicrs. 

Le projct des deux représenr.anls était trop 
ahsoln, pour ne {las subir quelques corrections; 
m::lÍs le ministre des travallx publies en priL 
occasion pour formuler ulle loi dans laquelle 
trois prúpositions quí n'ont rien de eomlUun se 
sont dOllné comme un rendez-vous. 

« Art. LPar modífieation a l'art. i Ilr de la loi du 
7 venlfJsc an XII, le roi pourra permeltre la cir
eu latioll des "oi lnres:1 bandes éll'oites el á qua tre 
roues, atlelées de dcux chevaux au plus, sous 
tellesconditiollseLrestrictions que les localités, 
les saisons et les circollsta nees pou rront exiger. 

« Art. 2. Par dérogation a l'art. 3 de la loi 
(Iu 29 floréal an x, il pOlliTa en général elre 
délerminé, par arre té royal, un atItre mode 
de vérification que celui des ponls a bascule. 

« Arl. 3. Les in('ractions aux dispositions 
prises en exécution , tant de la présente loi que 
de l'art. 7 de la loi du 7 ventóse an XII, seront 
punÍes des peines portées par l'art. 1. er de la 
loi du G mars 1818. ) 

e'est ce singulier ,projet que la chambl'c des 
représenlallts a voté aprcs une courte discus
sion le 22 ft;vrier i840, et qui, lrallslllis an 
sénat, a obtcnn son assenlimellt le 24 février 
derniel'. Disons ceJ1endant que la COllllllission 
chargée par le sénat dc l'ex3111en de ce projet 
ayait eOllelu a son rejet, et qu'il n'a élé adopté 
qu'ú la Illajorité de deux voix. 

Le premier arlicle a une fort grande portée ; 
il force le législatcur a revemr sur ses pas, 

(':!) Loi de' floréal allx. 
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pllísqu'il ~)utorise les pratiquC's désastl'euses 
des campagnes proscrites dcpuis qnal'ante ans, 
:'1 se faire jour dans une cel'tainc mcsure. 11 e~t 
bien vrai que l'on a signalé cornme des dispo
si lions tout a fait hostiles aux agricul Leurs d'une 
partie de notre pays, Ics regles absolues de la 
loi de venlose, mais lcs opillions des auteurs 
du projet ont été si viremenl combattues au 
:iénat, (IU'il IIOIIS sClIlble qn'il était [ort difficile 
de prendl'e parti rOUI' ou contre, sans une 
ellqllcLe OH un examcn approfondi quí fit par'· 
venir la quesLion :i une parf:IÍte matllrilé. Lc 
1l01lVC:1Il projet Jil'ige la ltigislatioll vers une 
voie lItíle sclon Ics lIns, dangcreuse selon les 
:wtl'es; s:ms vouloir entrer dans celle contro
v('rse, il nous parait qu'il cut été fOl't rationnel 
;1,; ne loucher qu'avec d'extremes pI'éCaULions 
:\ une loi prol,égée par une aussi longue expé
rience. Le probleme dc la police du roulage 
consiste ú permcttre tjuc les routcs rendent a 
l'inuusLrie lous les sCl'vices fJu'elIcs sont appc
I(;cs a remplir, pOur'vll Lolltefois que, rnalgré 
l;¡ mise cn reuV/'e de pl'océdés d'ciltretÍcn COI1-
\enables a un pays aLlssi eO\l1lllcrcant que le 
llúlre, l'usage qu'en rait I'industrie /I'en :lIuene 
}las Ic dépérisscment. 011 con¡;oit qnc la solu
tion d'un problcme allssi compliqllé /le pcut 
ell'e remise qu'á l'obscrvation exacte des faits, 
eL c'eSl ce qui n'a pas eu licu. 

Pour fairc ressortir la légcrcté avce Iaquelle 
:)11 a accordé ces facilités de circulation, il 
sdlit de meltre cn saillic le bnt qu'oll se pl'O
!~(j:;::liL el, cclui que la loi atteillt. La prüposi
! iOll des dcux I'cpl'éscnl.ants n'était faite qu'en 
Caven!' de J'agricultnre, et la nouvelle loi, au 
lieu de ne eonS:lcrcr qu'ulle exceptioll, s'appli
que :l toutes les iJldustries! Aussi HuI Joule 
que le gouvernemclll BC se trouvc continuelIe
Illent assailli dc demandes et de réclamations 
'1ui, surgissant dc tous les pointsde la Belgique, 
le forccront néccssail'enwllt a faire disparailre 
I'(;U a peu les restrictions de la loi de ventoseo 

L'art. ~ permet au pouvoir exécutif de dé
krmincr, en général, un autre mode de vél'ifi
cJlion que celui dcs ponts a uascule. N'est-ce 
lJ:\S lá un pas I'étrograde, 1lI1f: idée malheureuse? 

Comment, tandis qlle la supél'iol'ilé des ponLs 
a bascule sur les autl'Cs mélhodes d'estimation 
des ehargements est reCOl1l1ue dcpuis long
temps, le gouvernement se fait autoriser a 
SubslÍtuer au pesage efTectif des voiturcs 011 

ne sait quel molle de vérification! l\Jais quels 
sont les motifs de cetle innovation aussi oh
scure que générale? La scicnce a-t-elIe fait des 
progl'es, l'art a-t-il suhí des changements? 
Rien, dans ce cas, ne serait plus légitime que 
)a nouveIle disposition; cal' la législaLion n'est 
pas dcslínée ft r&lgir contre la puissance de la 
sciencc. Quand la supériorité d'un systeme 
vrai a été consaerée, la loi doil etre prcle a 
accueillil' tous les pcrfcetiollnements sorlis de 
l'imagination hllmaine. 

Mais non. La science est restée stationnaire. 
M. Nothomh a décIaré lui-meme, dans le cours 
de la discussion, qu'il se proposait d'ourrir 
ttne espece de conCOU1'S, de (aire ~tn Gp]Jel aux 
savants afin d'ootellil' dcs moyens de vérifica
lion aussi certains el plus économiques que 
celui des ponts :l bascule. Voila donc une loi 
({tli ne receHa une :lpplication possible que 
10l'squ'il aura plll allx savallts de répondre a 
I'appel du gOIlYernCIlIcllt, en invelltant un 
sysleme de pes:lge pllls él:onOllliqlle que celui 
que ron suít actuellcme:lt. La loi n'exerce plus 
son empire dans la limite des faits réels, elle 
est faite pour des hypothescs. 

L'arL. ;) est encore plus curicux; il présente 
des cllOses plus imporlanLes a redresser, eL 
pbce le légisIateur dans une posilion si fausse, 
qu'il pellt y puiser IIlle le¡;on salutaire. 

En vertu de l'ar1. 7 de la loi de ,'enlose, le 
gouvernement fixe le poius des voitul'es, eL 
prend loutes les mesures qu'il croit propres a 
a¡:surel'l'exéculion de la loi. Les contravenlions 
aux poíds des voitul'es sont punies depuis '1802 
(an x), d'apres une échelle gl'aduée d'amendes 
fixes étaLlie par la loi de floréal, qui tarife les 
peincs péculliaires snivant I'évaluation ap
proximal.ive OH probahle du dOlllmage causé 
aux rouLcs par la surclJarge. Ce systeme est 
exlrememcnt simple el il n'a jamais été qlles
tion de Ic changer; les préposés des pouts a 
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bascule drcssent pro ces-verbal de l'exces de 
chargement, et les juges appliquent l'amende 
correspondanle a la sUl'chal'ge. 

La poli ce du roulage offre une autre sél'ie de 
contrarcnlions : il est arrivé, par exemple, 
tlue des voituriel's refusaient de laisser peser 
lcurs voilurcs, de Iaisser metlre leurs chevaux 
en fourriere et continuaient merne leur route 
sans décharger l'excédant <fu poids constaté. 
Commcnt l dans le silellce de la loi de floréal 
el un décret de 1806, réprimer ces alleintes a 
l'ordrc pllLlie '? 

La jurisprudence a décidé, a"cc beaueoup 
de raison, que les lacunes des tlécrets spéciaux 
élaienl comblées dans ceHe oceurrence par 
I'art. 475, n° 4 dll Code pénal, qui punit les 
violaLiolls des reglements conLre le chargement 
tles yoiWrcs tI'une amende de 6 a 10 franes, 
et, suivant les cireollslances, tI'un emprisonne
ment de trois jours au plus. 

Cellc peine de simple police a par n trop raí
ble a la haute adminislraLion, qui s'est allachée 
dans les arreLés de 1836, 1837 et 1839 a 
Jresser le catalogue des praLiques fl'auduleuses 
Jcs voiwriers, en ajoutant :\ chaqlle descrip
tion des COII Lraven tio!1s, qu' elles seraient punics 
conformémcnt á la loi du 6 mars 1818. En 
agissant ainsi, J'adminisLraLion oubliait que 
eette derniere loi lI'éLablit des peines que con
tre les infl'acLions a I'égard desquelles les lois 
JI'en ont poinL déterminé, eL il en est réslllLé 
que les tribunaux n'ont aueunement respecté 
l'accroissement de sévériLé dont le gouverne
ment voulait fl'apper les "oituriers, el ont con
tinué d'appliquer a ces infractions la disposition 
pl'écitée du code pénal. 

Cest a cet état de dIoses que M. Nothomb 
a voulu porter remede. II a cherché a régula
riser a l'aide d'une loi la posilion inconstitu
tionneIle que le gouvcrnemellt avait prise dans 

(1) Des doutes se sont elevé" a <lit 1\1. NOlhomb, sU!' la 
queslion de savoir si Pan. 1 cr de la loi du6 mal's 1818 
!lcut etl'e invoqué IOl'squ'il s'aglt de dispositions 
pl'ises en vertu de l'dl't. 7 de la lüi de venlose an XII; 

un pense g(~nél'alement epl'ií y a licu cI'appliqncl' a 
('\'s cas l'arlo l eT de la loi dn 6 mal'S 1818 (e'est I'al'-

ces arreLés. Le moyen était fort légal , le Jesír 
du législateur fort légitime, mais la maniere 
dOllt l'art. 3 a été COll<;U a trop bien servi ses 

ÍlltenLions (1), 
Les infracLions, ::H-il diL, aux dispositions 

prises en exécution, tant de la présente loi 
que de l'art. 7 de la loi du, 7 ventase an XH, 

seron t punies des pei nes portées par l' art. 1 er 

de la loi du 6 mars '1818. 
Quelles sont les disposilions prises ell exé

clltion de l'ar1. 7 tle la loi de ventós.e? 
C'est cn premicre ligne le tari/'du poids de:-; 

"oi lmes et de leurs chargelllcn ts (2). Ton te su 1-

charge constituant ulle iI&aclioll au tarif sera 
désormais punie, non plus ll'apreS les pénalités 
de la loi de floréaJ, quí sont lacitement abro 
gées, mais d'apres la loi de 1818. 

Le législateur abroge done, sans le vouloir 
eL sans s'en douter, des disposilions que lui
Illcrne n'avait pas COlldamnées. 

On a reproché a I'échelle des peines péeu
niaires de la ¡oi de floréal la fhilé lrop rigou
rellse des amendes, qui ne perme! pas allx 
jllgcs de leuir cOlllpte de la posiLion peu aisée 
des délinquants, de la dist:lllcC P3I'COIlI'Ue, ou 
merne de l' absence de Loule dégrada lion de la 

route. On a égalelllcnL estimé en Franee que le 
point de départ (2~ f1,.) el le maximum des 
amcndes (300 fr.) étaient Lrop élevés. Mais 
personlle n'a songé a allaquer le principe de 
progression de la loi de floréal, et personne n'a 
jamais songé a appliquer a ces ínfl'actiolls Uf! 

elllprisonnement qui, d'apres la loi de 181~, 
poUl'rait elre dc 14 jOllrs. 

011 conviendra, quand on voit de pareille:.-. 
)ois sorlir d'ull ateliel' législatif, que nous USOllS 
de I'ctellUe en disant que la !égislation n'est 
plus en Belgique UIl al't OU une science. Ces 
excmples ponrraicnt ctre IllulLipliés, mais une 
inspection sur le passé sel'ait ¡llulile, et ¡lnolls 

ticle475 du Cücle penal qu'il fallail citer) : lléanmoim, 
pOUl' fail'e cesser tout doute a cet égal'd, .j'ai 11l'OpOS'~ 

la Ilou\'elle I'édaclion dont 1\1. le présldent vienl de 
dOllllCl' leclure, (Moniteur du 25 fév. 1~40, nO 5·t) 

(2) Arl. 7. Le gOllvernemenl modifiel'a le tal'ii' dll 

pOlds des \ oitUl'es el de lellrs chal'tíemellls, cte., 
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semblc que le lecleur dOl1 etre convaincu que 
nos conséquences ne sont ni forcé es ni inexactes. 
Cela nous suffit. 

Que si 1'on nous interrogeait sur les moyens 
d'empecber que la législation ne se perde ~insi 
dans l'impuissance et dans la confusion, nous 
croirions devoir répondre qu'il faut procéder 
a l'élaboration de la loi, ainsi que l'ont fait les 
plus grands !égislateurs moderncs. 

Toule !oi est une <Buvre difficile, et ne peut 
etl'e l'ouvrage o'une seule tete. L'idée pre
mÍere de la Ioi peut appartenir a un seul illdi
vidu, wais pour s'élever a la perfection légis
lalive, elle doit préalahlement s'enrichir du 
concours d'un certain nombre d'hommes. Que 
1'011 crée d'abord un comité de législation, 
puisqllc le nom de conseil d'État effarollche 
nos puritains constitutionnels; que ce comité 
ne soit composé que tl'hommes capables, cxpé
rimentés, pleinsde lumiere, exempts de toule 
préoccupatioll autre que cclle de remplir la 
mission quí leur aura été confiée, el alors dis
paraitront la plus grande parlie des défauts 
que I'on reproche aux législations qui émanent 
directement des assemblées délibél'anLes. Celte 
méthode de procéder est certaine, parce qu'elle 
offl'e I'illlnlense avanlage de ne pas laisser peser 
sur les assemblées délibéran tes Ulle besogne 
qui leur est fort pénible et dont elles s'accüm
mollent difficilement : le comité de législatiün 
n'enlravera pas l'action du régime parlemen
{aire, parce lJue la pensée de la législalure pla
llera dans le comité, f1ui, par-dessus 10Ul, sera 
préoccupé du süin de ne pas choquer les vues 
de la repl'ése~talion nalionale; de leur coté, les 
chambres ne tarderonl pas a s'abslenir d'irn
proviser ces :lJllendemenls superficiels qui dé-

figurent un projet el détruisent son économie. 
Un ensemble savanl et bien ordonné de dispo
sitions rédigées d'apres les principes aclüptés 
par les représentanls du pays sllpportera la 
critique et ne redolltera pas la tumiere de la 
discussion. II n'y aurait la aucun péril pour les 
institutions constitutionnelles; les chambres 
conserveraient la haute position qu'elles occu
pent; on ne feraít qu'élaborer la loi d'une ma
niere complete; le roi, la chambre des relH'é
sentants et le sénat continueraient :i exercer 
collectivemeilt le pOllvoir législatif; eux sculs 
approuveraient, d'eux seuts émanerait la loi. 

CeHe réforme dans la confection des lois 
peu t etre vue sous un autre aspect, cal' elle 
embrasse un vaste horizon. A mesure que les 
membres du comité procéderont par' des pro
jets réfléchis, exprimant les besoins de I'état 
social, on verra poindl'e un systeme de légis
lation, un corps de doctrine, une harmonie qui 
a manqué jusqu'a présent. Les principes qui ne 
siéent plus a notre temps, les lois dépourvucs 
d'analogie avec notre systeme politique dispa
raitront peu a peu; les dispositiolls légales dll 
despotisme de l'empire resteront pour jamais 
endol'lnies dans le Bulletin des lois, et lorsque, 
apres plusieurs années consacrées a un travail 
rude et actif, un grand mouvernent 3ma été 
imprimé a la législalion, la Belgique de 1830 
aura accompli une partie de sa tache; cal' un 
élément nouveau, mais pllissaht, cOllcourra a 
maintenir son unité, si difficilemcnt conql1ise 
el qui peut encore se rompre, un droit natío
nal aura pris racine sur nolre sol. 

H. L.HALLÉE, 

Arocat d lrl cour d'appel de Rru.relln:. 
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L'année 1840 vient clore le premier quart 
de siecle écoulé depuis le rétablissement de 
l'indépendance poli tique de l'Allemagne. Ces 
vingt-cinq ans de progres matériel et intcllec
tuel sont une période assez remarquable dans 
l'histoire de la législation ct dc la jUl'isprudencc 
de ce ,aste pays , pour qu'il y ait lien de fi¡cr 
sur elle l'auention publique, afin de constater 
les résultats du monvemcnt qu'elle a produit. 
Ce mouvement, a la vérilé, avait commencé 
en 1789, et il est loin d'ctre accompli aujour
d'hui; mais c'est cn 1815 seulement qu'il a pris 
la direction a laquclle la science du droit en 
Allemagne est redcvable des grands résultats 
qu'elIe a olHenus. D'aillellrs, quelques éréne
ments arrivés en 1840, parmi lesquels nous 
devons surtout signaler la mort de M. Thibaut, 
décédé le 2H mars , marquent un tcmps d'arret 
dans son dévelúppement , en sOI'te qu'on peut 
envisager l'année 1840 comme le terme d'une 
période pour le mouvement scientifique dont 
nous nous occupons. 

Les lecteurs de la ReVl1e liront pent-etre 
avee quelque illtéret U1)(~ es<]uissc de cette 
période, tracée par celui qui, en 1819, a le 

(1) Dans le prclllier voill¡¡¡r elle prcllIier arli('I(~ 
de la Thémis. 

premiBr fixé l'aUention des jllrisconsultes 
fran<;:ais sur ]a jurisprlldcnce allemande ('J) , 
et qui, neuf ans plus tard, a essayé de consta
ter l'état deect~e meme science ponr les lec
teurs frant¡ais (2). 

La période dont HOUS avons a parIer corn
melllia par la séparation des j urisconslJ hes 
alIemands en dcux écoles. L'une, ~'yant a 8:1 

tete ~~f. de Savigny, prit le nom d'École his·· 
torique; l'autre, a laquelle 011 donne llí. Thi-
baut eomme principal représentant, rec;u t 
bientot le titre d'École philosophiquc. C'est la 
question de codification, agitée déja eJl 181.~ 
entre ces deux jurisconsultes célehres, quí 
avait occasionné ceUe rupture : elle cut une 
influenee remarquable sur la marche et le C:l

ractere de la stiencc du dl'oit en AlIemagne. 
Elle donna d'abord nais:-;anre a des rceueils 
périodiques exclusivcment destinés :m droit, 
et quí, paree qll'ils ne sni":lient pas la meme 
directiofl , contribuerent a faire cultive!' avec 
un :zele r[(;jl les dilTérenls points de \lle de \:1 
scienee. L'histoire et les antiquités <1u dl'(lit 

fureflt traitées avee un talent supél'ieul' dal~:) 
le Journal pnur la }urispntdence hislOl'iqllf. 

(2) Daos la Revue encyclopi:dique, t, X XXIX. 
cnll. 1iu. 
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{onLlé Ú I3crlin, en 18H>, par MM. de S:wigny, 
Eichhorn et Gccschen, et conl i 11 liÓ j lIsqu ';lU

jonrd'hui; le droit pratiqlle fiL d'immenses 
progres sons l'inf1llcncc dcs A rehivcs pour la 
jurisprudence du droit civil, glli parllrent a 
Heidelherg sons la direclion de MM. Thibaut, 
1\liucrmaier, et de plllsienrs aulres notabililés. 
La question de la codilicalion fut abandonnée 
apres qnelqllcs années : elle nc pouvait con
duirc ü aUClllI résultat ; mais 011 en vint a des 
discllssions importantes sur les príncipes fon
damcnlanx de la jurispl'udcnee scientifique, 
sur son vérilable bnt et sur les méthodes u 
suivre pOI1l' l'attcindre. 

Une rivalité rare dans l'histoire signale des 
10rs les parlisans des écoles opposées. Tous 
sonl également animés de cet esprit critique 
qui est le caractere dislinclif de la scicnce en 
Allcmagne. Toules les doctrines sont soumises 
a une révision gén,~rale , et , a l'hcure qu 'il est, 
il n'y a poinl. de branche de la jurisprudence 
qui n'ait subi une rérorme complete depuis la 
fin au xvmB siccle. 

Pembnt la période qni nous occupe , l'Alle
magne a perdu un grand nomhre de ses plus 
célebres jurisconsultes ; elle a déploré la mort 
de .MM. Gensler en 1821, Haubold etlílein

sclzrodl en 1834, A lmendingen eL Gamner en 
1827 , lYcnk en '1828, Schweppe en 1829, 
Zimmern et Niebuhr en 1830, Basse et 
Spangenberg en 1831 , Cramer, Feuerbaeh et 
fVening en 1833, ftlacheldcyen 1834, PU.9gé 

en 1836, Gmschen en 1837, ](Zenze, Unter

holzner eL Clossius en 1838, Gansen 1839, 
et Thibaut en 1840. Mais leurs places ont été 
occnpées par des hommcs de talent plus jcunes, 
dont plusicurs se sont fait une réputation bien 
méritée et tous les jours croissante. 

Examinons maintenant chaque partie de la 
jurisprudence en particulier. 

(1) On peut prendre pour terme de comp:Jraison 
un table¡JU de ce genre tracé par l\f.l\Iühlenuruch 
daos la Gazette littémire de Halle, en iíl34, t. 11, 
p. 4~7-~1O. 

ARCIIlVES. - '1'. IV, Se LIVRAISO:'i. 

l. Des prorrres de l'étnde dn droit ¡'omain en AlIemagnfl 
depllis 1!ll!)jnsqn'cn UHO (1). 

Le droit romain a été cultivé pendant celle 
périodo avee UlI succes exlraordinaire. On 
peut dire que la face de ceUe science est en
tieremcnt changée, si on la compare .a ce 
qu'elle était en 'J 789. 1\r. de Savigny a récem
ment rait celle comparaisoll dans S~t brochure 
écritea pro pos uu jubilé de ]\f. Hugo (2). 

L'étude du dl'oit classique a élé dans tous 
les tcmps atlrayante par elle-meme; mais les 
savants interpreles -de notrc époque ont plt pro
fher des sourccs nouvellement découverleS, 
et l'esprit d'examen a élé poussé si Ioin, Slll'tout 
par la jeune génération des jurisconsultes 
aIlemands, que loutes les matieres ont élé 
plusíeurs fois soumises a une révision géné
rale. Voici un a perl¡u des travaux les plus 
imporlants : 

1° Nous n'avons pas besain de nous étendre 
sur les belles édiLions des sourccs du droit 
romain faites en Allemagne: elles sont con
nues dans loute rEurope. 

a. Quant au droit antériellr a Justinien , la 
demieme édition de Gaius, publiée en 1824 
par M.Gceschen , aidé par M. Blume et d'au
tres j IIrÍsconsultes, pcu t ctre considérée 
comme un modele en ce geme ; et ccpcndant 
le texte qu'a donné récemment M. HetTler 
(~l Bonn, 1830) est encore supérieur au pre
miel'. M. Buchholz, a I(cenigsberg (en 1828), 
el M. Bethman-Holweg, ¿t llonn (1833), ont 
éludié ave e soin celui des Valieana fragmenta. 

Dans la me me année, M. Blume a fait un tra
vail sur la CoUeetio legum mosa'icarum ct 

romanarttm, l\L Arndts a puhlié une édition 
des fragmenls de Panl; et les fragments 
d'Ulpien ont eu un texte anssi pUl' que possi~ 
ble par les efforts réunis de .MM. Hugo, Schil
ling, Bluntschli, Bcccking el :mlres. M. H~neI, 
quí avait parcollrll la plus grande partie de 

(2) Une Iraduclioll de celte brochure a paru 
dans les Archives de draft qui se publicllt 1\ 
Brultflles, t. 11, p. 67. 
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l'Europe pendant plusieurs années, a donné 
une édition des Codes Grégorien et Hermogé
Jlien, et des cinq premiers livres du Code 
Théodosien , qui ne laisse ríen a désirer : la 
découverte de fragments de ce dernier Code 
inconnus jusqu'ici, faite a Turín en 1856, a 
arre té la publication de la suite (1). Sans cette 
circonstance, nous posséderions aujourd'hui 
une excellente édition des sources du droit 
antérieur a J ustinien, réunies en une collec
tion , dans le Corpus iuris antejustinianei qui 
a élé publié par le libraire Marcus, el qui a 
l'avantage de se recommander par la modicité 
du prix. 

Outre les sources con tenues dans le recueil 
dont nous venons de parler, les jurisconsultes 
allemands en ont encore publié d'autres non 
moins importantes, savoir : les fragments des 
textes, IDeme des lois, sénatus-consultes et 
autrés monuments semblables, et ceux des 
actes juridiques, tels que testaments, ven tes, 
donations~ etc. Les recueils de Haubold et de 
Spangeriberg (2) sont indispensables pour lous 
ceux qui s'occupent de l'ancien droit romain. 
Les éditionsde la 10iServilia (publiée en 1825)) 
par M. Kleuse, de la loi Thoria (publiée 
en 1859) , par M. Rudorf; l'édition des frag
ments du testament récemmenl trouvé de Fla
vius Syntropus, dans lequel Tacite et Pline 
sont nommés légataires, donné par M. Huschke 
a Breslau, el enrichie d'l1n commentaire (1858); 
enfin l'édition commencée de la Notitia digni
tatum, entreprise par 1\1. Breking a Bonn, 
completent ces collections précieuses. 

Nous devons encore faire mention des écrits 
des Agrimensores, puisque l'un de ces écrits 
a été publié par M. Blume dans le Ve volume 
du musée du Rhin (Rheinisches Museum). 

L'avantage que l'histoire du droit romain a 
tiré et [ire encore lous les jours de ces édi
tions est immense, et ne saurait encore elre 
apprécié complétement aujourd'hui. 

(1) V. surce point uncnotiee de M. Hrenel dans 
les A nnales critiques (KrUische Jahrbücher, etc.) 
de M. nichter, 183i, p. D 1-94. 

('2) Monumflllta l(!galia (i 830). Negolfot'1lm 

b. Des travaux critiques tres-étendus ont 
élé entrepris depuis 1820 pour prépal'er ulle 
édiLion des textes du corps de droit de J uSI.inien, 
flui n'eurent plus rien adésirer. Le lihraire Rei
mer, a Berlín, mit a la disposition de M. Schra
der, professeur a Tubingue, des sommes 
considérables ponr faire faire des recherches 
et des collections de manuscrits dans les bi
bliotbeques de tOUle l'Europe. 1\1. Clossius 
voyagea le premier dans l'inléret de ceHe en
treprise, el son exemple fut bien tot suivi par 
d'autres. Jamais on n'avait conc;u un plan aussi 
hardi pour une édition du COl'pS de drolt, et 
il devint facile de prévoir qu 'un demi-siecle 
ne suffirait pas pour son exécution. On a con
staté le mérite de tons les mannscrits conn11S 
et de toutes les éditions originales de toutes 
les parties du Corpus juris, et l'affiliation entre 
les diíférents textes. Ensuite on a entierement 
comparé les manuscrits et les éditions qu'on a 
reconnus avoir des textes remarquables. Mais 
apres des années S'eulement, la rédaction d'un 
texte définjtif a pu etre faite. Aussi les Insti
tutes seules ont-elles été achevécs. Lorsqu 'elles 
parurent, en 1852 ( 1 vol. in-4° de 840 pag.), 
elles ont étonné le monde, et depuis ce temps 
aucun professeur de dl'oit romain ne peut se 
passer de cette édition, qui rend toutes les 
éditions antérieures superflues. Le double com
mentaire, l'un critique, l'autre exégétique, 
ajoutéau texte, a été utile a plus d'un écri
vam. 

En 1856, une édition stéréotype en 116 
,pages in-8° a mis a la portée des élcves ce 
texte si soigneusement choisi, et en a rendu 
l'étude facile par les notes qui y sont ajoutées. 

La premiere partie des Pandectes, élaborée 
de la meme maniere, est sous presse et pa
raitra sous peu. 

eornme on prévoyait qu'iI s'écoulerait plus 
d'un demi-siecle avant la fin de eeHe publica
tion, d'autres ont voulu satisfaire aux Lesojns 

50lenmium labulm (l R22). 11 faut y joinclre le 
!IPllxieme volume de l']nscriptionum latinarum. 
selectarum amptissimn collectio, publiée par 

". Orf'lli. 
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UU momento 1\1. Beck le pere , célebre philolo
gue a Leipzig, commenc;a, en 1.825, une 
édition du Corpus }uris, qui ne fut aehevée 
(IU 'en 1856, en 5 vol. in-8°. Le texte des 
Institutes et des Panueetes, qui n'est qu'une 
réimpression quelquefois vieieuse de l'édition 
de Gebauer, faite :i Grettingue en 1. 777, laisse 
heaucoup a désirer (1). Les :lUtres partiessont 
plus súigllécs. Quant aux Novelles, OIl en a 
donné une double édition, savoir : ]e texte 
gree avec la ll'aduetion de Hombergh, revue 
et eO/'l'igée, et le texte des glossateurs, connu 
SO LIS le Ilom de Yulgata. 

Le rneme éuiteur a encore fait une deuxieme 
édilion du corps de uroit en 2 vol. petit in-fo
Jio, en 1829 et 1837 : elle se recommande 
par la modicité de son prix (2). 

Plus lard , les freres Iüiegel ont cntrepris 
une édition stél'éotype du eorps u e droit, qui 
ne doit former qu'un volume. Les Tnstitutes et 
les Pandectcs ont été publiées entiérement 
en 1833; depuis 1835, six livraisons ont 
paru, contcnant 5 livres du Code (le texte revu 
par 1\1. Hermann ) , et 127) -NovelIes (]e texte 
J'evu par l\I. Ossenhruggcn (3). On donne 
beaucoup d'élogcs au tcxte du Code, moins 
:i celui des :111I1'(,& l);ll'ti€~. 

Pendant que M. Schrader s'occupe uu texte 
des Pandectes ~ plusieurs autres jurisconsul
tes, tres-versés dans la connaissance du grec, 
ont puhlié des travaux critiques sur le Code 
el les Novcllcs. Ce SOllt, entre autres, MM. Bie
ne!' a Berlín, 'Viue a Halle, Heimbach a Leip
Úg. Leurs publicatiolls ont été mises a profit 
par les 3111.ClJl'S des édilioIls du co/'ps de droit 
dont 1l0US :lHlllS parlé. 

Les nH~lIlCS jUl'iscommltcs, el notamment 
MM. 'Ville ~I Halle, IIeilllhach a Lcipzig, son 
frerc llcimuach a I éna , 13l ume el Zachari~ , 
fils uu céleul'e prorcsseul' de ce llom, a Hei
delberg, se sont occupés tres-assidument du 
droit l'omaill poslél'ieul' :. J llstinien, conllU 

(1) Airn.i que I'a rlérnontré 1\1. l\Iühlenbrurh, a 
J'endroit cité, p. 500. 

(:::n FIle nc coúlc (iU!' I:j fr:IIlC~. 
~3) T'. les Anllalc.y de Richtc)', 11;38. 

sons le nom de Jus Grmco·- Romanorum. 
M. Heimbach, a Iéna, a. entrepris une édition. 
des Basiliques avec une nouvelle traductiOIL 
latine. Il a par u jusqu'a pllésent un volume 
entier, comprenant le commencement jusqu'au· 
xne livre, 2e litre, et une livraison d'un au
tre volume. Son frere a publié, en 1838, sous· 
le titre AlIEX.dOTrÍ. un recueil contenant le COffi

mentaire grec sur les Novelles de Justinien ,. 
fait par un jurisconsulte de Conslantinople , 
nommé Athanasius, et d'autres ouvrages qui 
s'y rattachent. M. Zachari~ a publié, en 1836. 
l'ouvrage d'Eustathills sur les temps (alp07Z"iXl); 
en 1'837 , ]e manuel du droit romain qu'avait 
fait faire l'empereur Rasile, a Constantino
pIe; entIn, de J'etour el'un voyage qu'il fit 
en 1858-1839 dans ecHe ville et en Grece , 
un aper(ju de l'histoire du droit romain grec, 
suivi de plusieurs fragments de ce droit inédils 
jusqu'a lui (4). 

C. Une traduction allemamle du corps de 
droit de Justinien , faite par MM. OUo, Schil
ling el Sin tenis , en 7 gros volurnes in-8° , ne 
doit pas clre passée sous silellce. Elle a eu 
en 1839 une del1xieme éJition. 

2. L'hisloirc du d1'oit romain, uont M.Ilugo, 
a été le rélonnatem> a la fin du siecle demier, 
a f:úl , depuis 1815, les progl'eS les plus étoll
nants, quoiqu'elle laisse encore beaucoup a, 
désirel'. M. Hugo a donné depuis 1820 cinq 
édilions, toutes entierement refondues, de 
son célebre manuel ; la derniere, de 1833. 
est de 1226 pages. Ce livre élant néanmoins 
fort abrégé, d'autres ont essayé des m:ullIels. 
plus détaillés, pal'mi lesquels celui de Schweppe 
a eu, en 1835, sa troisieme édition. L'auteul' 
a été de beaucoup dépassé par M. Zimmern , 
que la mort a surpl'is au milieu de sa carrierc, 
et dont 1l0US avons trois volUllles qlli ont eu 
promplement IIne réputalion européennc , no
tamlllcnt le lroisieme , qui expose la malicl'e 
si difficile de la procédure romaine. M. Waltel' , 

O) Historire jllris r,rmco-I'omani delineatio • 
(;IlIn appendicc ineditorum, auctore C.-E. Za
clwri(c. U~idelberg, 1 83\). 1"01. in-So. 
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~\ nonn, a commencé également un ouvrage 
uont le premier volullle, conlcnant l'hisLoire 
du ul'oit puulie des HOIll3ins, exposé ayec all-
1ant d'érudilion que de justesse et de clarté, 
reIlll'lit une laculle laissée pal' M. Zimmern. Le 
deuxieme, puulié en '1838, n'est qu'ull aUl'égé 
de l'histoire du droit civil. Le dernier ouvrage 
consacré a l'hisloire interne du droit rom:1in, 
est celui oc M. TigerslrreIll, publié en 1838. 

Mais ce n'es! pas seulement par les manuels 
que l'étuue de l'hisloire uu droit romain a 1'ait 
des progrcs. Plus oc trois cenls disserl3lions 
et Lrailés particuliers sur les matieres les plus 
di verses ell ont éclairci les délails. 11 serait lrop 
long d'énumérer ici ces écrits , dont plusieurs 
ont des juriscollsultes uu prelllier rallg pour 
anteul'S r tels que M. de Sayigny (surtollt dans 
le llIagasin de M. lIugo, dalls le Joul'llal pOlIl' 

la jurisprudcllce hislorique, Z eitschrift für 
geschichtliche RecJ¡t~tcissenscharl, el dans les 
ménlOires de l'académie de Berlin), ~lM. Cl'a
mer, I1auboid, Dil'ksen et Bethman-Holweg. 

Parmi les savanls que I'AlIelllagne posscde 
aujourd'hlli, l'UJI dc eeux <lui ol:tle plus appro~ 
fondi l'hisloire dll droit l'Olllaill cst sans COI1-

lrediL M. Illlschke, pl'ore~s(,l!I' a nl'C~la\l. Il 
e8t seu!ement a regl'etter qll'ulle tendallce trop 
prononcée vers le llI}sticisllIC lui fasse quclque
fois adopter des opiniolls , sino;} bizal'l'cs , du 
moins 1'Ol't singulicl'es. Qualll a l'histoire du 
dl'oit romaiIl publiée en 1838, par le doCIClIl' 
ChrisliallsclI, a Kiel, c'est un ouvrage dépollr\'11 
tl'inléret eL de sens. L'alltcUl' a sulJOrdollllé la 
science allX formules de la philosophie de 
Ilrgel et próselllé les l'ails sons ulle coulenr 
<Iui pennCI a peine de dcyiuer la vél'ité hislo
fique (1). 

3. OIl a aussi cultivé l'hisloire de la juris
prudence romaillc che::. les peuples rnodei'lIes, 
plus COIlnue en .Allcmagne sous le nOll} d'his
taire lltlérairc du droit. M. de Sa\igny a 

(1) ~úus signa!croils ici sun illVClltioll (['un 

anilllal p()unu tl'une lrolllpe, illl:unnll dalls 
l'histoirc IHllllrelle, dont les Uorn¡¡!ns se sc
raient ~ervis pOllr l'agriclIIlure, en l'illtelant, soit 
Jl<lr la trompe, soit rlar la qllelle , ti la charruc ! 
V. l'Ull\if!gl' de :\1. lIusr\¡kc. sur Ii! Itigis-

achevé, cn 1831, son Histoil'e du droit romain 
au moyen age, et a uonné, immf~diatcrnent 
apres, une deuxicmc édilion augmcnléc des 

trois pl'cmiel's volulllcs. M. H;'Cnel a publi(~, 

en ,1 83 Lt, un recueil sous le litre dc Dissen
siones dominorurn, conlenant des qllestions 
conlrovel'sées entre Ics glossalcurs. L'Histoire 
du dl'oit romain depuis Juslillicn, de M. I1ugo, 
a eu deux éditions en lB~2 el umo (2). 

4. Aucune parLie de la législation romaine 
n'a occupé 3 la 1'ois tant de jurisconsultes alle
mands que la dognlati(juc de ce dl'oit. OIl lui 
a consacré un gralld lIombre de ll'ai t(~S généraux 
et pal'ticuliel's. ~Iais le lIlalluel de Mackcldey 
a éclipsé les :mll'es ouvrages élt'mWlllaire¡;; el, 
parmi les systcmes des pandee les ou dtt droit 
commun de l' A.llema9ne, lcs ouvrages de Thi
baut, 'V cning -Ingenheim eL Mühlenbl'uch SOllt 

regardés comme les IlleilIcllrs. 
Ces qllall'e ouvrages sont ('~Cl'ilS d'apres la 

n}(~me méLhode qlli es! devclluc domillallte cn 
Allemagne, depuis la jin du :\YUle siecIc. L'or
dre kgal, c'esL-ü-dil'e, l'onll'e des maLicycs 
adopté dans lcs Inslitilles Oll dan:; les Pandectes 
de JusLinien, a 1'ait place Ü 1111 (mire illuél'cu
dant cL raliollllCI; Oll a classt~ les di\'cl'ses par
lies du dl'oit civil d'apl'cs Icul' aHillité, et la 
succession des chapill'es el pal'agl'aphes est 
dictée par des principes purenH~lIt logiql1es. 
Une partic dile générale (illlgenwiner Tll/:il) , 
renfel'manl les pl'incipes géllél':tliX du dl'Oit 
romain, préccde les parties spéciales, savuil' : 

L'cxposé dcs dl'oits rt~~els, 
La lllaticl'e des ohligations, 
eelle des dl'oils rdaLif's ü l'étaL de falllille, 
Et lcs succes:;iolls. 
Nous tl'OUYOllS cetordl'c, qui est ilHliqué par 

:MM. Hu"o et I1cise, da!ls les malluels de n 
.Mackeldey, "~cllillg (dont l'ouvrage ll'élait 
pl'ill1itivcllIellt quc la l'{~(hcti()1I da tours des 
pandectes dc M. I1cise), ct de M. Mühlenbruch. 

lalioll (h~ Servills Ttlllill~, lIl'i(HI)I'r~ ,1k:Ji. 
(1) .En IS;:¡D , 1';1I1l('1Ir dtl I'r~,eilt :l['tií~ic iI ptl

Llié 1111 aiJrégé de l'l:istoire lilléraire du d!Oil 
rOlll¡lÍn dilllS Sil fJropédclltir¡ue r/1t '¡I'o¡'t I'olnain 
( ¡ro}'s:'/w(e ¡['s /'lEmischen hcchls ). Fri¡'ollr~, 

J ~);)~!. 
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Thibaut a admís d'autres divisions. Sa partie 
générale contenait, jusqu'a la septicme édi
tion, presque tOU8 les principes généraux sur 
les obligations, et la parlie spéciale était rédi-

" gée d'apres l'ordl'e des Iustilutes. POli}' cm pe
cher ses éleves de se servir des cahiers dicté8 
par lui, qu'uIl sieur Braun avait fait imprimer 
a Stuttgard en 1831, el par d'autres motirs 
cncore, I'auleur a changé son systcme dans 
sa huitieme éditiol1, publiée en 1834. La par
tie générale y est abrégée, et la matiere des 
obligalions est placée entre les droils de famille 
et les droits réels ; ccs dcrniers sont suivis des 
sucCCSSiOllS. Un troisicme volumc, contenant 
un abrégé de la procédure civile, avait élé déja 
cIlLÍt~l'elll('nt retranché dans la septieme édi
tiun. Nous doutons fort que le manucl de Thi
baut ait Leaucoup gagné ~\ ce changcment. 

TOllS ces ouvl'ages ont un grand défaut que 
leurs alltelll'S ne laissent pas de selilir, sans 
néanmoins y porter remede: c'est l'arbitraire 

de la c1assifie:Hion des Ch:lpilres eL des para
graphes. Ce reproche s'adl'csse sllrtout it 'Ve
ning eL it Tllibaut. En choisissant pour lelll's 
diYisions des poinls de VllC pUl'emellt logiqllCS, 
ils ont souvent altél'é le vrai caractcl'e du dl'oit 
romain. lis ont réulli dcs maLieres tout ü fait 
hétérogcnes, et détl'uit la cohésion llaturelle 
qlli unir,sait dans les sourccs des chapitl'es qlli, 
d'aprés la maniere de voir des anciens, doi
yent se SUiHC. II manque (pour nOllS servir 
d'ull mot que les philosophcs emploicllt si sou
ycnt), ü lous ces manucls de dl'oil romain , 
l'objectiúlé 11t~ccssail'e. Pr<'SfjllC tont esL sub
jccti{, c'est-ú-dil'c, subul'donné an point de 
vue cllOisi par l'allleUI', poinL de "ue souvent 
étl'anger aux idées des :lllciens. Ces mcssieul's 
se sont laissés gllider par la philosophie spécu
lative, et Ol1t CfU dOllncr Ü la théo/'ie du droit 
lwsitif un caraclcl'e hanlelllellt scientitlquc 
(JVissenschaftlichkcit) ; dans l'üpiniull de ran
teur de ceLarticle, ils n'ont souvelltfaitalltre 
clJOse flue dérallgcl' l'ul'dl'c naturcl des ma-

(1) Dans son cxccllcnt ouvrage intitulé: Com
mentarii juris ¡'omani jJl'iv((li, t. 1-111, Lrodii, 
18:2;;, fH:2H ,18:::!L (frotc des (di(curs.) 

tieres. Sans doute l'ordre légal des Pandeetes 
de Justinien n'est pas assez rationnel pOllr etre 
conservé aujourd'hui; mais, tout en suivant 
un autl'e ordre, on doit tacher de ne pas dé
truire la liaison intime des matieres. On peut 
adopter deux cla~sificalions rationnelles en 
droit romain ; soit en suivant l'ordre des Insti
tutes de Justinien , ou plutót de Gaius, et en 
remplissant les lacunes que le prcmier a lais
sées; soit en divisant le tout en six livres, 
comme l'a fait M. Mühlenbruch, et, apl'es lui, 
l'auteur de cet arlicle (1). Mais la par ti e géné
rale doit etl'e aussi abrégée que possible; et, 
dJns les détails de ehaque line , 1'0rore doít 
etre simplifié eL se rapprocher auLant que pos
sible des divisions que les aneiens OH t préré
rées. Enfin on doit tout a fail abandonncr eeLle 
tendance si dangereuse et si fausse ü généra
liser des regles de droit que les Rornaills n'ont 
admises que dans quelques matíeres. 

Quclques manllels plus réeenLs sont déja 
éerits dans l'esprit qui a guidé l'aulenr dans 
la l'édacLion de ses manuels latins. Le systémc 
dll uroit , proposé par M. Blume, est une amé
lioration notable de celui de IIeise; MM. Ma
rezoll, Puehla, Kicrulf, de Vangerow (2), 
Ol1t en grande partie abandonné l'alleienne 
rOllte. 

On est encore revenu d'llne aberration dans 
laquelle M. Mackeldey était tombé en voulant 
allléliorer son IlIanuel, si recommalldable sous 
d'autres rapports. On a restreint les dévelop
pemellls donnés par cet alltcur a son livre, 
dont la pl'uli:-..ité est telIe, qu'il n'est plus 
susceptible d'etre appliqué dans un cours d'In
stilutes.Ell efiet , que peut dire le prol'esseur 
oralcment, qui ne soit atlssi bien diL dans le 
line? Et a quoi ser!, pOllr des élevcs qui eOJl1-
mellecnt, l'indication de lous les écrits publiés 
de nos jours sur ehaque maLiere'! L'auleur y 
a souvent menlionné des ouvrages qui ne 
máiLcllt pas d'{\tre COI1lIIlS et quí ne seront 
jamais luso ~Iais il est a crailldre qll'on ne 

(2) 11 "icnt d'etl'e nornrné succcsseur de 1". Thi
llllU!, ;1 Ileidl'lherg. 
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tombe dans un défaut tout a fait opposé. En 
voulant éviter la prolixité, M. Lang et surtout 
M. Marezoll (1837) sont devenus trop som
rnaires, de meme que M. Puehla (1838) dans 
son systl'me des Pandectes. 

11 y aurait encol'e d'autres remarques ¿t faire 
sur les manucls de l\B1. Thibaul, \Vening et 
l\lühlenbrueh, concernant le slyle et l'exposé 
des détails, qui manquent quelqllefois de 
cIarlé ; mais ce n 'est pas ici le lieu de diseuter 
ces questions. 

M. Thiballt est bien supérieur aux deux 
autres, quoique le man uel de \Vening soil 
amélioré dans la einquieme édilion , Pllbliée 
par les soins de l\I. Fritz. 

L'ouvrage de l\I.l\Iiihlenbruch passe aujour
d'hui en AlIemagne pOllr le meilleur manuel 
de droit romain; il serait cependant a désirer 
que plusieurs parties, traitées avec moins de 
faveur que le reste, fussent retouchées. L 'édi
tion allemande de ce livre est préférable a 
I'édilion lalille, a cause de la latinité de ¡'au
teur, qui , quoique bonne et classique en gé
néral, n'a pas la clarté facile et la simplicilé 
que ron peut désirer dans un manllel. ' 

Les trois malluels de droit romain les plus 
récenls sont ceux de l\Il\1. Schilling, a Leipzig, 
de Vangerow, a l\Iarbourg, et de feu Greschen. 
a Grettingue. Ces ouvrages ne sont point 
achevés. Le premier est a la foís un exposé 
historiqlle et dogmatique ; nous n'en avons vu 
que l'inlroduction, publiée en 1834, et la 
partie relative 3UX droils réels, qui a par u 
en 1837. L'ouvrage est excellent, surlout 
pom UIl professeur; cal' il y lrouve ce qu 'il 
est nécessaire de savoir. L'histoire cepentiant 
y est subonlonllée a la dogmatique. Le livre 
d~ ~L de Yangerow est une Lable des matieres, 
éclaircie par des textes et par des notes uesLÍ
nées a expliquer les plus célebres questions 
controversées qu'on a l'habitude de discuter 
dan s les coms dc pandectes. Il est impossibJe 
d'exposel' d'une maniere plus lucide et plus 
piquanLe ces controverses. L'ouvrage de Gre
schen est le prcmier de ee genre en AlIemagne ; 
il rappelle les Becitationes d'Hcineccius, et 

peut etre recommandé aux éleves. Cependaut 
il y manque parfois la vigueur de raisonnement 
qu'on aime a lrouver dans un manuel de droit. 

En résumé, l'Allemaglle est fort riche en 
manuels de droit romain, tres-propres a en 
faciliter l'étuue aux éleves. 

D. Quant a des commentaires étendus sur le 
droit romain, nous n'avons toujours que le 
grand ouvrage de Glück, que M. l\Iühlenbruch 
a continué, en le menant jusqu'au qllarantieme 
volume. Dans cet ouvrage , toutes les discus
sions qui ont été élevées sur les queslions de 
détail, sont traitées f01'L aU long, sinon avec 
finesse, dn moins avcc préeisioll , avee une 
érudiLion et un savoir qu'on ne troure dans 
aucun autre commentaire. Les voJuIlles rédi
gés par 1\1. Mühlenbruch sont supérieurs aux 
aulres ; on pent cependant lui reprocher un 
peu de prolixité. Le vingt-huiLicme livre des 
Pandectes forme déja sept volumes , et iI n'est 
pas encore acllevé. 

La science du droit romaill vient d"étre CII

richie d'un ollvrage donl le premier voluIllc a 

paru il y a tl'ois mois. Cet ouvrage avait excité 
au plus hant degré la curiosiló de nos jUl'is
consultes; c'est UIl comIllcnlaire étendu que 
publie M. de Savigny, sous le titre de sys
teme du droit romain. Dans cet ouvrage, l'il
lustre auteur du Droit de la possession veuL 
légUt~r a la postérité les résultats de lOllle sa 
vie littéraire, de toutes les l'echerches faites 
pendant quarante alls. Comme tout te qui sorL 
de la plume de l\I. de Savigny est marqué au 
coin du génie, Oll a !'espoir fondé de voir pa
raitre, sm IOtltes les malióres du dl'Oit civil des 
Romains, de~ trailés aussi j¡icll faits , aussi 
múrs que son ll'aité de la }1ossession. 

Quoíqu'il n'aít ene ore paru que deux volu
mes du S!Jsthne du droÍl romain en ttsa!Je che:, 
les ]Jeupies modcrnes, il esl possible de saisir 
la lendance et d'apprécier le mél'ite de l'ou
vrage. M. de Savígny ne passc point en reVlle, 
soí t ponr les comLattre , soit pour les adopter, 
les doctrines émises depuis cinquante ans. Son 
bu! est dc faire connaitre ses propres opinions. 
11 expo¡;c done au monde s3vanl ce qu'il a 
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cnsl~igné lui- meme, ce qu'il croit '\Tai et con
forme allX sources qu'il a explorées avec un 

... esprit sllpérieur, avec une érudition rare et 
profonde. Mais sa maniere de voir, qu'elle soit 
nellve et tout a fait personnelle, ou qu'elle 
coincide avec dcs doctrines depuis longtemps 
professées ou récernrnent émises par les inter
pretes allernands, est toujours le fruit d'une 
étude múrie par l'examen critique de ce qu'ont 
enseigné les mailres de la science depuis la 
résurrcction du droit romain au moyen age. 11 
s'atlache de préférence aux célebrcs juriscon
sulles fran.;ais du XVle siecle, tcls que les 
Ctljas et les Doneau, et aux subtils inter
pretes de l'école hal3.Ve; et parmi les mo
dcrnes, lons n'ont pas non plus le meme poids 
ü ses )cux. Le lecteur ne trouve dOllc pas ici 
cette masse de citations d'auleurs qu'on ren
contre chez presque Lous nos commentaleurs 
du droit romain. Tout est choisi et subordonné 
au lmt quc M. de Savigny s'est proposé. Ceux 
meme qui l'ont combaltu ne sont cités par luí 
que lorsqu'il trouve convenable de les réfuler. 
Son ¡iHe s'adresse aussi bien aux jurisconsultes 
praliciens qu'aux professeurs. Ce n'est ni un 
traité purement historique, ni un ouvrage 
destiné aux allliquaires. L'auteur allaque toutes 
les questions célebres que l'3pplic3tion du droit 
romain a souievées dans les pays oil il a encore 
force de loi. Il indique me me les solutions que 
plusieurs ont refiues dan s les nouveaux Codes, 
et entre autres dalJs le Code civil des Fran<¡ais. 

En meme tCll1pS l\l. de Savigny 1l10ntre 
combien on a eu tort de décrier son école 
comrne antiphilosophique. Dans une introouc
tion de 50 pages, il ex pose d'une maniere cl3ire 
et précise l'csprit de ses doctrines, et, dans 
tout le premier yolume, il fait voir qu'elles 
reposent sur une base philosophique , en meme 
tell1ps qu'elles s'appuient sur la réalité histori
que. En un mot, iI monlre dans le juriscon
sul te l'alliance de l'histoire et de la philosophie, 
de la théorie et de la pratique. 

II serait inutile d'insister sur le mérite de 
cet ouvr3ge, que nous regardons comme la 
plus haute expression et le plus beau monu-

ment du progre s de la science du droit romain 
en Allemagne. - Le premier volume de la 
tl'ad IIction fran<;aise a par u : nos lecteurs peu
vent juger par eux-memes. 

6. Passons allX traités particuliers et aux 
monographies du droit romain. 

Il y a peu de questions qui n 'aÍent été dis
cutées dans des dissertations spéciales. Les 
recueils périodiques particulierement destinés 
a ces publications en font foi. Ainsi les Ar
chives de la jurisprudence du droit civil sont 
3rrivées 3U 22e yolume; le recueil publié a 
Giessen par MM. Linde, l\larezoll et Schroeter, 
au 13e; le lJfusée du Rhin, au ge; le Journal 
pour la jurisprudence historique, au 1 ,1 e; celui 
de M. Rosshirt, au ;)e. En outre, nos plus cé
lebres professeurs réunissent des disserlations 
de ce genre d3IlS des collections intltuiées : 
Essais sur le droit civil (Civilitische Versuche) , 
Dissertations (Abhandlungen) , et l~tudes 
(Beitrage), etc., etc. Nous cilerons parmi les 
jurisconsultes les plus récents, MM. Dirksen, 
Francke) Buchholz , Müller, Buchel et Sello 

C'est ainsi que plusieur:; queslions célebres, 
par exemple ceHe des efIets de l'accomplisse
ment des conditions résolutoires, ont été trai
té es une dizaine de fois. NOlls avons encore 
un grand nombre de recueils de questions 
pratiques de droit romain fort estimés, p. e., 
cellx de MM. Pfeiffer a Cassel, Langenn et 
KOI'i en Saxe, El vers, Seuffel't et Bulow. 

Qllant aux: trailés particuliers sur des ma
tieres spéciales, il en est peu qu'on puisse 
mettre a coté de l'ouvrage de 1\1. de Savigny 
sur la possession. Cependant celui de M. Hasse 
sur la 1'esponsabilité des fautes, dont une 
deuxieme édition a paru en 1838; ceux de 
M. Unterholzner sur la prescripl'ion, deM. Müh
lenbruch sur la cession (le transport) des créan
ces, de 1\1. KelIersur la litiscontestation et les Ju
gements, OIlt une réputation justement méritée. 
Un livre fort uLile est le Traité des hypothe
ques et du gage, de 1\1. Sintenis (1836). Nous 
ne devons pas non plus passer sous silence les 
traités de MM. Bluntschli et Francke, sur la 
légit1'me el la succession nécessaire en droit 
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romain (1829 el 1831); de M. Marezoll, sur 
l'honneur civil et sa perle (1824); de M. Ros
shirt, sur les legs (183ü); de M. Burchardi, 
sur la restÍlulion en enlÍer (183ü); l'ollvrage 
inachevé de M. Hasse, sur la dol ('1824), et 
celui de Puchta, sur le droit coutumier (1828 ~ 
1839), sans parler de plusieurs autres de 
moindre imporlance. 

Il en est d'auLres qu'on attend avec impa
tience. Tel esí un traité des obligations, écrit 
par feu M. Unterholzner. Tel est allssi un traité 
des successions que fait imprimer en ce mo
ment un jlll'iSConslllte aussi profond que judi
eiellx, 1\1. Mayer, professellr de droit romain 
a Tllbingue (1). 

En résumé , ftllcune nation ne possede auLant 
de traités spéciallx sur des matieres de droit 
romain que I'Allemagne. 

On peut conclure de ce qui préchle, qu'a 
allcune époqlle le uroit romain n'a été cultivé 
dans ce pays avec la snpériorité que l'on doit 
reconnaltre chez les jllrisconsultes alIemands 
du xne siec1e, dont les pl'incipallx litres de 
gloire appartiennent aux vingt dernieres an~ 
nées. 

11. Du droit germanique. 

Le droit romain pur n'est pas en usage dans 
l'Allemagne. CeHe législation y existe concur
remment avec le droit canon, ave e les an
eiennes lois de I'Empirc qni sont restées en 
vigueur, enfin ave e les coulumes provinciales 
et locales. L'ensembIe de ces divers éléments 
législatifs forme ce que les jurisconsultes ap
pellent le dro'il commun allemand, ou bien le 
droit germanique dans le sen s étendu du terme. 
Dans un sens restreint, les mots « uroit ger
manique »désignent eeHe partie du droit eom
mun qui résulte des aneiennes lois de I'Empire 
et des couturnes. 

Dans une grande partie de l'Allernagne, la 
législation est identique avec celle qui a existé 
autrefois dan s les provinces belges OIJ dans les 
pays de droit couturnier en Franee. l\Jerne en 

·(1) Le premicr volume en a paru réccmment. 

Prusse el en Baviere, oil il existe des eodes, 
on peut distinguer les tleux. éléments que la 
codification n 'a fait que rapprocher pOllr lcs 
unir. Le pays de I3ade, le duché de I3erg el la 
rive gauche (Iu Rhin seuls 80nt régis par la 

IégisIatioll frall~aise. 
L'étucIe dll droit germaniqne, en AlIema

gne, n'est entré (Ians une yoie de prospérité, 
que bien Iongtemps arres la naissance des 
uni,·eJ'siu~s. C'est dans lcs premieres allllées 
du siecle dernier qne ce dl'oil a cOIl1l1lellcé ;'¡ 

ctre enseigné. II a éLé aIors considéré comme 
un accessoire du tlroit I'ornain, tendant;1 modi
fier !'application de ce dernier ; aussi!le I':H~on 
guere éludié que dans ses rapporls ayer le 

droit romain, ce qui a empeché nos juriscon
sulles de pénétrer son esprit. 

C'est le professeur RumIe, a Gecttingue, 
mort en 1807, qui a écrit le premier manucl 
de droit germanique; et ce livre a el] huiL édi
tions, la premiere en 1791, la dernicre en 1829. 
Toutefois l'ardeur avec laquelle on s'occupa 
du dl'oit romain au cornmencernent de ce 
siecle, a nui d'abord a l'étude du droit germa
nique. Si elle brille alljourd'hui d'nn vif écIat, 
elle le doit a l'école hislorique, q\li en 181;) 
fit lIn appel au sentiment national. D('.ja un des 
chcfs de cette école, 1\1. Eichhorn, ayait entre
pris (en 1808 el 18'J 2) une 11 istoir'e du droit 
gerrnanique (Deutsche Slaats-und Rechtsge

schichte; mais on n 'cut pendant longtcmps que 
les deux premiers yolumes de cet ouvl'age, et 

lorsque les del1x derniers furellt pl1bliés (c'est
a-dil'e en 1819 et 1823), il avait paru tl'ois 
éditions des deux autres. C'est depuis ceHe 
époque qu 'un grand nombre de professeurs , 
surtout parmi les plus jeuncs, s'est adonné 
avec ardeur ü l't~tude de ceLle uranche du 
droit. Les sources du droit germaniqlle ont 
été explorées et puhliées; son histoire a éró 
écrite , et des rnanucls remarqllables ont été 
composés, ainsi que plusieurs trailés dont 
I'Allem:1gne peut s'enorgueillir. 

M. Eiehhorn a déja été désigné comme le 
chef de la nouvelle école des Germanistes 

(c'est ainsi qu'on les nomme). A coté rle lui 
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brille M. Mittcrmaicl' qni (eoJUme nous ravons 
dit il y a neuf ans) (1) a su tlonnel' il eNtc 
¡~tuJe des proporLiolls plus vaflles et un intéret 
',raiment européen, en interrogeant l'histoire 
du droit des autres naLions chez lesqudles 
se retrouvent des institutiolls 3crrnaniqnes. 
M. Mittermaier n'a pas seulement consultó les 
législatiom; des peuples du i\:ord, mais il a jeté 
une vivc lumiác sur le dl'oit national de I'A1Ie
magne, e!l le compnranl, ü rancien Ul'oil frall
r:-ais, beIge eL ;lllglais. CeHc m{~thodc compa
raliye l'a mis :1 IW~llIe d'expliquer IIlle foulc 
d'ins!illltions, don! k earacterc original s'est 
daeé en AllcDlaglle, landis qu'il s'pst COll

sené en d';mlres pays. 
D'alltrcs jllriscoIlsultes se sont fait un nom 

daDs eelle branche de la science du droit. 
:\ous citerons M. Spangenberg, mort ü Celle 
(en 1. 831) ; M. lbsse, mort :'t Bona la merne 
année (tous les uellx avaient allssi acquis de la 
célébrité eOIllme iJlterpretes dl1 droit l'om:lin) ; 
M. 'Ycisse, mOl't ;'1 Leipsig. P:H'Illi les yivants, 
nous distingucl'ons ~L\J. l<'altk ü Kiel, Gaupp 

;'\ Breslall, IIoIll~yer Ü Bel'lin, Philipps a l\Iu
nich, Ortiofl'a Iéna. Tii¡'ck;'¡ Hostock, \Yei:;kc a 
Leipsig, Michaélis el Reyschcr a Tnhinguc , 
Deilers et Maurenbl'rcher á Bonn, Laspeyres, 
Dick ct 'Vilda a Halle, Feuel'hach ü Erlangen, 
Zrepfl a Heidelberg, de Lo~\', a Zürich, Besele!' 
:\ Bü.le, Albrech L (tm des sept professeurs de 
i;cettingne destitués par le roi de Hanovre) et 
h.l'aut encore eu fonctions ü cetle univ~rs¡té. 

L'étude dll droit gcrmanique présente de 
bien plus grandes diJIicultés a surmonter que 
cdledudroitromain. IIu'a pasl'unitóet Lt 
prócision que nous admirons dans le droit 
romain. Ses sources sont disséminées; elles 
appartiennent a des époques d'une civilisation 
tres-différenle et sont parfois presque inintelli
gibles. Longtemps on a manqué de bonnes' 
édil.ions de ces SOllrccs; e 'es!. une lacune 
q'li commence seulemcnt a se remplir de nos 
JI; 111'3. 

Ce TI "t~st que par la móthode compara!iYe 

(1) Düns la Thémis, T. X, p. 3tH. 

Al\f:InVES. - T. IV, ;)' LIyn "lSO". 

qu'on parvient rl l'C faire ulle idéc cxactc dc~ 
institut.!ons germaniques. 11 fauL donc mcttrf' 
:\ con:ribution d'immenses bihliotheques. Il 
ne suffit pas, en effel, de compare!' les coutu
mes.et les législaLions des diverses provinces: 
on doit encore éLudie!' leur histoire, et a\'oir 
recours a de nombrcllx documents pratiqnes. 
C'est dans cet esprit que 1'011 étudie au.l0\ll'
d'hni le dwit gel'maniqlle; son ótude est done 
essenLiellement historique et se rattache 8111'

tout it l'histoire dn moyen flge. 
Voici les principaux résultats des cITorl!> 

rénnis des jUl'isconsultes et historien s aIlem:t nds 
de nos jours, qui se sont occupés du dro;t 
germamque: 

J. On a fait des éditions critiques des SOIlI'

ces anciennes de ce droit. Dójil, en 1824. 
M. 'Valter :l Bonn, a fait pal'aHre en trois 
volllmes in-8° lIn Corpus Juris gcnnanici an
tiqui, contenant les lois primilives des natiolls 
germaniques connnes sous le nom de lc.'Jcs 
barbaroruln, les CapÍlulaircs, toutes les col
lectiolls de formules, cnfin d'autres 1l10nurnents 
lógislatifs, du ilaut moyen age, dOllt le pln,; 
réccnt est OU rlixihnc si~clc. 

Dcrnierement )1. Pertz, á Hanovre, rédac
teUl' en chef des ilfollumcnta Gcrmanim his
torica, a publié dans le troisieme volume de 
ceUe eoIlettion (183~) une supel'be édition 
des Capítulaires, qui éclipse meme sous un 
certain raprort c~.lle de Baluze et Chiniac, 
et dans le quatrieme (1837) les actes légis
latifs de tonte espece émanés des empe
reurs eL rois de la Germanie dermis Hcnri (el' 

jusqu'a IIenri VII (mort en 1313) de la mai
son de Luxembourg. 11 pl'épare maintenant 
une édition critique des legcs barbarorum, 
pour laquelle tous les rnanuscrits connus ont 

été comparés. 
Les deux plus célebres sources générales 

dll droit gerrnanique au xme et au XIVe siecle, 
lc miroir de Sa;:ce et le mi/'oir de Souabe, on I 
élé publiées avec grand soin, l'une par J\I. Ho
meyer en 1827 pou!' la premiere fois, en '1835 
pOUl' la dcuxiéme; l'autrc par M. de Lassberg 
(!~il 1 83!)) . Plusieurs autres ouvrages du mUlIll: 

10 
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genre '.ont été imprimés par les soins de 
M1\1. Ol,tlofi, Gaupp, etc. Un travail fort cu
rieux, savoir, une coutume composée pour la 
"ille et le pays de ~Freysin9cn, en Bavicre, 
en 1528, par un jnrisconsulte llornrné Ru
precht de Freysingen, vicnt d'etre publié d'une 
maniere supérieure par 1\1. de l\Jaurer, eon
seiller d'État a Munich, qui a fait partie de la 
régence du royaume de Grece pendant la mi
norité dn roi Otbon. 

La loi salique, qui doit snrtout in téresser la 
France, d'oÍ! elle tire son origine, a été puhliée 
:wec grand soin deux fois, par M. Laspeyres 
el par 1\1. F euerbach. On a surlollt d iseu té 
l'aneiellTlelé de ses dellx rédactionsditrérentes. 

1\1M. Gaupp et Türek Ollt fait de belles 
recherehes sur la pI n part des lois barbares, 
reeherehes qni ont jeté une vive lllmiere sur 
I'origine, le earaeli~ré el le contenu de ces 
légisIalions. Et pour que I'Allemagne ne soit 
pas privé e d'une souree étrangere fort impor
tante , l\I. Kausler, archiviste dll royaume a 
Stuttgard, a enlrepris la publication des Assises 
de Jérusalem, publication qu'iI a souvent été 
question de faire en Frallce. Le premier volllme 
fle cel ouvrage, qui apparlient partieuliere
ment a la Franee, a paru; il eontient une 
pal'tie inédile jusqu'íei, l'assise des hourgeois. 
Elle est publiée sur le manuscrit de l\Jullieh, 
rnanuscrit encore inconnu en France il ya peu 
de temps, avec le texte de celui de Vienne, 
'lile l'académie des inscriplions doit publier 
a París, et des notes critiques. l\I. Ka\lsler, 
qui, pendant deux al1S, s'est occupé a examiner 
et a étudier les manuscrits existants a la Bi
bliothcque royale a París, a une connaissance 
parfaite du vieux Iangage fran<;ais. 

L'Allemagne possédait depuis longtemps les 
textes de la plupart des anciennes coulumes 
de ses viII es , villages ou provinces ; mais pour 
en faciliter l'étude on les a réunies dans diffé-

(1) Toutes les lois de la Flandre jusqu'it In fin 
du XVIIl" siecle, sont publiées dalls " 1'lIbtoire 
de la }'Ialldre II par l'auleur de ce travail; quel
ques statuls du Brabunt et dll Jlaillllut, dans I'ap
pt'lH}il'e du (( Tableau historique du droit beIge, )} 

rentes colleclions, parmi lesquelles celle oet': 

lois provinciales de la monarchie prussieflllP- , 
Pllhliée par le célebre ministre M. de Kamptz, 
a Berlín, en trois volllInes, est surtout remar
qllable. M. Van der Nahmer a publié un sem
hlable recueil ponl' le pays de Nassau. Plusielll's 
coulumes inédites ont vu le jour récernmcnt •. 
el e 'est avec satisfaction q [Je les jurisconsllltes 
allemands ont vu paraitre les anciennes lois de 
la Flandre, quelqlles -unes du Brabant, du 
Hainaut et du pays de Liége (1). 

2. L 'hisloire el 11 dl'oi t germanique a été 
(lécrite avec \Ine sllpériOl'itf~ marqu{~e dans 
l'ollvrage de l\I. Eichhorn, dont nOIJS :Hons 
parlé. Ce livre, fait sur le plan qu'a SIlÍV; 
M. Hugo dans son Hisloire du droit romaiu, 
'luÍ a eu en 1854-1837 sa quatriemc édition , 
est un des ouvrages les plus remarquables qui 
aíent (,té pllhliés en Allemagne, el mérite 
d'etre traduit en franliais el dans toules les 
bngues modernes. 

l\I. Zmpil en a donné (1836) un ahrégé tres
propre a senil' de guide dans un conrs acadé
mique. M. de Lrew en avail fait un semblablc 
en 1832. 

M. Philipps, a Munich, a commencé une 
histoire d'AlIemagnc dans laquelle le dévelop
pement de la société est ex posé avec infinimeut 
de talent et sous un point de vue élevé, que 
M. Eichhorn n'a pas assez arpr(~cié, savoir, 
l'iniluence dll chl'islÍanisme sur les institlltion~ 
poliliques el la législation de I'AlIemagne. 

Un ouvrage fort préciellx pour la connais
sance de l'ancien droit est celui de 1\1. de Grimm: 
« Antiquités du dl'oit grrmalliqlle » (pllhlié 
en 1824). C'esl de cet oll\'l'age que M. Miehe
lel a tiré la plus grande partie OU contenu de 
ses Origines du droil fmll('ais chel'chécs dans 
les symboles eL formules <Iu dl'oit univcrsel. 
Paris, 1837. 

Enfin l'ouvl'age de M. lIüllmann, « I1istoil"f: 

qu'il a donné rlans son disronrs innllgurlll prOIlOIl('.(> 
lel;) lJovembl e Hl3G, a Frihomg. 11 a pnblj(~. 

en olltre, en 183H, un « Hecueil de docu
ments relalif:; au plus allden droil du pays ,k 
Li¡'gc. Il 
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dé l'élat des pernOllnes en Allemagnc » (2e édi
! iOH, -1830) , est de la plus haute illl portance. 

Outre ces ouvrages destinés a l'histoil'e gé
lIé1'ale du oroit gerlllaniqlle, nOlls possédons 
encore des histoircs spéciales, panni Icsquelles 
llOl1S devons surlout distinguer l'llistoire de 
la ville et du canton de Z u1'ich en Suisse et 
de sa législation, rédigée par M. Bluntschli 
~ 2 VO!. in-8° publiés en 1837 et 1839) avec 
un lalent supérieul'. Avant lui, M. de Don
llanOt avait essayé (1830 et 1832) une 1 His
toire du dl'oit de la ville de llreme. p RécClll
mcnt il a paru une exccllente « Histoire du 
droit de Lubeek, )J par M. IIach. 

Enfin, des Iraités spéciaux ont été puhliés 
sur les institutiolls judie!ail'es de l'Allemagne 
au llIoycn age, parmi lesquels l'ouvrage de 
M. Roggé, mort professeur a Tubingue (pu
hlié en 1820, ,1 volume in-8u ), et celui de 
M. de Maurer, couronné par l'académie de 
Munich (pllblié CH 1834, un gros vol. ill-4°), 
occupellt le premier rango 

j. Les manucls du dl'oit gel'manique, qui 
Ollt paru pcndant la période qui nous oceupc, 
sont celui de ;\1. Miltcrlllaier (3 "olumes), 
}lublié d'abol'd en 1 H:H, el pour la cillquieme 
1'ois en 1837; celui de~!. Eichhorn (1 volllme), 
qui, de -J 823 Ü 1 ~JÜ, a eu quatre édilions, 
eeiui de l\I. Philipps, oont la )Jremil~re éditioll 
a ('Ié faite en 1 ~28, la dcuxieme en 1838 et 
J S39 (2 volnmc~); ce\ui de M. Maurcllbl'echer, 
calquó sur l'ollvragc de M. ~littcrmaier (3 vo
¡u/lles, J ~3,í); ellfin le manllel ékmeIltaire 
du droit genuan¡(JlIe, {Juhlié par M. Ol'tlofl' 
j'U J821-; (1). 

4. Les Ll'aités Ilol1ycIlemcnt écrits sur des 
matiél'es spóeialcs du oroit gcrmanique ne sont 
lJas en graml llombre; il Y en a cepemlant 
d'un mél'itc transeendant) tels que les traités 
de MM. Beseler, sur l'institlllion contractuelle 
( Grettinguc, 1832), Albrecht, sur l'aneien 
droit de propriété gcrmaniqlle (Krenigsberg, 

l I ) Une crilique bien faite de ces ouvragt's Sf~ 
trollve dans la deuxierne édition de 1\1. Philipps, 
T. 1, ~ 8;>. 

::2) Ce SOllt If'S (·fJncordals tle la Havil~re (181i). 

18~g), Kraut, sur la tutelle d'apres le droít 
geI'Illaniqlle (Grettinglle , 1825, non achevé) 
Deiters, sur la communauté dcs biens (llonn , 
j 831). 

!J. Le droit particlllier de quelqlles pays de 
l'Allcmagne :1 élé fort bien traité dans des ou
vrages spécial1x. On distingue parmi eux : les 
manuels dll droit du royallme de Prusse, par 
llorncman (1833), Th::cne (1834), et l{lein 
( 1836, dellxieme édilion) ; de Saxe par feu 
M. I1anbold, MM. CurlillS et H::cnel (1834); 
de Saxe-'Veimar, par M. Sac\tse; du Schles
wig, par M. Falck ü Kiel (1 ~36) ; de la villc 
de Francfort, par M. llender (1836); du 
royaume de 'Vürtcmberg, par 1\1. Griesinger 
et I~1. de 'Vaechtcr (ollvrage commcncé en 
-1839) ; du lIanovre, par 1\1. Grcfe ('I8j6). 

6. Enfill des ollvrages SIlI' l'histoire du uroit 
anglais ont été pllbliés par M. Philipps; sur 
eelle dn Dancmal'k , par M. HOll1cyer (Lradllit 
<Iu danois de Rosenvinge); de la Suedc, par 
Schlegel eL Schildener, etc. 

III. Du droit cccl~siastiquc. 

Le droit ecclésiastiquc, vllIgairement appelé 
le dl'oiL canon, élait alltrcfois la seule branche 
de la jllrisprlldcnce que l'on enscignat aux 
ulliyersités a coté du dl'oit romain. eette 
cOIlnexité est encore indiqllée alljourd'hui 
par le grade de docteur en droit, puisque le 
gradué se nOlllll1e ulriusque juris doctor. Le 
droit ecclésiastiqlle, en eITet, se raUache au 
dl'oit publico Apres la dissollllÍon de l'empil'e 
germaniqlle, il perdit en grande partie son 
illlporlance; illa l'eprit seulement depuis 18Hi, 
et SUl'tout apres la réol'ganisation des dioeesl~s 
catholiqnes, par suite des concordats que les 
divers souverains de l'Allemagne conclurent 
avec Borne (2). 

Autrefois I'Allcmagne avait des canonistes 
fort cdcbres, tant catholiques que protcstants, 
parmi lesquels Brehmer le pere, mort en 1749, 

de la province du Haut-Rhin, Wurtemberg, Bade, 
Hesse, Nassau (1821;, Prus'e (1821), Hanovrn 
(18:'24) . 
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est tIe beaucoup sup(Ticur aux aulres. Il a 
donné (f 747) la meilleul'c édition uu Corpus 
juris canonici, el il a inséré dans son Jus eccle
siasticum prolestanfium (l re édit., 17 'J 4; 2e , 

1754) un commentaire dll oroit ecclésias!ique, 
qui jouit encore alljounl'hui de la plus haute 
aulorilé. JL a encore puulié un Manuel aLrégé 
du droit ecclésiastiquc, et ce manuel a été 
longtemps suivi dans les universiLés. 

Parmi les allteurs calholiqucs, on distin
guait a la fin du siecle dernier de,u:\: partis, 
rlln plus favorable aux droits de l'Eglise dans 

l'l~'tat, l'autre soutenant le droit de l'Élat sur 

l' l~glise. Les pa1'lisans du del'llier systeme fo1'
merent une éco!e dont le célebre éveque de 
Treves, de Honlheim , connu sous le nom de 
Febronius, úlaÜ le chef, et qui dominait en 
Aut1'iche ave e l'appui de l'empercur Joseph 11, 
qui, de sa seule autorilé, avait fait subir a 
l'Église plusieurs réfo1'mes et avait fortement 
l'estrcint le pouvoi1' du pape uans ses États. On 
appelle encore aujounl'hui cet ordre de eho
ses le systcme de Joseph H. Les principes en 
sont surtout enseÍ!:més dan s les manue!s des 

v 

canonistes Ilieger et Sauler, lllorls lOus les 
deux professeurs de l'ulliversité de FriLourg, 
el par quelqnes auteurs plus récent¡;, parmi 
lesclucls Hecllbcr"er en AUll'iche a le l)lus <) , , 

de célébriLé. Sun Manuel du ul'oit ecc;ésiasli
llue auLl'ichien a élé pllblié en allemand, en 
latin et en ilalien. Dalls le resle de l'Allema
gne, celui de \Viese, ouvrage peu profond, 
Imprimé cinq fuis de '1709 a 1827, est, avee 
l'ouvrage laLÍn de G. W. l3cehmer, fils da cé
lebre eanonisLe, ouvrage uont une septieme 
édition a été publiée en '1802, cclui qui a en 
le plus de vogue. Pour les catholiques, l'auto
rité la plus illlposallte élait eL est encore Van 
Espen. 

~lais une nomelle ere a commencé pour 
(;eLte étuoe pemlailt la pél'iodc qui nous oe
cupe, par i'apparitioll du Manuel du ul'oit 
ccclésiastique, composé par M. Ferd. \\"aller, 
¡I1'ofesseur a l'université oe BOllll. Cel ollvrag<', 
aussi rClllal'quable par le fond (pIe par la forme, 
;¡ ('ti huit éditiolls dalls {'espace d,'J () aJls; 

elles ont paru en 1821 , t 823 , 182;') , 182H , 
1831, 1833, 183G el 1839. La qualrieme 
édition est, cOlllpal'aLivement aux trois pl'e
mi(~l'es, un ol1uage 1l0UYCall, I'llcs deux df'r
nieres ont subí de Il'es-gl'andl'!-¡ amé\¡orations. 
Ce li\Te conlient :111jourd'hui 7D8 pagcs. l)onr 
faire eOllnaltl'C SOIl cal'actcre, nuns devons 
dire quelques mots de la direction que l'étude 
du droit eeclósiastique avait prise en A1Iema
"ne Yel'S la fin du xvmC siecle. Les aulclll's o 
qni óeriyaient sur ccHe branehe du droit, paJ'-
taicnL ünlinairclllcllL d'lln poinl de YIW philo
sophique. Ils admcuaient un dl'oiL eccldsiasti

que nalurel, c'cst-a-dire, UlI ensemble de 
principes fondamen:allx, délluiLS de la doc
trine générale dll droit naturel, tdle que l'école 
de Kant l'avait mise au jour. Le droit posit.if, 
tant de l'Église c:llholique que des eOllfessions 
protestantes, était sullOrdonné ~\ ces lhéories 
et modifió par elles. On J'ejeLait COIllIllC slll';tnn'~ 
tout ce qui ne se conciliait pas ¡[Yee la science 
pureo Parmi les ;tnleurs quí suinient ectte 
méthodr, nous cilerons fel! TII. Sclllllalz, pro
fessclll' de droÍt nal\ll'el a Berlín. Son ~lanud 
du dl'oit ecclésiaslifllle est pancnu, apres la 
mor! de l'auteur, en 'J 83-1" ;\ sa troisieme 
édition. 

.M. 'Valter se déc!ara ouvertement eontre 
eeHe rnéthode, el, présenla le droit ecc\ésias
tiq\le dans loule sa pureté historique. Tou! 
son ouvrage est dominé par cet esprit, ce qui 
lui do¡me une base súre. Le droit ccclésiasti
que catholiqlle snrlout y cst dévcloppé avcc 
une clarté admirable, et tcl ({tIC l'Église l'a 

enseigné elle-memc, que ses cnsci:-;nements 
aient éll) OllllOll reconnus par le pouyoir séeu
lieI'. C'esl ce qui a valu a M. ,,'alter l'épithelC 
d'llltramontain de la part des auLeurs atLaehés 
a l'école de Fe1Jl'onius. Dans aueun ouvrage 
l'histoire du droÍl ecclésiastique n'est cxposée 
ayec plus de sagaeité que dans le sien (p. H)O 
-2i8). L'auteur a mis ~l profit toutes les I'e
eherc}¡es, tant aueiellnes que motlernes sur 
les SGUl'ces du droit canon, el entre autres 
eelle de fen La Serna Santallder sur la vél'ita
bII' coHec:ion d'lsidore de Sévilie. On trouVf' 
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l'hez lui (p. 1 ;jJ eL suiv.) 11 nc discussion fort 
('('rnarqua!Jle sur \'aulcur prohable et sur le 
hut des fausses décrétales il1iiÚl'ées dans la col
leclion pseudo-isidorielllle, Cl sur ccIles dont 
celte collection cst la :;(JlIJ'ce. L'hisloil'c dn 
droit de \'Église grcc(jue y est également trai
tée, aillsi quc le¡; principes dUUl'oit qui la régit 
encore 311jOUl'll'hui. lJn chapitre pal'ticulier 
es! dcSfillé ü détel'Iniuer les rapports fjni doi
"\ en! exister en [re rÉglise et l'Élat, el llll livre 
enticr (le eillqui(\mc) traile de l'inflllcnce <In'a 
exeJ'cée le dl'oit caIlon sur la législatioll cÍyilc 
d Jlolitiqlle dc~ ¡¡cHjlles chréticlls. On doit 
2!rc élOlIlIé qu'il 11 'ait pas encore dé faÍt 
une tl'aduction franGaise de l'ouvrage tic 
~H. ,,'aller (1). 

POUl' combattre la direclion que 1\1. \Valter 
tÍol1ne it \'étude uu droit ecclésiaslique, UII de 
toes collegllcs, fen 1\1. Drosle Hülshof, a pu
hlié en H~':28 un Manuel du dl'oit ecclésiastique 
;iuqllellcsF]'iIlCipcSlk~ n~glise gallicaneservent 
de base. 011 les lrouye :11!ssi dans le Manuel 
de M.lkclldel de ,,'üI'ZLollrg (qni de 1819 ü 
H;39 a en trois édilions) , ainsi que dans celui 
de l\L Eichhorn (deux yolmnes de 1 G80 p:lg., 
puhliés en 1831 el 1833). C'est. le meilleur 
line sur le droit ecclt:~siastique, qui ait élé 
publié par un auleUl' prolestant de nos jonrs. 
~ous passons SOllS silence un grand nomLre 
ll'auteurs qui ont 1raité le droit ecclésias
tir¡ne (\'un ttat parliclllier. La plupart des 
tl't'Iltc-llllil Élals de la confél!él'alioll gcrmaui
'jil(' Ollt eu lcUl's callollisles. 

Joule eetle élude a re(]u un nouvel intérct 
de la lulte qlli s'est engagéc en Pl'usse a la fin 
de 1837, par suile de l'enlcvcment, ordonné 
par le roi, de I'al'chevcque de Cologne. Pres 
(le 200 brochul'es ont paru, et d'aulrcs pa
I'aisscnt encore Ü ce StljeL La Baviere est de
\enue le centre des défenscurs de l'Église , et 
ie Journal historiqtlc cl politiquc, publié par 
}üL Gml'res ms el Philipps, cst l'ol'gane d'ulle 
u:olc (lui rappelle souvent les doctrines défen
duc;:; par le parti catholique de la Belgique, 

'1) Elle "¡ent dr par:litre, ¡Xute des dircctClli's.:' 

:1V:lllt, pendant el apres la róvolulion beige. 
CeHe école aUaque surLout les parLisans Ju 
s)s¡¡~me de Joseph 11, dont le nombre semble 
:1\'oir dimiJlué en dehors el meme oalls le seiu 
de l'Alltl'iche. 

A la fin de ecHe lIotice, nOlls dcvolls ap
pele!' l'auentioll de nos lectcul's su\' Hile nOll

velle éditioll du Corpus juris canonici, faite 
SUl' ecHe de Brehmer par l\I. Richler, profes
seur ;'¡ Leipzig jusqu'en '1838, el aujourd'hui 
a Maruourg, eL sur la traductÍol1 allemande 
des pal'ties les plus importantes de eeHe source 
fondameIltale, faite par MM. Schilling et 

Sintenís. 

IV. De la pl'océdul'e civjle. 

Les principes sui"is en Allemagne en llIa

tiere de procédure cirile pro\'iennent des sour
ces les plus diverses : ils !l'Ollt étó étahlis et 
précisés que par les lravaux des jurisconsultes. 
L'ancienne procédure germaniquc a dú códel' 
aux doctrines déduites du droit rornain el du 
droit canon; c'esL an :ne siecle que c.e chan
gement radical a en lieu. Les 100S de proeédure 
ciyile railes ponr la elwmhl'e impériale , ont 
servi de modele aux COHrS el ;¡UX lrilJllllaUX 
des d¡!kl'cnts p:1}S. C('st eH Saxc qu'lln S}S
teme l'c'gulicr de procédnl'c ci"ile s'cst COllSO
l¡dé en prcmie!' lieu : onl'appelle, a e:1use de 
sa spécialité, la ]Jrocédure sa:ronllc. ecHe pro
eédme sert de base au s)'sLerne suivi ailleurs 
sons lc 110m de procédul'c du droit commun 
(Gemcincr deulscher Civilprocess). La prali
que en a défini avec quel(!ue précision les prin. 
cipes : c'était un droit purernenl cotltumier, a 
peu de dlOse pres, auquel on Il'avait pas en
core <lonné d'aulre base ralionncll~ que celle 
qui l't:wlte de la lIatnre des choses elles-rne
mes. Be:1l1collp d'auLeurs se sont rcndus cé
h~}¡t'cs, au XYIliC siecle, par leurs ouvrageit 
sur ce systeme de procédllre. Les rlerniers 
sont J llslus Clapl'oth ;'¡ Grettingue (mort 
en '18(0), Erncst-GOllefroi Sehmidt á Leip
si" Au(.'uste-Frédérie D'U1Z (mort en 1801 ü '(i (. ~ 

dalls le W urlcmherg). 
~bis une nou\'elle ere a comIllcIlcé pour 
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eeUe branche de la jnrisprudcnce avec le 
xn: e siécle ; on Ini a donné une hase ration
nelle et nl(~me métapliysi(Iue, des príncipes 
plus rigoureuselllent définis et \lne forme plus 
scientifique, tout en conservant la marche eL 
les formalilés usitées. 

Quatre jurisconsultes, dont un seul est 
cncol'C vivant, se sont fait une hrillante répll
tation dans cette partie de la science, et ils 
80nt cOIl;;idérés comme les fontlateurs de la 
théorie de la procédure civile comnmne en 
Allemagne ; ce SOIlt : 

M. de Grenncr, d'abord professellr el plus 
tanl conseiller d'l~tat en Baviere, morten '1827. 
Ses traités forment quatre volumes, 

M. d'Almendingen, mort en 1827, dans le 
pays de Nassau. 11 a publié en 1808 \lne Méla
physique de la procédure civile. 

1\1. de Grolm:lll, mort en 1829, ministre de la 
justice ~\ Darmstadt. Son Manuel a eu, de 1800 
~I 1826, cinq éditions. 

M. Martin, autrefois professeur a Grettin
gue et a Heidelberg, aujourd'hui consciller a 
la COUl' supreme de Iéna, est l'ailteur du ma
nuel de la procédure civile le pllls répandu en 
AlIemagnc ( cet ouvrage a eu en 1838 sa do u
ZiClllC (~diLion). 

PI us tard, 1\1. de Linde a Giessen (1) et 
M. Bayel' a l\lunich ont surpassé dans leurs 
ouvl'ages les deux dcrniers jurisconsultes. Le 
manucl de ~J. de Linde est parveIlll en 1838 a 
sa qllatricrne édition. Les dellX ouvrages de 
M. Bayel', puLliés pour la premíere fois en 
1828 et ,1850 , ont valu a leur auteu!' le titre 
de premier processualiste (c'est-a-dire, pre
miel' }ll'of'eRseul' de la procédure civile en Alle
maglle ). 

Quoique ces deux auteurs, ainsi que 1\1. Mar
tin, distinguent toujours avec soin la source 
d'oú dériye chacun des príncipes qn 'ils inyo
quen!, leurs ouvrages n'ont point un caractác 
ltislul'ique, c'est-ü-dire qn'ils He dómontrcllt 
pa::; ('ollllllcnL on e~L pal'\'cnll Ü illtl'uduil'e ces 

',1 pI. de Linde est 11 ujourd'hui conseillcr d'J~lat 
1.'1 l'hilq.((~ 1111 dé:larternent de l'instrllclioll publique 
/1 J)ilrmsladl. 1.(' granú·duc de lIe~se iI du:tné 

principes, Oll a ql1elles doclrines el j yuelle¡,;. 
idées des Lemps passés ils se rattacheu l. 

JI était l'óservé :t ~DJ. Heffter et Bethmall
Holweg de r(~paIHIl'e 3m ce sujet les premicl'es 
lumif~l'es. Le dernier surlout a rendu un grand 
service a la science par ulle Histoire de la 
législation sur la procédlll'p, civile de I'A\\ema
gne, dont malhenreuscrnenl. le premicr volllnll~ 
seul a paru, contenant un cxposé allssi pro
fond que lueille de la procédure usilée dans 
lcs derniel's temps de l'empire romain et sanc~ 
tíounée par la législation de Justinien. 011 
attelltl du célebre allteur la conlinuation de 
son ouvrage ayec irnpatience. 

A coté de la procédure du droit commUTl , 
dont HOUS yenons de parler, on tl'Ouye el! 
Allemagne : 

-1 0 Le systeme de la procédure prussienlle, 
hasée sur des príncipes tout a fait spéciaux ; 

2° La procédure fran<;:lise sur la rive gauche 
du Hhin ; 

Et 50, dans plusieul's Élats particuliers, des 
modifications plus ou moins esscntielles de la 
procl~dllJ'e dll dl'Oít COll1lllllll. 

En g(~lIl'ral, des besoins de réforme, en ma
tíere de procédure, se sont faít senlir, a partir 
de 1815, dans tons les ÉlaLs de I'Allemagne. 
Quelques-l1lls de \lOS jurisconsultes se sont done 
occupés de cette partie du droit sous le poillt 
de yue lógislatif;, ils ont comparé le syslt~me 
allemand ayec la procódure fl'an<;aise et pl'US

sienne, et ont fait I'essortil' les défauts et les 
avanlages de chaque sysleme ; ils Ollt en ollLre 
signalé les vices reconnus dClmis IOllgtelllJls. 
De gl':llldes qllestiollS ont élé examínóes, par 
exemplc, celle de la publícíté, ecHe de la procé
dure orale, des contlits, de l'organisation judi
ciaire, de l'ordre des avocals. A la tete des jn
risco!\sultes allemands qni Ollt écrit sur eette 
matiere se place 1\1. Mittermaier. Non-seulement 
il a pllblié un ouvrage spécial qui contíent une 
comparaison de la législation fran<;.aise et prlls, 
siellnc ayec le droit eommllll de l'AlIcmagllt' 

récernrucnt a cet hornrne supérieur des leUres de 
uo!J:esse. 
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d les lois nouvdles en maliere de procé
dure (1) ; mais depuis 1818 jusqu'a ce jour 
jI a donné des analyses critiques de toules les 
lois nOllvelles et des projets de lois rédigés 
tant en Allemagne que dans les aurres pays de 
J'Europe (2). Par ces articles, qui contiennent 
parfois une censure sévcre des essais faits ou 
proposés, M. Mittermaier a puissamment con
tribué illlX progres de la législation sur la pro
rédllre civile, progres qu'il a constatég plus 
lard dans des articles du meme recueil, spé
cialement destinés a démontrer la marche de 
eelle Iégislarion vers le but qu'elle doit se 
proposer d'atteiJÍdre. 

Le quart de siecle quí expire avec ceHe 
année, est une époque de réforme de la procé
dure civile pour tOl18 les pays allemands, et 
ron est étonné du mouvement qui regne dans 
la législation sur cette matiere. Outre un gl'and 
nombre de lois spéciales, quí ont aboli les abus 
constatés en 'V urtemherg, en Baviere, en 
Prusse, en Saxe eL aillcurs, on voit sanctionner 
des eodes entiers de procédurc civile dans le 
gr:md-duché de Hesse-Darmstadt en 1818, a 
Berne en 1820, dans le duché de Nassau en 
1823, dans les principautés d'Anhalt-Dessau 
en 1822, d'Oldenbourg en 1824, de Rudol
stadt en 1825, dans le ropume de Hanovre 
en 1827, et dalls le grand-duché de Bade 
en 1832. En Baviere on a publié trois projets 
différents en '1825, 1827, 1831, sans en 
;¡dopter aucun ; des lois spéciales ont introduit 
quelqucs changemcnts en 1837. 

Lc mouverncnt législatif est loin de s'etre 
arreté, et ron a dú quelquefois modifier les 
innovations pcu apl'es leur introduction. On a 
tenté dans quelques États, par exemple dans 
ie grand-duché de Hade, une transaction entre 
la procédure civile allemande et la procédure 
fran<;aise : l'cxpérience n'a pas encore bien 
démonlré si cet amalgame de deux S}SlemeS si 
diíférents est un véritable progreso Toutefois 
on y a évité plusicurs défauts reconnus en 

(J) 4 petits vol. in-SO, publiés en 18~O-~G, et 
unc serondc fois en 182í a 1840. - (2) Dans les 
Archi\es pOllr la jllrisprudellce du droit dril. 

France, et surtout empeché que les frais ne 
soient aussi élevés quE! dans ce dernier pays. 

11 peut paraitre surprenant que, dans le~ 
cours de procédure civile qui se font aux uni
versités allemandes, on se borne toujOUI'S a la 
procédllre du droit commun ; mais les regles 
qu'on y enseigne ont a la fois un Cal'actere de 
généralité et de précision, de telle sorte qu'elles 
peuvent senil' partout. La théorie de celle 
procédure est la clef des législations spéciales 
de toute I'Allemagne, hors la Prusse et la rivc 
gauche du Rhin. On y indique" a1l8si, lorsque 
l'oceasion s'en présente, les modifieations les 
plus importantes qu 'elle asubies dans lel ou Lel 
pays. Enfin, dans les universités bien organi
nisées, on fait aussi bien un cours particulier 
sur la procédurc civilc que sur le droit civil 
du pays, par exemple en Prusse, en Baviere • 
en 'Vurtemberg, en Hanovre, etc. 

V. Du dl'Oit crimine!. 

Les vingt-cinq ans qui expirent avec l'an
née 1840 sont une période de réaction contre 
la méthode suivie dans l'exposition du droit 
criminel, méthode dont M. de Feuerbach 
(mort en 'J 832) était le principal auleur el pro
pagateur. Lui et ses amis, de Grolman et?'AI
mendingen , étaicnt les foudalellrs de rEcole 
philosophiquc des criminalistes allemands, 
école qui n'a pas seulement réfol'mé la théoric 
du droit criminel général de I'AlIemagne , en 
y introduisanl, comme des [ois, des principes 
purement spéculalifs, mais qui avail encore 
imprimé leur caraelere allx Ilouveaux Codes 
criminels sancLionnés depuis 'J 815. 

NOUfi supposons que les doctrines de M. de 
Feuerbach sont connues de nos ~ecleurs. En 
Frailee, ces doctrines ont élé répandues en 
me me temps que combattues par M. Rossi et 
récemment par M. Rautcr (5). Nous ero}ons 
allssi que nos lecteurs savent quelIe imporlanee 
l'école philosophique a attachée aux théories 
sur le principe fondamcntal de la pénalité, 

(3) V. ,'inlrodllclion :lU Traité lhéoriqlle et 
pralique du droit criminel franl,lais, t. 1, "Paris 
1836. 
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su!' le droit de punir eL sllr le but des lois eri
minelles. Selon le point"de départ qu'ils adop
taient en eeHe matierc, selon la base qll'ils 
donnaient au droit pénal, les autcurs soule
naient en droit criminel des principes tout dif
férents. Ces principes étaient, aux yellx de, 
l'école philosophiqlle des criminalistes allc
mands, des vérités absolues el antérieures allx 
lois péllalcs POSiliyes , des vérités qui devaient 
guidel' le jllg~ ell cas d'insufilsance de la loi, 
et si la loi étaít lombée en désuétudc. M. de 
Fellerbach avaít allssí remplacé, Jiar des n~glcs 
iléduitcs de sa théol'ie philosophique, biell des 
dispositiollS des "ieiHes lois de l'Allemagne, 
("est-~Hlire , dll dl'oit 1'0maill, dll droit canon 
<'L du COlle pl:'nal de Charlcs-QlIint, de '1032, 
qlli sont encore :mjollnrhlli la base <iu droit 
crimincl gélléral de ce pays. 1l n'attachait pas 
d'imporlance a la question t;e savoir, si sa 
thóorie du droit pénal 3vait été eeHe du légís
laleur. On devait la sllivre, paree qu'elle élait 
\Taie en elle-n}(~me ('1). 

C'esl l'ardcllr philosophique de la fin OU sie
ele oerniel', qui avait fait naitre sur leskmles 
ijllestiolls du droit pénal les discussiol1s qne 
nous aVOiiS mcntionnées. l\éanmoíns les théo
ríes de Kant el (le pl'e~que tous les philosophes 
qui l'Ollt slliyj , Be fmellt pas adoptées par les 
criminalistes de l'écolc philosophiflue. En c1fet, 
Felleruach, Grolman et leurs amis prellllent 
pour base de la pUllition , non la justice, mais 
la dPl'cssion, ou la préventioll, ou (quelques-
1l1lS) l'amendcmcnt dll eoupablc, ou assignent, 
selon les cirCollst:.lI1ces, tel ou tel but a la 
peine. 

La réaclion contre eeUe école est pal'tie de 
différenls cótés : contre elle eL nolamment 
contre 1\1. de Feuerbach se sont successire
ment déclarés ~Hd. Mittermaier (1819), Henke 
Ú Reme (1823), RosshirUt Heidelberg (1821), 
Gerst::eker a Leípsig (1823), Bienel' a Ber
lin (1829), eL tou[(; la génél'atioll pius 
jeune des eriminalistes allemamls, tels que 
MM. "'aechter (J82t>-182ü), He fl'le l' (lK")i), 

(1) M. Hautlr 11 plltllié un rxposé critique du 
Hne de 1\1. de Fcucl'bach, jugó ctu point de yue 

Jal'kc (1827), Klellze, AlH'gg ('1827 eL183¿;I. 
M. MiuemJaie( avaiL déjil, en 'IH21, dans 

un article insél'é au qnatrieme volllllJe dps 

NOllvel[cs A rchices dn droit criminel, d!'~Ill()!l-' 
tré l'absnnlilé de la lilétll()(le en usage. JU. Ce\'

sUckel' le fit allssi dans le scptiemc volnl11c. 
1\1. Biener publia dans le dixíeme volllme. 
en 1829, une dissel'tatioll fOl't l'el1lal'qnable 
sU!' l'applícation de la Ill(~lhodc historiquc, 
c'esL-It-dire des prillcipes de l'école hislOl'i
qnc, ~\ la sciellce dll dl'oiL crimille\. PClIl.-elre 

Y:1-t-il UIl pen trop loin; mais il démontre qUf' 

des principes quí lIe 80111., ni sanctiollnós par 
la légisIatioll, lIi I'C<;:US COllllfle droit COUllI

miel', ne sonL que des opinions indiyiduclles 
aussi bien dans le droiL erimincl fIue tlans JI' 
droiL civil. 

M. Abcgg essa)':! de combiner la méthodi' 
historiql!e avec les príncipes de la philosoplúe 
de Hegel, eL y réussit. 

D'llIl alltl'e cOlé, .M. BaLler, professenr de 
droit crimine! a Ga:llillglle, f1t deux t;ditioni> 
d'nll l\Ianllcl !In droil crimine!, dOlll la couleu!' 
esi philo50phi(lue plUlÓl qn'hisIOl'iqllc, el le 
~Iallllcl de M. de Feucl'hach ent prcsquc 10m; 1(,;.; 
dellx ans une ótlition nouvcll(~, parce qu'oIllc 
suivail dans la plupart des III1¡VCf15ités (2). Le 
cal'actere prill1ilil' de cet ouvragc lui fllt con
servé non-seulcment par l'autclIr, mais encore 
par J\I. l\littermaier, son dernier éditclIl'. (:c

pendant ce jmisconsulte combaltit derlUis k 
eommencement jllsqu'il la fin la malliere d(~ 

yoir de l'autclll', lorsqu'elle s'écarlait des résu!
tats d'une intel'prétatioll {¡dele des SOllrecs OH 

des príncipes positifs généralcment reeonnllS. 
1\1. Mittennaier expose daus sa préface d~ 

quclle maniere lui-meme se propose d'¿~cril'e 

un jour un li\Te sur le droit crimin.el. 11 csL 
intéressant de connailre les viles de ce eélehre 
jurisconsulte. Nons nous empressolls de repro
nuire ici sc;; pal'oles : 

« UIl Manuel du uroit criminel allemand 
(dit-il, p. IV de la préface de la dOllzieme (;di
tioll de Feuel'Laeh, f;titc en 18;)G) d(l:t, pour 

fran0ilis, (!uns la Rcvlleélrangerc ct{mnl}aise, t. V. 
p. -'Í8~.-- (:2) 11 en a par u une lrcizicrne ceLle annóe. 



ltEPUlS 1815. 

~atisf:lire ;\ toutes les exigences de la science : 
( 1o partirdeprincipesrecollnusen mali(~rc 

de droit criminel, et ne pas s'en écarler dans 
les détails. 

« 2° Son auteur doit s't~trc pénélré de 1'es
prit des sourccs principalrs ou droit criminel 
général de l'AlIemagnc , sayoir : uu droit ro
main , dn droit. canon et d!l uroit germanique, 
et tlt~ternüller exactelllt'nt len!'s rapporls mu
tuels. 

« ;)0 JI doi! connai!rc les idées dominantes 
lSUl' Ir droit crimine! du moyell {I!le, tant eclles 

.1 " 

que les célebres crimill;llis!cs iraliens, tels que 
G:llldiIllIS, Arretillus et BOllifaciUi;, Ollt slliyies, 
que celles qui se reLrouvent dans les statuts 
des viHes de l'Italic, attendu que les prati
ciens, au moyen áge , y ont atlaché une haute 
im porlance. 

« 4° n doit connaitre les doctrines de droit 
pénal répandues a la fin uu xve et au commen
cement du XYIC sicde, :t cause de l'influence 
qn 'elles ont excrcée sur la rédaction des lois 
criminellcs de ce temps, et notamment sur le 
Code de Charles-Quint. 

a [Jo JI doit étudier les opinions des inter
pretes de cette derniere loi, et la pratique du 
droit criminel dll xm e sieele, vu que celle-ci 
a déja cornmencé ~I modifiel' la législation écrite. 

« Go Il doit s'efl'orcer de tl'OllVel' \lne daf)
::ificaLion des crimes et déliLs, CJui soiL a la [ois 
conforme aux sourc('s eL aux idées suivies par 
les criminalis[es. 

1 7° La naLure de chaque crime doit CLre 
d(~tel'minée [allL d'apl'es les diRpositions de la 
loi, que d'apl'es la nature des choses. C'es! !a 
philosophic qlli doit ailler l'intet'prete a décou
nir ceLte derniere. 

q 8° Les questions controversées doivent 
etre posécs eL résolucs de maniere qu'il soit 
facile d'en saisir la portée, el de se rendre 
compte des difficuItés qu'elles pn~sentent. 

L 'allLeur doit avoir égal'd aux regles de la mé
decine légale, si elles ont trai t a la question 
qu'il discute. 

« 9° 11 esL nécessaire dc connaltre les dé
cisions remarquables en droit criminel, po nI' 

ARCHlYES. - T. IY, Z,e LIYr..\ISON. 

consta ter la jl1rispru~lence. 11 manque a I'AI
lemagne un recueil oc ce genre. 

« 1 0° Enfill UII manuel du droit criminel 
allemalld doit 'contenir la comparaison des dis
positions des Codes nouvellement sanctionllés 
en AlIemagnc. l) 

M. Mittennaier annonce qu'il est occupé 
d'un Manuel qlli sera rédigé d'apres les prín
cipes tIll'il vieot d'exposel', mais c¡u'il lui faut 
des all I1l'.es pOli!' I' aChC'iel'. 

n,t doiL etrc surpl'is de voi!' que les crillli
n;disLes allclllands n 'aienl ]las songé plus tÚ! Ü 

écrire des oll\T~:geg de droit criminel com
paré. De lels li\Tes sont a la fois historiqlll'g 
et philosophiques, et doivent erre faciles a 
faire en Allcmagne, parce que la COIlIla:,,

sance des langues et des législations étrall
geres y est plus commune ql1'aillcurs. La 
pensée de composcr de teIs lraités est Vel1l1e ;'} 
plusiellrs profcsseurs de droit criminel, el a 
été meme exéclltée en partie. M. Geib, a ZII
rich a puLlié dans les Nouvellcs Archives du 
dl'oit criminel de 1836 un arlicle fort il1tért~s
sant SUi' la méthode comparative. M. Martin, 
dans son Manuel puhlié en 1825, a comparé 
achaque paragraphe le droit criminel général 
de I'Allemagne a,·cc les dispositions du 1l0U

veau Code pénal de la Baviere. 
Enfin M. ~Ii¡lel'lnajer a écrit sur I'inslruc

tion cl'imillelle Ult oUYI';¡ge vraiment classiquc. 
On le considere en Allemagne comme le chcf
d'reuvre de ce jurisconslllte aussi recomman
dable par ses écrits sur le <11'oit gel'mallique et 
la procéuure civile, que par ses "ues sur le 
droit crimine\. Cel ouvrage, intitulé (( la Pro
cédurc criminellc allemande, tant d'apres la 
jurisprudence . coutumi(~re, que d'apres les 
Codes des différenls Élats de I'AIlemagnc, 
comparée avec la procédure crimineIle frau
<;aise et anglaise, » a eu en '1859 sa trolsiemc 
édition uepuis 1822. 

N'ous terminons ces considérations sur la 
marche de la science du droit criminel en Alle
magne, en faisant connailre a HOS lecteurs 
qu'une fouJe de monographies et de traités 
parliculiers sur des matieres et meme sur des 

f7 
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fJuestions spéciales, on t parll dans les vingt-cinq 
dernieres années. Outre les livres ad hoc, les 
Nouvelles A/'chi'ves du droit criminel, re
pl'ises en Hl17 et continuées sans inlerl'uption 
jusqu'a ce jour, contiennent de ces tl'aités 
et dissertations. Il n'y a ras de matiere qui 
l1'ait été soumise une OH plusiems fois :. une 
révision complete. L'histoire du droit criminel 
allemantl a été écrile par M. TiUmann (1832) 
et M. Bosshirl (1837 -1 ~39) ; mais ces del1x 
ouvrages son t lo¡ n d 't~lre com pIé temen l sa tis
faisants. Enfin, deImis 1838, M. Kapplcl', 
a Stultgard, a publié un Manuel bibliogrJ
phique du droit crimine! allemand, <luí lIe 

laisse rien a désircr. 
Ce n'est ras la science dll droit crimine! 

seulemellt ¡¡ui a marchó en l\lIemagne, mais 
e'est aussi la législatioll. n est naiment CUril'llX 
tIe voi,' combien de projets de Code criminel 
ont été faits, dont plusieurs ont élt'~ adoptés 
ou spnt sur le point de l'etre. M. Birnuaum a 
tracé 1'histoi1'e législative du droit cL'imine! 
dans rEmope entiere pendant lIotre époque " 
dans son discours de recteur a l'univel'sité 
de LouvaÍn en 1828. La Thémis en a donné 
en 1830 (tome IX, page 161 ) des extl'ails : 
1l01lS ne les reproduirons pas ici. M. Haus, :t 
(~alld , dan s ses ouservations sur le projet de 
Code pénal beIge, en 1833 , a également tracé 
I'hisloil'e de ce mouvement législatif. 

Nous nons bornerons iei aux indieations 
~lIivaIltes : 

1. En Baviere. Un premier projet de Code 
pÓllal fut rédigé par M. Kleinschrodt en 1802; 
un deuxieme le fut en 1808 par M. Feuerhach 
et fut publié en 1810; le projet revu et co1'
rigé re~ut force de loi en '1813, et fut inlro
duit dans le du<;lté d'Oldellbollrg en ,1814. 
Mais bienlót, reeonnu cornme peu faeile a ap
pliquer, il fut modifié par un granel nom.bl'e 
de novelles. En 1822, le projet d'un nouveau 
Code, rédigé par M. Gmnner, parut: il fllt de 
merne sournis a une rl'\'if'ioi!, et, ainsi 
amendé, il fut publié enI 627 .. Enfin, en 
1831, 011 vit paraitre un troisicme projet, qlli 
n'a pas encore été présenté anx ch:unbrrs. 

2. En Sa.u, M~1. Erhanl et Tiumallll 
re<;urent en 1810 la mist>itlIl de rédiger un 

projct de Codc p(~nal. Chacun fit le sien. 
M. Titt l1Iann [Jublia son proj el en ,18 j ;) ; ce!ui 
ti' Erhal'd parut ~wllkmcllt arres sa morl, e:1 
1816. En ,1824 pal'llt un aulre pl'ojet, rédigú 
par )1. Stübel, et CII. ,1836 1111 aulre, lout 
dilférent, qui fut pJ'(~selllé anx chamhres, 
et adopté, apres IIlle disclIssion sérieuse, 
en "837. 

3. En rViirlemoc/'g, Ull premier projef de 
Codc pénaI, d:l!)()l'ó par M. We.!¡cr, Yice-pl'{~

sidenL de la llanle COlll' <In rOy:llll1lc, p::ll'nt rll 

1823. On le [rOllva insum~allt ; eL, eni 832, 
un 1I01lVeaU projet, j'édig(~ par une cOlllmis
sion, fut pnblié. SOl1mis allx challlbrcs dans 

une session exlraordinaire , en 1858-18;:)a, iI 
fut sanctionllé dans cette dcrniere aUllée. Ce 
Cade a été présenté, :\\"CC <]Ilclques modifica
tions, aux états de Saxe-)Ieillingcn. 

4. En Hano'Cte , UIle eomrnission, SOllS la 
p1'ésidcnce de M. lbmann , a été ehargée de la 
rédaction d'ul1 Cude en 1N23; elle Pllblía la 
partie générale en 1824. M. MiUerrnaier la fit 
réimprimer :nec un cornmenlaire crilirJlle. Le 
projct complet, {~clairci par des noles dc 
M. Baller, parut en ,1 ;";20, eL fut préscntt'~ aH:\: 
chambres eh 1830. Modifié deux fois, ce 
projet fut adopté en f837. 

0. Dans le grand-d'/,{che de Ilesse-Darmstadl, 
un projet de e ode a été pllhlié en ,1830; les 
chambres 1'ont discuté ell ,1 ~40. 

G. Dans le granel-duché de Bade, la 1)1',;
miere partie d'ulI IJroJ' et de Code rédi"é fJar 

1 'v .11. 

une commission de législalioil dOllt M~I. Mit-
termaier eL Duttlillger, pl'ofcsseurs de droit 
criminel aux l1ilivcl'silés }¡;¡doiscs, sont mCIl1-
bres , a été pnbliée CII 1 g30 ; la suite a P;,l'll 
en 1838, el, dcpuis le llIois de mai 183D, te 
projet a éLé SOUlllis aUlle eOlllmission eil()isi\~ 
par la dcuxielllc dwmbre des éLats , pui~; dis
cuLé el adopté dam sa scssioll , repris(~ :m lIlois 
de mal'S de l'alluée ,j 8·1,0. II cst somnis cn ce 
moment a l'examen de la prcIIIi(\l'c eh::lmbrc. 

l\OilS passolls sous silence les essais lenL{~s 
sallS succes notable dans d'al!trcs parlÍes de 
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I'\lklilagne, el le 1ll0UVelllcIlt légi1ilatif opél'é 

dam; les canLow; de la Suisse, quoique ce del'
Ilil'l' se r~ltlaclle en parLir aux pr()~l'es de la 
L~gi¡.;lation péJla\e en .\lIelll;\gnc. An¡.;si)í. "lit
¡nliwiel', qui, dC[luis 1 Ni!l, a toujOl!l'S pu
¡¡lié des alla\y¡.;es cl'itj(jlles de tollS Ics pl'ujcls 
dt~ loi, llll"'mc tlt';'; p~'ys éll':tllgers, a-L-il COI11-

}lI'lS la 1(~gisla[¡o!l suisse dallS scs revues ('1). 

VI. Du J)l'Oit /lllhlic. 

Pend:wt la d('ln:icllle lIIoitié du XYIlI C siecle, 
le droit jlll!)lic élait, eH Allrmagne , la parLi(~ 

de la ,jlll'íspl'udeJlcc qui hl'illait dll plus "ir 
éeh/. Cest U:pofluC des gl'allds pulJlicisLes de 

J'clllpire gel'luani(luc, de Moser (IlI01't en 
1780.\, PutLCI' (lIlor! en 1 tl07 ), Hachedin ct 
:t:itl'es. Ll eOllsLiLution de eet empire, conso
lidée cl régularisée par la }laix de "·c¡.;tphalie 
( en 1 ()4~), assignaiL Ü I'clIlpCrClll', aux prillces 
deCleurs et ¿, LOlls les lllCIllbl'es de eeHe 
grande eonrl'dl~l'atioJl leul's ¡¡laces l'esp('clives. 
Le oroit féCldal I'~tait cn parlie la IJase dc Icl1l's 
dl'oits. Heux !wulI's eours, l'tllJe :'\ '\'clzlar 
( COJllllle sous le llOlIl de Rcichskammcl'gc
r¡c!lt), l'autl'e ü Yi(~IlnC (Reic/¿shof'ralh) ga-
1':1lllissaicllt les dl'oits de chacull. Les princes 
;dlr'mall(ls rOlmerenL Ulle gr~mde falllille, 
dUIlt les diycl's Il1Cmhl'es ayaient souvent des 
pl'oci~s; Hne eerl.aine libel'l~ exislail dans les 
Vays el dans les "illes de I'Empirc; ccs dcr
nieres étaicnt de peliles J'éPllhliques sOlllllise¡.; 
;., h lulelle de I'Elllpel'CIII'. La plllpart dcs pays 
a\:tícnl. des él:HS qui ,"oLaicllt les impulso 

Le dl'OiL ¡¡uhJie de I'EIII pire éla¡t tout ü fait 
hi~torir¡lIe et posilif. Q1IOi'l"C lJicIl tlifI'ércnt 
dalls le ltrlllC de son dé\'eloppemcnt, ii :Jvait 
les nH~mes origilles fIuC le dl'oit publie d'An
gleterre. Sculcmcllt les lonb de la Gennanie 
étaienl des prillces plus OH moins pUiSSall[S, 
les communcs n'ayaieIlt ~ucune illfluence ¿l la 

(1) Elles onl ordinairernent paru dans les No/{
e'elles arcMves du droit criminel et dans le JOlll'

nal critique pour la I(~g¡slntion étrangere, qu'il 
l'i'dige aree M. Zacharim dcpuisJ I)~í. 11 a en outre, 
puhlié en 18~J un ouvrage spécial sur l'é(aL actucl 
de la législat.ion crilllinelle en Allemilgne. 

(~) :\\1115 r('Il\'O~on<: surtOllt iI ¡'Oll\ rag(' llll'il,l 

dihe, et l'empcl'CUI', monarque par éleclioIl , 
arait moins de pouvoil' que le roi d'Angle
tene. 

Le taulcau de la conslituLion dcl'Allcffi:l5"C, 
tracé par Pullcr (2) se lit tOlljours ayec inLé
I'~t. aujourd'hui smtout que les affail'cs pu
bliques out elltiererncllt changé de faee el de 
C;lr:íctCl'e. 

La pltilosophie n'entrait pOUI' rien, ou du 
moills que pOUI' peu de ehose , dans l'ancien 
droit public de l'I~Blpire (3), el :lucun publi
eisle du sil'~cle dernier ll'aurait OS(~ imoquer le 
Contrat social de HOllsseau OH merne les OU

Hages de Loeke , qlloiquc les doctrines de ces 
auLeul'S eussellL cmahi les lhéories du droiL 
Ilalurcl au HlOlllcnL oü éclala la rérollllion 
fl'an<;,aise. Tout élait done eneore POSilif et 
hisLorique, mbuc apres 1003, lors'lllc, par 
sllitc de la séparation de la l'ive gaurhe 
uu Hhin, l'Empire se reconStiluait sous l'in
fluence de la France et de la HlIssie. 

Mai¡.; 10J'squ'cn ,1806 la eonfédération dll 
Hhill fut formée par la volonlé de i\apoléoll, 
yue le uernicr empereur dc l'Allemagnc cut 
déposl~ sa eouronlle dorénavant ¡nulile, un 
llouveau droit public prit naissanee et gou
vel'lla unc parlie de r Aliemagnc. II avait une 
base philosophi(l ue, et l'eposait sur de5 lhéo
ries qui jouissaient, ü eeHe époqllc, d \we 
grande fa"eur, et quí avaient été Cllfalltées 
par les memes houlevcrsemcnls auxquels les 
l~t;\lS lIouveaux devaient leu!' naissanee. 

Un parlait de l'idée austraite de rÉtat, 
qu'on envisageait COlllllle un é'lre placé au

desslls des hommes réunis en société, et doué 
d'ull pouyoir absolu. L'État était le souvcraill, 
la perSOllllC mOl'ale dOllt la toute-puissallce ne 
cOllllaissait pas de Domes. II avait un but mo
ral :1 l'cmplil', sm Icquel les publicistes n'é
taient eependant pas d'accord; ils le faisaient 

composé pour la reine d'Angleterre, sous le litre 
de : H Développement historillue de la constitution 
de I'elllpirc gerrnaniqlle. D 

(3) Qllelqlles autcurs sont partis, dans leurs doc
trines, de l'idée abstraile de l'Élat, pour en fairc 
la hase d'un droit public, dit général, par exemple 
'!ajiT . J 7f!J)), SchlC:Clcr (lífl6) > Po~se: lí~H. \ 
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consister, les UllS seulelllcn t dans la gara ntic 
des droits, les autres dans le bonheur du peu
pIc, d'autrcs cllfin dans le progres matériel , 
intellectud et moral de l'humallilé. L(~ mOVCll 

d'atteindl'c cc but élait la lcgislaríon, cOIIsidé
rée comme l'expressioll de la raison du sou
\"crain. Mais ce sourcraill é!ait dans la ]'i~alité 

le prince et son gouvcrnement .. les gouver
nanls étallt idenliliés a\"ec la personne morale 
de ¡'ÉlaL, les gOllvernés ne complaiellt pres
que pou)' rien. 11 n'était ql1estion ni dcs oroits 
dll ¡¡enpIe ni dc la liberté. On s'cfror~ait seu le
IlIcnt de lrouycr la meilleure organisalion 
possibIe pour la machine gouvernementale. 
La France impóri:de serrait de modele (1). En 
un mot, le nOU\'C31l llroil public d'une grande 
parlie de I'Allelllagne était l'absolulisrne, quoi
quc l'expl'ession ne fút pas eucore conlllle. 
Lrs princcs, devenlls rois OH gr:lIIds-ducs, 
cOllsidéraient comme abolies les anciennes 
inslitutiollS protectrices de la libertó. garan
líes autrefois par I'Empire : par exemple la 

représentation nationale des tl'ois ordl'es. Tout 
avait disparu; ql1elques droits seigncuriaux 
seulemclIt des allcicns barolls de I'Empire, 
d(~sormais médíatisés, avaient échappé au 
naufrage général. 

Oll aura;t micllx fait, comme l'observe un 
des meilleurs pllldieistes de I'Allemagne (2), 
de ne plus parlcl' du tout de droit Pllblic pen
dant eeHe périodc ou l'al'hitraire était l'ordre 
Il~gal , 01'1 loutes les garanlies civiles reposaient 
dan s la lO!Jauté el les bons senliments des per
sonnes Tégnanles. Mais quelques autcurs, qui 
avaicnt hien connu l'ordl'e de eh oses anlérieur 
;', 1806 cl 1808, voulurcnt satisfaire le besoin 
gélléralelllent sentí de savoir quels principes 
de droil Pllblic gouYerllaient les États de la 
('onr(~d(~rali()n, ct quelle illSliLutioll dait encore 
dehout; el ib essayen~lIL de réuIlil' en systóme 

(J) On sait qu'ulI p cUt prince avait divisé son 
pelilpaysendéparteoH'nts, en déclarant, toutefois, 
qu'il ne formait qu'un seul dépilrtement. 1I yavait 
qll:llre lllinisU'res confiés (lU mernc fonctionnaire ! 

(~) M. Kiüber. 
(:l) 1I a éLé nommé plus tard ministre flu roi de 

,,'('~tJlhali(', .lér()mr !'illpoléon, el il figura:L ré 

les restes de rancien droit féodal el lcs théol'ies 
llouvelles dont nOlls avons dOllllé \lne idée 

générale. 
Le droit puhlie de l'elhpirc gerllJalliquc 

expirant a été d{~el'il par ~l\L Lcist, :'l Coct

tingue (3) (P;03 el 18U0) , K ¡'t!Jer , dalls U/le 

intro!luetioll (1800;, Goellller (UW-i), Schmalz 
(180~), eL Schnallberl (t 806,). Lc droil pnblic 
de la confédération du Bhin a l~té l'ohjet d'o\l

Yrages spéciaux, puhliés par ~nl. Zintel 
(1807), Zachal'i:c (18m~), llehr (1808) (4) , 
Kliibcr (1810). Le dl'oit pu!,Jic inti~l'icnl' de 
qllelques pays en pal'LiclIliel' a ('lé sp(~ciaiernellL 

[raité par jDr. Brauel' (1807) eL Zachari;e 
(i81O). 

Pend:mt cette époque, qui se prolongr';l 
jusqu'en 1813, il parut plusieurs rccuei!s 
contenant des traités spóciaux ou ues uoeu
ments pour servir Ü l'étude un droit public du 
temps. Parmi ces tl'ailés , celui de Winkopp, 
(enü6 eahiers) c:st le plus impor!ant. M. Saa\
feld a meme pnh!ié, eH H)l2, un ouvl'a~/~ 
contel!:llIt le dl'oit Pllblic du J'oyaullle de 
"'csLphalie! 

Apl'(!s la chute de l\apoléon et la reconstitu
tioll de la C()IIfl~(lération germaniqllc, tout 
chan!.!'ca encore ulle [ois de face. ün 1I011VeI 

'-
élément fut assoeió aux allciens; les princes 
confédél'és restreitrnirent leur !)onvoir absolu, 

ü 

et la liberté politique fut promise et en partie 
oclf()}Óe al1x habitants des tl'ente-hnit Élats 
iIJdépendants de I'Allemagne. La souvcrainet/) 
ne dev::Iit etre cxel'cée qu'avec la pal,ticipatioJ! 
des chaIllhres. 

1'0118 les Étals eurcnt successivemcnt des 
charLes 011 constilulions, a l'exeeption de la 
Prussc, <¡ui se hOl'nait ;1 illtJ'odllil'c des étals 
provinciau<1J S:ll1S yoix déliLél'ative, et d¡~ 

l'Autríche, qui consen:l 011 restaura les an
ciem; {:lals El ou iI en avait existé autrcl'ois. 

cemment parmi les conseillers du roi de HunOHe. 
11 ('st alljourd'hui présidenl á la cour d'uppel de 
Cellc. 

(.1) JI a été professellr et plus tard bourgmestrc 
de ,,'ül'zbourg, et il est aujourd'htlÍ detcllu duns 
une furterrsse, par suite d'une condamnatioll pour 
délit politique. 
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Bientót la tlH~orie philosophiqlle du droit 
puhlic change3 encore une fois, et les doc
trines constitutionnellcs de la France fUl'ent 
8uivies et ad3plécs a l'ordre de choses nOIl
YC'::\U. La théorie du Contrat social, que I'école 
de l{ant et surtout celle de Fichte 3v3ient 
:-tdmise dermis Ionglemps dans les doctrines 
sur le dl'oit 113tul'el, fut reproduite par les 
écrivaiIls qui /le l'cconnaissaient d'autrc base 
J(~gitiIlle du dJ'oi I Jlositif que le droit dit de la 
núson. A la tele de ceHe clas~e d';l1lteurs Ilons 
trollrOll~ le philosoplw I\!'lIg, Ü Leipt;ig, felllion 
COIJ(\SIlC M. Poe litz, :M. de Rolleck, ü Fri
JJOllJ'g, ctd'ArretÍIl, ;', Munich. 

Les publicistes allcmands, plus insll'uits 
dans I'ancien droit puhlic de leur patrie el 
lllcilleurs jurisconsultes praticiens, ll'adopte-
1'('nt pas ces lh{~ories sans rcstriction ; ils tac)¡c
rent <le les cOllcilicr ~vcc les doctrines 
d':mtref .. is, mellle en leur assignant ulle im
pOl't:mce lIioilldJ'e qn'aux jlrillcipes antél'ieurs. 

Le ]JllIs habile pal'lni ('IIX, celui dont l'ou
Hage eut le pllls de succcs et l'alllorité le plus 
J'inlluellce, fuI. M. Klühcr (mort ü Franc
fOl't le J () févricr J 837). Une transactioll a\'ec 
ulle IlUallCe plus prollOllcée de libéralísllle fut 
faite, eH 1828, par l\I. Jordan, pl'ofesseur ¡\ 
l'univCÍ'siLé de Mal'bourg (1), dans son sysleme 
du droit public général. l\J. d'Arl'etiH, en sui
vant le .célebre LanjlliJl:lis, a essayé avec 
hrallcoup de sllcecs un systcme dc droit public 
cOBlpart~ de la monarehie constilutionnelle 
(1824 et 'J 827), qn'apres sa mort M. de 
BotlecJ.; a achevé en 'J 828. Ce dernier a publié 
t'Il -tRíO Ilile Ilouvellc édilion de l'ouvrage 
clltier. - Un caraetere dislinctif de l'école 
Jont 1I0\1S yenons de Ilommer les chefs, c'est 
qu'elle donne allx príncipes puremcnt philo
sophiqucs, théoriqllcs et meme spéculatifs, la 
lll(~me force obligatoire dalls la pratique, 

(1) 11 est alljourd'hlli en prison sous le poids 
rJ'une nccus~lion politique. 

(:::!) Ln ollvrage destillé a flérnontrer l'incompa
tibi!ité de la diete avee le régimc consLitutionnel 
de I'AI/emilgne 11 été publié par ;U. Pfizer, autre
fuis membre de J'oPPlJsilion des ('h:IIIlbl'es wtil'tcm. 

qu'a\1X regles du droit positif, sanctionnées ou 
reconnues; elle les place meme souvent au
dessus des notions du droit historique. Ces 
doctrines, ayant été eIlseignées pendant trente 
ans aux universités allemandes, ont exercé 
UIlC gr:mde inflllence sur la législation, el ont 
formé dans hien des États IIne partie du 
droit positif lui-mome. Elles servent de ba:;c 
a la pIupart des cOIlstitutions octroyées de
puis f8Hi. 

Une scission complete s' est cepem13nt opérée 
parmi les publicistes el les homrnes politiques 
allemands, par s11ite de l'introduction du 
régime constitntionnel. Ceux d'entre eux qlli 
devinrent membres des chambre:; des l'epró
sentants formerent hientót une opposition 
contre les publicistes gOllYernants. Les pre
miers combattircnt sous la banniere <Iu libéta
lisme pour la liherté et le proqrcs, ceux-ci pour 
le pOllt'oir et la conservaÚon du príncipe mo
narchiql1e. La lulLe devint achaJ'llée dans plu
sieurs pays, S1lI'tout apJ'cs la r(~vOlllLion de 
juillet '1830. Piu:;ienrs causes inhérentcs a la 
confédération genuanique elle-me me y contri
hucrent. On n 'a pas SOllgÓ, en 181 J, a tracer 
des limites prr!cises clltre le }Jou1Joir de la 
conrédéraLion clle-meme et la puissanee sou
veraine dans chaque pap, c'est-ü dire celle du 
prince et des chambl'cs. L'opposition dans 
celles-ei voit donc dan~ la diete de Francfort 
les cnnemis de la liberté politiquc de la p:lLrie 
commulIe. e'est eontre la dicte (2) ,done que 
sont dirigócs ces motions pour la liberté de la 
presse, que les chefs de l'opposition des cham
hres badoises renouvellent achaque session. 
D'Ull autre coté vienllent les rcstrictions de la 
libertó individuelIe, les enquctes sur les menées 
dómagogiques et révolutionnaires, l'éloigne
menl de quelques professeurs des univcrsités, 
el allt¡'es mesures conserva trices de l'ordl'c 

bergeoises; il a pour titre : Du développement 
du droit public de l'A llemagne d'apres la con
st/t/ttion de la con{édél'ation germanique. Stull
g:lfd, 1835. V. la Revue étrangere, t. 111, p. 71. 
Revue dlt lYord, de I\I. Spazier, oclobre 1836, 
p. :231. 
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politique exi¡;lant en Allemagne, provoquées 
en grande partie par dcs l~vénements qui, 
surtont depuis 1830, avaient inqlli{~té le l'CpOS 

public (1). Il Y a eu UII petit nombre d'autems 
qui, soit par dcs feuilles politiqnes, soit par 
des h!'ochures, ont rl~pandll des doctrines 
r!Hlicales (2) ayant pom hut un bouleversc
U1cnt général en Allemagne; mais personne 
lI'a jamais songé ü considérer lems autelll'S 
eomme des puhlieistes. lIs n'ont lIullement 
travaillé pou!' la sciellce, mais hien pom la 
l'évollltÍOll. Eux seuls Ollt invoqué le principe 
de la souveraineté du peuple, que mellle des 
aulellrs connus comme chefs du libéralisme , 
par exemple i\J. Jordan, ont combatLu. 

La grande divcrsité d'opinions des autenrs 
(lui admettent des principes philosophiques 
daIls le dl'Oit public positif de l'Allcmagnc a 
dOIlllé naissance ü des doctrines tout a faít 
opposées, doctrines qni n'admeLLent qu'une 
base historiqne pour ce droit. Les parlisans 
de eeHe mani(~re de voír sont M. de lIaller et 
son école, MM. Slahl, Link, en Baviere; 
Jarke, ü Yienne ; Behfnss, :. llonn ; et surlout 
1\1. HefTter, professeur de droit public :l l'uni
versité de Berlin (3), el M. Maurenhrecher, 
IH'ofef;seUl' de la nH~!Ile science a 13onn. Ce 
dernier s'est constilué, en J 837, réformalcur 
de la science un droit public, par la publica
tioll d'un manu.el qui combat avee talent la 

méthode suiyie jusqu'ici. A ce manucl a suc
cédé un ouvrage qui a prodllit une grande 
sellsaLion en Allemagne, i!ltitulé : Des princes 
1'(:gnant auJourd'/Zui en Allemagne, el de la 
sout'eraineté, Francfort, 1 H39. M. Mauren
breche!' cst le premier puhlic:ste qui ait ap
pliql1é, d'une maniere cOlllplete, les príncipes 
de l'i~cole histDl'ique au dl'oit pub~ic de l'AlIe
magnc, en essayhnt tOlltefois de les concilier 
avec les vues des diyerses écoles philosophi-

(l) La diCte vient de ,i'¡slil1er ces mesurrs par 
la publication des résu!(als de l'enqtlÜle faite par 
une cOlllmission spéciale a Frallcfoi't d(~puis lH30. 

(2) Par exemple MM. Wil'lh, SiebcllllfeilTcr el 
Sdllllz. 

1:)' 1I a puhli(' eJl 18:2D un Re('ue¡1 d(~ dis~erla-

queso D'apres quelqucs pal'agI'aph('~ de Son 

J1lanuel, il pourrait passer pOlll' UIl ami de 
1'¡~elcCLisJlle dam; ceLLe parlie ue la seience (4). 
M. I":liibel' est le dernierrepl'ésentant de l'écoic 
qui a pri~ nai~sancc Oll commencé :wee le 
siccle. M. MaliJ'cllh/'eche¡' oune une (-¡'C IlOU

velle; il est impos8ible de pl'édire la marche 
que la science slliHa dOl'(~II~nalI t. 

Le dictiollnaire de~ sciences poliriqllcs 
(Staatslexicun) , p\lbl¡~ pato ~nl. de Hottcck 
et ,,-elcker, est I'Ol'galIe le plus CplI!)tan t ti ti 
libél'ali"lIle en AlIcm;¡gne. 

VII. UlI dr'oit des gens, de l'ellcycloJlcdie du tlroll, 
el du droit 1Ii1lul'cl. 

Nons aYOnS enCOl'e a parler de I'i~lude 1111 

droil des gens, des progres de l'encyc[oj)(!L!ie 
(lit rlroit en Allemagne eL llu clroit nuturel. 

Sur les denx ]ll'emicres hranches, nOllS 
n'ayons rien ü dire qui 1Ie soit déj;'1 eOlHlU Ü 

l'étl'anger. Les OH vrages de l\I~I. .Marlens el 

Klüber sur le droit des gcns, publiés en alll~

mand eL ell franc;ais, ont été réimpl'imés a Paris 
d'apl'es la dcrniel'e rédacLioll. L'Enc!fclopédie 
du d/'oit de l\I. Falck ü Kiel, dont Ilne qua
trieme éditioll a paru eH 1 ~3!), a édipsé ks 
alltl'eS ouyragcs de ce gClll'e. 

Qll!lI1t aux théol'ies philosophiques du droit¡ 
les doctrines de l'école de Kant ont dominé 
jusflll'en '1830; mais depuis elles Ollt beaucollp 
pe~dll de leur :mtorité. Une nouve\!e ere se 
pl'épare : aUClllle des doctrines llouvellement 
émises n'a aucun ascendant marqué. i\OIlS vi
yons a une époquc critique et. de transitioll. 
Il faudl'ait consalTer un al'ticle spécial a l'his
toire de ceLle SCit~llCe, quí ticnt a la roi~ a la 
jmisprudencc et ü la philosophie. 

Ii est évidcnt que la pl'édileCLioll des juris
consultes allemands pOli!' les études historiques 
a dü nuire aux pl'ogres de la philosopbie du 

tioIls relatives au droit pub1ic de l'.\lIemagnc, 
éCl'Ítes ayec autant d'esprit que de savoir. 

(1) NOlls citcrons pncore, eomme pllblici~tes 

écleetiqucs, les anteurs suiyants : l\DI. Aneillon • 

l"alrl" Ranke, SchmiLtheulIer et l\Iohl, de Tllhin
gue; 1'I~('(,llIrnrnt aussi ~)I, Zachar¡¡r ¡¡ere. 
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droit. Les conrs dils du droit nalurel sont 
plulóL suivis parce qu'ils sonL pl'cscrils que 
par l'in lérct q u 'ils inspiren t. JI esL cepcndall t 
impossihlc qu\m juriscollsulte n';liL }las lIne 
maniere de voir quelconque sm le fondement 
el le hut supreme du droit. L'éeolc hislOrique 
clle-mcme a IIlle I)ase SCiclllifique; et JI. PlIehla 
a raison de dire que le point de yue sons lequel 
elle enris3gc le droit et la législation est une 
philosophic. JI est vrai que eette philosophie 
n'esL pas déduite de príncipes spécuIatil's, 
l]u'elle n'cst pas netlel1}('ul articnléc, el qu'clIe 
esl plulót déerite d'ulle Illallit~J'e vague el pour 
aiusi dil'c par fragmellls, que démontrée. 
~Iais 011 n 'a qu 'ü lire les belles pages du liHe 
Ilur la yocation de notre siecle pour la législa
lioll el la jurisprudence, dans lesquelles M. de 
Savigny ex pose sa théorie de l'origine du droit, 
])Om se convaincre que ceLte lhéorie repose 
sur des vues philosophiqucs. Ponr luí don
ner IIne })ase indJranlable et ce caraclere 
d'é"idence nécessail'c Ú toute doctrine philo
sophique, il f:lUt des rechcrches psychologi
qlles, il [3llt une démonslration dialeclique 
des notions fondamentates et tout un systeme 
de dl'oit nalmel que l'école historique pllisse 
accepter. Peu d'auleurs I'ont tenté. Cependant 
l'essai en quelque SOl'te manqué de M. Slahl 
n'a pu empecher l'auteur de ces pages de 
publier un ouvrage destiné ü résoudre le 
probleme. Par sa solution, on pourrait 
¡]'aulant plns facilcment arriver aujourd'hui a 
une rl~concíliation des écoles opposées, qu'il 
II 'existe plus de vb'itahle objct de discussion 
entre elles. Cette ol"~el'vation n011S conduit a 
tracer en pCll de mots l'hisloire de ces écolcs 
dans les dernieres années. 

La querelle de ia codiflcation ( comme l'ap
pelle M. Lermillier) a cess(~ pcu d'~nIlées apres 
S3 naissancc. En 1S 1 D, 1\1. Falck s'est oecupé 
IJour la derniere fuis de ces questions. Elles 
ll'a raient aUCUIle ponée pl'atique; les so uve
raills de l'AlIelll3gne 11 'Ollt jamais songé ü gra
tiíier le pays d'un eode civil général. Ils n'oot 
llas múne súulevé la questioll de l'utilité d'un 
llomean Codc criminel el d'un Code de pro-

cédllre uniforme pour I'AlIemagne elllicre La 
voix de 1\1. müber qui, en 1830 revint an 
projet de M. ThibauL, ne fut enLendue nulle 
part. 

L'opposilion entre M. de Savigny et ses 
p3I'tisans intimes d'un coté, 1\1. Thibaut et ses 
amis de l'aulre, consistaiL d:ms la mélhodc 
d'cxposilion du droit, et SUl'tout dll droít ro
main. L'école historique aLtachait a l'hisLoire 
du droit elle-ll1eme un intéret principal et 
souvent exc1nsif, talldis que, ponl' ses anlago
llistes, la jurisprudence élait une sciellce pra
tique, donL on étndie les prineipes pOlir les 
appliquer. A Jeurs Jeux, l'hisloire du dl'oit 
n'est pom le jurisconsulLe qn'un moyen de 
plus poursaisir le vrai sens des príncipes; c'est 
une scicnce auxiliaire qui n'a pas d'impor
tance par elle-meme. Cela nons explique I'ar
deur ayee Iaquelle M. de Savigny et ses amis 
les plus dévoués ont exploré les antiquités el. 
la philologie du droit, pendant que lcurs ad
versaires écrivaient de préf'érence sur les der
nieres parties de la législaLion de Justioien, 
qui s 'áppliquent encore dans la pr3tique. 
Cependant on se rapprocha de part et 
d'autre; plusieurs interpretes célebres travail
lérent a la [ois pour les Archives de la iuris
prudence du droit ciúl, publiées ü Heidel
berg, el pour le 1J1usée du Rhin 011 le Journal 
de 1\1. de Sayigny. Il Y en a parmi eux qui 
tiennent le milien entre les deux écoles, par 
exemple, M. de Lrehr, a Gicsscn. 

Un nouvel adversaire s'éleva cepCJl(lanL 
contrc l' écoie historique , et manifesta 1'il1 ten
tion de cnSer en opposition avec elle une nou
yelle écolc pltilosophique, née de la philosophíe 
de Hegel; ce fut M. Galls, ü Berlin. Son aliié 
en France, M. Lermilliel', crut ecHe école 
déjil bien puissante en 1~29, lorsqu'il en 
parla d:ms son Introduction générale;l nis
toire du droit ; mais elle lle s'est jamais con
solidée. M. Gans , toujours isolé, fut pre)íque 
un adversaire personnel de M. de Savigny, 
dont il ét::.it devenu le collegue, et des plus 
intimes diseiples de l'illuslre m:..iLre. L'his
toire comparée du droit de succession devait 
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eonsLituer une jurispt'udcnce philosophiqlle, 
hasée sur le svsleme dc He!!el ; mais les for-

" <-, 

mules de la philosophie hégélienne ne se trou-
vent qu'au commenccmellt du traité ; dalls les 
troisicme eL quatrieme volumcs, la couleur 
philosophique palit lellement qn'oo ne l':1per
.;oit plus. Le mérite hislorique nH~me est 
faíble dans ces Illcmes parties, quí ne COll

tienI1ent SOllvent qu'ulle cOlllpilation. 
La levée de boucliers de M. Gans était un 

événement passager, eL la treve concllle laci
temcnt entre les écoles diverses duraiL encore, 
lorsqu'cn 183D, contl'C toule attente, la l!Jlte 
I'ecornlllen<;a prcsquc simultan(~rnent de part 
et d'aulre. Nous n'osons pas affirmcr que la 
hrochure pllbliéc par M. de Savignya l'occa
sion du jubilé de M. I1ugo n'en fut pas la cause 
accidentelle. Nos lecteurs oot sans doute 
remarqué que celte Lrochure n'est hostile a 
persollne; elle n'a pas un ca.ractcre polémi
que; e'est l'hommagc l'cndu a uo ami vélléré 
par un ami sincere. Cependant 1\I. de Savigny 
y exprime sa maniere de yoir sur les progl'es 
de la science depllis cillqllante ans, et 1\1. Tbi
haut parait avoir rcsscllti le plus vil' dta¡;rin , 
sinon par la publication de l'ócrit de 1\1. de 

Savigny, du moins pat' le caracterc, si31lalé 
dans cet écrit, de la marche de la sciellce , 
llar les aberralions singulieres dall8 lesquelles 
sont tombés quelqllcs partisans avo!lés de 
l'école historique , par le dédain manifesté par 
d'anlres envers les membres de l'école appelée 
par eux non hititorique. II lan.;a inopinément, 
au printemps de '1839, une espece de mani
feste (1) cOlltI:e l'école historique, écrit :1\"ec 
une irritation visible. Il reprend la querelle 
dCPllis 181 ~ et accuse l'école hislorique, c'cst
a-clire ses parlisans el sectaires exagérbl, ti'a roir 
g:ité rélude du droit en Allemagne. A peine la 
brochure de M. Thibaut avait-elle paru, que 
M. Gans en Pllblia une autre, t~crile avee 

(1) De ¡'école historiqur et de J'école IIon histo
rique des jllrisconsultes (Von. de,. hisforischen ¡¡ud 
túcht historischen Schu'e der Rechtsgelerhl('n), 
jlublié d'abord dans le t. XXI des Archives et 

beaucoup de violence , pOllr défendre sa lhl~o
rie philosophiqlle dll droit de la posSCSSiOll, 
sur laquelle jI. de Savigny avait diL qllelqlw~ 
IllOtS dans la sixióme édition tIc son lraiu:. 

M. de Savigny ne répolldit pas, mais bien 
un dudiant de Berlin (2); la mort subiLe de 
1\1. Gans (le 2 Illai ) termina la conlcstation. 
Vcrs le meme temps, 1\1. Mayer, prOresgcnr 
de tlroit romain ü Tuhillgue, que nOllS aYOIlS 
nOIllmé plus hant, puLlia allssi \lIlC bl'oclltlre 
sm I'é!.ude du droit romain CH Allclllagne, 
dans laquelle il conclut ü b l"t~dacti()n d'ull 

colle gélléral. Celte C()!lclllSioll a (}l¡ SlIf

prcndrc les adversail'es de 1:1 codifif'alion, "Ii 
que M. Mayer apparlie/lt a l'écolc ltisLOl'j(flle. 
D'un autre coté, le jurisconsulte f'raticíen, 
M. Puch ta, le pere dn professeur de ce nom • 
fit pllblier des Consolations, l)our démontrer 
:tux amis des Codes que la non-réussite du 
projct de M. Tliíbaut n':lvait pas été un mal
heur pour I'Allemagne. 

II est pOí;sible qne la queslion de la codiflca
lion soil disc!lLée de nOllvean; elle est tOll
jours illtércssante par clle-Illeme, d¡'¡t·cllc 
rcster tOlljours une queslion d'dcolc eL dC' 
lltrorie. 

Cetle pClito gncrrc liUóraire entre les ju/'is
cOllsulLes allcmallds a donné naissancc a des 
articles raisonnés sur les écoles, sur les canses 
de lem scission et sur leur position elll g3U. 
L'auteur de ces pages en a publié un dan s la 
Revue lrimeslfÍelle allemande de Slllttgard 
( t. IX du mois de jllillet 1839, p. '17K-21::?); 
un autre , sorti de la plumc du sar:ml eL spi
rituc1 M. Dluntschli , ~l Zurich , a panl dans les 
Annalcs de Ilalle (dI!;) au ,1 2 octohre 1839). 
]\;ous nous référons ~l ccs nrtic!cs comme a des 
tableaux fideles de l'úat des écoles en 1839. 

L. A. 'V Án.:.\KOE~Ir., 
Pro{. de droit a l'univ. de F1'ibourg (Balle i . 

ensuite sous la forme d'une brochure séparée. 
rne traduction de relle brorhure . pnr 1\1. Vinl,il 
p:lru dnns les4rchires de draft de Bruxel/es , 

t. X. p. 321.-( 2) 1\1. Schaar, lIatifd u ji" ys de Dalle. 



LOI BELGE DU 8 JANVIER 1841, 

RELA TIVE A U DUEIJ, 
EXPLIQUÉE 

PAR LA DISCUSSION DANS LES CHAl\1BRES LÉGISLATIVES (1\ 

AVEC u. sOU:TIO~, sous CRA.QUE ARTICLE, DES DIFFICUtTÉS, AINSr QUF. DES PRI~CIPALES 

QUESTIO:-;S QUE PRÉSE:"\TE tE TEXTE. 

I~Tr.ODüCTIO~. - Le projet de loi sur le dllel 
jm":;cnt,' :\11 s,;n:l l, p:ll' 1'[1 n ti e scs lI1cmhres, le 21 sep
iClllbrc ~S3:.i, n';\ (;tl' converti en ¡oi (jlle le 8 jan
riel' 1R41. Ainsi rim:tl'llclion de cetLe loi a clnré plus 
de cinc¡ ann(;es. Si done la malieft~ n'est pas sutn
Sal1l111ellt ('t..:!ain'e, ec n'e.';t ras le lemps qlli a 
m311(f!lé; ce nc SO!lt pas non plus les diseussions; car 
la [oi n'a pas ét(; examinée senlcment dans les 
cnambres l(~gis[alires et dans les journallx quoLi
diens; mais i[ n'y a gllere de réllnions oü e][~ n'ait 
fait longtemp;; l'objct de conversalions el de débats 
:mimés. Malheureusement dans lous ces p:l1'lements 
improvisés on II'Ollvail p[utOt le courage faeile des 
p:Jroles que I'élude approfollllie du dl'oit pénal; et 
les qlleSlions qne souleve la maliere étaient résolues 
J!~\r les OI'alclIrs en gens du monde plutOt qu'en cri .. 
minaJistes. Ji en cst qlli invoquaient la grave auto
rité de Jules Janin pOllr soulellir que le duel est un 
uS:1ge !llile et qui doit etre mailltenu; les plus 
modérés cnvisagcaient le dllel comme un mal inévi
table; la plllpart ne considéraient comme des gens 
de cmur que ccux qui se monlraient le~ auversaires 
de la loi el ne voyaiellt dans ses parLi::ians que des 
hommes cherchanl a ele\-er UI1 rempart qui proté
gdl.l [eur vie elleui' ddaut de cOllrage. Ces opinions 
1":I\-ora/)[es au duel onl trollvé de l'écho dans les 
chamhres; un l'epréSelllallt donl la parole a d'ordi-

(1) La discllSsion de cette 10i a été tl'cs-compliquéc; elle a 
¡)orlé Sil!' les sept projels de loi ci-apres lIIenlionnés: 

10 ProJet de loi pi é,elllé ~I\ sénat. p~r ~1. le uaroll de Péli
chy van lit/eme, le 21 'eplellJbl'e 183:;; 2" projet de lui pré
senté par la eOllllllissionllu sénal le 1:) juin 1831;; 30 projet 
de loi pré.~elllé SOLlS la fOrllle d'amendelllclll S par le ministre 
de la jusLiee ~1. Erusl, lc 210 déeellJure 1836; 40 projct de 
loi (nonveall) préscnté par la cornmission dn sénat, le 23 dé
eembre 1836; 50 projet de 10i adoplé palO le sénat le ~O dé-

naire ceHe autorité ql1'assure le talent, qunnd iI C¡;t 

joint a un caraclere honorablc el a une grande rel'
litude de jugemenl, n'3 p~JS cl'aint de présenLer le 
dllel comme propre a cnlrelenir le conr:ige dans cel'
tainesc!¡1SSeS de la sociélé. (Voy!'z les noles sur 
l'art. 4 ei-apres.) Mais pelll-on qualiíier de l'ourage 
ceLLe démellce qni pousse a exposer sa rie el ce[le de 
son scmblablc ponr des molifs rnti[es Oll pOllr 
aswnvil' une rengeance? Les déhats de la cour 
d'assises révelenL sOllvent chez les assassins, chez les 
,·oleuTs de gl'allc!s chemills un terrible eonrage. 
Ce courage, faut-il allssi cherchel' a l'en lretenir? 
Non lians douLe. « Au moyen age, dans ces temps de 
violence irréfléchie, de crimes sans méchanceté, la 
pilié était pour le coupable. Les vieilles lois l'appel
lent palernellement le pauvre pécheur. Eucorc au
jourd'hlli, aRome, qlland· UI1 coup de conLeau s'est 
donné, celui qu'ils plaignent, ce n'est pas le mor!, 
c'est le meurlrier: II poverello ! n (2). Félicilons-nous 
de ce qu'une telle sympalhie que désaroue la raison 
11e soit pas dans nos m<BllrS, et n'honorons le COll
rage qne lorsqu'il défend des intérels légitimes, 
lorsqu'il se meL au ser"ice de senlirnents honorahles 
tels que ceux dll dérollement a la fawilIe, a la patrie, 
OH i:t l'humanité. 

1'ont sysleme pénal a le double but de protéger 
l'ordre social par lous les moyens qu'ayoue la justice 

cembre 1836 j 60 projct de loi préscnté par la commisslon 
de la ellambre des rcprésenlants le 22 jallviCl' 183!:J; 10 pro· 
jet de loi adopté par la cllalllbre des rcpré:;elltants le 
1I mars J8'1O et par lc sénat le 31 déeembre do la nullll'.; 
année , revetLl de la sanclion royale le 8 jallviel' 1841. 

\2; Origines du droit franr;ais, cherch~es dans les s)'mbole.r 
el formules du droit universel, par ~licl1eleL, t. 1, p. XLIV d,' 
J'é,lilion HAUMAN cl c~. 



<:t de faire respeder cet ordre mOl'al qnl pl'écxi~te it 
toutes choses et qui est écrit datls la consciencé du 
genre humafn. Sous ce double point de vue, la loi 
pénale doit frapper le duellisle. Par leur réllnion en 
société les hommes abdiquent le droit de se faire 
justice eux-memes, s'cn remellant aux autorilés 
institnées par la 10L On le duel cst sans objet, el 
dans ce cas il révolte toute f¡ me honnele; ou il a une 
cause sérieuse, el alors il usurpe la mission du ma
gistrat. Ces vérités sont de lous les temps et de tous 
les pays; aussi la nomenclature des anciens édits et 
des loís .élrangeres portant des peines cOlltl'e les 
duellistes esl-elle considérable. L'atti lude de la France 
lorsqu'ont élé élaborés le Cocle pénal de 1791 et celni 
de 1810, le désir qu'on avait cl'encourager ltls gouts 
militaires et le méprís de la vie, pellvent seuls e:,pli
quer la lacnne que renfermenl ~l cel éganlles Colles 
qní furent alors décrétés. J)'alltres tell1ps ont fait 
revenir a des idées plus justes, Le 12 féuiel' 1835, 
la cour de cassation de Belgique, et en 1837, la cour 
de cassation de Fnmce, sentanlle hesoin de réprimer 
ces combals que la reli[Jion et la morale désavouent, 
ont, par une inLel'prélaLion forcée du Cocle pénal, 
déelaré ses disposilions applicables á l'!wmicide et 
mur blessllres qui sont la suite cZ'un ducl, alors 
meme que le combal a ett lieu, sans déloyauté ni 
perfidie. Enfin, « le 22 juin 1837, la cour de cassa
Lion de Belgique a porté UI1 arret en auclienee solen
nelle, chambres réunies, dans lequel elle a cassé uu 
arret de la cour de Bruxelles. Par suiLe de ccl arrN, 
i\ y avait lieu a interprétaLion de la loi de la parL du 
pouvoir législatif, en verln des dispositions de la loi 
du 4 aofll 1832. Si done le pouvoir législatif n'avait 
pas fait une loi nouyclle, il euL été obligé ele sc pro
noncer en interprelation de la loi, de décicler si les 
coups ct hlessures eL la mort donnes en duel se 
trouvent punis par le Cocle penal. 11 y araiL done 
nécessité de porLer une loi... On ne pon vait pas 
restcr dans ce conflit de jurispl'lldence, e:1l' ueyant 
tel corps de magi~trats dont l'opinioll est que les 
coups et hlessures el la mort, donnés en cluel, sont 
punis par les lois actllcllcs, les prévellus étaient 
condamnes, tandis que devant d'autres eol'ps qui 
étaient de l'opinion contrail'e, les prérenus étaient 
acquiLLés; et cela non par suile dc l'appréciation des 
faits, mais par suite des inlcrprétaLions divcr¡;es 
données a la loí. )) (Paro les d u ll1 i llístre de la j llsLice 
(M. Raikel1l), _~Ionitettl' du 29 fé\Tier 1840.) 

On a cru prouver l'inutiliLé de la loi en aSSUl'ant 
qn'elle n'empecherait pas qu'il y ait dcs duels. CeLLe 
ohjectíon a éle l'éfutée en ces tel'mes : « 011 peut ap_ 
Jlliqucr le meme raisonnemenl a toute loi pénale : 
eal' que! est le législaleur assez insensé pOlll' croil'e 
qu'en établissalll ues peines conlre l'assassinat, par 
exemple, il empechera a jamais que l'homme n'at
tcnte aux jOllI'S de son semhIable? La missíon <In 
lrgislateur esL de renure les crimes el Ics délits anssi 
rares qu'il ~e pellt, mais non de les l'cllclre im[lossi
hles, cal' autant yalldraít exig;er qu'il extirp:H tons 
IIe's vices dll en'JI\' hlli11:1in, c¡u'il fit lairl' tO!lt~>s le>: 

passions. Ainsí h défauL de pOllvoir abolír tout d'ull 
coup un usage inll1lmain et barhare, nolre laclJe 
sera eucore assez belle, si nOlis parvenons a dirni 

. nner le nombre des personnes qui en sont victi
mes. » (Happort de M. Liedts a la chambre, flloni· 
teur dn 20 janvicr 1839.) 

La ¡oi sur le cluel laissc an juge une grande lati-, 
tude (art. 1 á 8); elle ne prononce contre le dnel I't 
les délits qui s'y ralLaehcnt que des peines corree·· 
tionnelles; enOn nonohstant la proposition faite dans 
lesdellXchaml)['f~s de dd(irel' al! jury la connaissance 
de~ faiLs de dllel, elle l:iigse ees d(;IiLs, par l'ahsence 
de toute disposition spéeiale, dans la compéLellce 
des tribnnaux correeLionne[;.¡ : ces caracteres géné
raux de la loi 011t éL6 ainsi jusliliés <Jans la diseus' 
sion. 

f. - LATlTVDE LAISSÉE AV JIJGE, - 11Ioti!s. 

« Il est essentiel d'éviter un douhle éClIciJ. La Lo! 
lle doit pas etre uure; une loi Irop sév(~re restcr;Jit 
sans application. Mal:; eHe ne doit pas etre trop [ri 
hle non plus, car ulle loi ({ui soustrait le coupabie 
a la peine séycre qn'il aurait méritée serait COIl
traire a la l1lorale publique. Une semblable loi 
aurait meme de" efrets pll]~ f'f¡chcux que s'il n'cn 
exi~tail paso Une loi trop indulgenle 3l'l'etel'aiL 
peut-etre les progt't>s ue l'opillion publique qui ~,. 

prononce tons les jonrs arcc pllls d'énergie conln; 
le ducl. JI fant Ull(: loi flexible ... , telle que 11;>: 

peines salisfasselll aux exigences de la .i Il:;lice d ¡jp 

l'opinion ... Il faut que la loi laisse lJe:1l1('oll·p ti" 
laLiLuue ... , en sOl'le qu'elle f;(' pr,"te :1 lOIlLe;; les cij' 

cOllsLances, el qu'oll plli:-;~e IOlljollrs propOrLiOl1lil'l' 
la peine a l'offensc, alors il n'y aura ¡¡lu:;; d'impunité; 
et suiyant moi la yt-ritable canse dn duel c'est ¡-¡1l1-
puniLé. )) (Paroles du ministre de lajusLiee (M. Ern~t), 
flIoniteur dll 22 décembre 1830.) 

«La loi, pour etre eHieace, doil ('lre conr;uc de tell" 
maniere qll'ellc rec.oiyc son applieation dans ton8 I¡>~, 

cas; saur aux magislrats :1 gr:ldllcr la peine sefon 
les circonstances. (Happort de 3I. Liedts a la c]¡alll 
bre, :DIonitcur du 20 jamiel' 1839.) 

JI. - NATVIl.E conUECTIO:'i:\'ELLt-: [iES PEI:\ES ; CO~lI){: 

TE"CE ))ES THlllU:;,\UX COIUU:CTW:-;:-;¡CLS ; EXCLl'SllJ'í 

UV Jq¡ty. - Jloli[s. 

u Il n'y a allcune analogie, ancHne assimilation 
possihle entre le tille! el I'homieide, que 110S J01,; 
punis>ient des pejll(,~ les plus rigolll'CUSeS; le lllelll'
triel' fr:lppe sa yicLime ~l rimproviste, dans le jire· 
miel' el1lpol'LemenL de la vengeance eL de la coicl·c; 
l'assassin la sllrprenu sam; défense, la sacrille 
ltlchement dans I'ombre; le dnellislc, au conl.rail'c, 
combaL au gl'and jour, en présence de témoins; il 
n'allaque son au\·ersaire que 101'~que celui-ci esL en 
dél'ellse; il expose sa \"ie pOllr ayoil' la sienne; le 
combat esl soumis a des regles ccrtaines; ji a liea 
sans fr:ll1(\(', san!; sllrprisc; il esl le l"(;:>llll.11 ¡\'¡:IlL' 
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convenlion réciproque et yolontaire. Comment done 
~erait -il po!>sible de confondre deux actions aussi 
uifférentes, uont l'une suppose la perversité la plus 
profonde, la Uéloyauté la plus noire, tanuis que 
I'autre, quoiqu'inhumaine et antisociale, est dictéc 
par un sentiment exagéré de I'hOllllClIr qni l'excnse 
SO\lycnt :tux ~-eux de l'opinion puhlique, et C[ni a 
relidu jllsqu'ici a pen (m\"; inelfic:lce8 tontes les lois 
qui ont été failes lJO!!r la n;pl'imcr. )) (Rapport 
de)1. de Haussy au sénat, n° 78 des pieces du 
sénat.) 

« :\1ais, '/10US dit-on, yons sllhissez Yons-meme l'in
fluence ún prt'jugé, puisqne vous transigez ayec le . 
dllel, vous n'oscz le pUllir a l'instar du mellrlre ou 
de 1\¡ss3s[,inat, YOtlS llésitez i\ le ílélrir, YOtlS ne li;Í 
apptjqucz (lile dcs peillc,~ cOlTeClionncllcs, eL cela 
SOIIS I'elílpi¡'e d'une It'gisl2tioll <¡ni pbce rholllicide 
au r:m;j' des plus gl'allds tl'imes eL qni le punit de 
pcines ¡'igollrellsc,'J et inLlllalltcs. :'ÍOllS n'acceplons 
11!!Ílcmcnl ce reproche. En appliquant a\lX diffél'ents 
Lit:) de dud l'(jchelle des peines établies {l::ll' notre 
fll'újet de iOl, nOllS avons vouln les atleillllre en rai
son de leur gl'avité, et nOl1s erO;)OI1S l'aYoil' Llit ayec 
cette juste proportion, qui doit cxigter dans le sys
teme complet de noLre législation pénale. Si nous 
n'avons ¡¡as COlllttlillé de peines infamantes contre 
le dllef, c'esl parte qu'il nOlls a par n que ce serail 
un ridiclIle cOllll'e-sellS que de YOllloir atL3cher l'in
famie SUl' le fl'onL (k celui qlli n'n eommis une 
actíoll conclanmée d'aillellrs par la raison et la mo
raje, que pou!' 3\'oir céJé ;¡ un sentiment exagél'é et 
mal euLcndu de j'honneur; si nous n'ayons établi 
que des peines corl'cctionnelles, c'est parce que, 
uans Iloll'e opinion, il ya une dístance immense qui 
séparcl'a toujours le ulIeilisle de l'assassin et me me 
du meurLrier : cal', quels qne soient les torts de 
l'agresseur, quelque cOllpahle qu'ait été sa conduiLe, 
quelque contiancc qu'il ait pn avoir dans le ma
¡!!eltlcnt des armes, de~ qu'il y a eu acceptation el 
cO!J,"cnlion réciproque, sponL:.Illée, etc., de I:.l. part 
des dellx combaLlanls, régularité et loyautó dans 
L¡ction, le duel dcvient un délit spécial que la loi 
doit satts doule atlcindrc, mais (lu'elle ne pourrait 
\\a!l~ iuconséqueucc, meIlte alor8 que la 1l10rt s'en 
~erait snivie, assil1lilel' ou cotllparer a l'homicide 
volont:lire ddini par 1l0tl'C Code pénal. » (Paro les de 
~l. de Haussy, rappurteul' au sénat, Jlun'Íteu-r du 
2~ décembre 183ü.) 

« A un délit d'une nature spéciale il faut une 
peíne spéciale; le faire rentrel' dans le droit COffi
rnlln, c'est meltre le duel sur la ll1eme ligne que 
l'assas:;inat; c'est assimileL' des actions qui n'ont ni 
le mellIe but ni le meme ll1obile; q ni 80nt inspirées 
par de,-; sentiments ditl'érellts et accomp~lgnées de 
circonsLances différentes; c'est confondre ce que la 
conscience publique distingue; c'est assurer l'impu
nité dalls une foule de cas ..• L'hisLoire proU\'c qne 
ce n'est pas par des loís trop séveres qu'on arrete le 
mal; protitons des le<;ons de l'expérience el tachons 
g'arriver au but par une autre voie, en comminunt 

des peines tres-modérées d'abord, mais qu'on aggr;..
vera dans la suite ~ mesure que l'opinion se proIlon
cera plus fortement contre les combats singllliers. » 
(Rapport de M. Lieclts, a la chambre, Jllonileur du 
~;) jan\'. 1839.) 

ce Il est déplorahle d'appliquer le Cocle péna! allx 
rt;sultals du duel ; en efTet ce sysLelfle a pour consé
quence de faire condamner, lorsque le dile! a en 
des résnltats san s gravité, e'est-a-dire dans les cas 
de blessnres légeres, puisqu'alors l'affaire est SOIl

mise aux tribunaux cOITcctionnels, et de faire 
acquiLter ceux qui ont donné la mort ou causé des 
blcssurcs graves en duel, puisqll'alors l'affaire e:;t 
soumise au jllry et que I'expéricnce a prollyé que 
dans ce cas-Ia il acquitle presque toujonrs. » (Pa
roles de JI. Lieclts rapporteul' a la chambre, JlIoni-
(CUt rlll 28 fé\". '18.40.) , 

u Si 1'0n c¡,oit qa'ul1 tribunal correctionnel s"ei;t 
trompé, on peul en appcler an juge sllpérieur; mais 
si le.i lIry se tro111 pe, on ne pent en a ppeler ü personlle. 
On peut gémil' sur une décision du jury, soit d:}}}::. 
un sens soit dJns un aulre, mais 011 ne peut réparcl' 
ceUe décisiot1. Si donc, sons cel'tains rapports, le:, 
pl'éyentis peu \'ent a "oir des a yantatscs :\ com paraiLr(~ 
devant le jury, ils peuyent en trouycr SOtlS d'autre:-: 
rapporls a comparailre devant le juge correctionnel •• 
(Paroles de M. le représenlant Demonceau, JIonileul' 
du 11 mars 1840.) 

ce Nous ayons voulu étahlir conlre le duel un sys
teme de pénalité moclérée, qui tienne un juste milicl! 
entre l'impuniLé actuelle et l'exccssive rigueur (j,. 

l'ancienne législaLion; mais dans ancun cas no(!~; 

n'avons pu admetLre que le (lllelliste put etre assi
milé au meurlL'Íer lorsqll'il anrait donné la mort il 
son adyersaire, dans un comhat loyal et régulier 01 

lui-meme a exposé sa vie. Si vous ahandonnez Ce 

systeme ponr rentrer sous l'applicalion des disposi 
tions du Cocle pénal, vous ferez revine en quelqul' 
sorte les édils rigoureux qui nous régissaient autrc
fois et snrlout rous ré,,-ollercz l'opinion qui sera 
longtemps indulgeI1"te encore pour ces sortes de dé 
lilS. Vainemcnt, dit-on, qu'an moyen du systeme d(';; 
circonstances allénuantes, el gr:ke a la faculté qlh' 

les tribunallx anront d'en l'eCOnnaltl'e l'existence. 
les peines rigourellses du Code pénal ne seront 
presqne jamais pronol1cées.,. Je réponds d'abonl 
qu'en supposant rru'il en soit ainsi, la loi ne serail 
ras moins vicieuse puisqu'elle consaererait pOllr le 
dl'oit commnn la rigueur des dispositions du Cod\: 
pénal, tandís que la modération dan s les peines n~~ 
serait que l'exceplion. l\1ais nn autre inconvénient dt' 
ce systeme, e'est que '"OllS livrez ainsi le sort de~. 
duellistes a l'arbilraire le plus absolu des tribunau:, 
et dll jury. Autant vaudrait faire une loi en un seL! 
article déclarant qne ceux qui se seront battus ell 

cluel seront punis de teIles peines qu'il plaira anx trj
hunaux de lenr appliquer. N'arrivera-t,-il pas sou
yent que l'homme qui se sera battu loyalement eH 
duel, étant traduit devant un jllry OU devant un con
seil de iuerre plus Oll moins prévenu, soit par l'io-
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térel qu'inspirait la victime, soit a cause de l'in
fluence de sa famille, pourra etre envoyé a l'échafaud 
et puni avec infamie, paree qu'il n'ohtiendra pas en 
S3 faveur la déclaration des circonstances alté': 
nuanlcs?n (Paroles de M. de Hanss)", rappol'Lenr au 
sénat, dans la premiere discussiol1, lJlonileur du 
29 décrmhre 1836.) 

a Il est 11 craindre que le jury ne cede parfois 11 
l'influence des passions poliliques. C'est principale
ment apres les lroubles politiques, que I'on roit 
surgir les duels, et dans de telles circonslances, le 
duel serait le plus sOllrent ahsolls 011 puni sniyant 
l'opinion qui dominerait dans le jury. Je crois que 
les tribunaux seront plus fermes, plus imparliallx, 
et SOIlS ce r:1pport, jc trouye leur jUl'idictian préfé
rabie 11 celle du jllry, 8:1I1S vOllloir en aucnne ma
niere critiquel' l'inslilution du jury qui, d:1ns une 
foule d'aulre8 circonstances, peut pl'ésenter de grands 
avanlages. D (Paroles de M. le sénateur de Haussy, 
Moniteur du 50 décembre 1840.) 

ART. PREmER. La provocation en duel sera 
Plluie d'un empl'isonnement u'un ;\ Il'ois 
mois el u'une amenue de cent a cinq cenls 
fl'anes. (Voyezarticle 14.) 

= ProL'ocation. II résnlte de la disr;llssion el de 
la disposilioll de l'al'liele 3 ci-apres, que ce mol n'est 
pas ici, comllle dans le Jangage des duelliste¡.;~ syno
nime de l'injure 011 offense qui donne lieu au tille!. 
Ainsi la menace d'ulle roie de fait, ou une ,"oie de 
fait memc ne conslitlle pas la proroeation, mais 
l'injllre qlli y c10nne lieu; au reste la loi cotnl1line 
contl'e ce dernier dt~lit des peines plus séY(~res que 
contrc la pl'o\'ocalioll mf~me. ( Voycz arto 3.) « Ce 
sel'ail mé~onna1tl'e les principes les plus simples du 
droit cl'iminel que d'isoler du dnelles ré¡;uILats qll'il 
procluit, et de car:1cléríser le crime non pat' la vo
lOIlté, nOIl par les ci rconstances q 11 i ron 1 préeédé, 
mais par les seuls fails matériels qui en ont élé la 
conséqncnce; si I'on punit le duelliste, lorsqu'il 
aura donné la mort ou inlligé des bles:;ures, c'est 
que le ti uel en lui-meme esl un fail criminel; des 
lors il ('~l impossible de ne pas remonter allx élé
ment:> de ce bil el :1 I'intelllion qui I'a i'ait COI11-
mellre ... Ainsi il rallt admeltre la pI'OYoc:1tion. » 
(lbppol't de M. de naus~y an sénal, nU 78 de la 
colleclian des pi(~ces dll st~lIat.) « La pro\'ocation doil 
Nre punie; c'es! en effet un appel a la force hrulale; 
c'est nne proteslation conlre l'orul'e légal; elle :1C
quiert un degré ue graYilé de plus, 10),;'iqn'elle est 
rendue publique. 11 ( Paroles dll minislre de la jus-
ti(:e (J\l. Ernst) , llIoniteur d 11 22 décem bre 183().) -
AillSi la prorocalioll e'cst le ddi ou cartel, qu'il soit 
donné sans motifs on comme demande de réparation 
de I'injure. La loí lle eonlient pas de tléllnilion; des 
10l"S ~ elle est néccssairement censée laisser aux 
juges une latilude sums~nte ponr décider, d':1pres 
les circollslances, si lels fails, tels propos, tels éCl'ils 
eonslitllent la provocalion. D (Paroles de M. le repré
senlanl Milcamps, l'Ionilcllr dn 29 fé\Ticr' 1840.)-· 
( JI est plus convclIabic de laisser 3 la poursuile et 
:m j:lgC 11111' srande latitude el de $i'en tenir :J la 

disposition dll projet. On y a conservé da V30'ue iJ 
pst, v.r~i ; mais iI ét~it impossihle d'y mellre plus'de 
preclslon, parce qn on ne pellt pas préw;ir absolu·· 
men t ton tes les ci rconstances. Les j \l ges ti l'cideroll t 
qU:1IHI il y a proyocation. Le ministere Pllblic qlli yerra 
un pro pos illconsidéré dans la proyocaliull n'v trono 
"era pas maliere il poursuivrc.·, (Paroles dI) ministre 
de la jllstice (M. Raihm l, !llIoníteur dn ~9 fév. 1840. 
- "Comme il esl préférahle de pl'ércnirlesdélil'i que 
de les pUllit' qlland il:-;ollt étécornmis, il eslnecessairt 
de sévir conll'C les pro\·ocaleurs. C'cst donc anaquer 
le mal d:1ns S:1 r:;cine qlle de Pllnír la !H'o\'ocation. 11 
est \Tai que la proroealioll n'esl jalll:1Í s accolllpagnée 
des memes cil'constances, mais le jllge tl'OllY\'ra U;¡!lS 

yéchelle des peines agsez de Ialilllde pOllr qil'il 
tlenne compte de tOllt ce qui pelltauénll!T le délit; L 

(Bapporl de M. LiedU; a la chambre, J1Ionitcur du 
2J jamiel' 1839,) 

Duel. Le projet de loi présentt> par la commi~sioll 
du séna! (klllli.,sait le dllel un combal sinqulin 
entre drux ou plllsicurs perSOmll'S, ('n PI'(;sCÍlce dI' 
témoins, avec des armes 1w'urlricres, el prácMe 
d'une convenlion, qui en regle le [¡tU, l'épor¡ue rt h, 
mode. Celle délillitioll a élé écal'lée par les 1lI01if~ 
suivants qu'a fail valoil' le ministre de la jllslic\; 
(M. Ernsl). « La ddlnilion uu dnel e~t inntile. En 
effet, le cluel est un acle connu de tons, sur lequpl 
la pensée puhlique ne peut se trompero L'llS:lge ca
ractérise le uuel hien mienx qne la. loi lIe pounail 
le faire. Déja des ponrsuÍles trop SOllvellt malhCII
rcusement sans f('~nll:1t, ont ell liell cOlltre de:; dllf'l
listes; les trihllnanx ont-ils éproilyé le moillul'e elll
h:1rras ponr reeonnaitl'c le duel dans raLle UOI,t 
I'appréciationlcllr élait ddérée? :\'on cerll':;. II exisle 
hien d'autres délils qlli Ile t;ont poilll d('lilli~ par 110." 
Codes, sans qu'il en r(~:;ulte le 1lI0illlJI'e inconyé
nienl. Le viol n'est (las défini; 1':lltl'lItaL a la plldellr 
n'est pas flpfini; I'ontrage il l:t pude:lI' )l'e,,! ¡¡as de· 
Hni non plns, et malgl'é tela ces cl'irnes el délils 
sont réprimés san:; dilliclIl1é. La lilolllerie ll'esl. p:1S 
délinie, ce qui n'elllpt"r;he pOiilt les m~lgi¡.;lrat:l dI: 
l'aILeindre; l'escroqllerie est délinie; non ¡;enl, mai>· 
lIlille escl'Ocs échappenl a la vindiete lie~ loi". (Jlolli 
teur du 22 décembre 183(3.) ... Si la loi conlit'nl \111<: 

délinilion du duel, on s'en fera un ll10yen d'!lIIp¡¡
llité. Tanlot on pl'étendra <¡i1'il y a dne\. t:lI1lÚl r{ll'ji 
n'y en a p:.lS, SelOIl les besoins de la eall~e. Si l"\J¡, 
pour:mit les duelli~tes <lu chef d'lIll combat ~ing¡¡
liee, qui n'a pas en de slIile:.; Jll:dhl:Ul'CIlSCS, 011 W!I
tiendl'a tIue les eOilditiollS requis(Je; 1':\1' la ¡oi Il'c\is 
tenl pas, qn'il n'y a p:1S ru de conyelJlioll pn'alable. 
(]U'OIl s'esl rencolltré fOl'lnitemenl el qll'OIl a cl'oi~:: 
r(>pée. Si d:\lls UIJ(~ bataille UII yill:igeois a dOllll(; ¡~l 

mort a son ad\'er:;ail'e, son :1\'oc:11 chel'ellera ü éL:-· 
hlir qu'il y a eH duel pOIIl'Ie :';()II~t(':¡ire :\ la Iwin(~ dLl 
ll1ellrtre. 11 dir:\ íJlJ'OIl l'l:lÍl CO!lV(~l1l1 de ~e baLL!'\', 
qu'il y a\'ait ues lel1loiw:i, q!l'on s'e!,t servi, il eSl 

Vl'ai, du halon, ti" Cütll<'all, mais que ce sont El d('~ 
a:'mc¡; mellrlriel'Cs, et <]1¡';lÍllsi les conditions 1Jl'('~
(:rites p:1r la loi pOllr q\l'il y :lit dllel l-ionL réullit-, 
La ddlllilion du duel donnerait dOlle lieH il un arbi
tl'~i!'(: eírl'a~':lI1l el flui alll'ail les con.~{;qllcIlCl'S le'.) 
nlus fUl1estcs. (illonilellr dll 26 d(;cemhre 183'i. Jo.. 
Les lllagist\':lt~ saul'ont facilement apprt;ci('¡' si le Ltit 
pl'l:scllte ll's caracteres dont la réullioll cOllstitlll' le 
duel, d'a¡)I'('s les trad.ilions, l'usage, la pensée COIli

lllUlle. » (illrmiteur du 3 jallviel' 1H3i.) - QUí::~'ll()~, 
Le cornbal sans tcmoins constilue-t-il un ducl? 
C,'lte qllestion a été résollle dilI'él'emment JI:1r 
M:'l. Ernst el Raikem, sllccessivement ministres dI' 
la jll~tÍl·c. M. E¡w¡t :;'('sl eXl'rilllt' aill})i !lll spnat ' 
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• Le combal sans lémoins u'a jamais élé considc'J'é 
comme un dllel; les dispositions de la présenle loi 
ne pourront elre appl ¡quées a1l meurtre commis d:lns 
un pareil combal.» (hloniteur du SW décembre 1836.~ 
1\1. Raikem a élt' moins explicite: « Qualld il yaura 
un combal sans témoins, a-t-il dil, prélendl'a-l-on 
que c'est un duel'? 11 sera hien difllcile allx cOlllbal
tants, Oll, dans le cas de morl, a cclui (j!Ji a/lrasur
vécu, de le prouver. Mai:; enlin on :lura i:t examiner 
si les résu\Lals dn comhal doivcnl elre envisagés 
comme mort donlJée en dlleJ, COBpS el blessures 
pOl'tés en dne!. lJ peuly a\'oir dalls 1I1lcombat de ce 
genre des circonslallCL'S plus on moim graves. ) 
(Moniteur du 8 mars '1840.) La jnrispnuJencc est 
appelée a fher le StllS de cet article. Nous croyolls 
que I'opinioll de M. El'Ilst prévaudra, etqllejamais les 
t¡'ibul!aux ne collliidércronl comme un dUe/Ull com
hat sallS I,émoins, <Iuelles qn'en soienl les cil'con
slances. - QIJ!:STIO:"i'. Un combat Ú cou1JS de bdton 
peul-il con,~tíluer 1m duel? ( UII lel comhal, s'il 
pou\'aiL etre cOII:;idt'l'tS COlllllle le résultal dI! préjllgé 
qui porte les hOlllllles a se hallre en combat :,;ingu
líer, seraiL considére par cela meme comme duel, et 
soumis a l'application des dispositions sur le dnel; 
mais s'i1 n'étaiL pas considéré comme le résnltat de ce 
préjugé, i1lomherail sous l'applicalion des peines 
ordinaires. (Paroles du ministre de la jllstice (M. Le
ciercq), - hloniteur du 26 Jécembre 1840.) 
Qllant au combat oú il Y a eu deloyaulé, on 
a été d'accord dans les deu x cham bres pou r re
connaltre qu'¡1 tombe sous l'applicatioll du Code 
pénal. 

2. Seront punís de]a mcme peine ceux qui 
dér;ricnt lJllbliquemcnt ou úljurient une per
sOTlne pour avoil' refusé un <IucI. ( Voyez 
,¡rt 'ler el 14.) 

= Décrient publiquemenl. « Ulle infamie (lui a 
eu sOllvenl des sllilt~s Lltales, e'est J'olltrage, le ridi. 
cule mt~me jelr'~ il cellli qlli a )'efu~é lIn dllel. JI y a 
une dOlIhle llléchallceL' a insllll(~r I'lI01111l1C ql1i ne 
rnérite que des t:-Ioges el ü le pOlls~er :\ se hallre ... 
Un donnera al! !lIol décricr la sigllilicalion Ylllgaire, 
jettT dll rnépri~, dt! hlfllllC, dll ridicllle ... POlll' que 
le décl'i soiL pt!lIi~sable, il faul ahsolull1cnt qn'il ait 
licu pllhliC¡lIement, soit dans des rénnions lwhli
que:;, soit dan); des écrils 011 impl'imés l'endllS 
publics; en C{!'el, on!le pOllrraitaller l'echel'ch(~I' les 
cOl1\'crsations p:!l'liClllii~I'CS pOllr sa\"oil' si un bl:}rne 
ou un ridicllle a étl~ jl'lt:- :;lIl' qlle/rlll'i:n qui allrait 
refusé un dud. )) (l>al'ol<::; du millistre de la jilstic:e 
M. Ernst, llIonilcur des :22, ':2Li el:::'8 déeembl'e183U,) 
- ( De~ hOlllfllCS qlli ne SOllt !las 1110ins coupables 
que les prOYOCalcIII'S ell \-mi'mes, ce sont ccs amis 
du scandale qlli pl'ennenl p/aisil' :\ sOlltller la dis
corde, a exciter la Yengeallce et qui sonl dése~pén~s 
de yoir I'honnele hOlllll1e se ret'u::;cr ü un dnel; qni 
attaqucnt son ;HnOllr-pI'Opre el e~pcre!lt qu'en le 
décriant publiqllcment, qu'ell k pOlll'SlIivant de 
leLl!'s injul'CS, il:; le feronl re\'enir de sa premiere 
résollltion el parviendronL :1insi :1 leurs conpables 
desseins. 011 pellt dil'e que leul' conduite est plus 
condamnable que celle des pl'OYocaleuI's : ceux-ci; 
du moins, croient 'ayoir une olI'ensc a ,"cnge!', 

(1) Ce qui rendra peut-etre inefficace cetle loi sur le duel, 
c'est l'absence de lois SlIl' les injllres. ~I. Ernst a rcconnu 
ceUe lacllne de lIotre législation qui, a-t-i1 dit « n'oll're au
cune protection ou senlement une proleclioll dérisoire 

ceux-li\ De peurent pas merne invoquer ce prétexte • 
Le moins donc qu'on puisse faire, e'est de leur appli
quer la mpl1le peine. » (Happort de M. Liedts a la 
chambrc, lJloniteur du 25 janvier 1839.) 

lnjurient.-QuEsTlo:-;. Pour clre punissable, l'in
jure doi{-cl/e e<{re publique? Q L'injnre n'a pas 
hesoin d'ótre faile dans un lien public; elle est faite 
directemellt i:t la persollne merne et lombe eles lors 
sous la /Ul.' ') (Paroles de l\I. d(~ Haussy, rapporteur 
au sénat, _~Ioniteur du 28 décembre 1836.) - a Il 
n'csl pa!; lIécessaire que l'injllre pOllr elre pl1nis
sable ail été faile dans un f'nJroit puhlic. ) (Paroles 
du ministre de la justice (JI. El'Ilst), ibid. 

3. Celui qui a excité au duel, ou celtti quí, par 
une injure quelconque, a donné lieu á la provo
cation, sera pUIl.i d'un cmprisonnement d'un 
mois a un au, et d'une amende de cent francs 
a mille franes. (Voyez art. 14.) 

= II résulte des explications r10nnées a la chambre 
par le rapporlenr 1\1. Liedls ( lJlonileur du 7 mars 
1840), que les dellx délits distillcls prévlls par cet 
article sont p"llissahles quand meme le dnel ne s'en 
serait pas sllivi. 

Celui qui aura excité au ducl. « Par ces expres
sions on a vOlllll parliculieremclIl altcindre non pas 
ceux entre qui le dllel pourrait aroir lieu, ou de qui 
la provocalion pouI'I'ait venir, mais des tiers qui, au 
moyen de paroles lelldant a déconsidérel' IIl1e des 
deux per'iionnes enll'c lesfJ.llelles la disclIssion s'en
ga;!e, 011 de tOl/le alllre maniere, :tn\'ont excité au 
clnel. » (Paroles de 1\1. Liedts, rapporlellr illa cham
})i'e, Jlloniteur dll 6 mars 1840.) - « Un fait grave, 
un fait des plus odiellx c'esl d'excilel' au tlllel. JI y a 
quelqne chose d'inOme ü se faire ainsi un jell , une 
dis(l'aclion d'excilcl' des amis, d(~s camar:ldes i:t des 
(;ombals Ol! 1'1111 d'eux peut pcrdl'e la yie. De la part 
de celui qlti Iwo\-oqne en tlue! il y a du moins quelque 
c!lOse de générelix. puisqu'enlin il expose ~a yie; 
mais celui qlli excile au dllel ne conrt :lucun risqlle, 
anClI1I d:1I1ger; rien ne "ienl paIliel' sa. conduile. 
L'excitalelll' al! ducl doil donc etl'e séverement 
pllni. » (Paroles dn minisll'e de la juslice (M. Ernst), 
lJlonileur dll 2:2 déccmhre 183G.) , 

Cclui qui par une ii/jure quelconque a donné lieu 
a la provocalion. « L'injul'e qni donne lieu i:t la 
proyocation est réellemelll la canse premiere, la 
vL'rilable callse dn dlle!. JI importe peu ·de quelle 
lIlaniere l'injure a en lieu, qlle ee soil par des pa
roles, que ce soil par des menaces, par des yoies de 
f:lÍt, on des écrils, n'imporle; d8S I'instant que I'in-
jure a donné lieu a la pl'orocation, elle est aussi 
condarnnable que la proyocaLion 1I1('.me, n (Paro/es 
c/n ministre de la jnsl'lce (M. Ernsl), llIonileur du 
22 décembre 183J.) - « L'illjlll'e n'esl ici pllnissable 
qn'alltanL <¡u'elle se líe i:t la proyoeaLion. )) (Paroles 
de 1\1. Líeclts, rapporLellr a la chambre, Monileur du 
6 ruars 1840.) - «( Si ron a\'ail puni l'injure, alors 
mcme qu'elíe n'anrait pas été suivie de proyocaLion, 
on a"rait bouleyersé Lonle la législation en maliere 
d'injul'es, on auraiL fail, au moyen d'une seule dis,· 
posiLion la révision de celle législatioll (1). » (Pa
roles de M. Delfosse, ibid.) 

contre les attaques a I'honneur. » (Monileur du 22 décem
bl'e 1836.) 11 a deelaré en IlH~me temps qu'¡¡ espérait pou
voir présenler bi(~ntot a la lé~islal.l1re un projet de loi, sur 
les illjures. les dilTamatiolls et les caloll1l1ies, lIlaliere quL 
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4. Celui qui, dans un duel, aura (ait usage de 
$e:; armes contre son adversaire, sans qu'il soit 
résulté du combal ni homicide, ni blessures, 
sera puní d'un emprisonnement de deux 
mois a dix-hnit mois et d'unc amen de de 
deux cenls francs' a quiuzc cenls fl'ancs 
(Voyez le § 2. de l'art. () el les arlo H el 13.) 

CeZui qui n'aura pas (ait moge de ses armes 
contre son aoversairc sera pllni des peines 
comminées par 1'ar1.1 ero (Voyez le §~, de 1'ar
ticle () el l'art. 'H.) 

= Q ['ESTrO\:. I! Y a des ]lcines con (re cclui {(ll i P.1'0-
t:oqtte ('/1 dllel , il Y a eles peines con(l'c cdln qH¿ se 
bat el! d/(: l; cclui qui aurn lJl'ovoqw: el qui ~c sera 
batlll 8ubira-l-illcs dI ux pl'inc~'! s(,/,oiíl-c/lcsclImu
[ées '? (1 Le:; peilles !lC :,el'ont pas ellllll:lt;es: Illais la 
peine la plus fol'le ~el'a appliqu(;c; el le lIlaXilllUlll 
pOllrr:l fl':lflpel> C('lIX (¡'Ii s'élanl h:lltUS auronl en OlI
tl'e 1)j'Oy()qll(~ en dile!. ), (P:ll'o!es dn minislre de la 
juslice (:,1. El'llSl), Jlollíteul', clll ~8 décembre '183G.) 
:...- « D'apres une di~poxilioll du Code d'inslruction 
crilllillelle (artiele 3o:.i) , il n'y a pas de Clll1l111 de 
peillt'x. Si 1e~ peines xont éqlliY:1lenlcx, on appl~q,l~e 
indill'én'll1l1lelll I'une 011 ralllre; :-;i elle:;; son!. dlÍte
rellll's, 011 s~lillJll'on applique la plus 1'orte. (P::rolcs 
du ~lIinislre de la justice (M. Ilaikem) , Blomlcw', 
uu 7mars 1 ¡HO.) 

= Cclui qui, dans tin ducl> aura {ait usage de 
ses armes. « Cellli qlli a fait usage de i'es armes, 
sans qu'il el1 soit resulté ni mor! ni hles~ures, est 
lléanmoills coupahlc ; il a ll1is la Yololll(~ ~t la place 
de bjllslice, il s'est ¡¡lacé au-clc:;;sus de la loi ciYile 
et de la loí natllrelle, il a porléatleinte a la mOl'ale pu
hlique, il a CJllil1 e'\posésollsem)¡lahle. SOU:,tOlH; ces 
rapporls, ce rait esl UI1 altenlat a I'ordre puhlic, et iI 
<luit etl'e séyórement réprimé. u (Paroles du millistre 
de la juslice (M. Erl1sl), Jlunifellr, dll ~~ déc.183G.) 

Armes. La chambre a rcjcté l'amendel1lenl slliyanl, 
présenté par M. Van Cutscm ; ({ SOIl t l'l'plltés armes les 
sabres, les pislolets, les fleurels el loutes armes a 
1'ell. » Des lors le sen:; du mot armes esl dét.erminé 
par l'article 101 du Code pénal, ainsi con<jlle: « Ar
tiele '101. Sonl cOl1lpris dans le mol armes, toutes 
machines, t0118 imtl'lll11Cnts Oll ustensiles, l['anchanl!'), 
pel'{:ants ou contondants.-Les cOllteanx OH eiseallx de 
poche, les canlll't; simples, ne t;cront réputés arme:; 
qu';lllL;lll{ qll"il en aura élé f;¡il IIsag'c pOll!' lller, 1)les
ser ou frapper)1 - (e La dispositioll licra applicahle au 
duel a l'épée el au pistolet, si les círconslances élablis
sentlaréaliléclu dllCl;et cesera tuujolll'Salljugeü ap
précier les rail:; el les résultals a pl'é\oir des armes 
dont 011 allrait fail usage. n (Paroles !lu minislre de 
la jllslice (M. lbikem), ~llIonile¡¡r, dn 7 mars 1840,) 

Contre son advcrsaire ; Ces mots ont été ajolltl:S 
dan s la disCllssion, au sénat, sur h proposition de 
M. Dupont d'Ahén'e p!onileur,d1l28 décemb.183(j), 
dans le buL de meltre a I'ahri des peines cOllll1linées 
par cel arlicle, celui qui dans un dllel au pistolet 
ll'al1l'ai t fai t usage tle son arme qlle ponr ti rer en I"air. 

Amende : QUI::STIO~. Ceu:x: qui se scronl ballus en 
duel seront-ils lentts solidaircment des amen des ? 

a-l-il ajouté, fait dcpuis longtemps l'objct dc ses médilaliOIlS. 
llalheureusement }l. Ermt a quilté le minisl ere, sans qu'¡¡ 
lui Cut donné de réallfier (:ette promesse. De meme M, Le
clercq vient de déposcr le portefeuille de la justice salls avoir 
réallsé la promesse qu'il avait faite égalemenL (i¡,¡onitour 

« Ceux qui se hattent en tllIel ne peuvent etre 50li
daires des amendes prononcécs. Chacun doit etre 
responsable de son propre rait. Cclui ql1i se bal, qu'il 
fa:;se Oll qu'il nc fasse pas usage de ses armes, est 
passíhle ci'lIne peine déterrninée par I'anicle 4: mais 
s'il cst gra\,{~l1lenl hlessé et que son adrersaire soit 
conclalllllé :\ 11I1C forte amcnde, vous nI' ]lollrcz rcn
dre le hlessü solidaire ele son payernent; ce serail la 
prcmi(>l'c rois qu'O!1 (;c.:l'ir:lÍt dans une loi qne le hallll 
paye 1':II1WI:de. )) :P:l/'oles dl¡ minislre lle la jw;ticC' 
(M. El'llsl), '~I()ni{(H/', <in ::29 d(;Celll!ll'e 183G.) 

Cclui qui n'aum l)((S ¡ilit USIIflc de .5CS arrws. 
f)aw; le~ <ll:nx cll:lillh:TS on a he;sil(~ :1 pl'ononc:er Ulle 
péllalité contrI' {I ces hOlllllles W;Il(;rl'IlX <¡ni YÓUI:lllt 
IHllltl'er qu'ils ne reculenl pas dcrallt les conséqncn
ce:, d'un dllel se rcndl'aiclIt :Sil l' lc Il'rrain, ~I\'l~e la 
fel'llle l'(;sollllion de ne \las (,;¡il'c IIs;¡~'e de; lelll'S armes. l> 

Le sy:';[(>lIíc d'll11e pl'>llalil('~ {h:IS {'l' (':IS :1 (t(~ jlistiiió 
ell CeS [('l'llH'~ : {( Si YOilS C\l>lllplez de !Olltt~ l'('ll:llité 
Cdlli (!'Ii lJ{~ f:il p:!S ¡:s:l~e de ses ar:ilCS, YO,IS ll':,l
tCi;-;lll'Z p"s \olre ¡HIt. 1)11':ll'l'i\'(~!':H-!¡ it id iJldiü:u 
P¡'O\Oqll('. Al! pI'e!!licr IlJUIll(>1l1 il l'{'sixII'l':¡, :,'¡¡ s:iiL 
que la loi le c()lIdallllll~, ¡.;'il ~:Iit q:l'cI!e r:lllt'illdl'a. 
queile que SOiL l'isS!lí~ du tO!Ilh:ll, pt il l'l'I,:II!C¡',l t'r' 
'Yant celte espéee tle llt;ll'ixwrc qn'illl{)I>illlí> tOlij()U!'~ 
Hile condamllatiol1 ü des Iwine~ allliCliH's. Si aH COI1-
tl'aire, il ll'en réwlte rien po u\' IUi, au cas oú il lW 

ferait pas uS:lge de ses arnws, il ira sur le terrain el 
ri~quera sa vie; cal' J:¡ yic Il'c~t rien al1pr(~S de l'hon
IlCí:!'; ill'isqllel'a done sa vie, ea!' Ini IlP youdl':l poillt 
\l!'iel' de ses ~\l'llles aOn d'éehappcr:\ la loi. ) (Pal'o!es 
du séualcul' DlIlllon-Dllmorlier, J/olli{cur, du18 dé
ccmbrc 183G.) - ( S'il y a <Jllelqlle c\]{)~e de lrh;
gélléreux cLIl's l'J¡Oll1nle, qlli, SI1I' le terr:lill, refll~e ck 
f:lil'e lI¡.;ag(~ de se~ :lrU1CS; d':llllre p:l!'l il a bil UI! 

:lppcl ¡\ l:t rorc" };l'lllale; il a dOllllt; lt~ SC:llldale d'lllJ. 
cOlubal privé, mix :lll·desxlls de I:l jw;lice k~:dc. Da 
resle, il ne Lut pas pCl'lll'c d(~ nu; íjlW I{~ llJinill1l1m 
Jl'c~l qll"lille pClllí~ kg('re. » (fJ:lrolí's dI! IlJillixll'c dí' 
la jllslic.:e (JI. Erllsl), au Séll:tt, ¡bid.) - Celle íb
cll~:-;ioll s'e~;t J'cllolI\'l'le:e :1 la elJamhrc. ün amCll
dell1enl de i'!L IIletz Il'ndant a sllpprirner le ~c § 
de cet arlicle 111t appuy() en ces termes par 
M. Denux : (1 Le dllel a de tn\¡;-maIlYais cOL(;;:; . ce 
~ont le~ malhelln; qll'il traille ~l sa snile, e'e~l d(~ 
sOllmetll'e en quelqllc sorte un hOlllll1e [JaisiIJle ~"l 
capriee ü'hommes de lllCClll'S 1'Ilde)j; lll:lÍs ji Ile LIII1. 
pas :iC le dissinwlel', le tille! a au~si de bous eúk:;; 
saus cela, ilne ~c scrait pas Jllainll'lllt dt:Pllis .Ialll de 
si(~cles; ilml'l un fl'cin, ineolllp!cl il e>il \T:tÍ, Ü J:.¡ 
calomnie; il ClllrclÍt'lll des lla}¡itudes Ile djglli[(~ d 
de cOllrage dan s eerlaille,j cla:;s(~s de la soeiéle, OÜ le 
cOllrage s'en ya pOli!' lJe se 111OIlll'el' que daw; de:::; 
cl:\>;~t;s plus gl'osxiéres; Ull hOll cúlJ; dn duel, c'¡>st. 
q ll'i I meL fin il. dcs hai lles iu \ dÓ'(;cs; anCÍen nCluen t 
il n\ ayait pas de ducls, el il y :l\'ait. dcs empoi:;Oll
nements el de:; gllcl-:lpells; IlU ]¡on colé du clud, 
c'esl de fayol'isél' les l'éCOllcilialiolls: eh bien, il faut 
túcher ü m011 :tyis de !le pas déll'llire ce C¡1l'a'ík bnn 
le due!. Je lrou\c que I'alllelldemcllt de l\I. ;\11:'11. 
entre dans ce sens, paree qu'íl facilite les l'éCOllCj
lialiolls. Si vous puuissez un homme qlli n'a p:Js éte 
pro\'ocatem el ([ui n'a pas tir(~ sur sou :JJ\'el'.':iajl\,~, 
pas Ull jnge ne youdl'a séviro Ccl homme a rail une 
faulc, diles-vous, en couseutant a alle!' su]' le tcrraiu; 

du 26 décembre 1840) de pl'ésenter dans la scssion 1fi40-1,,~¡ 
un projet de loi SUI' les injures. C'est aimi ljue rinslabililc 
minislérielle, cette plaie des ¡;ouvernements cOlIstituliu¡¡
neIs, est un obstacle a l'amélioration de la l(\gislatioll, 
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ffiais il a raeheté eelte faute en n'arrachant pas la 
vie 11 son adversaire quand il le pouvtlit; il faut faire 
en sorte que le dnel ne soit pas trop meurtrier, et 
ponr cela il ne faut pas punir l'homme générellx. La 
10i a c¡uelquefois perdu de vue que nous ne ponvons 
pas empecher le duel, t(ue nous clerons nOlls borner 
a le restrcilldre el qu'en voulant l'empecher 011 ne 
le reslrcint pas assez. » ("~[onilcur dn 7 mar:; 1840.) 
Ces motifs ne prévalurent pas, ils furent combattlls 
dans les termes suivants:« lHalgré les peines portées 
:.iU Code pénal cDntre les cl'imes, il s'en commel en
core; il en sera de m(\me clu dile!; 1113is si le Cücle 
pénal empeche beallcollp de crimes, 13 loi dont nons 
nous occllpons empt~chcra all~si bcallcoup de duels; 
la !oi sur le dllel ser3 sn!' la mcme ligne que les lois 
pél1ales qui restreignent le:; (Times alltanl que peu
venLles 10ishurlIailJes. i\1ais, cliL-on, par suitedu duel 
Oll lle voit plus cllez nons, comme on voyait chez 
les Romains lant d'empoisolllH:'llwnls et de guet
apens: nons l1e somllles pas de I'aris dll prt'opill:1llt; 
nons ne croyons pas avce ¡ni qne ce soit le dI/el llui 
ait rendu moins fl'éqnenls les l'lllpOiSOllllements; un 
tel réslIltat cst dú :1 la civilisation ... On a prétcnllll 
que la suppl'ession dn second § aUl'3iL pOli!' ell'et de 
facililer les !'éconcilialions; .ie ne partagc pas du 
tout ectLe opinion; cal' celui qlli aura fail IHiage dí' ses 
armes sera Jan:; tons les cas pUllí; nOl1S somll1es tous 
d'accord a cel égard ; mai:; d'aprós l'amelldell1l'nt de 
M •. Melz, celni qni n'aurait pas f:\it usage de ses 
armes ne serait pas Pllni; aim;i I'un des comball:1nls 
serait puni et l'auLI'e lle le serait pas; eh bien! je ne 
Jlens(~ p:iS qne cela soil de nalllre :1 fayoriser les ré
concilialiolls; C:H celui quí sera puni ~era loujOuril 
for! méconlcnt Pl ne sera di:" lors pa~ i'Ol't di::;posé a 
se réconcilicr aYl~C son ail\'ersaire. Le Illainlien dn 
2e § aura pour elfet de préY<'nir anLant que pO>isiiJle 
le dllel, parce qlle tous cel1X qlli se rend1'ollt Slll' le 
tcrr:lin 83\11'0llt qn'ils n'l'chapprl'Ollt pas ;\ la pcine 
cornmillée p~r la !oi. D'aillelll's, parcela Illemeqll'ils 
sel'ont slIr le tenain, ils se trollH:rnnt en ('tal de fla
granl délil, el alol's les ofllcicl's de police, s'jls ont 
qllrlqlles uonn(5cs sur le dllcl pl'ojell', pourrol1l inter
venir ponr em peche\' q lI'j I ne :ie eOIl~OIl1 me,)) (Paroles 
du milli;.¡lre de 1:1 jllsliee (1\1. Haikem), JJonitclt1' dn 
7ma!'s 1810.) « Les antellni It>s plus graves qlli se sont 
occupés c1n che! ont indiq!j(;eolllme 1111 moyen pl'l;ven
(ir de~ pllls eHicaces l'al'l'estalioll provisoire des cham
piolls; i ls onl vonl!l <[I\'on le~ S(-'p~H:H, qn '011 len r laiss:H 
le tel1lps de l'éll('cllil', de calenler fl'oidel1lcnl tOllS les 
ré~llllat~ dc I'action ~I Iaqllclle il:; ,"ollL se li\Tcl'; eh 
bien! ce moyen YOIIS (;chappe si "OH:; dt'clarez qu'il 
n'yaur:1 de dllel qn'alltant tIlle les parlies an1'0111 rait 
usage de leu!'s armcs ... L'emprisollllcll1ent pl't'alablc 
11e peut'se juslifl('r qll'antant qll'il ya (!t;¡IL, Oll du 
moins tentatiyc de d(;¡it; 01' iln'y :l1Irait ni I'un ni l'an-
1re, si I'indhidu arrel (; n 'a rai t pas l'in ten lion ele faire 
usage de ses armes; lallrlis qne si l'aeLioll de se me
surer avec son adH'i':,ail'e, SUl' le lcrr:lill COlHCllll, 
coftsti!lIe un délit, lors mbne que I'UIl d'el1x n':lnrait 
pas fait usage de ses armes, l':nresLalioll préalabIe 
se justifie par la nécessilé de prévcllir le délit. »(Pa
roles de ~L LiedLs, rapporteul' Ü la (;[¡ambre, iúid. ) 

~. Lorsquc, dans un duel, l'un des combal
tants aura donné la mort a son adversaire, 
le coupablc sera puni ll'Ull emprisonncmcnt 
d'un an a cinq ans el d'une amende de mille 
a dix mille frailes. 

Lorsqu'il sera résulLé dl! due1 des blessurc~ 

qui auront causé une maladie ou incapa
'cité de lravail personnel pendant plus de 
villgt jOllrs, le coupable sera puni d'un 
emprisonnement de six mois a trois ans, et 
d'une amende de cinq cenls a trois mille 
franes. (Voy. les art. 1J et '10).) 

= NOllS citerons ici un amendement présenté par 
1\1. le représenLanL Van Clltsem, pOllr etl'e intercalé 
dans la loi, enlre les arto 8 el9, mais qui nons pa
rail se rapporler pllllot a (;et article qll'á tont autre 
de la loi. « Tont individu qui aura lllé en cluel :;on 
antagoniste, OH qlli I'aura mis hors (retat de pOl!I'
,"oir á ses hesoins, qui aura ainsi privé ses ascendant~ 
et cI¡>scenllants eles secourií qu"ils rece\'aient de lui 
011 qn'ils auraient pn en obtenil', sera COl1damllé rae 
corps :1 entretenir son ady('l'saire estropié, el, dans 
le eas de mOl't, ses pal'cnLs an degl'é indiqué d:lI1s le 
pl'l~sent articIe; iI p:lyera aussi les cleqes clll ddllllt 
ou de 8011 ad\'ers:!il'e eslropié, san!; que ses el'éan
ciers puissent elre ohlif'-és de prollyer qu'il :lurait 
pu les aC<¡llilter lui-mt'llIc. Si la forLune de cdlli qui 
a tllé OH eslropié son adversaire en dnel n'est pas 
snffisante pOll1' acqlliUel' les SOllll11eS anxquelles les 
trihunanx l'alll'ont COlldamné de cc chef, les té
moills dll duel en seront solidail'ement telltls par 
corptuCet amencIement 11 E' fllt pas adopté. M. Liedts, 
rappol'lellr, en anit exposé lesrésultats ences termes: 
a Le premier résulLat, serait de faire relomber Slll' 
une famitle innocenle, la peine que le chef pOllrrait 
:1yoir méritée en tllallt sun a(hersaire en c1uel, el 
aínsi 1'011 ruineraiL tres-SOllvent nne famille ellliere 
pOllr une fInte cOll1misc par son chef. II su!1irait 
pOllr cela d\HOil' Ü faire ü un ltomme endetL<~ qui ne 
YOIH]rait p:IS se suicider pal' dé;;cspoir el qui jllge
rait plns h p1'OpOS de yendre clI(\rement sa "ie que de 
se cOllper la gOl'ge a Ini-meme: il ¡wovoqllel'ait qlleI
qne riche pel'SOI!I1e en fllIel , et tia fall1ille pro(ilel'ait 
de sa HlOl't pOIll' l'(;Lahlir se:; affaires dtqabrt':es. JI 
Sil ffil':lit encore pOlll' cela tI"un paressellx f[lli, en
nuyé de yj\Te, YOlldrait al! 1l10ins, p:\r 8a morl, assu
rer 11n sort ü sa veuye et a ses enranLs. Que! sera 
done 18 réslIllat de l'amenclement'? C'est f[1I'il sorait 
moil1s dangereux de tue!' le:>; honnelps gen:>; en dllel, 
ceux en un mot qui fonL honnenr iI lellrs afTaires, 
qlle ceux qui seraienl acc~lhIé:; ele dettcs. La yie de 
ces derniel's coúterail d'aulant plus eher a cellx qni 
les Lneraient qu'iI:; seraient plus endeltéí\, )) ( ¡1[ord-· 
tf?ur d 11 8 mars 18 'iO.) Le ministre de la j IIstice 
pI. Raikem) a\aiifaiL rCmal'qtler en ces termes I'inll
tilité de la llispo~ilioll relative am clommages-inlé
relso « Si 1'on a cansé un dOilllnage en tuant une 
pel'sonne, ~1 des ascelldants 011 descendanls allx he
soins dese¡ neIs elle de\:1it poun'oir, ce d0ll11mge doit 
¡:~tre n;paré. II pent I'Hre :lIIX termes des ¡oís ac
tu(~lles; iI n'e;;t pas besoin 1'0111' cela d'insérer dans 
la loi une disposilion; les tl'ibnnaux ::ionl jllges de la 
réparalion ~t laqllelle íl y atlrait \iell ele condamncr 
cellli qlli anraillllé OH hles:ié son adyers~¡jrc. il (JIo
nilcur du 10 mars 1840.) 

6. Si les hlessures ré~ultant du duel n'ont 
oecasionné aucune maladie ni incapacité de 
lravail prrsonnel de l'espeee menlionnée en 
l'arlirle précédC'nt, le coupable sera puní 
d'un cmpl'isonncment de trois mois a ueux 
ans, et d'une amcnde de quatre cents frallcs 
a deux mille franes. (Voyez les :ll'LJ 1 et 15.) 
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Le combattant qui a élé blessé sera pas
sibIe des peines pl'ononcées par le § 1 Oil le § 2 
de l'arl. 4, selon qu'il aura rait usage 011 

n'aura pas fait lIsage de ses armes conlre 
son adversairc. 

7. Sont ré]JUlés com]Jlices des délits commis 
en uucl, ceux qui, pal' dons, promesscs, me
naces, abus d'aulorilé 011 de ponvoir, machi
nalions OH artiflces eoupabl<>3 out proyoqué 
a les commell re. 

Les compliccs seront punis de la mcme 
peine que les aulcurs. 

= (e D'npr¡~s les e'\lwessions de cet ~\rlicle, on ,"oit 
fJlI'il !le s'appliql!(~ que lorsqlle le duel est con
sommé. II (Parolc,; de M. Liedts, r:\pportenl' a la 
chambre, J1Ionilcur dll 7 m:\l'S 1810.) Cest en quoi 
il diífere de I'arl. 3. (Voyez cet al'li1je.) 

Sont Té/mles c01ilpUces. Cet al'tiele qui indique 
les c:lraelércs constilnlifs de la complicité en matiél'e 
de dllel, déroge implicitement a I'art. GO dl¡ Code 
pénal, reLilif iI la cOl\1plieilé. 

La meme peine (j/IC les (luteurs. « De tout temps 
les eomplice;; d'lln cl'ime ou d'lIn délit ont été pnni8 
de la 11H'me peine <¡\le les allteilrs » (HappOl't de 
l\í. Liedts, a la chambre, )!onilcur uu 25 jan
vier 1839. ) 

8. Dans les cas prcSvus par lf..~ arto i) et 6, [es 
témoúls, s'íls ne sant pus complic{'s, SOllt punis 
tI'un emprisonnement d'un mois á un au, et 
d'une amcnde de eent franes a mille franes. 

=Les articles;') el G. Ces a¡,¡¡eles sonL relatif.., allx 
cas ou le duel a eu pOllr.résultals soit la mol'l, soit 
les hlessllres, « LOl'sqlle le dl1el, quoiqu';lyallt en un 
COl11l11cneemenl d'e'\écnlion (pat' exell1[lle dans les 
eas pré\'llS pa\' l'al'ticIe 4) u'allra élé sui\'i ni de 
blessllres ni de 11101'1, :lIICllne [leiIH~ ne ponna etre 
pl'ononeée contre les témoins (paroles dI! ¡;éllaleur de 
Ronillé, il!onilcur du ~9 déccmh¡'e 183G.) Lürsqlle 
M. de Rouíllé s'c'\prill1aítainsi, I'al'ticle ne contenait 
}las les IIl01S : « Dans les eas IH.évllg par les arlícles 
5 et 6. II Ces mo!s fUl'ent ajontés a la ehambre slIr la 
proposiLion du ministre de l'intériellr et des alfail'es 
étl'angeres (M. de Thellx.). Des lors cetle inLerpréla
tion n'est pas dOlllellse. 

Les témoins. Les memes molifs qui ont fait sup
primer la définitíon <In tluel (voyez les notes sur 
l'art. 1er ), onl raíl snpprimer égalemen~ la délinilion 
des témoins. Ce mot a néanmoins le sens qll'y don
nait le projel du sénal qui n'a )las élé adopté (1); et 
ceux qui aUl'aienl été forLlIitemenL spectaLeul'S d'nn 
duel, ou les chirurgiens qui allraienl accomp:lgné 
les combatLanls sur le tefl'ain, uniquement ponr 
leur donner des soil1s, ne pOUlT::lienl etl'e cOl1sidél'és 
comme témoins. - ( Il ne faut pas craindre de 
frapper les témoins; s'iln'y avait pas de lémoins, il 
n'y aurait pas de dnels; il fan! donc arreter antant 
que possible cellx ([ui sel'aienllentés de servir de 
témoins. » (Paroles du sénaleur haron de Pélichy, 
ilIoniteur du 29 décembl'e 1838.) - ( Sans (~lre 
aussi coupables que les véritables complices du 

(1) Pro jet dll sénat (2e § de )'art. ¡< .. ). « Sont réputés témoi as 
du dllel C'~lIX 'IlIi sen! ;¡pppl¡'~ Oll elloisl, par les part!e.~ pOli!" 

duel, les témoins remplisscnt cependant une mission 
qlli facilite le c1uel, eL qui ne pcut pas rester impu
nie, si I'on veut que la loi atteigne son bllt. C'est en 
vain qu'on objecte que les témoins sont SOllvent des 
hommes (le paix, qui, par de sagcs rcprésentalions, 
peuyent amener le rapprochement des combatlants 
et pn;venir l'eífusion du s:ll1g. 11 n'en dcm.eure J1a~ 
moins \'rai qne sans lenr a:-;si:-;tance, iln'y a pllls de 
clnel, et qlle la cl'~\int(' d't'lre assimilés par le Pllhlic 
et par la loi p(;nale, a de vils as!;a~sil1s, l'ctiendra Ic~ 
dnellisle8 le:-; plns (klerminrs. L'homme ne se hat 
jam:Jis en dnel ponr le senl plaísir de faire cOlller le 
s~lIIg; ce qllí le porle ;\ bra\'er I'horrenl' qne luí 
inspire eeHe :tclion, c"('st IIn s('lItiment de "anité et 
d'amoul'-proprc; c'est l~ crainle de passer ponr 
H\che, s'il ne se bat point, el. I'e~;poír de p;ls:;cr pOIlr 
un homme dec(PHr,s"ill;nedans le ~anp;l'afrl'ont qu'i: 
a re(~lI. Déll'llifiCZ celle illllsion, llIclf(>z le:-; duc¡¡isles 
dan:.; une posiLion telle qi¡l~ perSO¡ii10 ne venii!c' 
assisll'l' :'¡ lenJ's comhaL;, fOI'cl'z-les :'1 se mesure!';\ 
111lis dos, el vous les U'!Tez l'cclllel' dC\':tnt la hontt~ 
qlli les altcnd (blls 1:\ sociélé, el r1er;:nl les Jwilw(·. 
flélri:;s~lntes que kllr réscn-e le Co:!(' I;('n:d. )) (!~;\i\-' 
port de M. Lit'dts a la cllambre, Jl!olli1illr dll 2.Jj:Ii1· 
"iel' 1839.) 

S'ils ne sont pas complices. Il réSlllie en efTd ¡j(, 
l':nticle Ill'('cédent que le conCOlIl'S filie preknL lc~' 
téll1oinS:l1l duel, en y assi~tant, ne constitne pas b 
complicité. Lorsqne les 1('l11oins sont en onlrc COnl
plice!', l'al'tie1e 7 lcur est applic:\hle. (I7 oyC::; cet ~:r
ticle.) Qllant aH clllllul des peines, vo!Je::, la pre
llli(~re llole Slll' l'arL. .L 

Amendr. - Qr:;:STlo\'. Les le/1loins seronl-ifs 
tenus solidail'rl1lcnt des ronendr" p¡,onoricél!s conl1'c 
ClUX qui se sernnl bl/Ilas en duel? ~on, " C1WClll1 
doil. t'll'i~ respom;ab!e dc son prop:'t' faiL.lI ~leserait 
pasjllste de relldre les [(;1ll0iIlS soliclail'es du paye·· 
menl. des arnend('s. II P:ll'oles dll lllilli~lre de la jus
tice (;\1. Ermt), Monilcu1' du 29 décembre 183ü.) 

9. Il n'esl pas dt;rng(~ anx lois qui r{~gh~lIt 
la eOlllpélence des tl'ibunaux militaires. 
Cependanlle mililairc qui se sera ballu en 
duel avec un indívidu I10n militaire, sera 
soumis a la jnridiction ordinail'c, lor~~ meme 
que ce dúnier ne scrait paR poursuivi. 

= « Il a parl1 inuLile {\'établir des regles spéciaJes 
de compétence pour les différents délils que [)I'évoit 
cetle loi; nos lois acLllclles élablissenl á cel égarll 
des príncipes aU:\Cfllels il Il'esl pas nécessaire de 
cléroger ... LOl'sflne le combal a lieu entre mililaires, 
iI n'y a aucun motif J'apporter des modilicalions 
aux regles élablies; il faul que les mililaires soient 
jugés p:H lems pairs, mais 10l'sqne le dnel a lieu 
entre un mililaire el un indi\'idu non mililaire, il 
COlHient que la juridíction Ol'llinail'e I'emporte SI!I' 

la jlll'Ídiclion exceplionnelle el que le militaire soit 
tradllit derant le juge civil, meme alors que son 
ad Ycrsail'e n'esl pas pon rsni vi. II pOllrl'a i t d'ailleurs 
s"c:\lJliJ' de":lI1t les tl'ibullau'\ mílilaires, dans des 
cil'constances données, une juríspl'lldencc moins s(5-
"ere qne eelle qui pOllrrait ell'e admise par les tri
bUl1aux civils; el dans celle hypolhi~se qll'il est 
permís de préroir, il fant évitel' qlle pOllr le m0me 
fail les deux combaltanls, également coupahles, 

régler Jp~ el)ll,!iU(m~ 1111 1'001h:,1 p.t '·e;II"'I' :'1 !"nr ,,~,··.;u
Uon. 
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í'Oiellt fl'appés d'une peine égale. » (Rapport de 
M. Lirdts a la ch:unhre, lJlonileur du 2~ jan· 
vier 1839.) 

10. En cas cl'arrestation la liberté pro
vi:-oire sons caution pOllrra ctre refllsée. 

=~ Ce! arlicle dl~ro!:!;e ~\l Corle d'inslrllcLion erimi
r~elle. (:2e S de 1'art. Ú,1.) 

-- (1 L'expériellce a ]lroHyé qlle les dllels ont SOIl-
wnt lien ineonlint~nl aprt\s l'ontl':lge qlli y a donné 
nai~i;allee, et qlle si I'on parviellt h séparer les 
dl;lmpion~" el slIl'!nllt h les éloigner de ceHe classe 
de pcl'll;l('s cnDS('iilei'il, 10lljOlll's emprcssés ¡¡ semer 
la rn('sinle!iigence, la yoix tle la raison se fait en
tendre, !'l I"cspl'it, (kgag(' de ton te illflllcnce, pellt 
c:l1clller les slIi!es !rop sOllvent d(;plorahlcs flu COI11-
h:lt ~i!l"lIliel'. JJ rH:ippOl't de l\I. Liedl8 h la ehambre, 
l[onÍ(cl(l' dll 2;) jamier 1H3fl.) 

11. D¡lIlS lons les cas prévns par le § 1 er 

del'arL l~, l'art. ti,eL }{'§ 1er del'art. (j, lOI'sque 
la peine d'emprisonnement sera prononcée, 
les ll'ihunaux pOllrront priver les autellrs et 
complir.C's des délils commis en ducl de ious 
emplois cü,ils OU militaires el du droit de por
terdes déeoral'ions; íls pourront aussi leur 
in tero i re l' excreice d e [out un 7NI1'lie des droits 
me¡¡tiollIlC'S en ['art. 42 dt¿ Colie pénal, le tout 
pendant IIn temps quí ne pOllrra excéder dix 
anlJécs. Ce temps coul'ra dll jour oü ]e COll
pable aura subí sa peine. 

=c Au'\ peines comminées p:1r cet article, la como 
missinn dI! sénat a\'ait ajoutt; la perle de la pensiono 
Cettt> p!;nalité Il'a pas t;t(~ allluise; elle araiL élé 
cOlllhaltllf' dans ces termes par le ministre ele la jus
tice (JI. Erllst.): «( La pellsion est le pl'ix des scrvices 
rendus, t'('sL le pl'ix dn sango La pension est pOlle le 
mílílairc, le fOllctiol1nail'e, ce que la fortune, l'épar
gne est. pour le m;goci:ll1l. Et vous confisqneriez la 
pension! Encore s'il s'élait montré traiLl'e ellvers son 
pa~s, indigne de te que l:t patrie lui acconle, je le 
t'once\Tais; mai:-; que pou!' nn autre délit, JI soit 
pri\(; de s;a pension, e'est ce que je Be [luis admett1'e.» 
(Jlol/Úlur dll 2:2 d(;telllbre 1R36). 

1'0118 (',lIIpl()i:~ fícils el mili/aires, droil de por
ter des c!ecul'llfIOIlS, ('le. La comenancc de punir les 
duelliste;.; par la pl'i"alion dcs honnelll');, des d(;cora
!ion s et des dl'oit); ci"iqne); est soulennc pal' Becca
ría, Uacoll, Livinf!'ston, Carnot el Dllpin; elle est 
cnnlestée par I'un des cl'ímillalistes cOlltempOl'ains 
les ,plus cd~bres (1). La loi helfl,c ]ll'onollce celle pé
nallte; rn:w; elle en 1'('1)(1 I"applicatioll faCllltative. 
edte t1isposition a (;té jllstiíit;e en ce:; termes: « La 
me'me prine ne fail pas la Hlemt~ impl'es:-;ion su!' tOIlS 
le>; hOIlH,lIt'S, el.i1 esl pel'mis de c1'oirc que pal'mi 
ecux. fJlIl ne cralgnellt pas de s'exposer it pel'dl'e 
1 a '"w d;lBs un ulIel, i I s 'en trOllyera q ui lIe seron t 
P;¡:~ al'lyt¡'s par la C1'aillle de t(1Ie1qIlCS mois et 
11l('rlW (1(' IIllelqllcs années (]'empl'isonnell1ent. JI est 
d:m~ Iltile ~~t s:lg(~ de ¡¡!:lee!' une I'('pl'e~sioll 11100'ale a 
co[p :les jl('.IIl('S t:orpol'elles: tel hOlllllleqlli l;e l'edollte 
pas lempl'lWllllellJent reculera deY:\I11 l'idée de se 
,"oi!' fCl'lller la carriere ues cmplois; tel autre, qu'une 

'1" nOS'iI, Trrtill' de drai! )'1'1/((/. pagc 4Cij de l"édition 
JI Al; .\IA:>. ' 
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soUe vanité porterait a ne pas reruser un cartel, sera 
arre té par la erainte de perdre en un instant les dé
coralions el les tilres dont il est revetu. Mais autant 
la faCilité de priver les combattants de tous emplois 
civils ou mililaires peut etre utile, autant il serait 
dangcl'l'nx eI'en faire une ohligation pour le jllge. 
Un emploi, une décoration ont qllclqnefois été obte
BUS a titrc onérenx; c'est qllelquefois le prix du 
sang "l'l'sé pour la patrie, et le jllge, qllelqu'impas
siblc qll'Oll le suppose, pourraít pellL-elre absoudre 
un courahle qlli allrait des circonstances favorahles 
h inroquer, pllltüL que de le dépouiller u'un hien 
acq Ilis su r le cham p d'hollneur. JJ (Ra ppo1't de 
M. Liedts a la ekHnhl'e, 11[onÍ{eur du 2;) jamier 
1839.) - « L'cxpériencc a prollyé que les peines 
les plus st'\"eres ll'étaient pas les plus emcaces pour 
parvcnir :1 la répression dn duel; il fant done 
ess;lyer el 'un systel11e de pénalité plus analogue h la 
nalure de ce délit, qui se compose d'éléments tout 
sp(;eiallx eL n'a rien de commun aree les délits 
ordinaire:-;. C'esL l'honnenr, ce hesoin des suffrages 
publics, dit Heccaria, qui a donné naissance aux 
cOlllbats sillguliers; iI fallt done ravir pour lIn temps 
le pl'ix de ces manífestalions de l'estime p1lhlique a 
cell1i qlli aura subi la folle épreuye de l'honneur. 
Le eh~\tilllent du duel doil ¡"trI' (ll'incipalement un 
chfttiment !lIoral qlli, s'allaqll~Hlt :\ la vil' publique 
dn coupah!e, cOlltl'i:'\le son :llIIhitio!l, morLifie sa 
vanité elnsole de ses conciloyens. Cette nnilé a été 
comprisc par tous le:-; législatelll'S qlli se sont occu,
pés de la répression dll dllel; les anciennl's ol'don
nances fl'::ll1~~aises, donl je snis loin fl'approurcr la. 
sé"érilt~, pl'i\'aienl les duellistes 1101l-:ielllernent de 
leur:-; litres, de leurs dignités et emplojs, mais nH~me 
des :l\antages de leur naissance, et I'édit de JG70 al
Jait jIlSr¡Il'Ü orc]ollller qtt'on déshonor<it les ar{;res 
de 1('111'8 c!ultmu,T. PIIIsiellrs de ces dispositions se
raientalljolll'll'hlli, et dans I'étal aclucl de nosmmurs, 
ahsllnles 011 ridicules; l1lai:-; il ne s'ensuit pas ([u'iL 
faille ;Ih:mdonller le !'ystt\mc de J't"pression morale, 
dont on peut í:'e prometlre les plus henrcux e fl'ets. J) 

(Pal'oles du senaLeul' de Haus:-;y, JIoniteur du :5 
jaJ1\icl' 1841.) 

Emplois, .. mililaires. -QUESTIO:'i'. Lapertede l'em
ploi el!traine-l-dle la perle du yrade'! « La loi qui 
fixe ra I)[)sition des o!liciers de l'al'l1Jéc dit en tel'mes 
ex¡m\s que le grade est dislinct de I'emploi, l'ofti
cier priyé de I'cmploi COIl:-ienc donc son grade. D 

(Paroi e:-i d u ministre de la j llsliel' (JI. Ernsl) , 1ll oni
tel//' dn 29 dt.'cemhre 1836. 

Tout Oll partie des droils mentionnés en l'art. 42 
du ende péllal. Ces dl'oits sOlll cenx : 1 0 de roLe et 
fl'(;leClion; 2°d'digihilité; 3° d'(~tre appelé on nOl1lmé 
anx fonl:lions de jill'é 011 it d'alltres fonctio:iS publi
ques, 011 aux elllplois d'adll1inisLraLion, Oll ¡)'exel'
cel' ces fOllCtiolls 011 em plois; 4° de pOl't d'armes; 
~o dc 'Ole el de slIurage dalls les clélillt"r:lIions de fa
mille: 6" d'(\tl'c tllten!', Clll'all'ur, si ce n'pst de ses 
<'lIfallts elwl' l'a\'Ísseulemenl dt> la falllille; 7"d'eLre 
e\pt'rt o¡! t'lTlployé comll1e télllOin dans les acll's; 
Ho de témoigllage en justiee, autJ'(~ment que pOlll' y 
faire de simples déelaratiollS. 

12. Les coupahles, eondamnés en exécu
tíon Up la pl'és('nle loi, seront, en cas de nou
veaux délits de mcme llaturc, condamnés au 
maxhnum de la peine; elle pourra mcmc clre 
pOl'lée au uouble. 

"',., « On doit trailer plus séverfll1cnt cclui qui, 

HI 
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aprh; avoil' suhi une, premierc ('ondaml1~!ion, I1C 
crailll pas de s'exposcl' ~l en subir \lne seeonde. 11 
cOllvient rn{:me de perI1letlre aux IrillUnanx (I'appli
qller, en cas de r(>cidiye, le do::hle de;;; peines pré
,'ues par la loi; celle di~posilioll s':~<ll'es!'e slIrlollt a 
ces spadassins de lllétiC'l', ü ces bOlllllles incol'ligi
bies, qui sonl le fl(;all de la socié¡(; l't des falllilles. 
La :;¡lf.(e~se qlli dislin~~lle la m:l¡.:istrat me hel¡:,e !lons 
est UlI ~f¡r' ¡:::lr~~nt ql1'on lJ':thl!~('ra pas de cclte fa
ClllL('. n (lbppol't lll: :li. Liedls, JHonileu1' cln 2:) j~lIl
,'ierI839.) - Ce! a1':;e/:' repl'odllit, ;lyee q:!t'lqlles 
modifkaliolls, la llispm;itio]l du COdl' pt:Il:l1 qlli dl'ler
mine 1:1 peillL' de la j'('cidi\'(: en 11l'ili{\re eOl'l'c'c'¡ion
lll'lI(', el qlli esl :.illsi co::(:ne: (l Arl. ~jR. Les cOllp:\hles 
con(]:\mn(s cOl'l'edionllellelllenl :1 1m t'lllpri~O:llle
ment de plm: d'ulle allllée, seronl ;;Il:;~j, ('11 C;¡S de 
nOIlYC:11I (klit, Cnl1d;¡HllH;S :1Il 1!I((,J'imum de la 
peine port(·c p:ir 1:\ loi, el cettp Iwine poul1'a ('[re 
élcy¡;e jll~'qll':<tt dOllhll' : ils !-:cronl de plus IllÍs ~'O!lS 
la !-il!IH'illa¡:cc ~¡)('('i:iÍ(' dn g0l1YC1'!1('lllCn[ pe;¡!l::llJ! aa 
Dloins cilHI :\llllécs ct dix ans au plus. n 

13. La loi dll 50 décrmurr '1836 (Bulletin 
officiel, nO (11), sur les crimes el délils 
cümrnis ~I l'élrangrr, c,t rcndue COll1l11Unc 

allx fails prévus p'¡ll' le ~ 'ler <1(, rart. 4, l'ar
tiele D) el le § 'Ier de l'art. 6 de la présenLe 
loi. 

L'ar·t'icle ,1 er de la loi du ~2 ¡;eptembreI83i) 
( Hullelin olficiel, nO G<1,;-¡), est applicahle ~ 
l'etranger qui (I1lraÚ en 1/n dllel a1.:ce 11n Belye, 
en pays (lranger. 

= La dispo,;ilion pl'opo>if'e par la commi~si()n dI! 
~f;ll:1t, :llIliell d II 1 cr ~ ¡!(' cel arlicle, ne COllcel'll:¡j l q!le 
]es ducls qlli :\;¡raient lien CIIII'(' I:clges hors lill [('1'

l'itoire dll l'oy:1nme el laii:i:iait impllllis lL-Oi due!s (!i:C 
des l3e!!::,E's ~lU;':\ient cm ]¡Oi'S dll tl'll'ito:re da rO\::PIiW 
aH:C d¡,s 0Ir:lll~'J~rs. Celte dis]losition fut COI:l'l¡:llll¡e 

ell ces lermes \,::1' le ministre de la ju:-;tice DI. El'llsl): 
~ Le Ikl~e qui allr:,il tllé un élr:tngCI' en dnel, I)f'(\s 
de 110:; Ílnllil'l'('S, !le pomra-t·il pas t'tl'e pOll:'SlliYi 
ell Bei~,jqlle ~ CeUe q\le,~tiol1 est grave et lllél'ile IOllte 
,"olre :iltt'lltion. La Lkigique :-;era toujollrs pleillc 
d'c\l'allL!lT~, d'('tl'anUei's honorahles qui y auront 
lelll' fa ¡;1 i 1 le ; POlll'flllOi dow: 111' Ic1ll' dOillle;'icz-YOUi; 
pai:i la mhne proleclioll qll'aux H(:IVes? Ln lwige se 
hatlra aycc un étl'anger StH' la fronlióre; il le lucra 
ell'e\"iendra ensuile ell Belgiqu!', el il ne ~era pas 
pour:iliÍ\'i! La loi qui le pllllira n';"lllra pas pom ob
jd dI' \C'11¡:C'l' le;.; élr~\l1~~('I':;, 11l:¡j;-; de H"llfllT la morale 
publiqlll', de l;rl;\'Cllil' le ~C;ll1(j:lle de l'illljlllll'tl' el 
de llOl/\'(;,lllX :lllcl1t:\ts. Qu'importc' fine i:l loi t'!r~!l1-
g('rc laü;!,;l~ rllOrnicide impuni! Empnllllons :\ liOS 
yoisins de hons ('x('llJllh's, lll:,is ¡~Il11:~¡,; dI' m::ll\:\i:'.JJ 
(]!()uifeur du ~D d('(:nuhl'e18~0.) L':1l'liclc :;d()¡,~(~ 
s:Hi:;1ail-il au yren de JL Ernst·! :\U!li:i lle k !l('llWi¡,; 

pa:-;; ('11 ell"ct la loi d 11 30 d(in ,!:] hl'(l Hi;jü eH :1 j 1: :.;i 
cOll~'tle: (( Ari. 1"'. l;:n!~clc -¡ dll Codo d'insln¡djoll 
rl'im;llclle est abrogé el rem!,]:¡c(; par les rl:~i)o:;i·
t¡OJl;-; ~;¡!;\":1nl{ :.;. -Tont Beige qlli se ~;el'a rClIdll cm;
}¡:llllc, ]¡nl'.'; dtl tl'ITitoirl' dn I'Oy:lllllle, ¡¡'UIl CilliC (¡Ji 

d'tll1 dclil (,Oilln~ l!1l licl¡.:'e, pOlll'l':I, s'il es! ("Hin) 

fl1 Rt:l~iqllt', ~. (Ire pOlll'Sllhi, l'l il Y sel'a jl~g(; ct 
plllJi CO¡¡fOJ'Jll(:¡lwut allx lois ('n yi:';,tleul' (::li::; 1 ~ 
rcy:lllllle. - ::.!. TUlll Ik'lge qlli se s('l'a rendu ClllI
p:,1;1(', l!nrs fllI 1(T~toirp dI! rOy~l!lmc, rOlltre uu 
l'l¡::r'l)\'i', d'¡¡t1 (']'il1lf' ()1\ lfllll (l('lit ¡I)'6\"11 p;l!' l"arti-

ele 1er de la loi dll Jel octobre 1H33 (HuTlefin Off/cid, 
1)0 118J), I10tlITa, >i'il Sl' trOllye cn lk!gique, y élre 
POIII'SlliYi, el il y sera jngé el pun: COliforlllément 
allx ¡ois rn YigllClIl' dall;>; le royalllllC, si J'dranger 
01[ sa famille \'(~nd plaillle, 011 s'il ya IIn :lyis oHieiel 
donn(' allX alltol ilt,:; helges pal' lex ~H\L()l'itl's dn Ler
J'itoire Olt le nime 011 tI¡".Iil aura 0té COllllllis.-
3. Le>i dispositiolJS ei-de:,su:-; lIe sont pas a ppliea
hll's, lor~qlle le lk']ge a ¡'tl' plJurslIiyi el jllgl' en 
P;¡ys <'trangel', :\ 1l1Oill:, qll'í1 ne soil inlel'\"t:lll! \lile 
c011damn;¡tioll pal' eOl:luJllacC' 011 par dl,rant, :lnqilel 
C:l:, il pOllITa '.'I\'e' POlll~;¡!i\i el jug(; C'11 n\'i~iqll(,. )} 
Ur cet!.: ¡oi flui l'clld jll:-:ticiables dc';-; Il'illlill;IllX bclgcs 
tO:I~ lp>i Cl'illH'S et dl'lit>; COlllllli" pI' r1l':-i Bclg('~, 
CO¡¡{l'e des JJd!fcs, l!or!'i d,] Lel'!'itoil'í' dll j'oyaull1e 
(:~rl. 1"'), ne SOi!lllet il la 1lll'Ille jlll'idictio;], ('11 f:lit de 
nimes et (k-lits cl!!llmis p:l1' (k:·; lkl!~I':-; cOII!rc des 
(;íJ'allfll'i'S, I1fli'S d:1 tl'!"i'itoiI'C ti" ]"()):lllllJ(~ (:II't. 2), 
(pie n'nx jJl'(;Y¡¡S 11:\1' r:\l't. ;'''' d(' la loi dll 1,'r oclo
})I"O !f-.::-iJ~ eL !(' d¡i(') Jj{1 :\,1 tl'ourt: p:1S d~:Il:" r(:uunll;

¡;l/ioll de cl'l ::l'tici(', LI ,Ítll'::'il\'ll(kllee ('~:l :q:jl,,'I<:(' ;t 
fh(~r le ~(,l!S (¡(' l'('I¡~ di:'I'0,,¡:i()1I ('1 :'t dC'('idl'¡' ~i el!e 
doit l'!re ill!t'\'pr(;lú~ (r~\pl'("s sa le!L'/; ü!1 d':'lH't':; k" 
I':íroks de M. El'llst q:1C lliJlI!'i a\'oll~ ('itl'L's plus 
h:wl. 

L'(;rt.l er de la lni du 22 se)lfemi¡re iR3:;. Cet ar
tic!e (':;1 :1in:;i CO:]('II: (( Al't. 1'". L·l·tr:lll!~el' ]'(',-:id:llll 
('I! Bl'i:jq:l(~, qlli,' par !'ia cOlldllÍll', co~nprüll1l'l l:t 
tl':i:lflliilll¡(' pnhii,ple, 011 qlli a ('tI' l'Olll':·;ui\'i 0\1 COI1-
d:11'11ll; :\ I'('tr:\llgl'l' )lOlll' I(,s ni:lJ('s 011 d('lits qui 
dOlil!(,l1t Ijetl :1 I'c'\II':lditioll C01:rOiIIi(;n)(~lil :\ la Joi 
dll ¡el' oclolne 183;), IH'Il! ('[re ('()jilr;lÍlll p:ll' L' UOti

Y('l'l1elncnt de S'(:l()¡~nel' ¡('il!l c:'l'laill L('ll , d'h:lhiler 
d:m:-.: \lH ¡il'u t!(:ll'I'lllill(;, 011 11I(-l\le (k ~()rljl' lill 

I'O:::!IlI:!C. n - ({ Si llon:; H·illollS :1 C(' ljil-llll Bl'!gl~ lle 

/lllí:;:,,' :,l: h;lttr(~ it;qlil!l(;ml'ul!iO!"; dl')'()11 p~lys, Iill'Il1C 

:lY(lC 1:11 ('I!ranf~'{'I\ 1l faul., p:ll' B1CSfi!'(~ d(' l'(lt'J~)l'n('i1t\ 
(!lll', si c'c~t I'drallgl'l' (pi COli,1I11't (hu!; !-iO!l p:I}S 

co¡:¡re J:U ~mil'l hC'!"I" 1'1I11 des delits FII'l"YII>: p~lr la 
¡)),(::-ít' 11 le ioi, 'jI p!lis~~~ ("(re fin'é ti ses jUf/I'S nalll/'eTs, 
s'il r('¡l:iit ell l;('I~',iqil('.:¡ (IL\p:Jul t Ii,' ;\1. LiC'dh;\ 
l:I e!::IlJl;)I'C, J[o!li¡lw' dll ~;i j:\II\iel' lH3Ü.) M. LiedlS 
]:OWi l':n':llt s'(\I\'(, lrompé ki Sil\' la !lo\'ke dn ';2e S de 
r:iI t. 13. En e!fd la Ini dll 22 sl'pll'j\l!)! e iR3:> Il'e"l 
V:s rclatiyc a re\tl'adi~iO!l, lIl:lis :1 !"C\[lIlI;,i:¡Jl dí:,~ 
<'I1':\I1I.(('\'S. L·ar\. 4. de cett(~ loi porte: ({ L'('iraw.(er 
qni :1;lra l'Cell l'injílllctiol1 dI' sort;!' dll rOY:1I1me ;,;'1'a 
tClIIl de dl'~igllCl: la 1'1'ílIl~i('i'e par Llr¡ll(~lle ji snr·· 

Cl'~l, etc. J' L'dl':tnCC('I' 11(' l:i:Ot:,;jl'a p:H; ':;)!IS t!oll1e pOllr 

sn:'tir de Belgiqlle la f¡'olllil'\'e dll p:lys (Ji¡ ji :!Ill'a el1 
1111 dne!. II ne sera dOlle p:IS ¡iere ú ses ju:;cs J/.a
tUfel." • 

L'é{/"rwr;rr qui ((1!l"aif CIl 1/11 duc! ('i! ]J((!ls aran
fjer. - (J~LSTIO\. l/arr.je!' d(' fa fni dn ]el' SI:}J((,íJ!

lJi'c1R3;) fJ()un'lli;-il ("11'(' a¡'Ji/irjUI; Ú l'(;f/'onyt l' qui 
rl1!i'aÍl eu un dI/el ('/1. 11('/II,rj;!I' '! ~;;IIIS dOllll" el1 L(é
lu'!'al, les t1is¡,o;;i¡:oJ]s 111:';:, pl'{'H'llk loi S(>rOilt ~~p
piiqll(:¡'''':\ rcll':{fl;~i 1': ('::1' ~1I!X I('\'!I\(':; dI: I'al't.;) dll 

ende e¡,il (( Il':; jO!:; dí' polin' "t d(~ SÚI'l'l(:' o!:liS"llt 
tf)::~ l'(,II~; qlli h::},ilt'¡J!)(' !l'nitoiIT. Cl'P¡'lIt!::nl i! !l'es: 
¡:::.~ (iO¡ilt'liX qlle i'l\t':!fI~(,;', dO!l!. la ("()ll,);¡:lc \,("\'c

j('j':,'[ un :;p:\(::I::~:in, 1:(' ptH ('\1'(' l'Olls¡:I!I'(; "Omil\e 

('-:}ilJ!fO¡¡:I'f!((ll! fa (¡'<ll/rJlliflifé 1'1I1¡/iqt/:" el pal' 
~;:I:Il' t'-tl'(' C\llI!lSl' ::n\ tcl'llle~ (k ¡':!l!. j" dI' la loi 
d:~ ::::2 !'('l¡:t'ndq;~ lt·;~;). 

1 ,~. Dan" les cas pn;, 11. p::r 1(" In". 1, ~, 
~; f'[ ~ 2 (/t.' ¡'url ... i') s~ il c.: i.< íf J ti(',,;;, C/fCO,'I.<!u ¡¡t'e,:': 

(.'1l('II1/(/nle.~, les Il'ibun:lll\. SOlll aulol'i:-:,(;:, ;'1 

léduil'(~ l'l'mpri"olllll'lH('1l1 ;'1 six jilUl"'; ('1 
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l'amende a 1G francs. Ils pourront meme pro
noncer Sépal'()mcnt l'llne 011 l'autl'e de ees 
peines, dans le cas de la seconde disposition 
dc l'art. 4. 

e-e C(~t anicle reprorlllit, sallf quelqucs ll1odifica
tiOllS, I':trt. ,1(j:) dll COlle ¡¡(;na!. 

Art.l, 2, :5 el le ~ 2 de ['arl. 4 s'il existe des cir
(',ín,{III!CeS aUénuanles. Ces dispo;.;iliom; l'()lll~el-ncnt 
[" .. ; dl:lil;.; qlli se ralt:lc!u,,,t all <l1l('I, 011 le <IlIelll1l'!l1e 
'1,!i n\t en allCllll réslIllat. Ce dCl'Ilil'l' arlide, cnti(~
r\~ment conforllle a I'('spl'il <le la loi, par la latilllde 
qn'il Iai~~c au jllge, el pal' la faCI\II(~ f(1l'il Ini donne 
í!'t1scr dam c('rlai"" ca~ d'I(lle grallde indnlgt:nce, a 
,;t(: ajollté il la loi Sil!' la (lt'opo:;ilion de 1\1. d'I1uart. 
" Un a fait obsencl' lIu'íl y a del:i outrages tellement 

graves que leur indigníté combinée avec l'empire de 
la coulllme meltait celui quí en étail l'objet pl'C'sr¡ne 
dan,;; l'impossibilité de ne pas recolll'ír an ¡lne!' (lll a 
dit en outre que l'llOmme <¡ui aUl'ait faíl Ull appe! 
dan x un pareil caS!le mÚI'it:lit pas la tl¡jlrissul'e <I'lIl1e 
conlamnatíol1, m(~m8 cOl'l'ectionnelle ; ... maÍl:i et'~ 
ohjcdlOll:; Otlt élé cOlllplétemelll d¿ll'llíles par l'adop
tion rl(~ i'all1en(lell1(~llt ({ni forme ['art. 1.1-. II est illl
possible de yoi!' datls IIne cOil'lalllllalion au~si L;g(~I'e 
que eelle comminée par cel arlic.le :wll'l; chosc q,,'an 
gimple hom!1lagc re(Hln aux loi~ de cdle alllol'ÍtlS 
slll'r0me quí a dit :\ l'homll1e: « Tu ne tIIel'~lS point n 

et ü celles de la so~iélé, qní s'est réser\'é le droít 
C'\clllSíf d'e'\el'ceI' la j lIslice. II (P'Il'oles de M. le baroll 
Dellafaille, rappol'leur a1l sénal dau;; la seconde dis
cussion. llIoniteur du 2~ décembre '1840.) 
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DISSERTATION. 

í.jl.:n r:ST LE y(r.!T.\flLE SE~S HE CETTE REGLE, QUE LES P(UVILl~GES SU(~ LES DDlEUilLES NE PROOUISENT 

D'EfFET QU'AUTA\T QU'ILS SO:\T nE~DUS PIJBLlCS PAR I:\SC[{lPTIO~ S\.j[( LES REGISTRES DU CO~-

5ERVATEL'R DES IIYPOTIIEQUES, ET A CmIPTER DE LA DA.TE DE CETTE I\SCRIPTlO\ (CODE CIVIL, 

AUT. 21(W)? 

(2 e Al·lic1e.) 

A la fin de nolrc prcmicr arlicle (t), nous 
aVOl1S annoncé qu'ílllous rcslait a examincr si 
des innovalions législatives sont venues modi
fiel', soit cxplicilcmcnt, soit implicitement, 
le sJslemc de l'article 2106, qui n'a été d'abord 
qu'unc reproductioll fldele du sysLemc de la 
loi du 1'1 brumail'e an VII. 

II est nécessairc d~ bicn se rappelel' que dans 
ce premier arliclc, rai cxposé les prillcipes de 
ecttc nnticl'e ct le sens dcs al,ticlcs 2106, 2108 
el 2110, en me pla<;ant a l'épofluc OÚ était 
rédigé Ic eha pitl'c '2 <ln ti Lre des priviléges et 
h!Jpo{hl~qHes, ct en t'ais:l.nt ahstraction de toule 
innovaliollllILáiclll'c. C'cst cc qui parait avoir 
échappé ;'1 quclqlles pcrsonnes qui m'ont 
reproché de ll'avoi¡· jlns lenu compte de l'abro
gation tIc la loi tln 11 Li'ulllairc, quant a la 
nécessiLé dc la tranSCl'iplion pOlI!' acqnérir:i 
l'égal'll des liel's la propl'iété des immeuhles. 

II me suUlt <lc rcll\'oycl' ;1 cet égard , soit á 
ce quej'ai JiL dalls mOll premicr arliclc, p. 26, 

(1) V. supra p. 37, prcmi¡\re livrnison. 
(2) Ln transcriplion n'a aucun traít a l'acqui

s:lion par suite de c()nslructio!1 ou autres tra
vaux exécutés sur un irnrneublc; par consé
quellt les innovations qui ont pu s'inlroduire 
en matierc de lranscriplion, n'ont pu avoir 
aueune influeIlce sur la maticrc du privilége de 
l'architcde el autres ouvriers employés a raire 

lioit aux deux uerniel's aliéna ou meme arLiclc, 
soit enfin a la page 34, Ol! je disais: En 
ce qui lotlche le privilége du vendeur d'un 
immeuble, il faut bien conveni'r que si plus tard 
on a abandonné le principe de la nécessité de 
la transcriplion, en matiere d'aliénalion d'im
meubles par actes a litre onéreux, toute l' éco
rwmiede notre arlicle 2108 sera par la méme 
bouleversée; mais il n'en faul pas moins l'ex
pliquer en lui-méme, el indépendamment de 
toute abrogation ultérieure, soit expresse, soit 
tacite. 

C'est maintenant que nous arons :l rechel'
cher quel est 1'état actuel de la législation rela
tivernent :l.ll privilége du vendeur (2). 

Lorsque la jnrispl'udence a décidé que 1'ar
ticle 2G de la loi de brumaire était abrogé, et 
que l'aliénation des immcubles a litre onéreux 
était part'aite par le scnl consentement, elle 
s'est principalcment fomlée sur la disparítion 
dc l'arlicle 91 du projet de la seclion de législa
tion du conseil d'État sur les priviléges et hypo
lheques (3) , lequel ayait cependant été adopté 

il un irnmeuble des répal'atinos ou amélioralions. 
(3) Cet article était ainsi COIl~U: « Les actes 

« translaLifs qui n'ont pas été transcrits ne pe u
(( vent Ctre opposés aux tiers qui auraient con
\( tradé avec le vendeur et qui se seraient confur
\( més aux dispositions de la ¡¡róscnte. » (Fenet, 
T. XV, p. 35G). 
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par le conscil d'Étatapres une solennelle dis
cussion (1). Un pnissant argllment a été aussi 
tiré dans le meme sens de l'article 834 dn Cocle 
de proeédllre, dont nous aUl'ons bicnttJt ~ Hons 
occuper. Nous n'avons point a examiner ici la 
honté de ectte solution ; 1l01lS la prcnolls pour 
point de départ; consacrée par une pratique 
constante et générale, elle n'e8t presque plus 
contrerlite anjourd'hui (2). 

~fais aussi nous regardons comme une vérité 
incolltestable, qu'en faisant dispar;litre le prin
cipe posé dalls l'artic1e 91 du projet de loi, 
on a par cela I1lt~llle ané::mti l'articIe 2 J 08 tout 
cnlier, cet article (~tant une dépcmlance né
cessaire de la r()glc, suivant laquelle l'acheteur 
ne devient propriétaire a l'égard des tiers que 
par la tr:mseription de l'acte de vente. 

En effct, l'al'iicle 2108 est fondé sur cette 
idée simple et rationneile que le vendeur, vou
lan1 retenir sur l'immeulJle vendu un droit 
réel qui est le privilége, l'aliénation estnotifiée 
au public avec la restriction qu'il comporte, 
c'est-a-dire, avee la clause de réservc uu pri
vilége; le pu!JEe sait que l'acheteur est devcnu 
propri6taire, l:lais il sait aussi que le Ve!IGenr 
n'est pas payé, et que le droit qu'il a au prix 
de vente pourra etre opposé par luí, soit aux 
acquércms subséqueGlS, soit aux cré:lllciérs 
hypothécaire8 de l'achcteur, quelle que soit 
la daLe a laquelle remonte leut' hypoLheque. 

Il est facile d'apercevoir qll'on ne peut plus 
songer á faire jouer ce mécanisme ingénieux , 
si la transcription n'est plus nécessaire pour la 
mutation de la propriété immobilicre a l'égard 
des tiers, et si ceHe ll1utation s'opere par la 
seule force du contrat de vente. 

On objectera peut-etl'e que, malgré l'abl'o
gaLion de la loi de brumaire, l'acheteur ne 
manquera pas de tl'anscrire son contrat d'ac
<¡uisition, soit pont' fait'c la purge (art. 2181), 
80it pom arreter le com3 dcs inscriptions IlOll-

(1) Séance du 10vcntose, an XII, Fenet, 1'. XV, 
{l. 381. 

(~) Tout le monde n'a pas délaissé la cause de 
la trilnscription; eL, a mon avis, cette cause de
rrait triompher si 011 écartait l'arliele 83 ~ <iu Code 

velles (art. 834 du C. de pr.), soit enfin pour 
jouir des bénéfices partieul¡ers aUachés a la 
lranscription par les al'ticlcs 2108 et 2lü8. 
On ajoutera n}(~me que le dl'oit de Lranserip
tioo éLant, dcpuis la loi de finances du 28 
aHil 1816, acqu¡ttó en m{'mc temps que le 
droit d'enrcgistl'emellt OH de mutation, les 
acheteurs Il'ont plus d'illt(~ret ~1 ometlre la 
transcripLion; enfin, on fera remarque!' que 
le vendellr peut la l'cquél'ir l\li-nH~Ille, s'il 
craint la négligence de l'aclletcur a cet égard. 

Ces obscrvations sont vraÍes, mais il n'en 
r(~SU1Le Ilullement que l'article :2'1OB se tl'omc 
maintenu et applicable; iJ sumt, pOlll' s'en con
vaÍncre, d'un moment de }'(~!lcxion. E:xaminons 
ce point; etd'abord eonsidérolls lc privilége du 
vendeur sous le rapport du droit dc ]Jréfdrcncc. 

l. La vente étanL consentie, de deux choses 
J'une : 011 l'acheleur est devcllu snr-le-ehamp 
pl'opriéLaire complet eL absolu de l'immeuble, 
salls réserve d'aucun droit récl au pro1it du 
vendeur; ou l'aliénation opérée par le contt'at 
ne l'a été que sous la l'éservc dn IH'ivilége. Si 
011 aclmet la prem:cl'e opillion , l'illlIllcuble ac
quis par l'aeheteur est sur-le-champ frappé 
entre ses m~:.ins par les hypolhcques gónérales, 
soit judiciaires, soit légales, qui existaient a 
une date antérieure, avec ou san s inscription, 
suivant les caso De nouvelles hypotheques peu
vent venir aus5i grevcr le merne immeuble 
apres l'acquisition. Dcs 101'8 OH aura bean tran8-
cl'il'e le contrat, le velllleur, (Ini avaiL tout 
aliéné, n'acquerra jamais qu'un droit nouveau 
primé par les hypOlhcqucs ::mtérieurcs; eL si 
OH répond quc par la transcl'iption (ou llH~nw 
par la seulc iIlscl'ipLion dc la cJ'éance du prix de 
vente) , le ycndeu!' acquiel't Ull privilege donl 
la natul'e est de primcr touies les hypOlhCl¡UC!, 
nH~me antél'ieures, 1l0US répliqucrolls qu'un 

parcil efret donné rétroactivemenl;l une t!';ms

Cl'iptioll OH Ü llllC inscl'iption, I'épugllcrait Ü 

de prDeédure. Encore n'est-ce pas précisémcnt le 
texte de cet article qui tranche la questioll, mais 
plulot la connaissallcc que l'on n de la pensée 
intime de ses 1'(\d:1cleurs. 
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l'idée raisonnahle ou'on pent se faire d'un Sys-

1 v 

ti~me de puhlicité; ql1e eeLte tI'ansrriptioll ou 
inscl'iption lIe serait plus, COIllIl1C llOns l':1Yons 
(jit lant de fois, qu'lIlie Y:lill(~ fonn:dilé. 

ectte doctrine lJizal'rc a d(;jit él6 l'oLjet 
de ll08 cI'itiqne3 d:ws le pn"d'denl al'lirle, 
üi! nOtls :lVons mon! l'é la p! ti InrI des an! eui'S 

parlan!. beaucoup de la \llll¡l;rité du }ll'iviil'ge 
..Iu vcndclII', ('n/;li,,:¡llllouchel':lU (loi~~t la ]¡:1ute 
nécessilé, ('! 1';¡1l(~;lj1i.¡s;·:~\IIl e¡~suilC en a:lri!m;tnt 
á la trallscrii;tioll OH a l'illsci'iplion des eíl':;!s 
l'étroaclils. 

Si, al! contrai)'(', Ol! dit fIlie raliénalion opé
rée pa/' le con!l'a¡ de yente ne I'a été qne sous 
la r/SCfCC rlu pririll:!Jc al( proflt dtt t'wdeur, 

celui-ci lI'a rien il ll'anscrire, ni rien a in
scrire; il n'a aliéné qu'une p~1rlie de sa chose, 
iI n'a transrá(~ le droit complexe de propl'i{;té, 
c'esl-~\-dire l'ellsclU!Jle des droils récls, que 
moins le dl'oiL l'{'el appelé priyilégc, c'est-ü
(Ere, le droiL préfáab!c ~l tOllt anlrc droit ana
logue, de trallsformer ü son profi!, juslu'il con
ClilTcnce dll pl'ix COlivellU, I'immcuble en une 
somme d'argcllt. 

Dira-l-on qne le pl'irilége a étó réserré, rnais 
sow; let condifion d'w1Clranscription 01(, d'une 

illscriplion posldriC1li'c? Crla se conceu:1it. sans 
duute, si 011 :1yait {~t;¡]di ¡¡OC dalls un déb.i fixe 
el rapproché de la "cllle, le Jll'ivilége deyrait 
flre in¡;crit. C'cst aillsi que le pl'iyilége du 
{,o!:¿~l'itier ou copartageallt, ponr r;lison de 
b s01¡]te ou <Iu prix de la licitation, doit, 
~mx. termes dc )'arlide 2100, elre im;cr1L 
,1<1118 les soixanle jou:'s qlli l1uivent le par
t;¡ge. Si ulle sendllalJle d¡:~pC3¡t;Oll c~;~stait 

en maticre de vente, les Cl'l'a:lcicl'G de l'ache
teur, qlle!l> (¡II'ils fn',sCllf., ne pourl'aient 
comptcl' sur la y:delll' de l'immeuhle , qu'au
tanl qu'al)l'(~s l'expir:tlioll <In tk:ai il n'yaurait 
eu ni illscripLion du pl'iYilége da vellueur, ni 
transcriplion de l';¡cte de vente; jllsqne-lil ils 
dnraient s'ahslenir de comptcr silr l'alliil11en- . 
tation sunenne an patl'inlOine inunohilicr de 
IcUl' ddJilcur. Mais ancune reglc semblahle 
n'existe qllanl aH privilége du vendeur; el nul 
qll~jC s.ache, n'a propOSl~ jl1Sflll'ií présent d'ell 

inlroduire une dans la pralique, par voíe d'ana
logic tirée de disposiliollS analogues el,u cha
pitre dCfi priYiléges. 

Ce qui lle peut se coneevoir a mon avis, 
c'est qne [out en admeUanl que le droit de pré
fércllcc cst 1'cte!W 011 réscl'c(: pal' le vendeu!', on 
le sonB1cl1e illa ('ondi:ion d'nlle !ranseriplion ou 
d'ulle illSCl'iption ¡¡rise ~I lme époqlle r¡nelcon
que, el, diL-on, jnsqn'ü l'adjlldicatioll de l'im
mellhle saisi ; commenL, ell cffet, eomprcndre 
fine des hypolh(~qnc3déjú acql1i~(;ss()ielll !el1lles 
pCl'p(~tlle!lement en suspens p:lr l'aUente d'une 
t!'anscriptioll OH d'unc inscl'iption éventuelle? 
Et a quoi !Jon ces formalités ainsi enlendues? 
Quelle eslleur utilité? Qu'cst·ce qu'une pllbli
cité qui peut n'ayoil' d'eífet que pour le passé, 
et Jl 'avel'lir personne pOli)' l'avclIir? 

Si tont cela est raisonnable, on ne voit pas 
pOllrquoi la méll1c faveul' n'aurait pas élé ac
cordée, soit au cohéritier qui réclame la sOlllte 
du partage OH le pl'ix de la licilalion (art 21 09), 
sOlt au CIÚHlCiel' OH légataire quí yeut deman
de\' la sépar~lion des pall'imoincs (:ll't. 21 H), 
soit ~l l'arehileete quí n'a pas élé soldé de ses 
trayaux (art. 2JI0 ). 

Happelons-nolls, d'ailleurs, qu'il a élé for
mellement dit et reconnu aH conscíl d'É!at, que 
le prívj!é¡:;e du vClldeur dei"ait !.~¡I'C renda pu
blic, afin fjue les ricl's fusscnl a'i'crtis el qu'il 
n'y eúl point de fraude (1); ce qni suppose 
évidemment que ceHe pnhlicité fait savoir anx 
ticrs, lors de l'acquisition de l'acbeteur ( on 
au moins a une époque tl'es-rappl'ochée de 
eette aCfiuisition ). la chal'ge qui greve les 
immeuhleg au pro!lt du vemleUl'. 

Si ron n'a pas íhé de délaí postérieur ü la 
vente, pendant lequelle vendeur derl'ait in
scrire son priyilóge; si meme, dans le Code 
civil, jamais il n'est que3tion, quant a ee pri
\it{;ge, tI'une inscription exigde du. vcncleur et 
indépcmlante de tonte tranSCl'iplion, e'esl. que 
la meme transcríption mentionnc et l'alil~na
!ion de l'immeuble, et la créance du prix et 
par consélluellt le privilégc. Quand on en est 

(1) S¡\an('e du:5 yen lose an XII. r. Fcnet, 
T. XY, p. 3¿;R. 



210 PRIVILÉGES. - INSCRIPTION. 

venu a supprimer la nécessité de la transcrip
tion pour l'acquisiLion de la propriélé ü l'éganl 
des tiers, on aurait {ln organiser un nouyeau 
systcme de puhliciLé du pJ'iyiJ(~ge du venden\'; 
dire, par excmple, que le priyilége t:er~¡it sou·
mis a l'inscriptioll dans un délai dl~tel'l1Iiné ü 
partir de la vente. L'aLsence de louLes dispo-
8iLions I{' .. islatives sur ce l)üilll est nu':me, ~l v 

mon sen s , llll des plus forts arglllllents que 
puisscnt. faire valoir cellX qui, dan s lenr c6n
viction de l'excrllence dll sySIt~llle de la loi dc 
brmnaire, soutiellncllt ellcore aujounl'hlli qne 
ce systcme n'a (~Ló ahrogl~ que par une el'reul' 
de la jurisIH'udeI1rc; eL quc ni le eode civil, 
ni Ic Code de proeéllul'e lI'on1 fait tlisparaitre 
une des plus belles institllliolls de notre h~gis
lation intenné(liaire. On !le penl gllerc répon
dre ü celle objeclioll qu'en allégnant que la 
suppression de l'artiele Di du projeL dll Colle 
s'éLant faile d'une maniere Suhl'epLice et s:ms 
qll'on os;\t la proclamer halltement, on s'cs~ 
bien gal'dé de rebroussel' chemin pom corriger 
l'articlc 2108, et fln'on a laiss(~ cct al'ticle 
devenir ce f]n'il pourrait (1). ~Iais enfin, que 
faire donc :1ujourd'hlli quc la propriété de 
l'immcuhle est transféréc par lc seul consen
tement, cl qnc nulle disposition dc loi n'a fixé 
un délai pOllr l'inscription <In velldcur, comme 
elle 1'a fait ponr 1'inscl'iption du coparlageant 
et pour celles des créanciel's eL légataires de 
la succession ? 

Nons l'avons déj:\ fait entcndre, il faut re con
naitre que l'article 2108 a été frappé d'abroga
tion, par la mentc dispositioTl implicitc ou 
explicite qni a abl'ogé l'al,ticle 2U de la loi de 
brnmaire. C'cst parcc qnc la transcription fait 
connaitre anx tiers la translation de la pro
prióté, qn'elle lem fait conllaitre en TlH~me 

temps le priyilége. Si la tl'anscription est sup
primée ponr le !wcmier objet, ellc 1'est pou!' 
lc second; cal' elle n'est autre chose que la 
publication de toulcs lcs clauses éCl'itcs dan s 

(1) QlJrlqu'un a qllalifié o'escr(1)1otage la sup
prl'~sion de ¡'art. rlt du projd de la sedioll úe légis
lation, articlc adopté dans la séallce du 10 "en tose 

le contrat, soit au profit dc l'achctcllr, soit :m 
profit du vendcllr. 

Lcs illtcrpretes ont prótelHhl conscrver l'al'
tiele 21 O~, lout en dédarant ahrogé le syslcme 
g¡~lléral de la loi dc brllmail'c; ilti n'ont ¡¡as 
apcr<:ll quc l'arLide 210~ n'dait fln'une illsLi
tnLion accesHoirc, absollllllellt dépendante de 
l'instillllion prilleipalc conservee dans l'artl
ele DI dn pl'Ojct, de llIeme (lile l'arlide 29 de 
la loí de hrlllllairc ll'éLait qu'un appendice dc 
l'al'liclc 2ü de la memc loi . .:\lIssi sOllt-ils arri
v(~s ;'¡ des J'éimllats forcés et d'lIilC hizarreric 
incollcevalJle. Je le n~jlcle : il fúuL ('lre cOllsé
qnent, recOllllalLJ'e Ijue l'anicle 2108 est 
abrogó, et cherchcl' Ü constater avec soin [01[

tes les conseqnellccs de cellc abrogal ion. En 
y l'éIléchissant, OH voit qu'oll ponvait ima:!iner 
• <' 

difI'ércllts 1lI0yells oe s~ tircl' d'embal'ras et de 
sllppléer ü la lranscl'iplion, au lien de s'atta
cher servilcment ~l la tetlre l1Iorlc d'lln anicle 
augucl toul sens raisol111ahlc étail elllevé. 

10 On aurait pu adll1cltre dans la pralique 
I'usage d'une illSCl'iption prise ü I'avance par le 
fuLul' vendeur, e'esL-ü-dire avanL la conclllsion 
définitive dll cOlltrat, quc I'on n'allrait con si
dl'ré comllle rI:~alisé (ce qlli eHt ll1I~JllC assez 
ordinail'cment dans la pens(~e de ceux qlli 
traitclll sur un iUllnclIblc), quc par la rédaction 
de l'écrit notarié 011 sous seing privé. Cette 
inscription d'une sorte de privilége ércnlucl 

eút fait connaitrc a l'avance quel droit le 
vendenr devait conscrvcr Iors dc la COIISOI11-
mation de la vcnte. ene tclle inseriptio/l etit 
bcaucoup ressemblé ü l'inscripLioll prise par 
l'architecle a\'aot le comll1CnCelllcIlt des tra
vaux destinés ü cl'éer unc plns valllc. Au mo
ment de la vente réaliséc pa!' la confection dc 
I'actc, comme au fuI' Cl;¡ mesurc des augmcIl
talions produiles pa!' les travaux, le priyilége 
auraiL f!'appé la yalen!' imll1ohiliel'c mise dall.!. 
le patl'imoille du dl~biiellr. Une pleinc et cnlicJ'c 
publicité eút róvdé ce raiL a tous les CI éalJcicrs 

an XII, avcc drs amcndt'rncnls quí !le tOllcj¡¿¡icnt 
en ricn ~u fonu tic la quCSl:Oll. 
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llypo!hérail'cs de re dernicl'. On eút ainsi 
rt'lldll applical)le a la Y(,IIIC, et salls lralls
niptioll, l'articlc ~ I OG, Id quc IlOli8 I'ayons 
inlCl'prélé, el lel (pl'il s'appliqnc d:ws les t:a~ 

de J'al'liclc 2110. 
~Q 011 aurait IlII, Ion; de chaqnc H'llle d'Ull 

illllllcuhlc, cO!l\cllil' que raliél!alioll ~clait 

stll)Ol'(l()IllII'~e :l la l/':lIlSCl'iplion dc ['acle dc 
Yrll[t~, el fail'c de l'atColllplisselllellt de cellc 
fllmdité HIlC \t"l'ilaIJlc cOl\llilioll sllGI)(~nsivc; 
cc qui, cri'I:¡illt'uellt, est UllC clause pal'Caitc
menL ¡icite. La prlldell{,(~ des p:lrties aUl'ait 
;¡in¡;i corri!:t'~ les lII:¡uy:,is e[,;[s J'J l'ah:llHlon 

u 

dll}Jl'iilélpC de la loi de LI'UIllaire; 011 ~!Ul'ait 
, ¡' l' . l· c~ 1 ()') Jllal'c!lc COlllllle par C pas~.;c; ~\l'tlc.e ~ o se 

scrail appliqué ~I la leilrc ct S:'llIS elrort; ul'oit 

rl~d 113md"éré, llroi t Téclconscrvt~ p:\l' lc vell
dl'lll', tont aurait él(~ :\ la f\lis rendu jluLlic (1). 

II e¡;,t évideIlt que l'un (\11 l'aull'e de ces ueux 
molles de: procédcr n':\!ll'ail élé qlÚlll correcLif 
cOl1"(,lltioIíIH'I, Ull l'clllde imagillé pat' la pru
dence des parlics, el Iíon par la sagcsse du 
1'13¡.ii;;lr:1L illLerpl'(:le de la loi COmIl1Ul~e. l\ons 
deyolls done pOu),¡illi\Te Ilo!rc lúclle, eL l'C

cllt'rcl:er cOnllllenL' dans l'hypothesc d'uno 
vcnte pnrc eL simple, la !aculle r0:HIltant de 

l'abro~a(ioll illlplicile de I'artiele 2108 }lomra 
t:Lre ('omIJléc, eL le pl'i\ilége un ,"emIeur con
SC1'\"é. 

La ql\estion éto::mt posée en ces termes, je 
nc vois que c1e!lx solutiolls possibles. La pre
mión' consistcl'ait ~\ appliqllcr, par analugie, 
DIl p"idt"gc <In vendellr ks dispositions qui 
;)('cordclll ;'1 (l'auLl'es créanciers pri"ilégiés, un 
cel'lain délai pOllr prcndre inscl'iption, et font 

1:1; L:l possibililé tI'une cOllvelltion de ce genre 
est illtl;qllée dans les déh:¡ts ¡J'UIl Ilro(',(.'s qui a 
donné lien iI un ilrrct de la ('Ollr de Grenoble uu 
:-; fevrier 1810. (Sirey, iR]O, L 1, p. :iR~.) 

(2) (ln peut y .ioindrr, les dispos!tions 10 de la 
rr('micl"I~ loi dll J septembre 1807, art. :) sur le 
pri\iit'¡.:e pour le rCt'()UHernl'nt des frais de justice 
CIlS p:>r les t'onrlarnnés; 2u tle la dClIxi¡'rne loi du 
~¡ ~('plt'r:¡hre 1t\07, ;nt. ~i, sur les privilégls qui 
fraJlpe!l! I('s bicns des comp!ahles. 

(:'i) J'(,;lIplo¡e ces eXIJressiolls : en supposant 
'lu'il dút (;tre lranscrit; lar rncme sous l'empil'c 
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prodllir~ a ceLíe inscripliün tout l'eíTet qn'd!e 
:Hll'ait en si elle ::lvait accompagné l'acquisi
[ion d'ot't llall le priyill~gc. On yoit que nOllS 

fai;;olls ;t!IUiiioll aux disposilions des al't. 2 lO!) 
el ~ 111 (2). "\in~;i, par cxclllplc, le cohél'itiel' 
ou C()p:1l"I:l~;C:llll a soix~mte jour pUlir illscJ'il'e 
lc }ll'i\ il~~;(~ <jll'il a EUl' les ill1111ClJ!)!CS (:chus 
aux aull'cs cüpartage:l11ts, pour les soultes on 
le pl'ix des licílatiolls, eeHe disposilion est 
plcille de s:lgesse; C:11' llll p::l'l::ge esL une opé
raliol! somenL tres-eompliqlléc, d'oü résultent 
entre les copartageanls des rapports tl'b,-nom
brcux; de sortc que la leeture seul de ¡'acle, 
en SlIppos({lIl qn'¡Z (hit (/tre lranscrit alt bUl'cau, 
des h!JpolhhjuCS (;)) , pOllrrait ne pas suHll'e, 
pOUl' dOllucr :m pnblit: une connaissance exacte 
des pl'iyilégcs gl'cY:mt chacllll des illlnlcubles 
édll!s anx Ji,"ers hél'iticrs. Les l'l'dacleurs du 
eode avaiellt senii la néccssilé ahsolue de dé
tad:el' du corps dé l'acte ces di"ers priviléges 
des coparlageal:ls, el de faire connailre chaclJl1 
d'eux par inscriptioj} spéciale, ~\ la difl'él'cnce 
du jlriyil(~gc du vendeur qlli se détache bien 

J " 1 l' 1 plUS ::iscment (ans acle (e vente, oü la 
üréallce <.Iu pl'ix Jlgure eomme une c1alJse sail
Janle eL pl'incipalc. 

Aillt:i, dans le syst(~mc primitiC du Corle, le 
pl'iyi¡l~gc du vcndcur existait p:ll' la lranscrip
tioll seute, paree qne la transcriplioll suflisait 

pou!' la faire connaitre (i), tandis que l'in
scripLion avait parn ilHlispellsahle pon!' rendl'e 

noloil'es les divel's privilégcs, existant au profit 
de tel ou tel cop:ll'lageant sur lelle 011 telle 
portion des irnmeuh!cs héréditaires; ce quí 
avait nécessité la fixation d'un délai pour la 

de la ¡oi de brumaire , on admettllit géncrnlement 
que I'arl. '2G [le s'appliquait pas aux acte~ de par
tage, a cause U(' la f(;gle que le:i partagrs sont 
déclarati{s de pJOpriélé. Quant il la mlltation 
opérée par déccsau profit de la lII:1sse des hériliers 
el:c n'avnit point été. iJ torL ou Ú raison, soumisc 
a la loi oc la transeriplioll. 

(í) On se r:1ppc'le qlle , pour plus d(~ c1arlt\. on 
avai! ('cpendalll ciljoillt au conserva!I'ur de faire 
d'office et sur le vu de 1:1 transcription, ¡'insuip
tion dl¡ pri\ilége. (V. art. ~108.) 

~o 
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}Irise de ('es diYel'ge~ inscriptions (1). 1\bis 
cntin, la tl'anSCl'ipLion ne pou¡"ant plus joucr 
le róle que lni assi~nail l'article ~I 08, il n'eút 

cerLes {las éLé dél'aisonnahle d':lppl¡ql!cl' uoré
ll:1vant par analogic l'anide 21 oa au priv¡!l'[~C 
du vendeu!', el (le dire que ce uel'ni(~r de\Tait 
s'inscl'ire uans les soixante jUUl'S, ~l l'efl'et de 
primer tons les créallciel's de l'acheteur. 

Cerles peJ's0I111e n 'anrait élé lésé par une 
telle jurispl'1ldcncc; le vendeul' n'aurait (lU se 

plaindl'c d'elre traité, c¡uant ü la IOIJ;jlleUl' dll 
{!(~lai, comme le coll(~rilier on coparlageanl qlli 
peuvent avoil' ü faire un grand nomLre d'ill
sCl'il'tions diflt~ren!cs; el les Liers ¡le pourraient 
bbi1lel' une pratiíJl1e qlli, ell somOle, aurait 
ponr l'ésultat Ulle augmcIllation de puhlicité. 

Cctle sollllion, ie sllis Im~L a le l'ecol1naltl'c, 
,J 

peul éll'c regardéc COnlme trop hardic, et 
r(~SU1¡allt d'ulI nrgml1ent d'analogie llni sort 
des limites de l'inlerprétation pl'oprCmcnL 
dite; m:::is on corn'iendl'a tln moíns qu'clle 
serait encore préfél'able ü la doctrille a(lmi~e 
par les autenrs, et '1lli pcnt se résume!' en ces 
termes: /idclité (/u {exle de l'art. 210g, bim 

que ce (cxle n' ait plus au)uurd'hui aucun SC¡;S 

nLÍsonnaúle. Quoi f{n'il en so;t, je ne m'arrete 
pas a ccHe sohlliO!I, el voici pOUl' quel mo!if. 
Si le législateur n'a pas jllgé indispensable 
l'illscripLion <Iu pl'ivilége du vendeur, c'est 
qnc la sellle connaissance de la vente lui a p:uu 

slIffisante. Comme on l'a dit plus haut, le pri
vilég¡~ n'en esl qu'lI11 fragment, une clause par
ticnliel'e. L'aClc de vente n'était répnté cOlllm 
des tiers qne par la tl'aIlscJ'iplioll qui en rl~vé
lait :\ la fois tout le contexte, tant all profit de 
rae heteur qn 'an profi t tl u ycndeur. A ujounl'hui 
tOl1t esL c1l:1I12,é; OTl a ab:Hldollné presqne en-
1¡crement le S"stClllC (le Ll lmhl¡cit(~, s~I:.;e eL . , 
}¡jenfaisante inslitlltion qui arait porté dc si 

(1) M. Troplong (COIII. sur l':lrl. :::103, no 2íO) 
yoit dans la diversilé de ces dispositions de I'inco
hérenre. Elles me ,clIlblcllt, au contrairc, em
prl'inlcs d'ul1c baute sagpssc; á mon avis ks n'dac
!rtlrS du Code ont rarCflJl'llt ans~i hien raíl. Je 
IlI'(IOrlle allssi que re juriscomulte parai~se ne 
I'as apen:eyoir pourqnoi les er-é;mcirrs et les lé¡:!a
laires, qlli H'ulent l'xereer le prhilr¡.:e dr "PI,a 
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henreux fruits dan!; quelq!les-uncs de nos PI'O

vinees (In 1\01'0. La Yellte, en tkpil dll YOle 
du conseil d'I~tat et dc l':ll'ticle 1~tm du Cooe 
óvil (2), tl'ansfere la pl'opriété a i'acllcteur, 
Ilon-scnlcmcil t /" l' éfl(lnZ c/u vcndtur, mais ú, 

l'égarrl des tiers. De!; 101'8 ii est admis que la 
mutation oc propl'iété est su1lisamment connue 
des persollucs illtéreSsl~es, par l'inspcction des 
titres de pl'0pl'iél(', dOllt la l'cpréscntalioll doit 
{~ll'e le pl'élimin:¡ire imlispensablc de tout trailé 
ayec le propriétaire. CeLte pl'l~soIlJption est 
:;;ans doutc {;ltItÍrc dalls lJicn des ens; Pllisque 
cclui ((ui a :di(',:¡é !'illllllcllhlc ¡H'ut ~1Yoil' ~ardl~ 

les litres, eL en I'éalité les ganlc tOlljOlll'S 

lorsqllc l'aliénatioa Il'cSt que de cerlaiw; dé

membremenls de propl'iété, COl11me l'mmfruir., 
l'nsagc, les senitudes. Mais si ,iamai¡; 1'e\is
lCllce d'ulI droit rl'el cst révé\é par la \ectme 
des litres de propriélé, c'r;;t illcontestable
lHe!lt l'e"isLcllee du privill-ge tln v¡;mlem; cal' 
rae le de vrn te q 11 i CO\lstate r ;H~r¡llisi lioll de 
l':\Chetclll', COl:s!at~ t¡ll'il e~;t IlóbitClll' dll prix 
d'~)('hal, el les pel'SOlllleS ({ni \l'ailenL arec Ini 
¡le doiyc¡¡t pas sc croil'c ClI Sl)l'e:(~ lauL qlll' 

la quitlallce de ce prix !le ¡(,111' (';;L I':lS l'epré
sentée. 

De lü, 011 arri·,"c ü ecHe COllsl-fluenee qll'all
jounl'hni le ycudcur, an llloins en ce qní 
touche le droit de prcférence dOllt 110ilS trai
lons en ce momenL, n'a hesoin d'ancune in

seripliol1 ni transcription pOllr conscner son 

}H'¡yilégc; fIne la Yellte prolluisallL ses effets 
sans aucune mcntion sur les l'egi';!l'!'g publics, 
doit les produire il/lé.r;ralcmcllt; qll'on lle peut 
la scinder, el répulcr certailles cbuses COIIBllr'S 
et d'autrcs ignol'ée!.; dll public ; fjll'Cll un mOl, 
les diycrses c1au~es formcnt :liI [out inuiyisible. 
On peut n1(~me dirc, ('11 fer!!les pllls énergi
qucs, que l'aliénaLioa (,Oll!llle dll {lllblic par 

¡'afian des patrimoines, ont un clólni beallcour 
moins restreillL que les coparlageallls. !,\'rst-il pa~ 
é\ident que \'011 a considéré que ces cl'(;;mciers ou 
lé::atair('~ peuy'ent !le ¡¡as se trouver sur les lielll 
lors uu décrs du de cujas? 

(2) Art. 1;i83; « ... La propriété I'st aequisc de 
droit a I'ac(¡eleuf (1 l'égard dn u:'nrleul', rlt" 
!jll'(lII psI CnmrTlIl ele la rhn~r rl dll prix."" )) 
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re xamen du I itl'e n' est q u 'UIlC aliéna lion par
lielle (1), puisque le vell{lcur a c'onservé un 
droit I'écl qui est le privilége. Je sais que lc 
résultat. auquel j'arrirc aillsi choquc une ju
risprndence qui parait constante; mais jc mc 

erois permis de lc présentel' COffime logiquc
ment dé(luit dn principe adopté slIr les mlt
tations á titre onérellX (2). On cntre ainsi 
dans un ordl'c d'idóes jnlclli!~iLlc; on rncl de ,. 

coté franchemcllt ccHc mClltcuse publicilé du 
privill'gc qnÍ sc rétluit a Ilnc forIlle inllti!e, 
et 011 Iie C;¡usse ras l'illstiluiion dc l'inscl'ip
tioll hj"polhécail'c ill!aginél~ ponr :1Yel'til' les 
tiers ( JTai), 1I011'c premie\' al':ic!e, page 34). 

1I sniYl'a dc notl'C solntion quc, dans le cas 
de faillite dc l'achctcur, le "\'cndclll' ne sera 
point déchu de son privilégc, á défant <1'in
!:icription aux époques (l(~tci'lninécs par l'arti-

(1) J'ai plusieurs fois exp:imé ma pen,ée sous 
~ette forme, milis je n'y tiells p:15, si ellt~ peut 
C!JOfluCJ' ceux fjuí IlC Ve¡¡lcut nb:iolument P;lS que 
l'hypolhcqlle et fe pririkgc soicllt des dénumlbi'e
ments de la pro,'Jí'iété, el f]!¡i pcuYellt cOllcevoir 
qU'lln(~ personne ilit sur !lll ollje[ h prollriété 
elltierc, c'est-h-dire le droit rce! Ir plus tompiet, 
tilndís que d'autres ont aussi des droils r!;els wr le 
menlP objet. 

(:21 ,k Il';!i pns ent"llfJ¡¡ m'expliqucf sur ce 
Ilr;l!cip(~ I~¡j -llleme, cc!a sortait de lI10n sujet. 
l)c!lt-c: re e~t-i 1 une COmél¡U enee na t urell e de la 
dbparilion de I'art. 91. Al! reste, dalls le systeme 
oJlposé, Oll tire des argurnenls bien pUiSS1lllls, 1 v de 
ee que le Cúde civilnon-seulemcnt n'a j:lHwis sta
tué en termes expró~ sur 'le transport de la pro
priété immohilic'rc (i l'rgard des ticrs (ec qni rrnd 
inappi¡c[lblc á 1',1rt. 2:; de 1.1 loi flu !l brumaire 
la disposilioll abr()~atoire de lél loi dl¡ 30 ventó,e 
all Xli), rna:s parait rncrne se rérércr au systclIlc 
de la loi de brumaire dans l'art. '1:i8:J; ~u de ce 
que plnsi('urs ;ll'ticles!lu Code civil, tels que notre 
IIrt. ~¡m: rl !rs art. 2189 rt ::;!0H, tOllS deux copies 
tlans la loí di' hrumaire, sr;n! ineoneiliahles anc
le nounnll ,ysleme. Celle IJ¡:i[i'rr, sup(¡ricul'cment 
Irnitée clans [lil!sicllrs érrits pnr [\l. glondeau, l'a 
d(¡ illlssi avec un grl!lld Udent par M. llonjean 
dilns une these de liccnce (::2D :1out 182()). 
Cclte t!tese ¡fe l'cence. je He Cfllins pas de fp 

dire, nj{'rilrraít les hO[lne1!r~ d'ulle reimpres
~iO!l. 

:-i; 011 ~:;lit q'1'llIH' jUl'isprudeliee COllstallte nr!
mr! !Plf' 1(' lb íl (il' r('sf.lutioll rOnf¡'TC par Ir~ 

elc 448 du Code de commel'ce (comp. aneien 
31'ticlc 443, ibid.); la rnasse des créanciers 

qui a connu le contrat de vellte a égalcment 

cOllnn la dctle du prix. Ét quelle IItilité trouvc
t-on d'aillc!ll's ~\ enlever au yenrleur son pri
viiége en lui laissant une action (~n résolu
tion (3)? Celui qui 3 le dl'oit de rcprendre 
l'immellhle en nature á dHallt de paycment 
du prix, n 'a-t-il pas, ~\ bien plus fOl'le raison, 
lc dt'oit d'elre p!lyé par préfórenee sur la V3-
Ieur de cet immeuble? Un rósllltat cOlltrJire 
n 'cst-il pas choqllant pour la raison, et ne 
ümt-i! pas le rejcter, qlland il n'e:H pas COIlsa

('n'~ par un tcxte fGl'mcl dc la ¡oi (4)? 
J! IlCUS res le á cOllsidácr le priyi!(~ge UU 

yendenr sous le rappol't tlu droit de suile. 
H. nans le systeme du Codc ci\"il, le pri

y;!ége du ycndcat' se' dY(:~le en 1l}(~ll1e tClllp:-; 

art. H 84 et H:J4 est un droit 7'éel, (,'est iI-dire 
opposable aux Ue1's. 

(4) Ce que j'ai trouré de p:us exLraordinaire, 
sur celte maliérc, est un arret de la tour de LyOil, 
confirmé pnr arrct de rejet de la ('otlr de cassalion 
dn W jnilll't 18i8 (Sirey. T. XVIii, part. 1, p. 271, 
qni d(~cide (jn'ull vendeur nOIl p:lyé est d[:chll de 
son prh ilé;,;-e , pour!ie s'c!re pas i:Jsrrit dalls les 
dix j rJ!lfS q IJ i ont i,n~ ~édé la fa i 1: ¡le de l' (H'.helcur, 
et qo'el! Ilutre iI est cen,é ::vo;r r('tlollcé a son 
uelio!l en r¿~olution en detnanr(ant (l CX"3I'ccJ' SOI& 

lJl'icilég'? Comme si aVllllt de re('ourir á la f(~SO

lulion, tnoyell extreme et que les lois fiscales rendPllt 
si cúuleux, il n'dait pas naturel qu'il essllyat de 
se faire paypr d'nne maniere ou d'uile IIlltre! 
(Comp. art. lUJ1,) Comllle si la rcnonl'Íalion au 
droit de f(~~'Olllli()ll, en sllpposant mC!I1c CIu'il y 
cut renoneiatioil. ll'é[;lÍl P,'lS ll!llDoins slIÍlordonnée 
it la cO!lditioll de I"exi:rcií:,: du ¡m'vilé!J!!! Sar,s 
aUeilTl doutc, I('~ jilf;es Olit tL;d¡~ 1m srlll;HJ(~ilt de 
rcpll:sioll filie [llit ép¡'ouver UlI SySli'lllC dilllS leqllel 
le privil~¡.;e pértl el j1J rt'~siílutiod subsiste. ;.Iais ce 
sysleme n'en es! lJ:\s llwillS yirtucilcrnent consacré 
a:lIls l'¡¡rret; ear, en nI' se prcseni an! pas;l I'ordre, 
le vendellr eut été admis ¡j c\errer le droit de 
n;so'ution. M. Daran:on, T. XIX, p. 1~1, dit que 
mCll1e en prorluisant il I'ordre , le ,'cnrleur IH~ 

s:r;¡¡t nul!ement derlJll rlu dl'oit de résolulion, s'il 
¡¡":lit f;lÍt d(~s n'cil'fn's. ;:,f¡,i,; ('e~ ré,encs H::t

cllr5 néccss;¡ires'! lloit-O!l facilenlenL pn~~ll!\ler 

)'a!nnr]o!l d'Ull dt'oit important! ~():l san.; dílute , 
el des loís hiles dans erL esprit st'ra¡l'Ilt d,'S pil:W'5 
!!';~rlllS ¡lUX pilrticlll \'r~. 
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que l'aliénation aux sous-ae<[uéreuI's de la 
propriété, eomme aux eré:mciers hypOlhé
caires. Nullc alién:1tion nouvel!c ne ¡¡cUl e/re 
concédée par l'achetenl', si ce n'esl SO\lS ré
serve de ce pl'i\'ilége. Il 1I0US snffit done de 
répéter ieí, en dcnx ll1ots, ce qlle IlOIlS avons 
longllcmcnt déyeloppé en l1':1Í[;1I1t du droil de 
préf'érence, e'est-a-dirc que la pnblicité des 
l1lutations a titre onércux Il'cxislaút plus, 
l'article 2108 dcvient in:lpplieaLlc. La venle 
élant supposéc connlle def> tiel's salls lr:lIls
eriptioll, la créanee du prix l'eí-iL ét~;d('mellt, 
soit de l'ndjudicataire ~,Ul' saisic, soit di! !lourel 

acr¡uéI'Clll'; le droit de suite dn ren([eul' doie 
done exisleI' Ú lcul' ég;m¡ indépcndarnmcnt 
d'une puLlicité spéeiale, comme existe lc droit 
de résolulion O). 

Arrivons tont de suite a l'artic1c 834 dn 
Code de procédure, disposition jCléc au mi
líen de m:1tieres étrnngeres, et dont le Imt sc
erct était de sal.isfail'c la r6gie, m{~coIltcntc 
de voir scs recelles dimin!lcr drpnis que la 
tr:1llseription n'élait plus utilc pOUl' l'acqnisi
tion de la propl'iété immolJiiiól'c (:::) .. Ucpllis 
cet :1rlicle, tont :1c']uérem (illd~p('ndal1llilent 

des al'tieles 2180 in fine, 2181 eL 2UJ8) ~1 un 
intércl des plus gr:wds ü trailscl'irc pOUI' faire 
apparailre les inseriptions des cré:1!lciers hy
pothécail'es, qui avaient dt"j;'t le droit de 8'in
scrire :1Yanlla Il1utatioll de propriét{~. Des lors, 
on a pu dire que le ycndenr, ü l'égard des 
créallciers dont IlOllS YCllOllS de parle!', est 
considéré commc é:allt encore pl'epriélail'e, 
non-sclilemcnt jusqll'i\ la tl':1l1SCriplion, mais 
encore j asr¡n' ú l' cX¡lÍra ¡ion de r¡u i w:ai 11 e el par

tir de la lmnscriptloll. Ainsi, lllCll1e apl'es l'ac
complissemcnt de ccUe fonnalilé, l'achdcnI' 

(1) fe conlrnire n (\~é jug(~ plllsirnrs fois. et 
notnrnmclIt p:lr un nrrct tic n'jet de la e:JUr de 
c¡¡ss<lLicn dll 13 décernhrc 1813, rei¡du Sllr ulle 
espece aut(\ricure au Codc dc Proc. chile (.-;in'y, 
')BIci, p<lrt. 1, p •. iG; V. surtoul le ,íc con,idérant). 
l\];¡is troure t-(ln rneme un le,cle d.llIs le Code 
dyii qui su\¡ordolllle le dl'oit de sai'e du vendeur 
a Hile i!lSl'riptioll prise avant la reyente d(~ l'im
wc¡¡blc? Ce 1I'(',t cedes pns dalls l'art. ~¡CG. Et, 
jl~ le répele ull:u['e, !jIlC signiUer;¡it lln',~ ¡(ig ~¡:(-

n 'est p::\s encorc saisi de la propriété erga omne;;. 
La fln de cel al'lic!e R3!i, réservc formellc

mcnt all ycndclll' le dl'oit résnltant de L'al'li
ele 2108. QlIe s:snificlll ces mots ~ S';lgit-¡~ 

ieí dc !'é!ab!ir Oll de eonllrmcl' la néccstiíté de 

rendl'e public le Jll'irill'ge <lll YClIdenr, en sorle 
que ee priril(:[je puissc s'áa/w¡úl' dalls cultúns 
eas ]J01l1' eause!l' ¡ 1I0bseí' va( ion de l' arliel e 21 08? 
Jc He lc erois pas, el voiei lile:; 1ll0Lifs. A l'é
pOfJlle oll s'l·!ahorait le Code de Pl'oc(~dilre, 

Oll él;¡it 10:11 d'el!'C d'acco)'(\ slIr ks elfels (le la 

tl'anSCl'iplion; el d:.:.n~ la I'elalion de ~I. LOCl'é, 
OH voit (lIlC le gr;llld lJ~lL..;e, Illinititrc d(~ L! ills-

j <- '(,1 tJ 

tice, le com;('¡¡ o'État, t't la r¡"g:e d(~ l'CIll'C;!,ís-, 
trcment avaient des Opilliolls div(,J'gelltes ::;:11' 

eNtc maliere, et nolallllllenl que le gl':tlld 
jllge I'egardait la loí de hl'umairc comme de

meurée Cll plcinc vignellr. Le cOlIseil d'l~:tat 
n 'avait garde dc s'expliqllcr t!'llne maniere pré
cisc SI:i' ces qllcstions di/1icilcs, en rl'digeallt 
\111 titre du ende de pf()cédul'C. AlllériclIl'eIlll'nt 
(le 11 [:'lIct:(lol' an XII), il :\Y:lit i~lllis un ~1Yi:) 

opposé :'t l'opil:ion <lu grantl jllge. Cct ;¡yis 
:1\'ait déplu:'t la régie el, par SIlÍ te , all chef' 
dll !·on\'(~rllem(,l1t. Le cOll"eil d'J~[al ;1 \Olllo 

'-' 
contente!' la l'l>gie en fais;¡nl un articlc qui , 
d'uIle pal't, rend la tr;lJlsniptiol1 fOl't utilc, et, 
d'aulrc l'al't, semblc établir, dalls ulle rédaction 
ohsclll'c el elllbal'rass(~e, qne le YPIlJeur csl dé
pouíllé de la propriété par la vente, el cn un 
mol, que l'alidnation pn!ci:rle la trallscri})tiun. 
La fin de \'artide relali\'(~ :1\1 priyikg(' du Yen
dem ct dn cohéritier se resscllt dc l'obscuri[é 
dn déhut. "\11 fontl, tOIl! ('C qn'oll VCllt (,xpl'i
mer, dans ceLte 1ill d'ai'!icle, J'l'l:tti\'('JI)(~llt aH 

YClldcur, c'eSl qu'illl'est pas 00tliliis ;'1 I'illserip
lÍon, el qu'ü 80n (>.gal'll il existe /lll dJ'uil spécial, 

tiOIl qui refu,craiL le priril()gc cn nccord;lllt le 
uroit de n~soillt¡()(1 '! J¡l!llilis de p:\rcils rés!lltats ne 
SOllt ellt: é$ dilllS la pe1lsre dl's rt'dactl'UfS tlu Code. 

(~) YOyt'z 1'lIistoirc de ('el i1rlil'I(~ d;lIls :\1. LOlrt~, 
Esprit du e(lde dI' proet~dure. T, 1 V, p. '27 ¡i (j:1. 
011 n'cúl salls (ItJtltt' pas sOllgé á eet cxp:"dirni 
l('"jsl::tf, si 1" C(l:l~ d,~ procédure eút dé n:¡j g(~ 
IlI;r" ];¡ loi de fl!la[lc~ <le ¡Slü (r. les ;¡rL:.i:! d 
;.>i de ('cUe ¡(Ji;. 
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tUllsacré par l'article 2108, c'est-:l-dire, que 
SOIl privilége esl connn en meme tcmps que la 
vente (out cnli¡'~rco Mainlcn:tnt, COfllll¡Clll la 
wnte clie-mtuH' scra-t-ellc eOllIllle? e'esl UllC 

il¡¡eSlion a part. D'aprei-i \'art. 2lOl'), cc dey;1it 
t:trc par la tl'anscl'iplioll ; lll:li~ en J'rllvoy:lllt 
;\ cet al'liclt~ , 011 lle I<~ (;lit pa~ revi\Te fIllanl :1 
la p~irlie :t1)I'Ogl;(~ SIII' laqlletle 011 ne vcut pas 
s\:xpl'illJer ell tnlll('S expreso Ce qui est bien 
{'fltcndu, C'I~tit qlle le vcmleul' Il'est pai-i Lenu 
de s'illsnil'e, el que son privilége se cOllsene 
w~ces~aji'(,Jl1Clll et par la force rll'S chos('~, 

!OI'sqlle la Cl'é;)IlC(~ du pl'ix Ct;L mP1I1 iOllllée 
,b]s l';¡ctt~ de vC!líe. (}1I'Oll ¡ie rappclle d\;il
lclIrs (IlIC le velldelll' non pa}\'~ conscne ton ~ 
jOUl'ii, et salls relllplir :lllClllle formalité, le 
tll'oit de deman\ler la résolution de la vente , 
el on }'estera per~\Iadé que son privilége ne 
l'clIl dépcndrc <le l':lI'complissrlllenl de forma
Etés qni luí seraient illlposl'es (1). 

~1a;s ne st'J'ail.-il l'as pmisiLle (\'cntrndre la 
disposilioll íillall~ de I'al'liclc tec} du Code de 
procédlll'e d'une llIallii~l'e lelle, qlle lc dl'oit 
de sllile da yelHL'lIl' I'tH 101ljOlll'S I'\'~Y¡'~I~ pa!' ulle 
tl:II1S(')'::;Liol1 qlle r,naiL obliS(~ de rail'(~, non 

j':'s le \endeul', lIl:lis l\lchl't(~lIl'. Ccci dépendra 
de rillt('j'prl~laLíulI qll'OI1 dUI111et'a all lJ/'cmicr 

aline/a du llIellle :\l'licle. 011 pOllITa pC\li

etre anivcl' aillsi ü con~¡(}¡'.J'('l' l'arLicle 8Jc~ 

comme rétallli:.;sallt, ell lllali,''l'c de dl'oit de 
;';liili~, IIn S)S[enH~ de pllblicilé, dont le jt~U 

SC'l':lit Id filie le pl'iyilége llu yendcll!' :lppa
J':dtl:t loujOU¡'S par reneL d'unc trallsnijJlion 

! 1) .le E:Jis qlle I'¡¡vis dI! ('on~l'i¡ ¡J'i:tat da 
:l~ jallvit'r 1 SO~ I'('lali f, t'rilre :lIllrr,; rnat:cres, al/X 

inscl'ijitiolls ¡)j'/ses ti'nl/ice, cOCl[ielll une di,po
sitio!! qlli par:lit SlIl'po"l'r en ,iguenr 1111 princi¡,e 
conlralre, JllliSqll'il <lit 'I/le fe rCl'Quve temenl 
tl'inscrip(oll JI rl'scI'i! /1(11' (ur/ o ~l :¡.¡. iloil éL}'e litit 
por te ven¡[euf'; Illais il f,lllt hipl! fdire aílrIltioll 
l/tIC Ir l'onseil d'¡~lilt, IOlsqll'i: a dUIlllé I'ay¡s en 
litleslioll, n'avait p:IS it ('Xillllillcr ~·i ('('[te Ílls('r:p
tiOl1 était nCl'essaire "JI \CIlilellr, lllilb seuleme'nt 
si le CO!l,enatellr dey,!it. d'olIicI', pOi1rvoir <lU 
rellOIIYel't'llH:nt. On a bien filíl d(' ¡/('>ri¡!t'r la !l¡"ga
ti \e e t ti' a ll'r;llll' h i r le cOIl~rrY¿] I t' 1: r d '\IIlC lúe he 
presque irnpos~ible ir. remplir; mais le ('olls('il 
d'État ya troj' loin, <¡uulld iI sllppuse qne le \'('ll-

imposée ¿¿ l' acheleuro Je vais m:expIiquer. 
D'apres l'arlicle 834, les hypotheques ac

guises avallt la vente, mais non encorc inscri
tes, pClIrcllt l'etrc dans la quinl.aine qlli slIit 
la transcl'iption de eeL acle. AillSi, comme 
nous l'a\'{)tls dit, SOIlS ce rapporL 1!l1ique, 
c'est-ü-dil'e, all prolit des créalJciers qui POIl
vaient s'illscril'e aranL la vente, le "ellJeur est. 
encore cOlIsidéré comme propriélaire jllsqu 'a
rres l'expiratioll de la quill7a:ne qui suit la 
transcriptioll. JIai~ sUppOSOIlS que, ceLle Lran
scrip¡íon lI'a,yanL pas élé faite, I'acheu'ur 
rcyellde J'illllllcllhle; le llouvel aeqll{~l'elll' de
ua-t-il, pOllr arl'l~ier le COUl'S des inscriplions 
qui pell\'ellt elrc pl'ises p:n' les cré;lllcicl's da 

premie!' vem}ellr, tl'anscl'il'e llon-seulcmeIlt son 
propre contra!, mais melilC le premier conLral 

de "ente? .le pellse qu'il le doit, et "oici 
COllllllent .ic l'aisonne : 

Il résll;te de l'article 834, qnelqlle ('hose 
d'analogue ~I ce qui se pal!SaiL 30m, la loi de 
brumail'e, puisque le vcndcur, SOllS UIl cc!'tain 
rappol't, est e!lcore pI'Opl'i(~1:1ire ju~qll'ü la 
11':lIlscl'iplioll de la Yellte, et me 111 e quinze 
jOlll'S pal'deh. Que l'aclJeteul' "iculle Ü reren
dre, b p08i:ioll d" yelldeul'originaire lIe ehange 
p:1S; cal' rc pl'clIlier aelwtclIl' n'a pu cOllcédeI' 

au seeond plus de droit fIn'il n'en arait lui
merne. Ce l10llrd achclclll' ne sel':1 donc pro
priélaire Ü l'{~ga!'(l des cr{~allc¡ers du pl'elllier 
Yelltleul' que de la lllallil'n~ dout l'aul'ait óté In 
premier aclte!CIII', c'e:;t-:Hlire, en lr:lIlscriyant 
le premie!' conlrat de venle (2) ; et, ell ontre, 

dl'nr a lll}(~ inscriplion á reno!lyeler. Si re point 
cút ét(~ I'ubiel d'llll eXilllll'1l ~pécia¡ , Oll rút reCOIlIIII 
que edle (f;.rision sllppus;:it: i o qlle 1(' sysU'me 

de la lui de brllfll'lire était en Yi~lIt'llr, ce quc le 
eOllseil d'l::ltlt d'alors av;¡it refllsé d'ad!lletlre j 

~() filie le \elldc:!r ll'avail pas d'n('{ion ,'11 résolll
tinl! ('olll1'e ¡es liers. Hernarqlllllls d'ailleurs que, 
d'apre.; I'art ~108 IlIi-rncllle, alleUlle inscripliun 

n'est e"¡ó','e <lu velldenr: 01', I'art. :~lJí· IIC parle 
que dll l'enuurellelJleil! di's illSCl'iptiolls. Jalllais 

les trans(:/'i}!{inl!s n'oul dú elrc rellollrelées soit 
d'npres la ¡oi dlll1 brll!llain', soit d'apres le Code 

civil. 
(~) S011 s l' empi re rl e la loi de bru m :Jire, l' ache

te'.!r ll';¡ur,¡it (111, ílyant la trtlllscrip(ioll de SOIl 
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pour devenir complétement propriélaire a ré
gard des créallciers hypothécaires dll second 
vendeur, iI devra transcrireson propre contrato 

acte de vente eonférer des hypothrques nt (aire 
des aiiénations an préjucZice cZe son vendellr; ear 
la trameription du premier conlrat ne dcvait 
opérer la mutation de propriété a son profit et au 
profit de ses Stlccesseurs universelsou particuliers, 
qu'en f¡¡isant nl1llre en meme temps le privilége 
du vendeur.l\I. Troplong adrnet bien cette solution 
quant aux hypotht'>ques accordées par l'aehetenr 
avant la transcriptioll de la vente faite iJ son pl'ofH, 
paree que, dit·i1. avee bl'aucoup de raisoll, l'achc
teur ne pouvail cOll(érer plus de d/'oit qu'il n'en 
avait lui me'me. (Com, sur l'art. 2108, T. (, n') 276 
p. 40;; et 40G,) l.luís, chose surprcnante, iI rejette 
eette meme SoluLíon quant aux aliénations raíles 
par I'achetenr. Ainsi, d'apres ce jurisconsulte, 
I'acheteur qui ne pellt hypolhéqller; paree qu' il ne 
saurait conféru plus de droit qu' il n'en a lui
me'me, pourra aliéner la pleine pl'opriélé. Void 
les passages auxqllels je fais allusion, et dans 
lesquels JU. Troplong se propose d'expliquer le jeu 
du sysleme de la ¡oi dll 11 brwnaire. 

« 11 fallaít néeessairemenl qu'ellc (l1l vente) fut 
accolllpagnée de la transcription. II snit de la que 
le vendellr l'estait rnllitre de la cllose a I'égnrd de:; 
tiers jusqll'illa transcription, et que l'acquéreur lIe 
pouvait I'hypothéquer, tant que ct'lte transel'iption 
n'étnit pas elfectl!ée. Ilnc pow:ait en efTet con(é
rer plus de droll 'lil' iL n 'en avuit lni-1Jt(1me. )) 
(Pllge 40:';.) 

Et plus loin: « Lorsque l'acquéreur conférait 
des hypotheques sur I'immcuillc qu'i1 avait aehcté, 
mais t10nt I'acte de rente n'avait pas élé transcrit, 
res bypotlJerF!es ne pouvaient nutre HU droit du 
vendeur. Cnr, avant la trallsrription point d'ulié
nation complete, et pnr consl;qllent point d'hypo
Hlt'que opposable an \'e¡¡!1eur; que si l'acqnéreur 
f'aisait transcrire, le p rivilége du vendeu)' 
se trouvait par cela meme conservé, et liul/e 
inscription h)-potllécail'e ne pouvait le pri
mer. » 

Toute ceLte doetrine est parfaitement exacle , 
mais eOlltinuons : 

(( Si l'ac!tetwr (aisait une "evente de l'immw
bie, il es! encare cerlain que le droil da L'cndew' 
originaire delJle/f,I'ait s(lin et ent.'er, tant que 
le sous - acqué"eur n' acait pas {ait tTrlitsCI'ire 
(tran,crire quoi? On yerra plus loin qll'il s'.1git au 
deuxieme contrat). Le vemleur mainlenait done 
l'intégl'ité de son priv/lége en (a¡sall! transcrire 
son contrae meme apres la rerente. (Le vcndeur 
n'avai! paint de privilége a mainlenir tant qu'iI 

Ces memes regles sel'aient applicables, que! 
que fut le nombre des acles de vCllte succes
sifs. 01', chacune dc ces transcri ptions, en 

avnlt la pleine propriété; il acqlléraitun privUége 
lorsque I'achetellr, en transcrivant, était deVen!1 
propriétn ire.) ilI ais il en élait autrement si, avant 
cette lranscription, le sous - acquérezlr (aisa;l 
transcl'ÍJ'e son acte. CeNe tl'anser/plion purf.!,eait 
l'immeuble entre les mains du sous-acquéreur, et 
une transcript ion ou inscription pustérieure (aite 
par le vendeur originaire n'eut pu relever ce 
del'niel' de la perfe de son droit. » 

Cornlllent? la transcriplion qui, d'aprc's lit 
loi <In J 1 hrurnair¡~, dépouillc le vendeur de ~a 
propriéLé, cst la trallsn¡ptioll tI'UII ¡¡Itc de vente 
autre que le si~n? Qlloi? I'ac!letcur Ijlli lI'esl p:;s 

eneore investí de la propriéié tIc l'illlmeu!Jfc, 
qui ne peut l'ltypothéqlWI' au préjudice de son 
vendeur, peut valabiernent \'aliéner! Nulle inscrip
lion 'rOJOlhécaire prise par un cl'éancier d,~ 

l'achelellr ne p/'imera le rendeur, paree qne cet 
Ilcheleul' ne peul conf'é/'er plus de droil qu'il n'en 
a {ui-me'llle, et la LrunscriptioIl d'nne reyente faite 
par l'achcleur dl~pouillera cornplétement le mérne 
vendenr! Eh! qu'aur¡¡it répollda ce sous-nequé
ren!' prélcndll propriétaire, iI des Licrs qui a:lf'lient 
t['(lité avce le v('mlca!' originaire, cl qui se seraienL 
inscrits ou auraient frallscrit .nnnt la lr,mscríp
tion de I'aete de rellte du prclllÍcr acheteur (jui a 

rcvclldu I'ímrn(~ublc '/ L'arfielc 2U de la loi dl¡ 

11 !;rumnire nc les Illlrait-íl p.," raíL invineiblemclll 
triomplJer des prétentions et de ce premier achelenr 
et du s:Jcond qui succ(\de il ses droits? En vérité, 
si je combats ici des ew'urs ehimériC¡lIcs, si c'est 
Illoi qui m'llbuse, s'i! n'y a que logique ou je voi~ 
des contradictions n,'lgrantes, je n'ai plus qu'á me 

taire et je suis nn iilsensé. :'!Iais si j'ai rnison, 
eomrnent ne pas d¿plor('r le dornrnagp que de tels 
éerits , seduisants par fe mOllvement da style, 
quelquefúis illeme préciellx par la recherclle de 
vieux dOClllTlents rajeunis, peuvellt causer au:..: 
saines élucles du droit? 

A la fin du passage qlle jc ricns de lransrrire, 
l'uutenr fait en note les citations sui\'antes : Ré!I. 
T. XV., Transcrip., p. mu. ~\¡:ret de la conr de 
Cllssation dll 1.3 dércrnbre1813, j\alloz, By!", 

p. 88 el 8~). JI Ces llutorités sont sans doute ifll[lO
sillltes, et kilI' adhésion ;i des résllltats qui me 
paraissaient si ehoquallts rn'elIl/¡arras~ait bCilUI'Oll;l 
ldl'sque j'ai pris le parti de les vériüer. QIIL'lle iI 

été ma sllrprisc lorsque j'ai reconnu q¡¡'il S'¡¡giSSilit. 
d<lns I'l'sp¡"ce ¡Il:';ée parl'élrrCt du J:) déeernbre J~I:), 
¡j'lllle Hnle {'uiti? le 3 (ructido/' (lit in, e'pst-ú 
dire, á une (-¡toque ou la p/'ojJriélé se t¡'an~r,s)'l!i! 
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pl'ofltant a l'aehetenr, servira aussi a fairc ap
paraitrc le privilége dc chacull lles vendellfs 
non encore payés. Dccrltc manierc, l'alt. 21 08, 
:mq 11 el remoie l'al't. 83.1 uu eode de procédllre, 
dcyiendra de nouveau applieab!e. non-seulc
mellt en ce sens que le privilége sera COIlI1U du 
public comrne cl:1l1sC de la yenLe et en n}(~rne 
temps que les ;¡UII'CS tlauses, mais, encore 
en ce sens fill'il sera, allssi hien que la venle 
tout entiere, COIIIJII par la transcription. 

AjoutOIlS qlle cette interprélation rst tont :\ 

fail en h:lI'lllOllie arec l'esprit fiscal qui a dicté 
l':ll'ticle 834, desLiné a apai.,el' les cl:uneurs 
de la I'~;jie et ü relldl'e IlécessaiJ'es 1I11 granel 
nombre de transcriplions. Qu'il nous soiL pcr
luís de le dire en pa~sa[}t : il est déplorable de 
yoir la f¡~,c~¡\iLé présidel' aimi al1X développe
ments de la législation civile, et réglemcllter, 
dal\S l'intóret de son exploiLatioll, lcs malic'res 
les plus imporLalltes el les plus yilales. D'au
tres fOÍs, la l'I:'actiolJ :,e f:lit scntir, elon fait 
;Jinsi des lois d'expédirnt, tantót pour com
kltlre, lantól pO\ll' favol'iscl' lcs exigenccs da 
¡:',C. On :lccumule ues regles que ne ratlache 

sans transcription (a); eL que le vendellr De s'était 
vas merne conformé allx dispositioIls du litre 3 d,~ 
oe la loi du '11 brllmaire an YII. qlli aecordaient un 
fl élai de trois moís pom inscrire les h~'polh¿'qlles 
el les priví!éges allLéricurs Ú sa prollllllgation ! 
Quant a 1\1. Dalloz. v0 hypothequl', p. 88, il cite 
p,'ciserncnt cet arrd cn traiLanl des dísposilions 
tr;¡!I~itoires de la loi du 11 llrllll1aire. Et enfin a 
l'cudrorl indiqué du Répcrtoíre (r. JC édition 
~~ ::; 1103), le mcme arret se trouve intercalé dans 
!in passage de lU. Tarrible, ou iI n'est flas le 
moins du /llonde questioll e1'expliquer le syslerne 
de la loí du 11 brull1aire sur les eITets de la lrilllS
cri¡;lion. 

(i) r. Árrels du 28 mai 1807 (Sírey, T. VII, 
part. 1, p. ':W;)) et du '13 décembre 1813 (Si rey. 
T. XIV, part. 1, p . .40). La rnerne doctrine cst 
prol'essée par Merlín, qui cite encore quelques 
ilutres arrets (Rép .. ;)cédit., 'VoTl'ilflScript, § 3, n":2); 
par l\I. Duranton (T. XX, p. GI0, no 359 et suiv.); 
el par 1\1:\1. Aubry et Hau (traduct. de Zacharim. 
T. f p. 43\j). Mais ces derniers, á en jllger par la 

(a) La ¡oi dn 9 m4!s~idnr ~u 111, d(:ja d/!cnil,:c, 1l(' cIe\'ait 

¡'lrC' mi..,t:·en \'isuellr qu,-'~, partirdn 1er,'cntosc an IV (1'--. art.1er 

dI" ('('Uf> !;)i : el d';llllt'llI~ c·llt' lI·f"~i;.:pait. T'(lll1L 1.11retn,:-.cripti0I1 

allcun lien, que ne fécondc :l\Icun principe 
commun. Cest pat' haillc pour Ics lois fiscales 
que heallcoup de conseillcrs tI'État rejetaient, 
en I'a 11 XII , la t l'anSCl'ipLioll, el mem e !'inserí p
tion dc la loi de brumaire. Ccs hclles institu
tions ont péri en grande pal'tie, el. le fisc a 
trouvé le moycn de rcssaisir sa proie, d'aboru 
partiellement par l'art. 834 (article utile sans 
doute sous certains l'apports, lllais dont l'obs
curité a élé une sOlll'ce de proces), et enfin 
d'lInc maniere complete, p:1I' les artielcs ~2 
et 54 de la loí de finance de '181 G. Puisque 
aujourd'hlli, en définitive , on paye toujours, 
autan! valait conserver íntact le príncipe de la 
publicilé. 

Qlloiql1'il en soit, la jurisprudenee, qui est 
si cmlJl'ouil!{~c el si pen systémalique sur toutes 
ces maLicres, parait I'cpousser le moycn que je 
signalais tout ü 'heme de fairc revi\Te l'arti
ele 2108 par l'arlicle 834. PlusiclIl's arrels de 
rcjct de la COl1\' de caRsation décident que 
l'acheteur, pour jouir du bénéfice de ce demier 
article, n 'a pas besoin de transcrire les contrats 
qui précedent le sien (1). Si eeHe doctrine 

note 7 mise au bas de celte page, paraissent s'oc
super surtout de la purge proprement d¡te.-
1\1. Tarrible a Vil I'utilité de la transcription des 
contrats précédents pOllr I'applicalion de l'art. 834 
(V. Transcl'z'ption, § 3, n° 3). Milís iI su]¡ordonne 
mal á pro pos la transcriplion de chaque contrat 
de vente ¿lOtériclIr, a la circ011st:mce que le ven
deur a constilué des hypolhequcs qni pcuvent etre 
inscrites; en etTet, le priyilé'ge du vcndeur est, a 
I'égard de I'ache!eur, aussi favorable que les hypo
theques en qucstion. - Dclvineourt et Grerrier, et 
apr¡'>s eux M. Troplong, T. IV, no 913, font une 
dislinction aSl-iez judicieuse, bien qn'elle s'écarLe 
du texte de I'art. 8:>4. lis se contentent de la 
transcríption du dernier contrat, lorsqne ce COI1-

tract relate exactement les noms des vendeurs 
antériellrs. Ce tempérament pourrait etre admis, 
tOllterois en exigeant en outre que le dcrnier acte 
mentiOllnat le prix slipulé pour chacune des ven
tes antérieures. Aucull de ces derniers 3uteurs 
n'el1visage la qllestion sons le rapport de I'applica
tion de I'article 834. 

pour la translalion dp propriúé, ainsi 'lue I'a ¡lIgé ,,'ce rOl'OH 
l'arl·¡~t (le rejct de 1<\ ('out' dI! l'~~~~tinn dll 28 jUln 1S16 (Sirf'av, 

1Rl~,p,1r :~!)'t, 
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triomphe, il faul en revenir purernent et sim
plement ~I la solution exposéc plus halll, slli
yanL Iaquelle le dl'üil llc suile dn YCildcm se 
conserve aussi Líen que son d ['oitdc préfércllce, 

sans puhlieilé spóciale el comme clallse ou 
contrat de venle. 

A. YUFTTE, 

Pl'o{csscllr úln {act/lIé de droit ur Pnris. 

====-=--=----~------- ---~-~-- - - - - - - - --- ----------

DISSERTATION. 

QUEL EST LE VÉIl.I1'A13LE SEXS DE LA nEGLE É~ONCÉE DAN S L 'ARTlCLE :5 lf; DU eODE ClnL, QlC 

LA LtGITDlJTl~ DE L'E:-ifA:'iT rü; TROIS CC'íTS Joens APRES LA \llSSOLUTIO:'i DU ~L\mAGE, porlUu 

tTUE COYfESTÉL? 

.----~----

11 Y a dan s notre droit civil des qnestions 
telleIllent connlles, par les trarallX de l'éco:e, 
les débals du palais el les conlroverscs des 
commenlaleurs, que la discllssion sernLle 
épuis{~e. 011 scrait tenté de placer llans celle 
dassc celle qui ya faire l'ohjet de celte disser
taliono Toutefois sa hante gravité, l'immense 
intéret que prt'~selltc l'orga;li;:;3LÍon de l'éLat 
des familles, nous ont déterminé a la Lrailer, 
essayant de l'exposer sous une forme nouvelle. 

L' enfant , né le (roi:; cenl el unirme }otlr de 
la dissolulion dI( rnariage, doit-il nécessaire
ment succomber sur l'action en conleslaLÍon de 
légitimité dirigée contre lui? 

Te! est le probleme dont nous allons recher
cher la solution. 

La loi des XH tables, SGUS la rubrique de 
jure privalo, s'exprime ainsi : « Si filius pa
tri, inlra decem mel/ses proximos a morle, nalus 
ex uxore eril, ;"uslus ei filius esto. D L'enfant 

IJ'est donc légitime qu'antant qn'il nail dalls 
le dixieme mois de la morL du mari de sa 
mere. Aulugelle nous rapporte meme, au 
livre lB, chapo :XVI de ses I\uits ALtiqlles, 

qu'une dame romaine, bonis atque honestis 
moribus, non ambigua lntdicitia, ayant aecou
ché dans le ollziel1lc lllois de la Illort de son 
mari, dOllna le jour ~I 1111 ellf:llll iJll';jirillle, 
propia mÚol/cm lcmZJO/,¡s morillO quasima
rilo concczrit. Yoici la raison qll'il en donnc : 
Quoniam decem t:iri in deccm rnensibus gtgni 
lwwinem, 110n in undccimo scripsissent (1). 

Ce passage de la loi des XII tabies csL con
firmé par un texte d'Ulpien. L. 3, §11 Dig. 
de suis el leg. /¡(J'red. 38. 10. Post dcccm 
11lenses mortis natus non admiltetur ud legiti
tnam /¡(J'reditatcm. 

Tels étaient les principes du droit romain 
primitif, eL ils étaient encorc en ,'igueur il 
l'époque des juriscolIsultcs classiques. Toute
fois il est hon d'ajouter, aussi d'apres Aulu
gelle, que l'empel'eUf Adl'icn, sans s'arrctcr 
au\: ancicnnes insl.illltions, se crut autorisé i1 
d¿cl'éler qu'ull enfant, né dans le onziemf 
mois, pou\'3it cncore ell'e légitirnc; mais ce 
n'cst la qu'lll1C c[(:cision qui pal'ait n'avoir 

(1) v. Inst. Jnst. cum nolis Amoldi Yinnii l 

p. Ü0:-;. Edil. Yicnnw An,trire. ií.Yi. 
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jamais été traduite en bngage législatif, et 
qui, pal' cela meme, ne peut tirer a con8é
quence. 

Justinien, ave e son style paraphrasé, sem
hle adopter, dan s sa novelle 39, le ddcret ('J) 
d'Adrien; mais son hypothe¡::e n'est pas la 
meme, el la solution qu'iI donne n'est point 
explicite; en 80rte qne nous pouvons poser ce 
principe comme eonsl:mt en droit romain, 
que la Jégilimilé n'est assurée ~l l'enrant qu'au
tant <ju'il naIt dans le dixieme moi8 du déces 
du mari de sa mere. 

Dnns notre aneien droit frangais (exeepté 
pOllrtanl dans les pays de droit éerit ou la 
Iégislation romaine était regardée comme Ioi 
munieipale), auculle regle précise n' était éta
hIie; tout était abandonné a l'arbitraire des 
parlements. On pensait :lssez généralement 
qu'apres dix mois dcpuis la dissolnlion du ma
riage, jI y avait une sor te de présomption d'il
légitimité; mais eeUe présompLion était faible, 
la moindre circonsumce la faisait défaillir, et, 
dans lous les cas, elle pOllvait etre combattue 
par la prcuve con!raire. Les arres des parle
ments se rcsselllaient de ('elle incertitude de 
la législalion et de la doctrine. On voit des 
arrets I(~gitimcr des ('nfanls rH~S dans le dou
zieme (2), dans le trcizicme (3), et nH~me dans 
le dix-hniticmc (4) Illois dcpuis la dissolulion 
dll mariagc. On en voit d'aulres, au contraire, 
décider qu'apres le dixiemc (i)) mois il ll'y a 
plus de I(;gitimité possible. Dans ce cordlit de 
décisions on épromc un sentÍment pénible, en 
:ccconnaiss3nt que la juslice se pliait souvent 
an caprice de famillcs pilissantes. 

Lors de la rédaclion du Code civil, on sen
tit le besoin de limiter la puissance des tribu
naux, et surtou t de metlre fin a ces questions 
de fait dont la solution est si incertaine. Lors 

(i) Decrettlm dicitur pt'incipis, cmn ipse de 
causa cognoscit, el parti1!l1s auditis, pronunciat. 
Y. Dig. lego 3, de his qum in tcstam de!. 28, 4. 

(2) V. Arrct de 14i~, ,'apporté par Bouteiller 
dnns Sil somme rurale. 

(3) Godefl'oy sur la novelle 39. 
(i) Arrct du parlement de Honen du 8 juillct 

.\R(;IlTVF.S. - 1'. lY, 4C UVRAISO:'i. 

de la discussion qui eut lieu au conseil d'État, 
un membre demanda que I'on abandonnat 
encore le soin de décider a la jurisprudence; 
mais sur les observations jlldicieuses de Tron
chet : que laisser la déeision de ees sortes de 

proees a l' arbitraire de la jurisprudence, 

e' était ouvrir la porte aua: jugements de pure 

faveur, on adopta le principe d'une limilation 
precIse. 

San s etre partisan d'un systeme qui aurait 
ponr résultat de conduire les juges par la 
lisiere, comme le dit nalvement un professeur, 
on doit se féliciter d'avoir sur cette matiere 
des regles précises dont les magislrats ne peu
vent s'écarter. Si la nature est quelquefois 
capricieuse, iI est cerlain que rien n'est plus 
dangereux pour la société qu 'une législation 
dont les dispositions arbitraires donnent ou
verture a la fraude et renelent faciIe l'usurpa.,. 
lion du titre et des droils el'enfant légitime. 
Aussi , nous le répétons, iI est heureux flue le 
Cude civil ait énoncé, sur la durée de la ges
tation, sur l'époque de la conception, des 
regles posilives qui ferrnent la porte aux an
ciens abuso Le législateur de l'an XI, pour 
pouvoir étahlir des principes frxes et inva
riables, cut soin de s'éclairer des lumieres 
d'hommes spéciaux. Fourcl>oy foul'Ilit les ren
seignemenls nécessaires puisés aux sources les 
plus certaines, et avec sa précision mathéma
tique, il donna la formule suivante : (La 
fixation de 186 jours }Jour les naissance8 
aeeélérées et de 286 jours pour les naissanees 

tardives, ainsi que pour la légitimation des 
enfants qui provicnnent des unes ou des atttres, 

se trouve parfaitement d' aeeord avec la por

tion la plus éclairée el la plus sage des physi

eiens, des natumlisles et des juriseonsul
tes (6). » 

169;"). V. le Rép. de l\ferlin , ve) Légitimité, § 2 , 
seet. 2. 

(:J) A rret du 22 aoÍlt 1626, rapporté par Bro
déilll. Arret du 10 aoÍlt 1632, rapporté par Bas
unge sur I'ar t. 3:jiJ de la coutume de Normanrlie. 

(6) V. Collectiun de Fenet, t. X, p. H> el 5uiv.~ 
note . 



2~O ARTICLE 315 DU CODE CIVIL. 

Le projet du 24 thermidor an VIII adoptait 
les calculs de Fourcroy; l'arLicle 3 du litre YII 
élait ainsi con-;u : « L'enf:mt né avant le 1860 

jour du mariage n'est plus présumé l'enfant 
du mariage. » L'article 4, s'occupant de la 
naissance tardive, disait: « 11 en est de meme 
de l'enfant né 286 jonrs apres la dissolution 
du mariage. » Lors de la discussion du projet 
en l'an x et l'an XI , OIl rcprodulsit la for
mule de I'an VIII. Les articles 2 et 3 du litre 
de la palcmilé ct de la filiation, préseutés ú 
la séance du 14 brumaire an x., déclaraient 
illégilimes de plano les enfanls nés avant 
le 1866 jour du mariage, et ceux nés 286 
jours apres S3 dissolution. Mais sur les obser
'",alions du premier consul, de PorLalis el de 
Regnier ('1), on proposa une rédaclion qui, 
sans frarper absolument et de plein droit 
l'enfant, lui Iaissait son état lorsqu'il n'étaít 
pas aUaqué. De la, les formules adoptées 
d'abord dans la séance du ·13 frimaire an x. , 
et enfin dans la séance du 13 brumaire an XI I 

10rs de la présentation uu projet définiLif : 
« L' enfant né avant le 1 clOe jour... pourra 
étre désavoué ... la légitimité de l' enfant né 300 
;"ours apres, clc., pourra etre contesth. » 

Mais en augmenlant les termes fix.és par 
Fourcroy, et en employant des expressions dif
férentes, on n'avait llullement l'intention de 
consacrer des principes nouveaux; on voulait 
tout simplement laisser aux enfants lenr état, 
s'il n'était pas contesté. 

Les termes de 180 et de 500 jours étaient 
irrévocablement établis; ils exprimaient des 
principes tellement certains, flue, dans le pro
jet présenté oflicieusernent au tribunaL, 011 

trouve a l'article 1 er: ~ L'enfant con<)u pen
dant le mariage a pour pere le mari, néanmoins 
celni-ci potara désavouer l'enfant s'il pl'ouve 
qu'au moment de la conception ii ét;¡it dans 
l'impossibilité physique de cohabiter avec sa 

(1) r. Fenet., p. 14,1;;,16 et suiv. 
(:Jj Ibid., T. X, p. f16. 
(3) lbid" T. X, p. 119. « 11 !;cmblerait, dit 

le trihllnnt, que ~í la légitirnité de l't'nf:mt tlé 

remme. ) Ce n'était que par induction, d'apres 
la combiIlaison des articles suivants, qu'on 
arrivait a l'application des termes de 180 et 
de 300 (2). Pour éviter toule espcce de doute, 
le tribunat proposa, et la section de législa
tion adopta la rédaction de l'al,ticle 312 du 
Code actllel quicil'collscrit d'une maniere 
formelle le rnoment de la conccplÍon entre le 
300e et le 1800 jour avant la naisance de l'en
fant. 

Le tribunat voulant encore d{·terminer avcc 
w/c précision lj'(~s-rir;{)urcuse l'état de l'enfant 
né 300 jOllI'S a¡)f(\s la dissolnlion du mariagc, 
demanda que l'ill{'gitimité ftlt pl'ollollcée de 
plano (3), La seclion du conseil d'État, sans 

aucune objection, perdant le souvenir des 
observalions antérieures, adopta cette for
mule bien pllls nette que ecHe du lwo.let de 
l'an VIiI: La loi ne reconnait pas la lé9itimité 
de l' cnfant né 301 iours apl'es la dissolution 
du mal'iage. 

Lol's de la présentation du projet "au corps 
législatif, le 20 ventose an XI, on ne trouve 
plus ecHe dernierc rédaction ; la précédente , 
quí forme aujourd'hui l'arlicle 31,) du Code 
civil, reparait : mais l'Oll sait SOtlS quel rap
port elle est plus favoraLle a l'cllfant; on a 
vu qu'elle n'acconle ras un tenue plus long; 
sculement elle attend la contcstation ponr pro
noncer l'illégitimité. 

Maintenant que nous avons assisté a la con
fection de la loi, nous devons nous demander 
s'il est possible quc l'enfant né le 301 e jour de 
la dissolution dll mariage puisse démontrer 
sa légitimilé, IOl'squ'on vieut la luí conleslcl' , 
aux termes de ¡-anicle 310 du Cocle civil. 
Évidemmellt la l'éponse uoit e!l'c négativc. 

En effet, les termes primitifs de la plus 
courte et de la plus Jonguc gestation étaient 
186 et 286 jO!lrs. H était rcconnll forrncllement 
que, quand on se trouvait en de<;.a ou au dela , 

douze mois. pn!' eXl'mplp" aprcs la dissolution du 
rnariagc, n'(ot:lit (loint contest(~e, ii deuraU etre 
regardé comme {faitime; ce He peuI rlre I'inten
tion de la loi., 
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11 Y avait iHégitimité néeessaire et de pleiJl 
Jroit(l). 

UnerédactioIl nouvelle est plus indulgente; 
J'une parl, elle étcnd les termes, eL de l'autre 
elle laisse a l'enfant son élat, si personne 
ne le lui conteste. Voil~l touL. On ne peut, en 
se fondant sur celte disposition, préLendre 
que, s'il ya COlllcsLation de la légitimiLé d'un 
enfant nó le 301 e jOUl' depuis la dissolution 
du mariage, iI Y aUl'a possibiliLé de résisler 
eL de rcpOUSSCl' l'allaque. L'argumenL basé sur 
le mot pourra lI'a plus de force. On a youln, 
la discussion du conseil d'ÉLat le pl'ouYe, metLrc 
1111 aux incertitmles et aux iluctuations de la 
jurisprudence, ell tra<;ant des reglc!5 précises. 
II faut respeeter les limites posées. Sans cela, 
ilu'ya plus' que de l'arbitraire, et l'hawlOnie 
si bien établie entre les disposilions qu'on vient 
tie citer el les articles 228 eL 2HG n'e:\:isle plus. 

Au sllrplus, celle doctrine, qui admeL une 
limitation rigourew;c, quí ne reconnait point 
au juge la ülcnité de prononcer la légitimité 
de l'cnfant né le 301 e jour aprcs la dissolu
lion du maria3e, lorsque eeHe légilimité est 
eonteslée, est cOllsacr{~e par lous les ::mtenrs. 
Proudhon, dans son Traité sur l'élat des per, 
sonnes, tome 11, pag~ 2G ~ explique que les 
mots ..... pourra ctrccontcstéc .... ll'impliqucnt 
nullement une faculté de la part du juge ; car, 
dit-il, la meme théorie devrait etre appliqnée 
aux mots .... púurra désavoucr ... dans l'a1'
ticle 312. 01', qui prétendrait que le mari, 
JIWCS avoir jusliílé de l'impossibiliLé physique 
de cohabitation, ne doit ras nécessairement 
triompher? En ontrc , poursuit le meme au
teur, l'unité est rompue, on ne peut youloil' 
ainsi détruil'e l'économie de la loi. Voyez en 
ce sen s Duranton, tome 111, n° 56 a ~9, édiLion 
HAmL\N; - Toullier, tome II, 228 ; - Del
vincourt, tome II , pa3e 202. 

Z::tcharice, dans son excellent ouvrage in ti
tnJó Cours de droil civil, tome lB, page G5.1, 
démontre que c'esL sur un pal'alogisme évi-

O.' F. Fenet. loco cit., p. :2:! el su ¡v. i obscrv 11-

tiollsJe l'ol'talis et Regnicr. 
'~) ~irí}y, IX, 2, 228. 

dent, lIur une fausse interprétation du mot 
contester, qu'emploie l'article 510, non dam¡ 
le sens de discuter, débattre, mais dans celui 
de dénicl' ouméconnaítre, ques'appuie l'opinion 
con traire. 

Ainsi , l'illégitimité de l'enfant ne résulte 
pas de pleiIl droit de la tardivité de la nais
sanee; il faut qu'elle soit dédarée; mais on 
ne saurait conc1ure de la qu 'elle pellt ne pas 
l'etl'e, quand il y a conteslalion de légitimité 
fondée sur le fait de la naissance tardive de 
l'enfant. 

Si nous inlerrogeons la jurisprudence, elle 
vÍent confirmer l'opinion des aulcurs. On peut 
citer nolamment un arreL de la cour de Gre
Boble, du 12 avril180D (2) , et un arret de la 
cour d'Aix, du 8 janvier '18i2 (3). Cependant 
UlI arret de la cour de Lirnogcs, du 18 juin 
1840 (4), a jugé en sens eontraire; il a décidé 
qu'il y a faculté ponr le juge d'admettre ou de 
rejeler l'illégitilllité de l'enfant né le 501 e jour 
depuis la dissolution du mariage. II se fonde 
d'abord sur le mot pourra. JI est inutile de 
revenir ici sur la réfutation que nous avons 
donnée plus haut de l'argument qu'on puise 
dans eeHe locution ; qu'il suffise de dire avee 
l'ol'ateur tlu tribunat (Dm"eYl'ier) (5) : « La 
loi n'est ras appelée a réformer ce qu'elle 
ignore ... Tout intéret parLiculier ne pellt elre 
combattu que par un intéret contraire. Si l'état 
de l'enfant n'est pas attaqué, il reste a l'abrÍ 
du siIence que personne n 'est inLéressé a 
rompre. » La cour de Limoges rappelle, iI 
esL vrai, un passage du discoUl's de Bigot de 
Préameneu, aillsi eonc;u : « Néanmoins la 
présomption ne sera décisi'ce contre l' en

fant qu'autant qu' elle ne sera pas affaiblie par 
d' autres circonstanccs. » Il faut répondl'e que 
l'orateur du gouvernement a exprimé une aulre 
pellsée quc ceHe du conseil d'État donL il était 
l'ol'gane ; il a émis une opinion personnelle, 
qui ne peut -en allCUlle falion l'emporter su¡' 
les résolutions adoplées antérieuremenl. Il 

(3) Sirey, XII , ~, 2H. 
(,1,) GazeltlJ des tribunallX du:5 juillet f3mo 
(?i) Y. renel, T. X, p. ~2t. 
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faut d'ailleurs faire observer que Bigot de Préa
meneu n'avait pas assisté aux séances pl'('pa
ratoires de l':m x (1), I( que, par conséquent, 
ii a pu se tromper, surtout lorsr¡n'íl ne 1'etron
vait plus la rédaction adoplée, 101's de la com
mUllicaLion officieuse an tl'ibunat. 

L'a1'1'et se fonde encore su!' le pass:lge sui
vant du tribull Lahary : « L'article veut que la 
légitimité }luisse eLre contestée , mais il "eut 
aussi qu'elle puisse triompher de tOtlles les 
attaqnes qui ne seraient point fOlHléc;,. » H y 
a donc, <lit-on, possibilité de triolllpher de 
l'attaque. Mais la conr aurait da pOllrsuiuc la 
citation ; elle aurait vu aIors que Lahary était 
compIéLement dans l'el'rellr; en effet, iI donne 
pour exemple d'lll1C conlestation de Iégitilllité 
mal fondée, le eas ou l'enfant prouverail que 
son pere divorcé seserait Tapproclzé de sa mere, 
postérieurement el, la dissolution du rnariage. 
On le voil, si on n'eút point tronqué le pas
gage, on y aurait lu la condamnation de ]a doc
trine professée. N'est-il pas certain , en efret , 
que I'enfant, eut-il pour pe re le ci-devant mari 
de sa mere, n'en serait pas moins illé~itime, 
puisque sa eonception remon terait a une épo
que ou le mariage qui 3yait HJli ses parcllts 
était dissous.-Voyez Toullier, tomeIl, 837; 
P1'oudhon, tome H, page 32. 

Quand un mari invoque l'article 312, quand 
iI intente une action en désayeu, sa demande 
doit etre acclleillie s'il prouve l'impossibilité 
physique de cohabilation du 300e au 1 clOe jour 
ayant la naissance. Eh bien! si ]e divorce a 
été prononcé, la réunían cst légalemcnt irnpas
siblc, aux termes de l'article 29iJ. La femme 
ne peut plus donne1' le jour a des ellfants légi
times, une fois que 300 jours se sont écoulés de
puis le divorce. 01', avee le sysleme du trihun 
Lahary, 011 arriverait ~l attriLucl' au mari lIlle 
paternilé que la loi ne reconnait ni ne peut 
reconnaiLre. Autant yaLHlrait imposer au mari, 
dans le cas de l'artiele 512, ulle paternité que 
la loi repousse , quand la pl'cuve de l'impossi
bililé physique a été démontl'ée. 

(1) F. Fenet, T. X, p. 10:::, 

Une aulre objcction est présentée par la 
cour. On avait proposé, dit-clle, ]ors de la 
eommnnicaLion offieieuse au tribunaL, cctte 
rédaction rigollrcnse : La loi ne reconnaÍl pas 
la légitimilé de l' elllant né 501 jours apús la 
dissolutioll du mariage. Celle proposition II 'a 
pas él('~ adopléc, el la pl't'Ill¡t'~l'e version , bien 
plus ilHlulgellle, a él(~ mailltenllc ; (rOlt il f,\\lt 
cOllclllre que le juge a la faCilité ll'admettl'e 
la It'·gilimité. D¡"ji, en renda!!t cOIllple des lra
vau~~ <¡ui Ollt préparé la confeclioll tIc la !oi, 
!lO[)S avons rópo!Hlu á ceUe o\¡jcction; nons 
avons d(~mOnlré que toul. ce Cfll'OIl pOllvaiL con
cIme dn maintien de la pl'ernÍcl'c rédaclion, 
e'est que, salls faire iléchir le principe que 
l'illégitimité résulte de la tardivité de la nais
sance, on voubit qu'e\le ne fút prononcée que 
lorsque la légitimité serait conteslée. 

D';¡illeurs, (blls le sysLeme que nons com
batlons, le Codc ¡¡'aul'ait point rcndu les posi
tions é"alcs, eL il al1l'ail cunsacré une véritalJle 

<:) 

iniquilé. En elle!, il permettrait it l'enfant né 
le 301 e jolll' apres la dissolulioll dn mal'iage, 
d'établil' sa légitimité, de prollYel' que S3 COfl
ceptioll remonte ~l une épor¡lIc OU l'ullion légi
time n'éLail pas rompuc ; llIJis ell m0me lemps 
iI refuscl'ait aux héritiers dn mari le droit de 
prOllver que l'enfanL né dans les 30:) jours a été 
conyu ü une époquc postórieme ü la dissolution 
du mariage. N'y aurait-il pas évidellte partia
liLé a admettre la résistance de l'cllfant et a 
dénier aux intéressés la faculté d'élaLlil' ayee 
des faiLs certaills, puta l'absellCC de dé\'eloppe
menls physiques compleLs, qnc la conceplion 
ne pent eLre attrilméc au mariage encore cxis
tant? En cela nous serions bien ]oin de la 
sagcsse du législateur prussicn, qlli, ne voyant 
plus de légitimité au del;, uu 50:2c jonr depuis 
la dis30lution du mal'ia3c, pel'll1et eependant 
anx intéressés de prouvcl' que l'enfant né dan s 
les 502 jolll's peut, a raison de sa constilution 
physique et de la conduite de la mere, etre 
déchu de ia J(~giliIllilé. Voyez parlie II, tilre JI, 
anides 1U, 2i, 22, .40 dn Coac prussicn 
del 791. 

En termíllant cctte discussion , nous ferons 
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remarquer que nous avons insisté sur les délails 
bistoriques, parcc que nous sommes convaincu 
que le meillcUl' moyen de résolHlre une diffi
clllté est d'assister cn quelque 80rle :l la eon
fediml de la loi; de eeLle maliiere OH est sur 
Je ne point s'éearLer de son esprit, et de ne 

point admettre un résultat autre que celui 
qu'a voulu le législateur. 

A. FIEVET, 

D()cteur en droif, avocat a la cour 
royale de Douai. 

DISSER T ATION. 

, , 
L ASCE:'\DANT DONATEUR PHT-IL, E'i YERrU DE L AHT. 747 DU CODE CIVIL, HEPRE'iDRE LES CIIOSES 

PAR LUI DO:\:\ÉES, :\O:'l-SE[LE)IE~T DA:\S LA srccrSSJO'i DU DO'iATAIRE, lIIAIS E"CORE DA'iS CELLE 

DES DESCE:'iD.\.:'i'TS DE CE DO:'\ATAIRE DÉCÉDÉS EUX-ME:IlES SA~S POSTÉI\lT)~? 

-g-

eCHe qnestion fut conlroversée sous l'ancien 
droít franl,;ais; elle l'a été sous l'empire uu 
droit nou"cau, tO~ltcfois ayec ulIe issuc divcl'se. 
Sous l'ancien dl'oit fl'an<;ais, elle fut génél'a
lemenL résollle cn faveUl' de l'ascendallt, ü 

:-;ayoir: dans les pays de droit couLumier, salls 
lJésiía¡ion; dans les pays de droit éerit, ~l\ec 
(juelqucs t~lloIlJlemellts. Sous l'empire du Code 
ci,il, 311 cOIlI.rail'c, la doctrine l'a Lranchée de 
lloulle hcme conlre l'ascendallt, el s'est vue 
fOl'lllellcmcnt sanetionnée par lajllrisprudence. 
1\ y a qllclqlle l(~lIIérité, san s dOllte, 11 s'avall
cer pOli!' comhaUre 1'1l11e eL l'alltre. LBe pro
fonde comiclion pcut senIl' y portero M. Merlin 
repOllsse le droit de l'asccl1tLnt sallS difíicullé. 
)l. Grcnicr eu rait ausRi !JOll marché. MM. Fa
yan! de Langladc, TalTihlc, Daniels , soutien
nCllt la memc opil1ioll. Parait alo1's ?tI. ChaboL 
qui, dalls son commcntaire sur les sllecessiolls, 

(1) V. aussi dllns ce scns, Delllporte, Pandcctcs 
frant;aises, T. 111, p. 76. - T. VI, nn 2Hi. 

arto 747, soutient dan s le rnemc sens une des 
theses de dl'Oit les plus dévcloppécs et les plus 
brillantes. Des lors, la questiol\ scmhle l'éso
lue. Le18 ~\Out HU8, interviellt \111 arret de 
la cour de cassation qui se prononce de rneme 
en termes fonncls. II est hicnlóL suivi, le 30 
novembre 18 t U, d'Ull sceond arret scmbIable, 
et la jurisprudence est répuLée fixée. En vain 
M. de Mallcville, en indiquant l'ambigu"ité du 
lexte, a soutellll des le principe le dl'oit de 
l':lscendant; en vaiu 1\I. Delvincourt, avant 
l'arn~t de 1818. rompt aree éclat ulle lance en 
faveur de ce Illellle droit; en vain rellLre-t-il 
dans la licc eOllt1'e ceL arret, ave e de Ilouvel
les armes; désonnais, ~l. TOllllicr (~lIoncera 

timidcmcnt des motifs de mainlenir la lutLe, 
sans s'y ellgagcr llli-meme (1); M. Duralllon 
se rangcl'a sans difliculté du cóté de l'opillion 
dominan le (2). L'intél'et pralÍque de la question 

(2) V. dUI15 ce sen s , MalpeI, n° f33. 
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qni ne s'éleve que dans un cas opposé a l'ordre 
de la nature, cst moindre que son intéret de 
doctrine qui embrasse tont enticre I'anti(!ue 
insLilutÍon contenue et reproduite dans I'arti
ele 747 du Code civil. 

Cette institution cst une de eeHes qui nous 
"iennent du droit romain. Le jurisconsulte 
Pomponius, dans un texte conservé au Digeste, 
en indique l'origine : JURE SUCCURsmI EST PATlU 

UT FILIA Al\IISS.\, SOLATII LOCO CEDEnET SI REDDE~ 

RETUR El DOS AB EO PROFECH ..... et iI ajoute 
immédiatement le motif qui l'a porté a concé
del' cette faveur..... NE ET FILl.E AmSS.iE ET 
PEC[NLiE DA~Ii\W~I SE:'iTIRET (fL de juro dolo 6). 
Le Code de J ustinien donne une autre raisoll 
qui sans donte n'avait poillt échappé au légis
lateur ancien : prospiciendum est enim ne llac 
adjecta formidine, parentUln circa liberos mu~ 
nificenlia relanletur (L. 2. C. de bono qua~ 

lib.) (1). 
Comme on le "oit, ce droit de retoUl' n'em~ 

brasse dans le principe que la dot constituée 
a la filie. En effet, dans ces temps ancieas, ce 
devait etre le seul eas dont la fréquence dút 
~lppeler l'attention du législateur. Plus tan} le 
droit se trouve étendu de la filIe aux fils, aux 
pelits-fiIs et aux petÍtcs-filles, et de la dot 
constituée, a toute donation en rayenr de ma
riage (2). l\lais il importe de remarquer que 
la faveur ne sort point de la fami!le; seule
ment elle s'y est étendue. Quant aux étrangers, 
et ron comprend sous ce nom tout ce qui sort 
de la ligne agnatique, ils ne furent point 
admis a ce droit de retour sur des donations, 
meme faites en faveur de mariage; iI leur 
fut seulement loisihle de le stipuler; et a101's, 
le cas échéant, la stipulation recevait son 
effet. 

Ce droit de reprise, tout de priviIége, mais 
d'un privilége si plein d'équité qu'il est comme 
de droit na'iiael, dit Domat, fut rc('u en France 
avec une grande faveur, soit par les pays cou
tumiers, soit par les pays de droit écrit. Non-

(1) V. aussi, ff. L. 1i, in f. de senal. lJJae. '-
C. L. 4. Solat. malrjm. 

::!' (', de bono qua: lib, Il.~,,- L. ;r{1 i(íWIi1. 

seulement on maintint l'extension qu'il avait 
déja re~ue en droit romain, mais on l'étendit 
de nouveall, 10 des ascendants paternels :l 10us 
les asccndants en général; 2° des don:Hions 
en faveur de mariage, a toutes les donations, 
meme entre-vifs et pour alltre cause que le 
mariage (3). Cepcudant le pays de droit écrit 
maintint a l'institlltion son caractere primitif 
de droit de relour proprement dit; le pa)'s de 
droit cOlltumier la cOllsidéra au contrail'c 
comme une vériLablc succes .. úon : c'était une 

difIérence fondamelltale. COllsidél'ée COmlllG 

droit de retour, elle lit renlrcr le hiell donné 
dans les mains du dOnalelll', franc et f!tliuc de~ 
aliénations et chal'ges qlli pOllvaient ;n'oi!' {~t(~ 

constituées par le donataire au profit des tieri<. 
Comme droit de succession, an contraire, elle 
respeetait toules ccs aliénations. On con<;oit 
donc faciIement que, dans la premiere région, 
la jurisprudence sllr notre queslion se ll10nlra 
plus circonspectc;\ étellf.lre le droit de l'ascen
dant donatcur que dans la seconde. Et cepen
dan ton a Y ti qu 'die fu t généralement décidée, 
da!lS I'une et dans l'aulre, au profit de l'asccn
dant, tant était grande la faveul' du droit. 

~bis d'aillcurs, lequcl de ces deux dl'oits fut 
adopté par le Colle ci~;il, le droit de retour du 
pays oe droit écrit, OH le droit de succession 
du pays coutamier? Le dernier, sans contredit; 
l'art. 747 porte: « Les ascendanls sueeCdent 
I! aux choses par eux données a leurs enfants 
« ou descendants. ... » Bien miellx, l'al'll
ele 747 est la rcproduction presque textuellc 
de l'ar1. 513 de la coutume de Paris, reproduit 
lui-meme par Orléans, arto 313 : (( Les aseen
« danls sueehlent aux e/lOses par eux données 
1 a leurs enfants décédallls sans enfa1lls OH. 

[ df'scendants d' eux. » L 'un n 'cst pas pI liS 

explicite que l'aulre. S'iI faut signaler des diffé
rences, ceHe que I'on remarque entre le préSClll: 
décédanls employé par le dernier, el le passé 
déeedés de l'arl. 747, cst en faveur de l'ascen
dant. \C Certaincll1ent de ce mot déeédants, qlli 

tdr. jud., elc. -- Nov. Leon. 2:5. -- (3; r. entre 
autres, DOHlut, l.ois civ., part.~, Ll,T.II. 
~ec t. ;). n'" 'J etí, 
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t ~st au participe présent, on aurait pu eon
( dure que la sueeession de l'aseendant n ';)vait 
1 líeu qu'au rnornent ou le donataire rnourait 
~ sans enfants. » Le seul point qni mérite 
d'etrc signalé en fait de modifieations de eeHe 
inslitution a son passage de l'aneien droit fran
~~als au nouvcau, e 'est que, dolée d'une faveur 
nouvelle par lous les législateurs qui 1'0nt 
maniéc, elle doir. ;'1 celui de 1804 de se trou
'rcr étcndué des immeuLles aux meubles, et 
de comprendre ainsi toutcs choscs donnécs, 
cxpl'essiolls de l'art. 747. Du reste, l'al'licle 
passa saos diseussion dev::mt les asscmLlées 
législativcs: e'est un fait avéré et reconnu par 
IOns. 

Et c'est en présence d'un telétat de ehoses, 
!iU~H1d on sait ce qu'était ecUe instilution, 
comment ene nous a été transmise; ql1and, 
101n d'apereevoir aneun éloigncment de la part 
du législateur fran¡;ais pour les ancicns prin
cipes sur ce point, on le voit, au eontraire, 
y ajouter lIne üweur nOllvellc; e'est dans ces 
círeonstanees que ron vient prétendre que 
I'institution a éLé gravement altérée, el que 
l'art. 747, dérogcant ü rancien droit, a en
tClldu restreindrc désormais rigoureusement 
le droit de l'ascendant ü la sllccession du dona
taire direct? Non: le vrai, c'est que ccUe 
pensée ne 1'a point préoccupé; qu'il s'est con
tenté de nous tr:mSll'lcttre dans toute sa pléni
tude, une institution favorable a ses yeux, et 
qn'ici s'applique, dans toule sa force, ce 
é:rand et puissant prillcipe en maticre d'inler
fll'¡;íation : « Quand le législatenr adopte une 
« disposition déjú consacrée par la législation 
« anciennc, iI esl présllmé , ü moins qu 'il n 'ait 
« formellement énoneé une opinion contraire, 
( l'adorter dans le sens qu'elle a eu jusqll'a
t 10r8.» Aussi lel a été le premier cri poussé 
contre les tentatives qui Ollt été jusqu'ici cou
rOl1nées de sueces. 

Avoir dit quel fut le droit, eomment il HOUS 

fut transmis, e'est déjil avoir éhranIé le sys
tt~rne des adversaires. Heste maintenant a dé
truire les quelques objeetions sur lesqueIles ce 
systeme est échafaudé. 

On fait d'abord de grands efforts pour con
tester et restreindre Jes appuis que nous trou
vons dans les précédents du droit romain et de 
l'ancien dl'oit franc;;ais; mais on est bientót 
forcé de reconnaitre ce que nous venons d'éta
blir sur ce point : e' est alors qu 'on a recours 
a un argument assez commode. On cite le con
sidérant d'un arret de la cour de cassation du 
17 décembre 1812, ainsi conlju: « Attendu 
« que le droit de retour légal appartenant aux 
(( ascendants donateurs sur les choses par eux 
« données a leurs enfants ou descendants ne 
~ aoit erre fixé ni par les lois romaines, ni par 
« le texte des coutumes, ni par les anciens 
« arrets, mais par la disposition du Code 
\t civil. » Mais la réponse est bien simple, 
e'est que le droit romain, e'est que les coutu
mes, e'est que l'ancienne jurisprudence, sont 
invoql1és dans la discussion, non comme lois 
en vigueur, mais comme simples faits, comme 
simples précédents que le législateur du Code 
avait devant les yeux, et comme indllctions a 
sa volonté dans une question d'interprélation. 

Cependant on fait une nouvelle tcntative 
pour écarter l'antorité du droit eoutumier. Si 

sous ce droit, dit-on, l'ascenclant était admis 
Ü reprendre l'ohjet de la donation, meme dan s 
la succession des descendants de son donataire, 
c'est qu'il y succédait comme (l un propre. 01', 
le Code civil ne reconnait point de propres. 
Merveilleux argumellt, cal' il a une grande 
puissance d'obscllrité. Effor<;ons-nous de la 
dissiper. Une réponsc s'offl'e encore tout d'a
bord, e'est q,lC dans le droit romain, d'ou 
venait l'institution, c'est qu'en Franee, dans 
les pays de droit écrit, cette suecession aux 
propres était allssí inconnue que sons notre 
Code civil. On soupc;;onne des 10rs que la rai
son alléguée n'est pas fondamentale. En effet, 
l'institution étaLlie en faveur de l'ascendant 

,aonateur étant reliue dans les pays coutumiers, 
on eonlioit tres-bien que la doctrine dót eher
eher a la rattacher, en tant que possible, a 
quelques-unes des regles générales de ce droit. 
Cest ce qu'essaya Pothier dans un passage qui 
est devenn le texte de I'objeetion. L'art. 512 
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de la coutume de Paris, disait: « Propre héri
lage ne remonte aux pere et mere, ayeule et 
autresascendants. »L'art. 313ajolltait: ,1 Tou
tefois suecedent aux ehoses par ewr clonnées a 
leurs eufanls déeédanls .mns ell{ants Ott des
cendants d'eux; J) ce qui sembbit faire une 
exceptioll ü b regle posée dans l'article précé
dent. Pothier remarque que ces choses dOIl
nées par les ascendanls peuvent, ü la l'igueur, 
elre dites repl'ises par eux , non ~I titre de SllC
cession singuliere et exceptionnelle, mais 
comme provenant d'ellX, eL en ycrlu de la 
regle paterna paternis, et c'est ce qu'il exprime 
<.le celle maniere: « Celle disposition n 'est 
« poillt une exception a la précédente, cal' la 
« précédenle, dans le cas qu'on l'entend au-
« jourd'hlli, n'exclut le pcre eL la mere et 
« autres ascend:mlS, que de la succession des 
( propres qui proyiennent d'un autre coté 
« que le leur. Elle ne peut donc empecher 
« l'ascendant donateur de succéder a son 
~ enfant a l'héritage qu'il lui a donné, car 
« ceLLe sllccession est un propre qlli procede 
( de son coté, puisque c'esL lui qui 1'a donné.)l 
1\Iais cette explication était si peu la raison 
fOIllbmentale de l'existence du elroit de sue
cession de l'aseendanl donaLeur, qll'clle devait 
faill ir lres- sou vent ~\ en j us! ifier l' exercice. 
En efIet, la sllccession all propre dans ce cas, 
fondée sur la regle paterna paternis, admet
tait les plus proches avant les plus éloignés , 
on ne le con testera ¡¡as sél'ieuscrnent. 01', si 
c'est I'aleul qlli a donné, et quc le pcre soit 
présent contl'airement ü la regle, c'est l'aleul 
qui viendl'a reprendre la chose par lui donné¿, 
et non pas le pere. Pourquoi'? parce que le 
véritable fondement dll droit de succession iei, 
c'est la donatioll; le reste n'est qu'un agence
ment lhéorique. 

Apres eeHe gllerre d'esearmouches, les ad
versaires produisent leur principal argurnent, 
celui qu'ils fondent sur le texte de l'art. 747 ; 
suivons-les aLtentivemcnt. L'articIe 747, di
sent-ils, n'ouvre a l'ascendant donaleur un 
droit de succession al1X choscs par lui données, 
que sur la succession elle-meme de son dona-

taire direct, irnmédiat, ct non sur la SUCCCg

sion des asccndanls de celui-ci. Ce qui le 
prouve clairement , ce sont les exprcsl';ions de 
l'arLiclc : « Les ascenrlants sueeCd en t aux 
q choses par ewr données ([ l('tl1'o5 cn{an t s on 
([ descendanls décéJés sans poslérilé. 1) II nc 
s'agít done que t!rs cnfanls ou dcseendants 
donataires de l'a'ielll, il ne s'agit que dll don3-
taire, enf:lIIt ou dcsccndant, dé('i~d{~ sans pos
térité. Ce quí 'le confirme, ajontent-ils, c'est 
le dernier paragraphe de l'art.iele: « 17s sue
« cCdent aussi Ú, l'aclion en repl'Íse que pon-o 
« vaie at'oir le donalail'e. » 011 voit qne cct 
argllment est un arglllllent par exclllsion, c'est
a-dire qu'il s'appuie sur la maxime : hlclusio 
unius fit exclusio altcrius, ou qui dieil de lUlO, 

negat de altero. C'est le plus dangereux de 
tOllS les argumenls d'inlerprétation ; les répon
ses se présentcnt en foule :i o L'arlicle 515 de 
la coulume de Paris n'était pas plus explicite 
que l'article 747; on a rnemc yu qll'il pouvait 
passcr pour l'elre moins eneore. 2° Il esl pro
bable que le législaLenr n'a songé, en s'expl'i
mant, dans l'art. 7·47, de la maniere signalée, 
qu'all eas le plus ordinail'e el le plus fréquent : 
de eo q/lod plenmu!'lc fit, pra:{or loquÍlur. 
7,0 S'il avait eu la pellséc d'cxclllre l'aseeIlllant 
donaleur dans le cas qui nous oceupe, il n'eut 
pas, a coup sür, manqué de s'expliq!ler de 
maniere a elre cOlllpris, el Oll reLrouvcrait 
quelque autre trace d'lln te] ehangement. 
40 P011l' étendre le dl'oit de ra~ecnd::mt ü la 
suceession de la postériLé des donalail'es, décé
dée elle-mellle salis poslérilé, il fallait se ser
vir d'une circonlocution pénible et qui ne se 
préselllait ras mlurellelllent ü I'esprit. ;)0 En
fin, notre article, ponr né menlionner que le 

, premier degré des donat:lÍl'cs, ce qu'il fait par 
simple énonciation, ne repoussc pas , par cela 
meme les dcoTés ultérieurs. M. de ,l\lalleville , ü 

a éLé frappé de la merne idée et l'a rendue fort 
clairement : ~ Notre artide, dit-ii, n'exclllt 
« point positivement eette maniere de l'ellten
~ drc" 11 appelle les ascendants ü suecéder aux 
« choses par eux données:\ Iclll'S dcscendants 
1 décédés san,; postérité, m:lis jI ne horne p:1~ 
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\( le cas de ce tléees sans postérité; et lorsqu'il 
« arrive dn vivant du donateur appelé ~ on 
« peut dirc qu'il est tr(~s-vr:li, el d::ms le fait 
q et d:ms le langage ordinairc , que le desecn
« dant est décédé san s poslérité. ) 

Mais l'on insiste el l'on dit : lei la IcUre est 
eonforme an droiL En cfl'et, les deseendants 
<les donataires ne sont point les donataires de 
l'aleul; la prclIvc, c'est que s'jls avaient }'c· 

Il()nc{~ ~l la sueecssion desdils donataires, jls 
n'eussent point recueilli l'objet de la don:ttion. 
lis ne ront rccneilli qu'en leur qualité d'hél'Í
¡iers de ces dorwtaires; leul' suceession, ]eur 
p¡¡tl'imoine est done tont ;\ fait distinct de ce
lni des donataires de l'a'ieul; il ne peut pas 
t~tre pcrmis de les confondre. CeUe objection 
¡¡'est que spécieuse , qu'on y prenne garde ; en 
etl'et , la question-n'est pas du tout de savoir si 
la descendance {les donataires est ou non do
natail'e de l'aJeul, mais uniquement si l'ascen
dant donatcur n'a entendu se dessaisir de son 
IJien qu 'en raveur de ses ellfants et de ses des
cendants, el le reprendre i)ar conséquenla dé
ftllt des uns et des autres ; eL si cette volonté, 
si ceLle pensée tacite de l'asecndant au mo
ment de la donaLion a été sanetionnée par le 
législateur; voila tOlltc la qucstion. Or com
ment doule!' sérieusemenl de la pensée du 
donateur? « Le donaleur, D dit judicieusement 
l'annotateur de Hicard, ({ le oonaleur, en se 
~ dépouillant en raveur de ses descendants, ne 
,'( peut pas plus etre présumé :lyoil' vouIu 
': quc ses IJiells passassent a l'étranger au 
tí deuxieme tlegré qu'au premier. » Quant a 
13 loi, l'articlc 747 llli-meme Il'est que ]a con
sécl'ation de la volonl(~ présllIllée dc l'asccn
dant, qu'il a prise pour base, eL cel anicIe dit : 
« Les asccndants succhlent, a l'exclusion de 
« to'Us mitres, aux choses par eux donnécs a 
~ lems enfants ou.descendants décédés sans 
~ ]:ostérilé. )) 

.\handonnant alo\"::; le tcrrain de l'art. 7),,7, 
les adycrsaires vonl cherchcr Ieurs argumenls 
¡];¡::s d'aulres litres dn Codeo POllrquoi, dit-on 
d 'abo nI , 1',1scendant uonalenr, protllan t de la 
facultl· que It;i omre l'al'ticle D;)i 1111 Co(le 

r. 1\', ;,P UYI\Alsn,. 

civil, n'a-t·il pas expressément stipulé, $oit 
pour le cas du prédéces du donataire seuZ. 
soil pou)' -le cas du prcdéces du donatairc 
el de ses descendants? C'est que I'on confond 
ainsi deux choses tont a fait distinctes : le 
reton!' légal el le retour conventionnel, imi
tation du premier, auquel il doit son origine. 
C'est que le légisJateur, en consacrant, aillsi 
qll'on vient de le voir, la réserve tacite faile 
par l'ascendant, a pris, a la ]ettre, ]a peine 
de stiplllcr pour lui; et que c'est bien le moins, 
assurément, qu'en ce cas on sllppose an Jégis
lateur la prudence ordinaire, la sagesse triviale, 
auxquelles !le faillira poinl le donateur étranger 
de l'arlicle mH ; el qu 'on admetLe de sa part, 
en faveur de l'ascendant, le bénéfice d'nne 
réserve dcvenue ponr l'aull'e de style. Cal' y 
a·t-il une compal'aison a élahlir entre la favenr 
que mérite l'un ou l'autre ? et s'j} en élait au
trement, ne faudrait-il pas s'empressel'de rayer 
l'article 747 qui deviendrait un piége tendn á 
la bonne foi des asceudants, et se borner a 
l'art. 951 qui deviendrait commlln aux ascen
danls et anx étrangers ? 

C'cst dans le deuxieme paragl'aphe de l'ar
ticle 1081 que l'on va puiser la demiere 
objection. Il est d'abord cerlain, dit-on, que 
l'articIe 747 n'est applicable qll'aux donaLÍons 
entre-vifs de biens présents , faites ou non par 
contrat de mariage. Qllant a eeHes qui arpar· 
tiennent :mx articlcs 1082, 1084, -l086 du 
Code civil, le préUéccs- des oonataires ou de 
leul' postérité les relld caduques oans les mains 
du donateur (Art. 1089). Ce sont la des prin
cipes spéciaux. l\Iais la dOllation entre-vifs de 
biens présents, meme faite par contrat de rna
riage , tombe sous le coup du second paragra
phe de I'art. 1081, c'cst-a-dire qu'elle nepeut 
avoir lieu au profit des enfants a naítre, si ce 
n'est dans les cas énoncés au chapitre VI, re
latif aux suhstitutions permises. Done I'ascen
dant, dans sa donation cntre-vifs de biens 
pr(~scnts ou eeHe de l'article 747, n 'a pn attein
dre les descendanls de son donataire; done il 
doil dcmeurer élranger a ceux-ci. Ainsi on se 
fatigue ~ étaLlil' que le~ desct'ndants du dona-
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taire ne sont pas les donataires de I'a'jeul. 
l\Iais, encore une foís, la n'est pas la questíon. 
JI a suffi de constater que l'ascendant n 'enten
dait donner qu'a ses descendants et se préférer 
a tous autl'es, pour as~urer son droit de reprise 
dans la succession des deseendants de son 
donataire. 

D'aílleurs, que prohibe le second p3ragra
phe de l'article 108-1 ? rien qui touche a la 
question. On va l'établir rapidement, quoique 
ce soit sortir dll sujet;. le reproche de cet 
écart retombe sur les adversaires qn'jl nous 
faut bien suivre. En fait de donation mcme 
entre-vifs de biens préscnts, l'ancienne légis
lation permettait une foule de dispositions 
tout a fait propres a jeter de la confusion sur 
la propriété, en meme temps qn'a établir un 
grand nombre de substitutions. Par exemple , 
l'article 10 de l'ordonnance de 1731 permet
tait de faire par contrat de mariage -une uona
tíon entre-vifs aux enfants a naitre un mariage, 
pris isolément. Ces enfants ainsi constitués 
directement donalaires entre-vifs, n'exislaient 
cependant pas encore, pouvaient ne jamais 
exister. Eh bien! ce sont ces institutions , el 
:mtres semblables, que le second paragraphe 
de l'art. 108'1 a vouIu proscrire. 

.Maintenant, quell'apport ceHe prohibition 
a-t-elle avec l'article 747? L'arLicle 1081 pro
hibe certaines institutions au profit u'enfan'ls 
3 naltrc; l'article 747 consacl'c un certain 
dl'Oit de reprise en faveur uu donateur. L'ar
tic1e 1081 empeche un cerlain ordre de 
succession ou de transmission de bicns ; 1'as
cendant en vertu de l'article 747 , demande a 
recouvrer un bien qu 'iI trollve de fait dans la 
succession dc sa descendance ; mais l'art. 747 
n'entend d'ailleurs rien prescrire sur le mode 
de transmission, de succession de biens entre 
les descendants. Dans l'article J 081, la pensée 
de l'autcllr de l'insLitlltion se porte tout entiere 
sur la personne ues institués et fait complé
tement ahstraction de lui-meme ; dan s l'arti
ele 747, la pensée de I'asrendant el ceBe de la 
loi avec lui, est, tont en donnant, ele ménager 
lIn relolll' Ü ~on profit de l'obj('1. dr la don:Hioll. 

Ce n'était done pas le cas ue se faire un al'~lI-
v 

ment de l'article ,1081. 
Cependant, nous ne le dissimulerons point, 

dalls notre opinion, le rapprochement del) 
art. 9tH et 10tH d 'une part, 1082 eL 1089 ue 
l'autre, a pu avoir ulle grande iníJuence sur l;¡ 

décision ue la COUI' (le cassation. Comment 
cela? Le yoici: ce rapproehemen t avait, en 
:lpparence, le méritc tI'une simpli{icalion de la 
loi, toujolll's attra~'ante par elle-meme. On 
disait : De dellx dIOses, l'une; ou la donalioll 
est de hiens á venir, ou de hiens p1'ésents et :1 
venir, et rcnlre dans les dispositions ues ani
eles 1082, 1084, '1080, et alors eadllcité en 
vcrtu de I'art. 1089, si l'ascelltlanl survit : OH 

c 'est une <1onation ordinaire entre -vi fs de 
biens présents, et elle rentre par conséquen t' 
dans I'artic1c 1081, et alol's une stipulation 
expresse de reLour esL nécessaire, conformé
ment a l'article 901. 

~Iais rien n'était plus faux qne ce ¡:;yslellle. 
l)'ahord iI lI'est pas exact de dire que l'arti
ele 747 ait élé limité a une seule esp(~ce ue 
donation, cene de biens préscl1 ts, pom l'ésáver 
ccHe de biens a- venir a l'art. 1082, Ne. L'in
stitution reprod.ufte dans rart. 7·17 esl hien 
plus ancienne que celle qui est établie par 
('art. 1082, elc. SOllS ce 1'apport, lc droit de 
relour légal de l' ascendant donalcur ne saurait 
etre comparé a l' institution contmctuelle. 

Elles ont été puisées a des sources diITérentes; 
elles sont restées indépendantes l'une de l'an
treo Il faut s'en tenir a ces termes pour reste)' 
uans la vérité. D'un aulre colé, le systeme que 
nous combattons confond, comme nOllS l'a
vons vu, le retoul' légal et le retolll' con ven 
tionncl ; il met l'ascendant sllr la meme lignc 
que l'étranger; il méconnaiL ouvertement la 
volonté un donateur proclamée par la loi elle
meme dans ces memes a~t. 1082, ,108(; sur 
lesqllcIs on s"appuie; dispositions OU l'on voi 
que la loi suppose toujours que la pensée de 
I'ascendant s'{~t('nd á toute sa uescend:HlCC; 
el la 1'aison el, la nalure le disent :lYec elle!;. 
Enfin, a un droit de sllccessioll trt~s-faY()rable , ~í 
1111 droil qlli, tlf' ~a nat11J'tc, l'f'sprCI(~ IOllles I('~ 
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aIiénalions consenties, et par-dessus tout, le 
grand principe de la circulation des biens, si 
sacré aux yeux du législateur fran<¡ais, ce sys
teme substitue un droit de retour rigoureux 
dans son établissement, imparfait dans ses 
l'ésultats _ 

Nos adversaires nous reprochent de tomber 
dans l'arLitraire, de substituer d une disposi
lion précise, une intention présumée qui peut 
n'étre pas l'inlenlion véritable. I\1ais qu'on en 
soít juge : Jaquelle de ces deux opinions est la 
plus arbitraire, de ceHe qui acceple purement 
et simplement une instilULiün antique, telle 
qu'elle fut toujours pratiquée, telle qu'elle 
IIOUS a été transmise; ou de ceHe qui, s 'atta
ehant complaisamment a introduíre dan s la lé
gislation une certaine régularité , des divisions 
symétriques, sacrifie, morcelle ccUe institu
lion? Que ron rapprochc atLentÍvemcllt les 
arto 747 et 9tH, el l'on ne conservera }las le 
moindre doule que ce qui est stipulation facul
tative Ollveríc 'par le législatcur, dan s l'arti
ele 951 , a l'étranger qui a pu etre porté a sa 
libéralité par U!I gl'and nombre de motil's divers, 
est ü l' état de sli pulal ion taeite légalc dans 
l'art. 7.1;7, au profit de l'asecndant, dont la 
donatioll repose lléccssaircment sur un motif 
unique el. évidcllt. 

Veut-on une uernicre prellve de l'ételllluc 
que comporte l'art. 747? Qu' 011 lise l'arL 352 
;1lI titre de l'adoption, Olt le législateur, sur la 
ljllcstion qui nous occupc, n'a ríen laissé a 
l'équivoquc. On s'est cfforcé d'écartcl' cette 
analogic, 011 a dit : L'art. 352 s'est expliqué 
en termes formels en faveur de l'adoptant do
llateur; I'art. 747 a ganlé le silence quaIl t a 
l'ascendallL Quclle serait la raison dc cClte 
différence, si la pcnsée un législatcur avait élé 
la mbne a régard de l'un el, dc l'autre? D'ail
lems', a-t-on ajouté, iI y avait une raison spé
ciale pour justifier le pri\'ilóge accordé ü 
I'adoptant: pour luí, nc pas rccueillir lrs bien s 
dOllnés, c'est les voir passcr dans des mains 
drangl;l'eS. JI n'en est pas de m(~mc }lotlr ras
('endant uonaleur; ne les rccueillit-il pas, les 
bif'llS resten t dans la famiHc. Voil~\ l' objection. 

On remarque que la premiere partie de cettc 
objeetion n'est eneore qu'un argurnent par 
exclusion : le législatenr s 'est expliqué dans 
l'article 352, iI s'est tu dan s l'art. 747; done, 
qui dicit de uno, negat de altero. Nous ne re
viendrons pas sur l'observatioll que nous avons 
déj:l faite de la faiblesse et du dan gel' de tels 
arguments, en général. Mais, dans l'espece , 
il ne porte point; il se retourne au contraire 
eontre ceux qui l'invoquent. Écoutons M. Del
vincourt, dont le hon sen s éminent doit avoir 
une si grande part dan s la réfutation de l'er
reul' que nous combattons : ~ Cest mettre en 
~ príncipe ce qui est en question; cal' si, 
« comme on vicnt de le démontrer , le législa
« teur a elltendu l'art. 747 dans le meme sens 
([ que l'était l'art. 313 de la cOlltume de París, 
« iI estclair qu'iI n'a pas dú se croire obligó 
q d'accorder formellement ü l'ascendant dona
« teur le dl'oit de succession ü l'égal'd des des
o: cendants du donataire, puisque ce droit 
« n'était nullement controversé; tandis qu'au 
« contraire ii a du exprimer son intention a 
« l'égard de l'adoptant qui, n'étant pas aussi 
« favorable que raseendant naturel, aurait pu 
« invoquer sans sucees l'analogie. » 

l\Iaintenant, OH le demande, est-a probahle 
que ceUe double considération, a savoir : que 
l'ascendant donatelll' ou recueillcrait lui-meme 
la succession de la descelldance de ses petits
cnfants donataires, ou que, dans tous les cas, 
cette succcssion ne sortirait poi n t de sa famille, 
a été le motif qlli aUl'aiL porté le législateur a 
restreindl'e le droit de cet asecndant ü la suc
ccssion de ses donataires directs et a ne pas 
permettre qu'jl s'étendit sur la descelldance de 
ses dOllatail'es? 

Mais eeUe considération n'aque la moitié 
de la portée qu'on lui donne. En cITet, <laus 
lons les eas, la succession ne sera recueillie , 
soit par l'aseendant donateur, soit par son des
cendant, que pom moilié, e'est-a-direponr la 
moilié quí rcvicnt ~l sa ligne; l'autre moitié 
sera recucillie par des pcrsonnes étraugeres a 
l'UI1 eL a l'antre. 11 faudl'ait done dire que le 
droi! ;'1 ('(-[tr moitié de succession, est ce qui 
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préoccupait la pensée du législateur, quand, 
en rédigeant l'art. 747, il refusait a l'ascendant 
donateur un droit qu'il avait accordé a I\Hlop
tanto Qu'on se le demande sériensemcnt, et 
que l'on réponde. Pour nons, nous croyons 
nous élever bien plus réellement a la pensée 
du législateur sur cet article, en disant avec 
le jurisconsulte que nons citions tout a l'heure, 
eL en quelque sorte ave e la loi romaine : II L'ar
tiele 552 permet a }'adoptant de r~prel\dre ce 
qu'il a donné a l'adopté dans la succession de 
ce dernier, et dans celle des enfanls de l'a
dopté morts sans postérité; que de raisons 
bien plus fortes d'accorder le meme droit á 
l'ascendant, qui est attaché a sa descendancp. 

I 

par des liens naturels, qui doit etrc plus sen-
sible a sa perle! Si d'ailleurs le reLour légal 
doit etre établi solatii causa, comment ne pro
fiterait-il pas a l'ascendant qui a perdu:'t la foÍs 
ses enfants et ses pctits-enfants, qui a fait une 
d0!lble perte " ne el nepotis amissi el pronepo . 
tis damnum sentiret. Et c'est une observation 
fondée sur la natnre , que l'afTection des ascen
dants s'acerolt a mesure que l'espérance de 
laisser des successeurs diminue. 

Espérons que la jur¡sprudence fran<;aisc 
aura le courage de revenir sur unc décision 
surprise ü sa haute sagessc. 

L\RABIT, 

Avocat a la COltl' 1'oyalc de Rcnucs. 

DE 

LA JURISPRUDENCE EN MATIERE FISCALE, 

DE SES VICES ET DE SES EFFETS SuR LA PEHCEPTION DE L'nIPOT (1) . 

..... Plus que l'esprit fiscal ct la fraude, le 
caprice et la mobilité de la jurisprudence ont 
contribué au désordre des perceptions. 

C'est encore une nécessité qui lient a la na
ture des choses, que les décisions des tribu-

(1) Le fragment qui suit fait par ti e d'une dis
sertation servant d'inlroduction au Dictionnaire 
des droits d'enregistrement , de MM. Champion
niere et Rigaud, ouvrage qui doit prochainement 
paraltre. Nous publions ce fragment, paree qu'il 
révele l'exislenee d'un mal fi\.eheux dans l'adminis
tration de la jusliee, plus sensible peut-etre dans 
cette mati~re spéciale, mais dont les funestes 

naux soient d~ verses, incohérenLes el eOlllradic
toires; elles sont l'ouvrage d'un' gralHI Hombre, 
et chacune d'elles, reuvre isolée d'un juge dif
férent, doit por ter l'empreinte de la variété 
des esprits. Les fondatcUl's de HOS institutions 

eITets s'étendent a toutes les matieres. Le DiCtion
naire de M1\!. Championnierc et Rigaud, s'adres
sant particulierement il une seule elasse de juris
consultes, il est bon quc!es précieux enseignemenLs 
qll'i1 renferme, obtiennent une pI us large publicité, 
et notre Revll(' croit, en y contribll:mt, relldre un 
véritablc scrvicc ~lla seience du droit. 

(Note des F,'rlitcu}'s.) 
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judiciaires étaicnt préoeeupés de eette pen
sée, lorsqu'en présence d'un code unique et 
d\me loí "énérale, ils ont cru nécessaire d'é-

b 

tablir une magistrature dont le seul objet fllt 
de ramener l'intelligence des lois á l'unité, et 
de combaUre san s cesse cette tendance des tri
hunaux. a diverger dansleur interprétation. 

La cour de eassation a.-t-elle répondu au vceu 
de sa création ? En matiere civile , nous le pen
sons,car il ne faut demander aux institutions hu
maines rien de complet et d'ahsolu, Si, malgré 
les efforts du tribuIlal suprbne, la jurisprudence 
est flottallte sur une multitnde de points, si 
l'incertituue regne encore uans une foule de 
matieres légales, c 'est que l'imperfection llé
ccssaire des rcglements, la mobilité des mceurs 
et des opinions, ne permeltent pas et ne per
mettront jamais que l'applieation des lois se 
fasse, l)our ainsi dire l d'unc piece et comme 
IJar un seul esprit. 

Mais , en matiere U' enregistrement, nous ne 
craignons pas de le Jire, on ne retro uve plus 
ee résultat satisfaisant. Le désordre des déci
síons n'est gucre moins grand que cclui de la 
perception, et l'on doit le reconnaitre, le pre
mier entre pour Leaucoup dan s les causes qui 
Ollt produit le second. Qll'on OU\Te le Diction
naire, eL qu 'on Iise avec süin les a1're1s relatifs 
a une qucstion ou a une maLÍere quclconque , 
qu'on rapproehe les solutions, el surtout les 
principes sur lesquels elles sont fondées, on 
trouvera presque partout la contradiction. 

Ce fait es1 grave, eL son exaclitude faeile a 
váitier. Jl découle de la meme cause a laquelle 
se ratlachcnt les plus mauvais jugcments, et 
ce que la jurisprmlence a de plus fácheux. 
L'esprit d'indépenuance, qui travaille la société 
depuis un dellli-siecle, en a pénétré ton s les 
éléments, el s'cst intl'üduit dans touLes ses 
fonetions: les meilleures clloses out leurs in
convénients. Aprcs avoir condallllló et Lrisó 
l'immense édifiee des 10ís aneiennes, chacun a 
dú natureUemcnl se croire le droiL de juger 
les llouvellcs. Celte C1'ovance a cHvahi les tri-

" ' 

bunaux clIx-memcs; mais ce n 'úSL point d:llIs 
lcur 8cill, (Itl 'elle a pris naissalicl'; iI~; I'ont 

puisée á la source des grandes errcurs : comme 
tant d'aut1'es idées fausses et désastreuses, c'est 
de l'opinion publique qu'est sortie eette maxime 
déplorable, que le hon sens du magistrat doit 
prévaloir sllr la volonté du législateur, Les 10-
giciens qui la dirige,nt ont conclu que, dans un 
pays libre, t(tut doit etre libre, et la justice 
me me affl'anchie des cntraves de la loi ; insen
sés, qui n'ont pas compris que proclamer ainsi 
l'indépendance du juge, et le dégager d'un 
joug qu'il doit porter, e'est asservir les justi
ciables a ses vouloirs ou a ses passions! Dans 
les matie1'es criminelIes, cette maxime a faít 
une nécessité du systeme des circonstanccs at
ténuantes, si absurdement compris; dans les 
matieres civiles, ses effets, pour n'etre pas 
formulés, n'en sont pas moins réels, et "tOllS 
les hommes éclairés qui assistent a l'action de 
la justice, les eonnaissent et les désignent. 
C'est á son influence qu'il faut attribuer cetLe 
défaveur' des discussions de droit, aupres de 
eertains tribunaux, et cette multitude de dé
cisions dans lesquelles il semble que la justiee 
d'aujourd'hui soit ceHe d'un peuple naissallt 
quí n'a encore ni regles écrites , ni lois déter
minant les effets de ses eonventions; entlll, 
l'oubli des príncipes du Cocle civil, si fré
quemment méconnus, modifiés ou rcjet{:s, 
eomme les élérnents d'un droit vieilli eL les 
regles d'une législation surannée. 

C'est a cette cause, par exemple, qn'il faut 
rattacher la jurisprudence tant en matiére ei
vil e qu'en maticre fiseale, qui tend a ébranler 
un des principes les plus eertains et les plus po
sitifs du <1roit cOllsacré par le Code, Nous vou
lons parle!' de la nouveIlc interprétation ~l b
qneUe on soumet aujourd'hui les arto 883 et 
888. L 'oLjet du premicr de ces articJes, comme 
tout jurisconslllte le sait, esL d'attribuer au 

1, i''' 1" 'f l' , partage eltet purcment (celarat} , et (l ccar-
ter de ses éléments tout caractcre de transmis
sion; le seeond, distinguant ave e raison tOUg 
les actes qui out ponr intention de commercer 
et d'::tcquéril', de ceux qui n 'out pour cause 
que la volontó de faire cesser une indivision , 
J'allge au nombre des partages tou!e conventioll 
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uallS laquelle on se propose ce dernier objet. 
Cette double doctrine est l'ouvrage de 1'an
cienne jurisprudence , eL il n'en existait pas de 
plus complete, de mieux comprise et oe plus 
solide, dans tOUt le droit franc;ais, lorsque les 
rédacteurs du Cocle civill'ont revetue de I'au
torité de la loi. 

Jusqu'a ccs derniers temps, la regle a élé 
aillsi entendlle et appliquée; mais depllis qucl
ques années , les tribunaux frappés d'inconvé
nients que les parlements et lcs rédacteurs dn 
Codc JI 'avaient point sans doute aper()us, Ollt 

jugé nécessaire d'y porter la réformc, et se 
sont reconnu le dl'oit de la modificr. 

La cour dc cassation, la premierc, a sou
mis a la néccssité de la tl'anSCriplion ct de la 
purge, lcs actes qui font cesscr l'indivision 
entre un cohériticl' et lcs autres , mais non en
trc ces deruicl's. Ces actcs étaient réputés par
tagc son s l'ancien droit, c'était un point cer·· 
tain ('I). La cour leur refuse cc caractere ct 
pour cela, ce n'est plus a l'intention de l'acte 
et a sa cause qu'ellc attache sa dénornination, 
e'est a sés résullals. La loi disait : « Tout 
« acle ayant pour objet dc faire ccsser l'indi
« vision » (art. 888, C. c.); la cour lit: 
« Tout acte ayant pou!' elfet dc fairc ccsser 
« rilldivision (2). D Cette allération si grave 
est évidernment nécessairc pour sontenir la 
1I0uvelle doctrine. La nature du principe, son 
rang pal'rni les regles du droit, sont compléte
ment inlerverlies, et lorsquc les anciens juris
consultes le proclamaicllt cornme un précepte 
de droit cornmun, auqucI iI n'exislait qu'une 
seule exception (3), la cour, au contrairc, dé
ciare que c'est lui « qui forme une execption 
au droit eornmun (4). Son effet principal rnerne 
lui est contesté, et OH lit dans un arrct du 8 dé
cembre 1840: « Que si, d'apres l'al't. 883, 
« C. c., le partage esl déclaratif el non attri-

(1) V. la jurisprudence :mcienne et nouvelle , 
eL notre discussion sur ce point, no' ::2735 et sUÍv. 

(~) Arret du 3jnl1vier '1832. 
(;») Ferricre, V" fllrt<lge. 
O) ArreLdu;) déf'embre 183;), ('outl (¡{CUI'. :;í00. 
i;i) ('untnilcur. 5U2G. 

« butifde la propriétédcs 10ts, il n 'est pas moin~ 
q c~rtainqu'ú l'cgardde celui des copartageant:J 
a qui Te(:oit au delú de sa part a/ferente, le 
« partage produit, quant ú l' excédant de cette 
[ part, les elfets d'une vente ou d' une cession a 
« titre onéreux (5). » Ainsi la regle que, « cha
« que cohél'itier est censé avoir succédé seul a 
« tous les effets a lui échus par licitatíon, D 

n'existe plus qu'a l'égard des tiers. 
Ccs arrets de la cour supreme sernlJlent 

avoir donné le signal d'un déchainement gé
néral contr~ le principe de I'art. 883. l.a 
regle qu'il contient est, suivant un tribunal, 
« une fiction ql1'on doit rigoureusernent rc:;
q trcindre a son objeto D Suivant un aUlre, 
« il est temps de faire cesser' les abus qu'cn a 
q faits la jurispI'udence. b Unlroisieme le jugc 
contraire a la nature dcs choses: « Qu'est-cc 
« en effet, qu 'une licitation, si ce n' est une 
« vente, puisque l'un abandonllc sa part a l'au
« tre et renOllce a tous dl'oi ts de propriéLé 
« rnoycnnant le prix convellU (6) '? » Enfill un 
dernier plus clairvoyallt, aper<;,oit dans lc textc 
mcme de l'art. 885, le caracterc translatif 
qu'il attribue aux pal'tages avec souItCíi. 

Quoi qu'il cn soit de la nouvcIlc doctrine el 

de sa sagcsse, tOlljOUI'S cst-il qu'elle Cíit IlOU
velle; ce II 'est pas celle de la loi, (; 'est au 
contraire une attcillte qu'on y porte, et les 
tribunaux, a ceL égard, ne dissimulent pas 
leur intention. Ce que les rédacteurs du Code 
ont cru hon, leur pal'ait mau vais, et la raisoll 
du législateur doiL cédcr de"ant cellc du jugc; 
cette pensé e domine lajurisprudencc que nOUtí 
venons de rappeler ct s 'y révdc claircmcnt. 

En atteudant q u 'un 1I0U veal! systcmc ait 
complétemell t remplacé celui quc dCllx sieclcs 
de discussions et de travauxjudiciaires avaienL 
péniblement établi, la doctrinc qni nous 1'<2-
gil aujourd'hui, sous l'clllpire de la jmispru-

(6) ÁrrCt de la cour de Houen, du 24 avriI18:28, 
voyez ces diyerses considérations dan s les j uge- . 
rnents eL arrCls rapportés au Contrvleur, anIlées 
1839 el 1810, eLg(~l1éralcmel1t toute la j tlrispru~ 
fleuce mr ce poillt, 
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Iknce, n 'Ci>t qu'un mél:mge conflls ues débris 
du principe légal el de la tenuance des arrets; 
le juriscoIlsulte se peru au milieu d'éléments 
indécis pour lui comme pour les trilJUnau.x. 
dont les amendements ne sont cneore ni for
mult,~, ni limités, n}(~me dans leurs prévisions. 
1-«'\ matiere des indivisions, des partages el des 
hypotheques, est de nouveau lancée dans la car
riere des inecrtitudes, eL le seul poin t fixe auquel 
ravaÍt raUachée le législateur, est brisé. 

A l'appui tI'qne asserlion dont la véritó n'es! 
}las encore évidente a lous les yeux, nOllS de
vions un exemple oil se manifest:lt ecHe \'0-

lonté tI'innover que nous signalo.ns ü la eOI1-
~cjence des magistrats; si ee f3.cheux youloir 
fl'rst qu'indiqué dans cellli que nous venons 
de prodllirc, il cst tcxtuellement écrit dans le 
:suiv:mt que nous empruntons l'objet ~I spéciaI 
,le nos études. 

L'art. 19 de la loi du 21 "cnlose an VII, 

porte:« JI sera pen;u, all profiL du lrésor pu
« Llie, un droit sur la transeription des actcs 
,( emportant mutalion de pTopl'iélés immobi
« lieres. 

1.'ar1. 2G de la n}(~mc loi , organis:mt I'im
p6t, :ljoule : « Le uroil de transcription des 
~ aeles emporlant mutalion de 1)}'opriétés im
<1 mobilih'es, sera de 1 1/2 p. % uu prix inté
• gral desdites mutations, sllivant qu'il aura 
~, élé ré9lé a l' enrcgistTement. » Les tribunaux 
jllgent actuellement que le oroit de transcrip
¡ion doit elrc perc;u sur des actes qui n'em
}Jorlcnt pas mulation de propriété, et doil eLre 
liq1lidé aulrement qu'il n'a été 1'é9lé a l'enre
gisLrement. On 3UI'3it Jleine ~I croire :\ une 
telle \'iolaL1011 de la loi, si 011 lIe la lisait ex
press{~ment affirmée dans un jugemellt ainsi 
motivé: q Altendu que le droit de transerip
~ tion doit s'étendre ú la totalité du prix, 
«. bien que l' enre9istTemenl ne porte que sur 
« la portion pour laquelle il y a eu muta
\ lion ... Attendu qu'il est ¡f'ailleurs aujoul'
~ d'hui de jurisprudence que le droit propor-

(1) Controleur, arto ~6·'¡'5. 

(2) eomme s'il n'y avait pas aussi enrcgistre
Oll'nt pOUI' le I.out ! 

« tionnel de 1 1/2 p. % est exigible alors 
« meme que l'acte n' emporte pas mutation el 
« n' est que déclaratif de la propriété (1).» Et 
pourquoi ce mépris des te.x.les ? Paree que, dit 
un autl'e tribunal, « le droit de mutation et 
« le droit de transeription sont deux droits 
« indépendants l'un de l'aulre; qu'il est juste 
« que le premier de ces droits ne doive etre 
« réglé que sur ce quí est réellement muta
« tion de propriété dans l'acte de licitation 
« présenlé a I'enregistrement ; mais que cette 
« base ne peut ctTe admúe pour le droit de 
« transcription, par la raison que la ou iI n'y 
« a acquisition que pour une parlie, il y a 
« transcription pour le tout (2); qtt',¡z est 
« done jnste de déeider ... (5). » 

Ainsi le trihunal trouve jnste ce qu 'évidem
ment le législatelll' n 'a pas trouvé juste, et il 
le déclare formellement. Cetle jurisprudcnce 
tout enticre est assise sur la ml~me base ... 

11 scraÍl facile de mulLiplier les exemples, 
et le reste de cetle discussion en Cera suffisam
ment cOllnaitre, d'~ne jurisprudence qui 
s'écarte sciemment de la loi; mais ce qui 
serait impossihle aux travaux du jUl'isconsulle, 
ce serait de saisir celte ll1ultitude de décisions 
isolées et de proces particuliers dans lesquels 
lcs juges ont aband~nné les tcxtes eL les prín
cipes pour faire prévaloir des eonsidél'ations 
qui leur ont paru plus sagcs, plus justes, 
plus équilables que eelles uu législateur. 

Le pouvoir des eorps jmliciaires, en pré
sence de HOS illstitutiollS, n 'est plus ee qu 'il 
était SOtlS le régimc que la révolulion a dé
truit. Les parlements participaient a l'action 
du gouvernemcnt, comll1e législateurs et 
comme juges, soit par suite de I'état ineom
plet de la législa tion, 30it par l' efret de l' es
prit d'envahissement naturel a toutes les com
pagnies. Monlesquieu avait signalé celle doublc 
mission de faire et d'appliqller la Ioi , confiée 
:lUX memes hommes, eomme UlI vice de la 
constitulion (4). Ce fut un des premiers ohjels 

(3) Contrófeur, arto 5165. 
(4) Esprit des Loís, liv. 11, chapo (i. 
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soumis a la réforme révolutíonnaire, el la 
disposition constitutive de la nouvelle organi-
5ation judiciaire porta: « Les tribunaux ne 
« pourront prendre, ni dírectement , ni indi
« rectement, aucune part a l'exerciee du pou
«( voír législatif, a peine de forfaiture (1). » 

Ainsi les devoirs du juge el les limites de 
ses pouvoirs, sont nettement indiqués a sa 
conscience ; la loi n 'est pas de son domaine ; il 
n 'en est que l'interprete: « Il egt du devoir 
« des tribunaux, porte un arret de la eonr 
« de cassation du 1ñ juillet 1806, d'appliqllcr 
« les lois telles qu'ellcs sont, sans sr, per
« mettre de r1isonner sur les inconvénients 
« qu'ils croient apereevoir dans leur exécu
« tion littérale ou sur le perfectionnement 
« dont elles peuvent etre susceptibles; et 
« anticiper sur ce perfectionnement, qui est 
« dans les attributions du seul pouvoir légis
« latif, c'est eommettre un exces de pouvoir 
q; dont l'ordre public commande la répres
« slOn. » 

Tels sont les príncipes de nos institutions ; 
mais combien il s'en faut que les tribunaux s'y 
allachenl eonstamment ! Chaque jour ces prin
cipes sont méeonnus; chaque jour, dans l'ap
plieation de la loi, le juge la soumet a son 
appréciation, l'étend, la resserre , la fac;onlle 
::IU gré de S3 sagesse et réduit a rien son 
action. Comment en serait-il autrement, lors
que les légistes, ces gardiens naturels des 
libertés qui se ratta~hent a la justiee,. sont les 
premiers a pousser la magistrature ho1's des 
limites de ses pouvoirs. 

« L'absolu de la loi, disent les uns, n'est 
( que conventionnel; elle est le signe des 
« meeurs, des cropnees, des idées d'une 
I( ¡'poque; elle les constate, mais ne les fixe 
« ras; tout marche au contraire autour d'elle, 
« et elle s'incline et fléchit devant le p1'Ogrel;, 
« ceUe loi de Dieu a laquelle est soumis le 
« monde. Or c'est dans la jurisprudenee que 
ti s'enregisLre avec ord1'e et intelligence clla-

(1) L. 24aout1790, tit. 2.art 10. 
C~) Journal dlt Palais, fahirr d'octobre 1840. 
(;)) ~!. Tarbé ~ Lois et reglemellls de la cour de 

«. eun des ébranlements que la marche de 
« l'esprit humain imprime a la loi. Cest dans 
« la jurisprudence que se résume eette action 
~ tncessante qui mine les vieilles lois, les use 
({ et les lllodifie selon les besoins des {~poques 
« qu'elles lraversen1., jllsqu'a ce qu'enfin un 
(( élan plus vif les fas¡;e dispa1'aitl'e et les rem
« place par de meillelll'es (2). » 

« Ajoutons, disenL les nutres (3), que le 
« lllouvement social et la puissance du temps 
(( fOllt apparaiLre de nouveaux hesoins OH de 
I( nOllveaux dangers, el conlraignent le ma· 
« gistrat (l élcndrc OH Ú resserrcr l'application 
(( des lois ... Ne demandez done pas ü la cour 
« de demeurer stationnaire au miliell tlu mon
« vement général qui l'environne. » 

Sans doute, il est vrai que le droit se meut 
incessamment COlllme les mceurs el les besoins 
auxquels il s'applique; mais ceHe marche 
n'est pas si rapide , qu'llne loi Lonlle aujour
d'hui soit vieillie demain ; pourquoi les écri1'e, 
si des le jour de leur promlllgation elles sont 
devancées; si le juge qui les 1'e{joit peut dé.Fi 
les modiíier '? Les tribullaux on t tout le temps 
de les appliquc1' tclles qu'elles sonL eL de signa
le1' au législateur les changemenls que le mou
vement social exige, eL qu 'ji a seulle droit d'y 
apporte1'. 

Pense-t-on que ceHe mobilité des faits sou
mis a la loi, et qui I la déterminent, aient 
échappé aux fondateurs de nos institutions et 
qu 'ils n 'aient pas prévll la conséquence fataJe 
a la division des pouvoirs, que certains espl'its 
impatients de toute 1'ct;le et de toute entrave, 
ne manqueraient pas d'en tirer) lisez l'al'reté 
du 5 venlóse an x, qui ne f~it que réglllal'iser 
une des conditions fondamentales de la conr 
de cassation : suivant cct arre té , chaque 
année « le tribunal de cassation enverra une 
« députation de douze de ses membres ponf 

« p1'ésenter aux consllls ... le tablean des par
« ties de la législation dont l'expérience ;íIIfa 

« fait eonnaitre a ce tribunal les vices ou l'in-

('assation, p. 101, onvragc aj'ant pOllf épigraphe: 
Secundwtl legesjucl(ce! 
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e suffisance. Dans ce tableau seront spécia~ 
e lement cxposés les moyens de prévenir les 
« crimes... de perfcctionncr les di/Térents 
e codes ... de réformer les abtls ••. )) En deman
dant un pareil rappo!·t a la COllr supreme, le 
législaleur ne l'anLorisait ras sans donle a 
prcndre elle-melllc ces mesures, ü prévenir 
les crimes, a perfecLionner les codes, a réfor
mer les abus, ;\ meLlre en ffillvre enÍin ces· 
mo}ens fln'il la chargc seulemenl de lui indi
qllcr: :w contraire, ces réformes el ccs per
feclionnements', c'est ü lui qll'illes réserye; 
il les inl.erdi t par ccla llll}me a la cour; iI 
lui trace son dcvoir et le:) uornes de son 
droit(1). 

En m:Jliere d'impót, les limites du pouvoir 
judiciaire doivent etre plus rigourellseme!lt 
ohservées que dans tonte 311lre. La lo: fiscale, 
non moins qlle la loi p('llal(~ , doit receroir une 
interpr(~tatioll reslric!iye. paree qu'elle im
pose unc cl¡;¡rge, IlIle obligaLion; f\lI'e!le 
porte :1ucillte :'t la propf'i('~l(~ donL l'impót est 
tlnc spoliation légale. ifuII aulrr cóté, les 
dl'OilS dll lrésor doivent elrc reRpectés, déter
minés par la nature des hesoins sociaux; on 
ne peut les alténller salls lI11ire a la soei(~té et 
laisser en souffrancc l'intá{;t général. Mais:m 
législateul' seul :lppal'lÍent le pouvoir de les 
fixer et de tracer ú la perception une ligne 
dont le juge ne peut dévier sans excéder le 
Slen. 

De nombreux arrets ont rappelé aux tribu
f:311X que « rimpót ne peut se pcrcevoirpar 
, analogie ou p:1r illullction, ni s'étendre 
" d'ul1 cas Ü un 3utre; qn 'aucuJl droit ne peut 
( elrO per';ll qu'en verlu d'une disposition 
« exprcsse de la loi ; qll'il n'apparlient qu'au 
( législ:lleur de pl'é"cnir la fmude; que la 
( crainte de qnelques inconvénients qui pour-

(1) QU'est de"enll cct arrclé ? re que sont deve
nus tant d'autres. II conlient pourtant une snge 
mesu re dont l'exéclltion pllralyserllit asslIrément 
ce penclwnt m.cheux des cours supérieures a corri
gcr les J(lis qlli lcuf semblent mllllvllises et a 
remplir ce qui leur pllrllit, it lort 011 a raison', une 
lar,une dans les díverses hranehes de la Ir,gislation. 

iRc,IIIrF.S. -- f. IV Á~ LlVJUIS()'Ii. 

4 raient résulter de la striete exécution d'une 
« ]oi, ne peut etre pour les magistrats un 
« motif de s'en écarter (2). ) 

Mais ces principes , hol's desqucls il ne sau
rait y avoir honne justice, ont élé vainement 
proclamés pnr la cour supreme; Irop souvent 
elle a donné l'exemple de lenr oubli. La jnris
prudence du droit d'enrcgistrcment, qlli, plus 
que toute autre, devail suivre rigoul'eusement 
les regles de la loi, s'en est, an conlraire, _ 
plus que loute nutre, écartée : aux causes gé. 
nérales de l'erreur, dans les jugemenls en ma
(iere ordinaire, ii s'en réunil qui IlIi sont par ... 
ticuliel'CS el la jettent davantage dans la voie 
de l'arbilrail'c et des conlradiclions. 

La premicre eSll'absence générale d'éludes 
sérieuses el completes sm la législalion de 
l'cnregistrement. 

CeHe législal.ion n'est, en effct, l'objet 
d'aucllll enseignement' Pllblic; lorsqllc des 
spécialiLés d'un inléret plus ou moills géné
ral, sont développées d:ms des cours confiés 
aux hommes les plus instl'uits, une hranchc 
de nos 'lois, si incéssamment applicable, si 
vasle dans ses ramificalions, si inlimement 
unie a ]a sciencc du jurisconsulte, nc comptc 
pas un professelll' (3). 

L'employé n'a d'autrc yoie d'illslruclion que 
la pratiqllc des bureaux, utile, sans doute, in ... 
dispensable pour arriver a celte promptilude 
dé décÍsion fIn'exige le nombre des actes a en .. 
registrc\', mais longue, insuffisante pour une 
fonle d'esprits , rOlltiniere el ne présenLant a 
l'intelligcnce que des applications. Les pré
ceptes généraux, ecHe so urce féconde de tout 
jugement, ne s'y rencontrent jamais dégagés 
des considérations qUÍ les modifient dans chaque 
cspece; ils passent inapen;us et confondus avec 
lellrs conséqucnces et les regles secondaires'; 

(2) V. au Dictionnaire, Vo Lois fiscales; ¡'indi
eation des arrets 'qui énoncent ces príncipes. 

(3) JI existe des cours de droit constilutionnrI, 
de législalion comparée, de législation induslrielle, 
de )('gislation des mines. etc., etc .. eL la législalíon 
fisca)e n'en a pas, aujollrd'hui que le droiLfinaneier 
pst si lar~ement mis en rellvrl'. 
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ils demeurent inconnus au plus grand nombre, 
qui ne voit dans 'c~aque solution de ses s'upé
rieurs qu'une perception indiquée pour un 
cas particulier, sans me me qu'illui soit donné 
d'en reconnaitre exactement l'idclltité avec les 
cas a venir; en un mot, c'est l'eIlseignement 
pris a rebours, et la science a chercher dans 
ses résultats (1). 

Les cours de droit gardent un silence absoln 
sur les lois de l'enregistrement; a peine si 
quelques. solutions y relatives se rencontrent 
éparses dans nos commentaires; encore, le 
plus souyent, erronées et ne servant qu'a mon
trer l'ignorance du jurisconsulte, en ce qui 
touche une législation sur laquelle il n'a jeté 
qu'un rcgard en passant. Ccpendant, quelle 
épreuve plus Sllre des définitions et des carac
teres attribués aux contrats , que leur applica
tion a l'établissementdu droitd'enregistrement? 
Cest a ce travail que la plupart des auteurs 
anciens doivent cette nettelé si précieuse et 
ces apen;us si ingénieux que contiennent leurs 
écrits sur les conventions. On ne saurait con
sidérer sous trop d'aspecls un principe de 
uroit: ce n'est qu'aprcs en avoir faít le tour, 
en explorant toutes ses faces, en le faisant agir 
dans toutes ses applications, qu'on pellt arrirer 
a le bien connaltl'e. 

L'établissement d'une perception ne peut 
elre que l'reuvre d'un juriscoilsulle, paree que 
l'application de la loi fiscale n'est qu'une action 
de la loí civile. Le l'raúé des droits d'enregis
trement contribuera, nous l'espérons du moins, 

(1) C'est ainsi que {( la procédure n'aété « qu'un 
H dédale obscur et tortueux dont I'entrée semblait 
H ínter'dite au plus grand nombre et dans lequel 
« les hommes les plus éclairés s'égaraient» comme 
disait Franl¡ois le .. , tant qu'clle n'a pOillt été 
enseignée dans les écoles et qll'il a fallu I'appren
dre en copiant des écritures ou en feuilletant des 
dossier.s chez les procureurs. )) (Bonccl1ue, tom 1 cr 

pago 30.) 
(2) « La loi sur I'enrrgistrement, dit M. Trop

« long dans le compte renda de notre ouvrage est, 
( pour nous autres légistes, la plus noble, OU, pour 
« mieux dire , la seule nohle entre toutes les lois 
t: fiscales. Celles-ci n'agissent que sur des objcts 
, rila I f1ri els qu'ellcs imposent en tant que rnatiere ... 

:\ démonLrer ceUe vérité déja comprise par de 
respectables :1ulorités (2). Mais jusque-Ia , la 
Iégislation fiscale restera étrangere aux études 
de l'homme de loi , el le magistral appelé pomo 
la prcmiere fois a l'appliqucl', devra S'occllper 
allssi pour la premiere fois de ses principes et 
de ses textes (3). 

La loí du 22 fl'imaire an VII n 'est }las, comme 
·une fOllle de lois spécrales, un l'eglcment ad
minisLratíf, court eL isolt~, dont l'intclligence 
se saisi 1 á une premiere ledure ; c 'est une lé
gislation complete, ayant ses principes, ses 
an técéden ts, ses reJa ¡lons et ses nécessités. 
Ce n 'est pas LUle reune nouvelle et naissante 
qui demande ~l la jUJ'isprudence le dévcloppc
ment et la vie; c'est un monument enLier, re
posant sur des bases anciennes et solides, qui 
n'auend rien du magistrat, que l'étmle et le 
respecto 

La loí de l'enrcgistrelllent doiL elre méditée 
pom' elre bien cnlclHlue, c'est presque une 
nalveLé de le dire. Et eepcndant, combien 
l'appliquent, qlli ne 1'0nt jamais lile tlans son 
en/ic!'! Qllelle d(~ploI'able déeision eIl tOllte 
maticl'c, que celle qui Il'cst détcI'milléc quc 
par l'cxamen d'ulle diíiPO:,;i¡ioll isolée, da/líi 
l'ignorance de ccHes qlli pl'écedeIlL, de ceHes 
qni suivenL, eL de la disposition des lois pré
cédcnles qu'cllc confirme, abrogc ou remplace. 
Que pcnserait-on du jugement d'un hommc 
qHi , sans Hne connaissance géllf~l'ale du Code 
civil, quelque superficiellc qu'elle fút, résou
dl'ait les diflicultés d'llll arlicle, sur le nI de 

« Au contraire la loi de l'enrrgistremcnt est loin 
« ¡j'etre astreinle a ce pcrpétttcl con(act de la 
« malit'>re; dans ses inv!'stigations pour llsseoir la 
« perception, elle s'cnqniert rno¡ns deja choseque 
« un droit sur la chosc ... He I;j (latir le fiSI~, la 

« néccssité de s'éleHr jIN¡U'anX régions les plus 
H abstraites du droit r;iril, et de contracter arce 
( ¡ni une intime et honorable association. n (Revue 
de Léuislation, tOIll. X, pago 147.) 

(3) On ne peyt doutcr de la vérité de cette asse/'· 
tion, en préscnce de ceLte multitude d'arrets dans 
lesquels la cour a eu ú casser des jugemellts ou 
se rencontrait I'omission des formalités les plus 
expressérnent prescrites par' la loí du ~::! frirnllíl'c. 
Voycz al/X 111015 Poursuites et Instances. 
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cet artic1e seul? C'est pourlant ce qui a líeu 
plus d'une foís, en matiere d'enregistrement; 
des questions d'exigibilité sont résolues par un 
juge auquclles regles corrélatives de ]a liqui
dation sont inconnues, el r¿~eiproquement eeHes 
de la liquidation sonl appliquées dans l'oubli 
de ceHes qui r{~gissent l'cxigibilité; on déter
mine les bases du droit a pereevoir, san~ savoir 
s'il esl da; on déeide qu'il sera payé, sans se 
demander si la loi se prele ~l son élablissement. 

Dans les matieres ordinaires, la contradic
tion écIaire et prépare le jugement ; la défense 
dévc10ppe tOllLes les raisons de décider; le juge 
n 'a plus qu ':'1 ehoisir. Les débals s'agitent dan s 
un champ familier a tous ceux qui y prennent 
part; les élóments de la discllssion sont connus 
de tOllS; on lIe conteste que sur leur influence 
et sur leur action. Mais , en matiere d'enregis
trement, les justiciables cherchent vainement 
leurs conseils onlillaires ; attaqués habilement, 
iIs sonl mal défelldus (1). Les avoeats ne trou
vant pas, dans les proecs ayec la régie, le mode 
lJaLiluel de lem discussion, Ollt déserté ceHe 
partie de la défense ; ils reconnaissent, pour 
ainsi dire , leur incompéLence dan s ces memes 
questions, oü lcurs devanciers se plaisaient le 
plus; les recllcils d'arrets des parlements el 
les· ohsel'Vations des arre Listes , nous appren
nent avec quelle vivacité se débauaient alors 
les difficultés qu'aujourd'hui I'on abandonne. 
La science du droit de mutation, est sortie 
tout entiere des discussions d'audience; plus 
que toules autres, ces matieres sont de nature 
i'¡ mcttre en relief le savoir dll juriseonsulte : 
les faits disparaissent de la contestation, el 
laissent place am princlpes purs et aux regles 
abstraites du droit; des considérations pOllr 
ainsi dire matériclles ne viennent jamais briser 
les déductions du raisonnement. 

Cette portion, autrefois si brillan te, des dé
bats judiciaires, aujourd'hui délaissée de ses 
acteurs naturels, esl tomhée généralernent 
dans le domaine des cIercs: ce qui jadis était 
l'occupation la plus sérieuse des plus savants 

(1) La loi ne passe en taxe aueun frais de défense 
aUl parties; I'administration ne confie la sienne 

jurisconsultes, est devenu ceHe des étudiants. 
Comment les jugements échapperaient-ils 

a l'influence de ces faíts? Une affaire mal in
struite est rarement bien jugée. Le tribunal 
doit suppléer par ses propres lumieres a la 
faiblesse de la défense; le fera -t-il d'une ma
niere suffisante, dans une matiere a laquelle 
il est lui-meme élranger, et qui des lol's de
mandait plus que toute autre, une instruction 
complete, apportant au magistrat tous les élé
ments de la conviction? Les bons jugements, 
dans l'application du droit d'enregistrement, 
11e se rencontrent qu'autant qu'il s'est trouvé 
un juge qui n 'a point craint un travail exlraor
dinaire, on que la défense a été confiée a un 
notaire instruít, a la fois versé dans la con
l1aissance de la loi fiscalc eL capahle de soute
nir habilement une discussion de droit. 

La voie de l'instructioll par écrit, come
nahle toutes les fois qu'unc affaire comporte 
des débats de faits, ou de calcllls, dan s les
queIs iI suffi 1 de yoir clair pou!' statuer, est 
viciense des qu'il s'agit de questions pour la 
solution desquelles on doit apprécier des con
sidérations de droit. La discussion sur ce point 
ne pent pas se résnm~r sans perdre toute sa 
valeur ; le résumé d'ailleurs ne peut etre im
partial et dégagé des influences de l'opinion 
du rapporteur; dans la vérilé , la déeision est 
presque toujours son ouvrage, el rarementles 
jugements sur le droit d'enregistrement, sont 
l'objet d'un examen sérieux a la chambre du 
conseil; le plus souvent le tribunal se fie aux 
lumieres et au bon esprit dll magistrat qu'il a 
chargé d'examiner l'atIaire. En résllltat, dans 
ce proces silencieux el ordinairement mal in
struit, les parties n'ont qu'un juge. 

Cest une anomalie, dans notre organisatioll 
judiciaire, que ces dispositions de la loí de 
fl'imaire, qui interdisent la pIaidoirie et l'ap
pe!. C'est a la loi des 5-19 décembre1790 
qll'elles ont été empruntées, etdans eette der-
11iere, elles étaient le fruit de l'opinion domi-· 
nanle alors, que pour obtenir bonne et prompte 

qu'a ses employés supérieurs, etsouvent elle erA 
fournit elle-meme les moyens. 
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justice, il fallait écarter des débats les avo
cats et les hommes de loi. 

Les plaidoiries rendues aux matieres d'en
tegistrement, comme elles le sont a d'autres 
branehes d'impót, auraient }¡i(~nlót replacé 
eeUe législation au rang des études des juris
consultes; elles auraient en ontre l'avantage 
de rameQer dans les débats l'examen des prin
cipes dn droit , si généralement écarté dan s le 
commun des affaires civiles. La nature des 
conventions, leurs _ signes caractéristiques. 
leurs effels distinctifs, séraient incessamment 
l'objet des discussions, et rappelleraient fré
quemment, que Leute la j ustice ne git pas dans 
une appréciation de faits et dans une applica
tion plus ou moins arbitraire, de l'équité na
turelle. On reviendrait nécessairement a l'ex
ploration de ces écrits savants, qui c~nliennent 
en meme temps et les solutions du droit de 
mutation , el les véritables sources du Code 
civil; la science et la justice y gagneraient. 

La conslÍtution d'avoués, suite nécessaire 
de la plaidoil'ie, contribuerait aussi a ·faire 
rendre bonne justice; leur assistance, non 
moins utile en ces malieres qu 'en toutes au
tres, aurait pour objet de diriger l'instruclion 
qui marche aujourd'hui sans guide. Souvent 
les parties demanderesses en reslitulion d'un 
droit, sont jugées sans avoir pu justifier leurs 
moyens; elles ne savent ni a quelle époque, 
ni :i qui doit eLre remis leur mémoire en ré
pon se a eelui de la régie ; elle¡; ignorent meme 
la nécessité des significations dont le défaut a 
fréquemment entr:liné la cassation de juge
ments obtenus par elles. Rien ne leur fait con
naitre le jour de l'audience, Ol! aucun officier 
n'a le droit de les représenter (1) ; le rapport 
se fait en leur absence, et elles se trouvent, 
defait, privé es de la faculté d'y ajonter leurs 
observations; les conclusions dn ministere pu
blic, la nouvelle marche qu'il peuL imprimer 
au proces, lcur sont inconnues, et elles ne 
peuvent les redresser. En un mot, la publicité 

(1) Voyez aux mots POUl'suites et Instances, 
llu 104 et suiv., la jurisprudence curie~se de la 
cour ele cl1ssation. sur tes avoués ou'is ou etltenduI. 

des débats n'est pour elles qu'ulle formalilé 
illusoire et sans but. 

Ainsi, la décision est rendue sur les seules 
défenses de la régie , el celle dé'eision est con
tradictoire suivanlla jurisprlldcnce de la cour 
de cassation. Apres le prononcé <Iu jugement, 
l'cxpédition est lev6e S:lIlS que des qualiLés 
aient été signifiées, en sorte que les faits éla

blis san s controle, p3r une seulc des parties, 
acquierent néanmoins l'auLorité de la cllose 
jugée, memc pour la CjHlr dc ca:;.salion, el 

semblent etee l'reuvre uu juge, alúrs qu'ils sont 
eelle d'un rédacleur inhabile 011 de mauvaise 
foi. Quelquefois meme l'expédition est retirét 
sans que des qualilés aient ólé déposées, et de 
la des jllgemenls ininlelligibles que la cour de 
cassation déclare nuls, faule de point de fait 
et de droit. On con~oit a combien d'abus une 
pareille procéuure peut donner naissance , e~ 
la jurisprudence en rait foi. 

L 'appel , selon les rt~gles communes, aché
verait de restiluer ü ces malieres toule leur 
importance, en meme lemps qu'ill'cnurait aux 
justiciables une garantie qui, clans le systeme 
de nos institutions, leur cst duc. Un secono 
degré de juridiction est-il donc moins néces
saire lorsqllc 20,000 fr. sont réclamés par la 
régie, que lorsqu'ils le sont par un parLicu
lier? 

CeUe jllridiction rendue aux cours royales, 
fixerait le caractere de la cour de cassation, 
fort incertaine elle-me me sur ses attributions, 
a l'égard du droit d'enregistrement, jugeant 
tant6t comme COUl' supreme, tantót comme 

~ 

tribunal de second degré. Le nombre des pour-
vois diminuerait sensihlcment, cal' il est rare 
que la cour dc cassation soiL appelée a statucr 
sur un jllgement de dcrnier reSSOI'L, en malÍere 

, civile, tandis qu'ell maliere d'enregistrement, 
il semble que les décisions de premiere inslance 
ne soient quc le préliminaire du proceso Le re
cours en eassatjon est presque devenu de uroit, 
SurtOllt de la part de la régie, et l'arret n'élant 
pas définitif, le renvoi comporte d'intermina
bIes longueurs. On peut voir a l'art. 5658 du 
Controleur, un arret de rejet statuant définiti-
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vement sur un proces qui a duré dix nns; la 
régie a per<;u, en 1830,60,000 fr. qui n'étaiellt 
pas dus et qu'elle a conscrvés jusqu'en '1840; 
tout en gagnant S3 cause, le redcvaole a perdu, 
par la privation des intéreLS, 1'3 moilié de son 
capita\. L'affaÍl'c pouvait trailler encore, si la 
cour cut cassé une seconde fois. Cet exemple, 
qui n'est ras le seul, d(~lllOnlre sllffisamment, 
que si le législateur, en supprimant l'appel, a 
cru assurer aux décisions plus de justice et de 
rapidiLé, l'expél'icnce a démenti ses prévisions. 
Si,au contrail'e,les parties pouvaient essayerun 
second degré de juridiclion, elles se contente
raient le plus souvent de cette nouveile épreuve, 
et jamais elles n'attendraient, comme il est 
d'ordinaire, devant la conrde cassation, un 
délai de dix-huit mois ou deux ans , pom obte
nir une solution. 

Enfin les cours royales verseraient d:ms la 
cour de cassation, suivant la hiérarchie natu
relle de l'avancement, des magistrats imbus des 
principes d'unc loi qu'ils auraient appliquée. 
tandis qu'::mjourd'hui ceLle législation n'a ja
mais passé SOllS leurs ycux et qu'ils arrivent a 
l'intcrpréler dans une époque de la vie ou l'es
prit se résigne difficilement a des éLudes nou
velles. 

L'enseignement public , la plaidoirie et l'ap
pel, sont des nécessités, si )'on veut élever la 
jurisprudence, en malicrc d'enregistrement, au 
rang qu'elle occupe en matiere civile, dans les 
causes du progres social. Jusque-Ia elle restera 
dans un dcgré inférieur, eL les vices inhérents 
á des jllgements dénués des garanties d'une 
bonne justice, continuel'ont a jeter le trouhle 
et la confusion dans l'applicalion de la loi. 

La seconde cause d'erreurs, particuliere a 
la jurisprudencc en maticre d'cnregistrement, 
consiste dans les pn'~j llgés dont l'applieation 
des lois qui la eoncernent est entourée. Une 
foule de prévcntions existent da ns l' esprit du 
jurisconsulte, dont on cherche vainement la 
source et qui dérobent la vériLé aux yeux du 
magistrat qui les parLage. Certains principes 
sont répandus dan s l'opinion publique des 
hommcl5 de droit t el. précedent chez le plus 

'grand nombre la Iecture meme d'aucune dis
position de la loi fiscale. Nous avons fréquem
ment rCllcontré chez ceux pres desqueIs nous 
avons eu a expliquer nos opinions, des idées 
précon'.;lIes, qn'il nous a falln détruire avant 
de pouvoir faire prévaloir les vrais principes; 
sOllvent nous n'avons pas réussi a déraciner 
ces préjugés, paree qu'en général on lient plus 
aux erreurs d'une cropnce il'réfléchie, qu'a 
ceHes que des études sériellses n 'ont pas per
mis d'éviter. 

l/esprit, sous l'influence de ces préoccu
paLÍons fausses, est délourné nécessairement 
d'e la route du \Tai; supposant a la loi des 
principes qui ne sont pas les siens, il arrive a 
des conséquences qui lui doivent etre étran
gcres. Ces préjugés dont nous parlons sont fort 
nombreux; nous en aVOllS souvent indiqué dans 
nolre ouvl'age; leurs effels dalls la jurispru
dence et la confusion qu'ils y portent, sont 
incalculahles; pour donner une idée des dé
sordres dont ils sont la cause, nous allons 
examiner quelques-uns des plus féconds en 
conséquences funestes, et 1'on concevra faci
lement que jamais les tribunaux n'atteindront 
les condilions d'une honne jl1stice, en matiere 
d'enregistrement, tant qu'ils n 'auront pas at
tentivement purgé leurs doctrines de certaines 
croyances qui les dominent et dont il est im
possible de rendre raison .... 

C'est encore a la meme source que se puise 
cette idée, que la loi du 22 frimaire n 'est pas 
soumise al1X regles du droit commun, que son 
application est, comme on l'a dit, hérissée 
d' exceptions. Depuis vingt ans bientót nous fai
sons de cette loi une étude exclusive; nous 
avons achevé de ses dispositions l'examen le 
plus complet auquel on puisse les livrer, et 
nous n'avons pas rencontré une exception aux 
regles du droit civil; nous sommes fondés a, 
douter qu'on puisse nousen montrer une seuIe. 

Sans doute quelques-uns de ses texLes ne 
sont plus en harmollie avec certains principes 
du Code qui nOU8 régit; mais iI ne s'ensuit 
pas que le législateur ait voulu donner a la loi 
un caracterc exceptionnel; au contraire, 11 s'esl 
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rigoureusement conformé aux regles du droit' 
civil en vigueur en l'an VII; nous avons démon
tré ce point en parlant des partages et des ré
so]ulions pour défaut de payement. La ]oi du 
22 frimaire ne conticnt d'exception qu'a ses 
propres principes, en ce qu'elle sOllmet an 
dl'oit fixe des acles qui de ]eur nature sont 
transIatifs et des Iors devraicnt, aux termes 
de l'art. 4, eLl'e soumis au droit proportionnel; 
telIes sont les rnulalions opérées par les socié
tés civiles et cOlljugaIes; l'affraI)chisscment est 
une favenr que le législateur a faite a ces COll

ventions qu'il importe au bien public de mul
tiplier, favenr que la jurisprudence croit au
jourd'hui convenalJle oe lcur enlevel'. Mais 
nous ne connaissons pas un acte non-transIa
lif, suivant les príncipes du droit civil, que le 
tarjf ait soumis au droit proportionnel. ... , 

C'est donc une erreur et une erreur grave 
dans ses résultats, que ceLte préoccupation 
avec laquelle le magistrat aborde les lois de 
l'enregistrement; craignant de rencontrer, 
dans chacune de leurs disposiLions, une dé
rogation au droit commun, il abandonne, 
dans leur interprétation , les maximes qui luí 
sont tracées par le législateur, en matiere 01'

dinaire; persuadé que la loi est soumise a des 
regles exorbitantes, iI rejette ceBes quí lui 
sont h3bituelIes, précisément parce qu'elles 
le sont ; mais , lorsqu'il s'agit d'interroger ces 
príncipes spéeiaux, il les cherehe vainement; 
les textes ne les contiennent point et ne les 
indiquent meme pas; iI reste alo1"s sans loi 
écrite, sans regle fixée d'avance, et n'est plus 
déLerminé que par ce qu'il croit bon, jusle, 
utile, comme nous l'avons déja vu dans ce qui 
précecIe, c'est-a-dire par l'arbitraire , la plus 
funeste et ]a plus variable des raisons de ju
gel'. Pour que sa décision soítjuste, illui faut 
revenir sur ses pas , reconnaitro que la loi fis
cale est soumise a la loi commune , abandon
ner un préjugé, rejeter une prévention : c'est 
un eITort pénihle auquell'esprit se résigne ra
rement. 

Que l'on jette , sur les décisions judiciaires 
relatives a l'enregístrement , un regard phi 10-

sophique, et I'on reconnaitra facilement ces 
causes auxquelles nous attribuons l'incertitudc 
et la contradiction des arrets: l'esprit d'in
dépendance, le penehant :l la réforme, la vo
lonté de modificr la loi, d'y supplécr, de 
l'amender. Ces vices perturbaleurs de la jll
risprudence, en toute matiere, agissent plus 
sensiblement en ce qui touche a l'impót, paree 
que la Ioi esL moins connlle de ccux ql1i l'ap
pliquent, qu'elle est entoUl'éede prévellLions, 
qu'on la croit plus imp:ufaite, soustraite aux 
regles ordinaires du droit, eL surLout pellt-etre, 
p:lrce que, par son caraclcre, elle LienL de 
pllls prcs au droiL public et ;'¡ l'actioll gouvcr
nemenlale que chacun se croit appel(~ :l diri
ger. On rcconnaitl'a pl:incipalclllcllt les [¡neis 
diclés par cette faeheuse inlluence , a l'irn:~gu
larité de leurs motifs el anx incronbles erreurs 

oJ 

de droit qu'ils conLiennent. Nous dirons plus 
tanl commcnt cettc circonst:lJ1ce est le signe 
nécessaire des causes que nOllS indiquons: 
nous devons jusLificr d'abonl l'existence oe 
ces arrels, que nous signalons a I'attenlioll 
des jllrisconslllLes curieux de connaiLre la vé
rilé dans la marche de la juslice, eL les SOUl'
ces réelles de tout Jll:ll social. 

La loi del7DO avait assujetti a un droit pl'O

portionnel lcs mises en com~llunauté; ccHe 
dll 22 frimaire, dans un 1m\. facile :\ con ce
voir, les en affl'anchit; en meme temps, elle 
ne soumct qu'au droit fixe les partagcs entrc 
copropriéLaires, a quelque litre que ce soit. 
De ces dispositions il résulte qu'au moyen de 
l'attribution faite, lors de la dissolution, ~I un 
associé, d'un immeuble apporLé par un aulre, 
il s'opere en définitive une mutaLÍon un second 
au premier, laquelle n'a produit que ueux droils 
fixes. 

D'abord la cour de cassation a pensé que ce 
résultat ne pouvait avoir échappé au législa
teur, et qu'il n'appartcnait pas aux tribunaux 
d'y remédier; en conséquence, faisant appii
cation des vrais principes , elle refusait le droit 
proportionnel vivementsollicité par la régie (1). 

(1) Anets des 9 maí 1831, 12 fevrier 1834, 
17 aout 1856. 
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Plus taro. elle a changé o.'avis et déciué que 
cette mutation, préjudiciant au tréso1', nc 
joui1'ait pas de l'exemption; mais, cherchant 
a concilier la faveur uue aux soeiétés avec sa 
résolution nouvelle, elle a jugé 'convenable de 
percevoi1' seulement Slll' le partage; il restait 
~l donllcr des mOlifs j uridiques a ceHe o.écision 
toute législative ; un premier arret considere: 
« Que I'acte dc société n' opere pas mutation 
r. au profit des associés . . '. quc l'acle (de parlage 
1 attribuant a un associé -l'immeuble appol'té 
({ par un alltre) ne peut etl'c conf5idéré comme 
q un parlage entre copropriÚaires, puisque, 
( comme on 1'a dit, l'acte de sociélé Jl'arait 
¡ constitué, ell faveur de ce dernier , aucun 
« droil immédiat el spécial a la copropl'iété (1) 
'í dc l'immeuble mis en société par le pre
« miel' (2). )) Un secono. porte: « Quc l'acte 
" de société n'avait pas opéré, au profit de la 
« société Boissard et Grillon, une lransmission 
<i actuelle el complete de la brasserie dont 
a Boissard était pl'opl'iétail'e, eL que le résnltat 
« de ecHe lrallsrnissioll Ctait sllbordonné :w 

1. parlage 'lui serait raít entre !es associés, 10l'S 

'. de 1:) díssollltion dc la soeiété, parlage par 
, l'événemenl dllque! Boissal'(! pouvait cúu
, serccr la pl'opridé de l'illlmellble (3). )) 

l\insi, dall~ les notl\'callX prineipes de la 
cour, l'appol't social d'un illlmcuble ne rend 
p3S la société propriétail'e; :. la dissollllion, 
i1 ne s'établit pas une COllllllUllauté dont ce 
meme immcublc f-lsse partie; si , par le pa1'
I;¡g(; , il est atlribué a celui qui en a faiL rap
porL, il n 'est jamais sorti de ses maills, il en 
cúnscrve lapropriété; s'il cliLdévolu Ü IIn 3ulre, 
eetle dl~\'olution cst un aeLe transbtif el opere 
( la sellle transmission rdclle ct cf{eclíve qui 
« ait licuo » Assurémellt ce ne sont pas lü les 
principes de la loi civile , ni ccux des juriscon
sultes, ni ceux que la COllr ellc-nH~me a rap
pclés dan s ses arrets précédcnls. Ce sont des 
assertions toutcs lIouvclles qui se prelent pcut
ell'c ü l'établissement du droit qu'on veut per-

(1) Qll'est-ce qu'un ([ro'-' spécial el ww ca 1'1'0-
[lfiété? - (:2) 2!) .ianvier ~R40, Cont., 5fifiO. 

. .\ . ., .. 
cevolr, mals qUl n en sont pas moms contralres 
3. tout ce que le Code et ses interpretes ont 
enseigné jusqu'ici. 

Un légataire universel et un héritiér léo-i-
u ü 

time transigent sur la validité du testament, 
rort contestable, el se partagent la succession 
par moilié : la régic pen;;oit le droit de dona
lion sur une moilié; le tribunal de la Seine 
ordonne la reslitulion de ce droit, altendll 
que la transaclion élant séricllse et n'ayant 
porté que sur les Liens liligieux, n'était ras 
un acte translatif. Pourvoi de la régie, et, 
le 19 novemhre '1839, ar1'et de, cassation , 
motiré sur ce que: « Une Lransaclion passée 
« entre un légataire universel qui a obtenu 
« l' cnvoi en possession des biens d'une succes
( sion dans Iaqnelle il n'existe pas d'héritiers 
« i,¿ réserve, et 1'1l11 des hériticl's légitimes qui 
« n' a 1)as fait annuler le teslament con lenan t 
« le legs universol , ne pent etre considérée, 
« patir la perception du droit el' enregistrement, 
<! comme déclaration de la propriélé de J'héri
« tier ; fin' elle en csl atlribulive et opere une 'Ve
( ritable transmission; ... qu'il importe peu 
« que la sotnmc ou valeur stiplIlée fasse parlie 
« des oLjets litigieuxou qll'elle en soitdistinctc; 
~ qu'ancunc disposilion des lois rendues sur la 
( matiere nc renfermant cel.le distillclion, qui 
« ne serait fondée sur aucun motif réel, les 
1 tribunaux ne peuvent la créer ... (4) » 

Sans doute il élait Lesoin que ceHe doctrine . 
fUt restreinte aux matieres d'elll'egistrernent. 
cal' le jnrisconsulte du droit civil concevrait 
bien difficilemelll comment l'envoi en posses
sion OH la qualilé de légitimaire , peuvent in
fluer sur le caraclere de la transaction ; rnoins 
enCOl'e que l'acte eút cessé d'elro translatif, si 
le lestament eüt élé préalaLlcment annulé; ni 
enfin comment la COUl' a pu dire que la distinc
tion entre les objets litigieux et ecux qui ne le 
son! pas, ne serait fondée sur aucunmatifréel , 
lorsqne eelte dislinction forme la base do toute 
la théorie du contrat de transaction. ' 

(3) 'J:'íjnillet '1840, Cont., 5806. 
~ 4) Conlr(¡leltl', 51);30. 
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Mais esl-il vrai que la loi fiscale ait sur ce 
point des principes particuliers? Autl'efois les 
transactions ne donnaient pas ouverture aux 
droits de mutation, si elles ne comprcnaient 
que les biens liligienx : c'était la doctrine de 
Dumoulin et de tous les feudistes; c'était ceHe 
du .centieme denier, ainsi que l'enseigne le 
Dictionnaire des Domaines. « La loi du 22 .(ri
( maire, diL M.Merlin ('I), n':1 fait sur les 1l'ans
« actions qu'adapler aux droils d'enregistre
q mellt ce qui était précédemmcnt étahli. » Et 
ailleurs : ( Mais si, par la transaction , l'uno 
« des parties abandonne II l'aulre un objet non 
( litigieux, pour l'indemniser des sacrifices 
t( de ses prétentions sur les choses en litige, 
11 l'abandon de cet objet constituel'ait une mu
e taLion de propriété qui donnerait nécessai
« rement ouvel'ture a un droit proportionnel 
« d'cllregistrement (2). » Enfin la cour clle
mcme en a fait applicalion , dans des arrets des 
28 février 1802 ct 11 avril 1808, rendus· en 
matiere d'enregiRlrcment. Il semble donc que, 
pour répondre a de pareilles alltorités, il ne 
suffisait pas de déclarer que la distinction 
( n'avait aucun motif réel. » 

Quoi qu'il en soit, le mal jugé se manifesle 
sensiblement par une autre considéralion : la 
cour concha de ses prémisses , (ju'il est da un 
aroit proporlionllel ; mais Jequel ? l'arret ne le 
diL pas ; 01' le tarif ne prévoit que la vente ou 
la donation; l'arret vise I'article relatif a la 
vente, el suppose ainsi ce conlrat ; mais la ré
gie avait per<;u le droit de donatíon; en sorte 
que le jugement est eassé pour avoir, en re
fusant le droit de donation, violé le larif qui 
ordonne de percevoir un droit de vente! Lors
que ~leux contesLanLs, pou!' terminer un pro
ces, se parlagent l'objet litigieux, y a-t-il 
vente ou donalion? lequel eslle vcndeur ou le 
donateu!'? Jequel est l'acheteur ou le donataire? 
Nous laissons ce point a décider aux juriscon
sultes. Toujours eSL-il que, s'il venait a clre 
reconnu que la transaclion dont il s'agissait, 

(1) Réperloire, V O Partage. 
(2) lbid .• vO Tr;¡nsaclion. 

n'cst ni une vente, ni une donation , le sieur 
Gervilliers, partie condamnéc, aUl'ait payé 
60,M2 fr. 99 C., lorsqu'il ne devait que 5 
franes (3). 

Le tarif du contróle avait expressément 
prévu les baux a ferme, les baux a vie, lel) baux 
a durée illimitée et les ball:{ emphytéotiques ; 
eelui de l'an VII frappa égalelllent les trois pre
miers, mais garda le silcncc sur le del'llier. 
Jusqu'en 1840, ces haux furcnt considél'és 
comme simples baux ~\ ferme eL sOllmis au droit 
de 20 c. pOllr ,100 fl'. ~1ais la jmisprmlence, 
en déclarant l'emphytéose snsceptihle d'hypo-
1heques, avait suscité l'alllhilion fiscale, el la 
régie tenta de percevoir le droit de vente im
mobilierc sur la transmission des h:u:x cmphy
téotiques. Un jugement du tribunal de tille, 
rejela eeUe prétention , en se fondant sur ce 
que, ( en maliere fiscalc, la loi ne doit point 
~ eLre étendllo au delil de ses termes, soit par 
IÍ ,'oie d'argumentation et d'extension , ayant 
<! pour hut de liel' el de confolldre le domaine 
« utile avec le domaine direct que retient le 
~ propriétaire, soít par l'assimilation de l'em
« phytéose a l'usufl'llit, C]lI:\Ild celle loi fis
« cale, loin de faire cetteassimilation, distinguc 
« trois nalul'es d'éyalllations, la propriété, 

« l'usurruit et la jouissance des immeuhles. ) 
La cour a cassé ce jngement par alTet du 

23 mars 1840. « AUendu quc , dans l'état ac

« tuel de la législalion et depuis la promulga

« tion du Codc civil, refret propre el parliculier 
( du baii emphytéotique est d'opérer la trans
a lation el l'alidnation ir, terme, de la pro

~ pTiélé de l'irnrneuble donné a emphythéosc; 
q que le preneur possede comme propriélail'e , 
(f l'immeuble qui lni est translllis pOlll' un 
« temps détcl'miné; qu'il suil de la, que le hail 
<! emphytéoLique ost réellemenllln acte trans

e latir de propriélé d'un bien immeuble (4.). b 

« Cet arrcl, dit M. Troplong dans son sa
~ vant Commenlaire sur le louuge, tom 1, 
~ pago 180, se sert de ccrlaincs cxpressions 

(3) V. le chapitre des transactions. tomo J., 
11"" ;-;9;) el ¡;:niv. (1) Contr6leur, 5715. 
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( l/ue i'emphytéose temporaire doit etl'e bien 
~ étonné de se voir appliquer. » Ajoutons que 
tout jurisconsulte sera non moins étonné de 
,"oir la cour de cassalion supposer que le bail 
emphytéotique a pris un nouveau caractere sous 
le Cocle civil, qui n'cn a poillt parlé, et qu'une 
;¡liénatioll ri temps soit la propriété, lorsque 
jusqu'il ce jonr on avail pens{~ que la perpétuité 
était de l'esscllcc de cc dr¿it nécessai\'ement 
cxclusif et absolu (no 3463). 

Évidemmenl la cour de cassation a pris la 
place du législalcur et fait Ron a~uvre; mais 
dIe aUl'ail dü la faire completc, cal' celle ju
l"isprudcncc csL (kjü lIne somce de difficnltés 
qlle la COUl' n'a poillt prévues, pour n'avoir pas 
Nl pl'ésentes :1 la pensé e les pltases que la per
cep¡ion uoit subir. La loi de frirnaire, n'apnt 
pas t~1rifé le hail empltytéotique, n'a pas dú 
s' oeeu per dc son éva lna lion et ne l'a pas fait; 
la cou\' déclarallt que le droit de l'ernphytéote 
cst la propl'iélé, il s'.:~lIsllit qu'on doit appli
qllcr l"eslitllalion l(\~a!e dn droit de propriété; 
01', s'il s'agit d'une mutaLion par déces, le 
dl'oit doit cLre liquidé sur vingt fois le revenu 
(art. ., .J, 7°), et, suivant de nornbreux arrets, 
ne pcut I'cll'e auLl'cllIcnt, salls violer la ¡oi. 
Les hériliers de l'elllphytéote payeronl done 
un droit de sucCCSSiOll immohiliere, sur vingt 
fois le reVCl1n, c'est-it-dire sur la meme valeur 
que s'ils hérilaicnt de la propriété absolue. Mais 
ce n'est p:lS tout : que la successioll du bailleur 
,¡ellllc ü s'ouvril" ses héritierspayeront le mente 
droit, cal' le domaine dirert n'est pas moins 
que le dOllwine uLilc, !In ([foil de propriélé; 
en sOl'le que le trésor peJ'ccna, dalls les deux 
succcssions, \In droit de transmission de pro
priété, et, (Lu:s chacune d'elles? ceHe pro
priété sera évalllée ü yingL [ois le revcnu. 

La régie a reculé dcvallt l'injustice et l'ab
surdiLé de ce sysleme, qui cependallt Il'cst que 
la conséquence logique des principes de l'arret 
préci té; elle a pro posé de percevoir sur le bé
lléílce de I'emphytéotc, multiplié par 20, dé
ducLion faite du canon; mode évidemment 

(1) Contrólellr, 5931. 

ARCHIVES. -- T. IV, ,Ij,'" LlVR.\ISO:'l. 

illégal, cal' le bénéfice de l'emphytéote n'est 
pas un revenu, mais le produit du travail et 
de l'industrie du fermier; d'un autre eOlé, le 
canon eRt une charge, et, aux termes de la 
loi, le droit doit etre liquidé ({ sans déduction 
I( des charges. D Aussi, le tribunal de la Seine 
l'a rejeté, mais pour y substituer un systim1e 
non moins arhitraire, en ordonnant de liquider 
le droit sur une déclamtion cstimative des par~ 
tieso Par une inconcevable conlt'adiction, ce 
tribunal reconnalt exigible un droit qui n'est 
dó que pour les mulations de propriété, et il 
se refuse ú liquider ce dl'oit suivant les regles 
des transrnissiollS de propriété, « attendu que 
« le bail emphytéoLique a des caracteres qni 
« lui sont propres et qui ne pcrmetlent pas de 
« le confondre avec la propriéle (1). » 

Chose élrange ! les tribunaux appliquent la 
jurisprudence de la cour, en rejeLant les prín
cipes sur lesquels elle est appuyée, et un meme 
jugement fonde l'e.Tigibilité du droit sur ce 
f]u'il y a transmission de propriété , et sa liqui
dation, sur ce que cette transmission n'exist~ 
pas. De pareilles inconséquences ne se rencon
trent qu'en maliere d'enregistrement et pour
raient seules expliquer le désordre des per
ceptions. Dans l'exécution d'une législation 
rigoureuse, il suffit qll'on s'écarte une fois des 
prillcipes, pOlll' qu 'un arLilraire sans bornes. 
devicnne une néccssiLé. C'est paree que la conr 
de cassation a vouIn percevoir e droit d\m 
contrat qni n'est pas tarifé, qu'un tribunal a 

été conduit ú déclarcl' « tIlle, dans le silencfJ 
« de la loi, la sculc r¿'gle Juste et raisonnable 
«( a suivre cn pareil cas est de prendre ponI' 
« base du droit fiscal, non le revenu de la 
« chosc, mais la 'caleu/' elle-meme (2), » en 
présence d'une loi qui défend de liquider le 
droit de succession sur une autre base que le 
revenu. 

Deux arrets des 2D novembre 1812 et 10 
aoút 1814 jugent, en matiere civile, que l'hy~ 
pOLheque donnée pour sllreté de la dettc el'un 
tiers, n'est pas un cautionnement, par le motif 

(2) Meme jugemellt. 
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que ce dernier contrat exige llIl engagement 
personnel que ne contient pas le premier. En 
conséquence, un tribunal reflIse le droit de 
cautionnement sur une cOllvention de l'espece. 
Le 10 :lOÚt, 1836, arret qui casse, (( aLtendn 
~ que l'hypotheque donnée par un liers, sur 
« ses immeubles , est de sa part une obligatioll 
« qui a le caractere , pou/' la pereeption des 
« droits cl'enrcgislremelll, d'un ca utionnement; 
« que le jugement a décidé en uroit, que, 
« pour donner lieu ü la pel'ception uu droit 
f( proportionnel, iI était nécessairc que le 
~ cautionncment fut illimité el s'appliquát 
« tant ~l la personne qu'aux biens; qu'il a en 
« cela établi une distinction que n'admel pas 
f( la loi spéeiale de la matiel'e, dont le tribunal 
~ a négligé de s'occuper, quoÍfple ce d"t (~tre 
~ la base de sa décision (J ). » 

CeUe solution se conGoit JifficilemenL en 
préscnce de la loi fondamentale de l'enregis
trement, qui déclare que les h)'potheques ré
servées pour un :mtre impút, ne seront pas 
soumises a celui ·ci (2), ni surtou t en présence 
du texte de la loi "ivante, qui ne tarife que 
a les cautionnements de sommes et obiets mo
« biliers, gaI'anties mobilieres et inclemnités 
« de méme nature (3), » ce qui ne peut assll
rément s'enlelldre de I'hypothéque , droit réel 
'¿mmobilier. 

Quoi qu'il en soit, l'arret est motivé: 10 sur 
ce que la loi tarife les cautionnements des 
comptables, lesquels pouvaient etfe fournis 
par le complable, en immeubles. Ce molif n 'a 
rien de concluant, tI'abonl paree que si le e:lU
tionnement pouvait elre dOllIlé en irnmeublcs, 
il pouvaitl'clre autl'ement, et que rien ne porte' 
a croire que le tarif fút applicable au premier 
cas; ensuite, parce qne le privilégc du trésor 
sur l'immeuhle a1feeté, n 'est pas une hypothe
que; 2° sur ce qu'une loi de '1817 appelle 
cautionnement, l'hypotheque donnée par l'hé
fitier d'un mililaire absent, pour sureté de la 
restitution a laquelle il peut elre obligé; second 
motif moins concluant 4ue le premier, et 

(1) 10 aoút 1R3G; Con! .. 4;)48. 
(2) L. ;¡.lf) décembre 1i90, litre des e.rcepti()n,~. 

de plus contl'adietoire a\'ec la déeision; cal' iI 
est au moins ineollséquent de fonder sur une 
loi relative aux mililaires abscllts, un arret qui 
casse un jllgement, pOlll' avoir pris sa raison 
de décideI' dalls le Code civil. 

~anmoills, ell prenant crs considéI'ations 
pour vraies eL déciBi\"cs, un dcvait en conclul'e 
que si I'hypolheq[iC (~lait le caulionnemellt 
fiscal, ce devait clre sUl'lout qU:1lld elle était 
consclltie par le débiteur lui-meme, pnisque 
telle est l'hypothcse du cautiollllemellt dOllllé 
pat' le comptable eL par I'hél'il.ieI' de l'absclIL 

Aussi la régie s'est-elle hfttée d'en tircl'cClle 
conséquencc, en réclamant le droit de cau
tiOllllement SUl' une hypolllc(IUC aceordéc par 
le débi teuI'; mais le 20 févriel' '1837, 31'ret q II ¡ 
rejette sa demande, attendll que la loí fiscalc 
II 'a tarifé que le caUtlonnement, q et non la 

« simple conccssiofl d'hypOlheque, dontii 
« n' esl fail mentíon , ni d alls l' art. ÜU, ni dans 
« aucun attlre ariiele de la meme [oi; que la 
« raison de ce silence de la loi flscaJe, su!' 
~ cette natnre de cOllvention , est "isiblemenL 
u que, sui'cant les arto 2092 el 20D3 dn Cod!' 
« civil, l'ohligation du déLitenr ellgag(~ lOllS 
Q ses Liens, elc. (4). » 

Ainsi, celLe [ois, lIi le tarif des cautionne
ments de comptahles, ni la loi des militaircs 
absents, illvoqués pourtant par la régie, lll' 

sont plus d'auclllle considération ; et ce nH~l1le 
texte de la loi du 22 fl'imaire, si formellement 
exceptionnel au dI'oit C0ll1f1l11ll, dalls le pre· 
miel' arret, n'est plus, dans lc sccond, qu"tw 
eorollaire des artides 20U2 el 20!)3 dll Cnde 
civil! 

Le mystel'e de ceHe eontradiCl.ion s'éclaircit 
á l'inslant, des qll'on rcmarque que si l'hypu·· 
theque dOTméc par 11n (il~l's, 11 'est pas le cau
tionnernent, du mointi, elle en produit cerlainJ-: 
cffels dont les cróanciers pOllrraicllt se COll

tente1' dans la pralillue des affaires, ce qw 
nuirait cOlIsidl~l'ablcmenl au tl'ésor, en reIHhnf 
plus rare la perception du uroit de cautioll
nement; tandis que l'hypothCque donnée P;ll 

(3) L. 22 frimaire all VII, art. 69, § 2,8". 
ft) Cont .• 41G3. 
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le débiteur ne peut pas tenir lieu uc ce con
trat, ni par conséqucnt tromper les prévisions 
du tarif; el la cour, voy:mt uans la forme OU 
premier acte, un détour prl~jndiciablc :mx 1n
térets du fisc, croit qn'il est de son elevoir el 

ele ses fonctions de sLatuer suivant que cet in
téret l'exige. 

l\Iais poursllivons la jurisprudence sur les 
hypotlH~ques. 

Les lettl'cs de change , d'ahord affranehies 
dc tout droit, Ollt été plus tarel asslljetties a un 

droiL de 25 c. pOllr ,100 fr. Lc· sOllscripteur 
conscnt \lile hypotheqllc pOlll' súreté des trailes 
en circulation; la cou!' craint que, par ceHe 
roie, I'u tilité dcs obligalions ordinail'es ne soit 
atteinte, et qne le trésol' ne se trouve ainsi 
privó du droit de 1 p. O/0 anque\ ces aetes sont 
a~~ujellis; elle décide que ce droit sera per~u 
sur la datíon d'hypothequc. 1\lais, pour appli
quer le droit de 1 p. OJO, la loi exige l'exis
tence elu titre d'ulle obligatioJ} prirnítive ou 
lIollvelle qui n 'ait pas subi I'enregistrement; ce 
principe ne peut etre méconnu. Ponrréponelre 
ú eeHe dimcuilé, la cour déclare, dans un 
premier arn~'t, que la dation d'hypotheque 
« non-selllcmcnt alLi~re le caractere primilif 
, de la leure de change, mais encore con
, tient, dans la réalilé, une obligation nou
« velle el distincle de la premicre (1). D Dans 
Ull second, « que si le contrat d'affectation 
• d'hypotheqlle n' opere lJ(ls novation ... il n 'est 
~ pas moins constant qu'ilconstitue un nouveau 
,( litre c!'oúli.'lalion .... , plli~qu':l l'obligation 
« comrnerciale il aJoule une obligation pure
ó: ment civile (2). » Dans un troisi(~mc, « que 
( cet acle rcnferme Ulle nouvelle oúliga

« tion (5). » Dans un quatrieme, ({ que l'acle 

(I) ti pl'airial an XII et 22 décembre 1807. 
n u 1012. 

(2) 5 aout 1833, no 1013. 
(3) 20 aout 1834, Cont., ~D80. 
1») 30 mars 1835, Cont., 4020. 
;~) 8 avril1859, Cont., ;)450. 
(O) Tous les arrets qui viennent d'etre exurninés 

ont été rendus a peu pres dans le cours d'une 
année, et ce ne sont pas les seuls que nous eussiolls 
pu relever dans cette période; v. le Contróleur. 

« notarié renferme une obligation nouvelle el 

1 d'une autre nalure (4). II Enfin dans un cin
quieme, rendu en audience solennelle, « qu'il 
~ ne réslllte pas san s doute qu 'il y ait eu nova
«( lion, ni substitution d'une dette a une autre, 
« mais que les billets a orelre et l'acte notarié, 
a: quoique relatifs au lwet d'une mé'me somme, 

q ont formé les titrcs de deux obligations 
(e distinctes ,la premiere commerciale, la 
« secomle hYPoLhécairc .... (;)). D 

Sont-ce I~l les principes de la cour, sur les 
lettres de chan3c et sur les caracteres de no
vatioll? Est-il hien \Tai que la uation d'une 
hypotheque altere la nature de la créance? Est
iI vrai qu'ullc tleite, en devenant hypothécaire, 
cesse d'elre commerciale'! Est-il \'rai que la 
cOl1stitution d'unc hypotheqne soil un litre oLli· 
gatoire? Comment concilier cette assertiO!l, que 
le contrat n' opere pas novation, éL celle-ci, 
qu'il y anéanmoins obügation nouvclle? Com
ment comprendre enfill que deux actes, quoique 
relalifs (m pret d'une m(1me somme, forment 
les ti tres de deux obligations? Assurément. 
tout cela n 'entre pas dans les principes de la 
cour; mais, comme nous l'avons dit, la pré
\'ision de la loi iiscale semble en défaut, iI faul 
y suppléer ; qu'importent les mOlifs, c'est aux 
résultats qu'il faut s'attacher. 

Ainsi l'hypotheque est tantol affrallchie de 
tout droit, tantot soumise au droit de ;)0 c. 
p. OJO fr., lantóL ü celui de 1 p. OJO, suivant 
<In'il a parll Ü la cour cOllvenable de la taxel'; 
cal', quallt ~I la loi, non-seulement elle ne l'a 
pas somnise au droit, mais encore elle a for
lllellement dl~c!aré ne pas l'atteindre. 

C'en est assez de ces exemplcs (6) pourfail'c 
voir dans (IueIs égarements l'esprit avec lequel 

année 183D-1840. Nous signalons surtout a l'exa
men des Iccleurs un arret du;) décembre 1839 
qui, sur le vu du seul arto 20D8 C. c., en l'ab
sence absolue de toute nutre disposition, soit de 
la loi de frimaíre, soit de toule autre loi spéciale, 
déclare le que le privilége de la régie pour le 
u recouvrernent des droits de mutation par déces, 
« ne se borne pas aux fruíts des irnmeubles, maí:; 
~ qu'ils'étend a la totalité des r:aleurs mobilieres, 
« et meme aux immeubles, lorsque la régie a 
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les 10Ís de l'enregistrement sont appliquées a pll 
jeter les tribunaux. Dans tous ces arrets, la 
cour a manifest.ement méconnu ses pouvoil's, 
en cherchant a prévenir des abus ou a rendre 
la perception plus fixe; elle a modifié la loi 
fiscal e , en appliquant l'impót a un cas non 
prévu, ou la loi civile, en posant des príncipes 
que eelle-ci n 'a jamais reconnus. CeHe atteinte 
esL une nécessité incontestable, et une COll

séquence éviuente des molifs éerits dans les 
arrets. Telle n'est pas la voie que le législateur 
lui a tracée. 

Si elle juge qu'il serait utife aujourd'hui 
d'assujeuir les dations d'hypotheques, les par
tages sociaux, les transcriptions de licilatiúns, 
les tr::msactions, les transmissions emphytéo
tiques, a un droit proporLionncl que la loi 
actueHe ne prononce pas, elle en devait faire 
au gouvernement l'observation p:w ses com
missaires, aux termes de l'arreté du 5 ventOse 
an x; de semblables prúpositions ne 80nt ras 
de nature a languir duns les cartons du mi
nistere, et de tels per{eclionnemenls du bud
get sont prompternentadoptés. Combien cette 
vOle légale serait préférable aux modifications 
que la cour apporle elle-meme a la 10i fiscale, 
80l1S le prétexle d'une interprétation progres
sive! 

On conlioit comment, a l'aspect de ceHe 
jurisprudence, celui qui n'a pas fait de la loi 
du 22 frimaire une étude indépendante et 
particuliere, peut la croire soumise a des re
gles exorbitantes, et ponrquoi ce préjugé se 
perpétue. Maís ce qui ne s'apcr<.;oít, pas au 
premier coup-d'ceil, eL n'est pourlant pas 
moíns certain, c'est l'impossibité d'une per
ceplion stable et uniforme, sous l'impression 
de semblables jugements. Fondés sur des COll

sidérations prises hors de la loi, les arrets 
doivent nécessairement se contredire, c:w les 
raisons empruntées a l'intéret public , a l'op
portunité d'un impót, a l'utilité d'une modi
ficalion dans les tarifs, sont éminemment 

11 pris inscription apres le payement des créan,. 
H ces inscrites antérieurement. » On peut juger 
de re qu'une jurisprudence d'un demi - sii.lcle 

variables, et dépendent esscntiellement de;> 
idées du magistrat sur l'économie générale, 
et meme de ses opiniolls poli tiques ; 01' let> 
motifs de ceUe espece doivent d'aulant moins 
se conserver, qn'ils ne sont pas écritR dans les 
arrcts quí ne comporlent que des considérallttí 
juridiques et dans les termes du POUVOil' judi
ciaire. Toul ce que ces arrets peuycnt rappe
ler ü l'esprit du jnge, c'est que les molifs ex
primés n'ont pas été les véritablcs raisons.k 
décider pour des jurisconsulLes, au sav(Iir 
desquels ils n'étaient ]las de ualmc :\ fain' 
¡Ilusion. Or ces vériLables J'aisolls, sans tlonlt' 
sages et raisonnablcs, mais dallS un :Iutrt' 

ofdre d'idées, ne se retrollvent plus; (Lmtres 
les remplacent el entrainenl des cOllséíjllC1J(T:
diverses. Ainsi, la jurisprudence devient con ~ 
lradictoire; les 50lutiolis, 1rs doctrines se 
croisent; les jugrmellls contraircs se Hlnlll
plient; a peine csl-il [lB arret auqncl on ne: 

puisse en opposer 1/11 autre (1), l'employó ne 
sait plus aquel principe se ratlacher : les ¡\{;ci

sions supérieures, par lem yarialion, penlcnl 
a ses yeux de leu!' aulorilé; la perceptiofl 
devient individuellc, arbitraire; le mal qtn 
existe s'étaLlit. 

Ce n'est pas aux matieres fiscales que se 
Lornent ces facheuses influenccs; les fausses 
doctrines énoncées d:ms des arrt~ts aussi res
pectahles que ceux de la cour supreme, s'in
troduisent dans la pratiqlle des affaires civiles: 
si des tribunaux ínférieurs poss,~dent un savoil 
assez certain pour ne pas se l::lissel' c1l1raillef 
dans une mauvaisc yoie, lous n'ont pas la 
scicnce ou la ferrneté nécessaires a cet effet ; 
c' est ainsi que la j urisprudence des droits sf~i
gneuriaux, toujonrs mohile el novatrice, a, 
ma1gré le vOllloir des parlements, fait pénl.'-· 
trer ses décisions dan5 le droit civil, modifil' 
ce droil eL imposé ses príncipes et ses rcg!e!
au Code meme quí nous régit. 

Comment penser, en effet, que les principe!': 
énoncés dans les arrets de la cour supremc nf' 

doit offrir a UI observations de cett!" nature. 
(1) V. au Dictionnaire, les mots Mu talion se· 

cre1r, Délégation, Usufruit, Legs de so mm es : etc. 
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sont pas réellement ceux qni la déterminent, 
et qu'elle désavouera des doctrines formelle
ment écrites dans ses décisions? Qu'elle ]le 
croit pas, par exemple, que I'apport demeure 
la propriété de l'associé, que l'ltypotheque 
ch:mge la nalUl'e d'une delle commerciale, que 
les transactions sont transIalives, que le droit 
de l'emphyléole est la propriété, lorsque ces 
assertions sont exprimées par elle de la ma
niere la pllls explicite, et qu'elle en déduit 
des cOnst!(Iuences aussi graves que l'applica
tion de l'impot. Que devl'a ¡len ser du savoir 
de la COllr, le jllge inférÍeur profondément 
versé dans les }ll'incipes du droit, s'il croiL 
(1lle ces énollcialions sont sinches et les vél'i
l:1bles raisons des ancls? Que pensera-t-il de 
la cour elle-mcme, s'il reconnalt que les vrais 
motifs de ses décisions ne sont pas ceux qu'ellcs 
expriment, qu'il en est (l'aulres qu'on ne dil 
}las, et que les sollltions sont telles qu'on n'a 
lHl les jllstillel' OSlcllsiLlement qu'au moyen 
d'crrelll's insoulenaLles ? 

¡\ la yérité, qllelques-nns de ces arrels, 
cOIlstal:ml le préjugé que 1l0US signalons dans 
la jUl'iSprlldcllcc, ajoutent a l'énoncé des prin
cipes, ccs expl'cssions reslrictiyes : TClativ'e
meilt d l' enTegislremelil, eu (:gard ú; la [oi fis
cale, a-ux yeu,7; de la nJgie, el autres équipol
lentes; faisant savoir a qlli de droit, que ces 
regles devront elre suivics lorsque le proces 
s'agilera entre un redcvaLle et le [¡sc, et pour
ront /lC pas l'etre s'il s'éleve entre deux par
tic uiiers. 

Qu'cst-cc a dire? Quclle est la raison de 
eeHe difrérence? COllsiste-t-clle en ce que les 
contrals n'ollt pas le meme caractere, les 
memcs efI'els, la meme dénorninalioll, suivant 
le droit civil el suivallt le droit fiscal? Ou bien 
gil-elle en ce que le magistrat a d'aulres fonc
tions; sa justice, d'aulres regles; ses déci
sions, d'autres bases eL d'aulres fOlldell1enls? 

C'est dans ce dernier sens que le com
prennent manifestell1ent cerlains arrets; ils 
sont inexplicables autrement; c'est dans ce 
sen s que 1'cntendait M. Merlin, quand il disait 
a la cour: « Il 11 'en est point des matieres qui 

« intéressent la fortune publique, comme des 
« matieres qui lI'intéressent que les fortunes 
« privé es , parce que dans ceHes-]a ]a cour 
({ n'exel'ce les fonctions qui ]ui sont attribuées 
« par la ¡oi , que comme déléguée du prince ; 
« parce que le p1'ince aurait pu se résel'ver a 
« lui-mcll1e l'exereice de cette parlie des fonc
« tions de la souveraineté ; parce que la délé
« gation que le prince en a faite ~lla cour, a élé 
« pleinement volonlaiTe de sa paTt, et con sé
« quemment parce que la eoUl' doil exereer ses 
« fonctions comme le prince les exercerait lui
« mellle, s'it s'en élait réservé l'exercice. » 

La portéc de ces paroJes était évidente, lorsque 
le pl'inee dont parIait le procUl'eur général, 
étaLiissail:'t son gré l'impot, modifiait les lois 
ilscales de son plein pOllvoir, eL de plus exigeait 
de la COUl' elle-meme, en faveur dn trésol', des 
solutions qu'une justice courageuse pomait 
scule refuser. 

Ce sysleme d'interprélation des lois bursaJes 
n'est qu'une subordination scrvile aux youloirs 
du [¡se; s'il a pu prévaloir sous un régime des
potique et en présence d'impérieuses nécessités 
publiques, il serait une monstruosité, au milieu 
de nos inslitutiollS dans lesquelles le vote de 
l'impót et sa légitime pcrceplion, sont au rang 
des premieres conditions du pacte social. Au 
pouvoir législatif, et a ce pouvoir seul, appar
lient le droit de conslitucr les lois fiscales, et 
c 'est a l'égard de ces loís surtOllL, que le devoir 
du juge consiste dalls une exécution fidele et 
un respect absolll. Nous ne craignons pas de 
l'aflhmer, le magistrat qui se croirait autorisé 
~I aecroitre le budget d'un centime, en suppléant 
a la ]oi de l'impot, méconnaitrait ses devoirs 
eL compromettrait sa conscience, en l'égarant 
dans une fausse yoie. 

Telle n'est pas el teIle ne peut ras etre , le 
plus souvent, la porlée des restrictions dont 
nous venons de parle!'; il faut supposer que 
les tribunaux qni les expriment, pensent, en 
général, que les dénominations des tarifs ne 
sont pas ceHes de la loi civile; a ]eurs yeux , 
lorsque la Ioi fiscale a soumis au droit propor
tionnel ]es cautionnements, les baux a ferme I 
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les ventes, les donalions entre-vifs, elle a eu 
en vue d'autres conventions que ceHes qui sont 
définies sous ces noms, par le Code civil ou 
les commenlateurs du droit commun. 

BaLonS-nOUS de le dire , ce s}steme d'inter
prétation n 'esL ni moins faux , ni moins funeste 
que le précédent. 

En général, lorsqu 'une loi frappe un objet d'un 
impót, elle désigne cet objet par son véritable 
nom, c'est-a-dire, par celui qu'il rCGoit dans 
la langne parlée par le citoyen qui doit payer. 
Jamais une loi de douane n'a donné aux mar
chandises d':mtres dénominations que celles 
du commerce ; jamais ecHe des contributions 
indircctes n'a nommé vin ce qui n'est pas vin, 
ni tabac ce qui n'est pas tabac (1 ),. Il en est 
nécessairement ainsi de l'impót de l'enregistre
ment; frappant les contrats et les mutations, 
c'est-ú-dire, des choses existantes hors de la 
loi fiscale , ayant une nature propre , des effets 
déterminés, une dénominalion re<¡ue , il a dü 
prendre ces choses telles qu'elles sont; en un 
mot, les atteindre dans leurs caracteres réels 
et sous leurs vrais noms. 

Lorsque la loi de 1790, constitutive des 
droits d'cnregistrement, portait (art. 3) que 
les droits proportionnels seraient per<¡us sur 
les actes « dont il résulte immédiatement trans

oc mission , attribution, obligation ou libéra
~ tion, » peut-on supposer qu'elle entendit 
parler d'autres transmissions, obligations ou 
libérations que celles de la loi civile? 

Lorsqu'elle disait (art. 4) que le droit fixe 
consisterait en une somme ({ pour chaque es-
1 pece, suivant le degré d'lltilité qui en ré
~ sulle, )l de quelle utilité parle-t-elle, si ce 
n'esL de l'utilité que le contractant doit attendre 
de l'acte , dans la pratique réelle des affaires 
et du droit commun? 

Lorsque la loi du 22 frimaire (art. 2) expli
que que ( les droits sont fixes ou proportion
q neIs, suivant la nature des actes et mutations 
« qui y sont assujettis; » n'annonce-t-elle pas 

(1) '« Toute poudre qui ne contient pas la nico
tiane, ne tombe pas sous l'application de l'impót 
du tabaco JI Arret de la cour de Paris, du 2 dé· 

clairement, que 10in de eonstil uer des actes 
el des mulations a l'égard du fise , elle prend 
ceux qui existent et conforme son tarif a leur 
vérilable nature. 

Lorsqu'c!le ajollte (art. 4) que le droit pro
portionnel esL élabli Jlour toule transmission 
« de propriéló, d'usufl'uit Oll de jonissance de 
« biens meublcs eL immcllbles, soi1 entre-vifs, 
« soit par déces, )) pcut-on supp08er qu'elle 
elltend par propriété, cc qui n'cst qu'lI!1 usu
fruit, dan s la langue uu dl'oit civil; par usufruit, 
ce ({ui n 'cst qne jouiss:lllce; par ll1eub!e , ce 
qui est immcnhle; par acte entre-viCs, ce qui 
est par déees '? 

Au moins faudrait-il qu'elIe s'exprimút <1 

cet égard, ne fút-ce qu'implicitcment, par 
exemple , en appelant le bail une transmissioll 
de propriété , OH les récoltes coupées un im
meuble, OH un tcstament une donatio,ll entre
virs. Mais de pareilles indications lIe se re n
contrent jamais dans ses textes, et nous ne 
cOllnaissons pas une seu le dénomination du 
tarir, qui cxprime OH comporte d'auLres carac
teres OH d'autres efl'els que ceux qqi y sont 
allachés par le droit commun. 

Supposer qll\m législatclll' ait dit : «J'at
teindrai d'Ull illlpót tous les actes et [outes 
les mulations; le droit des obligatiolls et des 
transmissions sera proportionnel aux valeur;; 
des biens ~eubles et immeuhles qui en son! 
l'ohjet : mais j'entends par ohligaLion, auLre 
chose que l'obligation du droit commUlI, par 
trammission ce qui n'e¡.;t pas lransmission suj

vanL ce droit; jc caractérise différcl1uucnL les 
biens meubles el immeubles , el je Icnr donue 
une valcur í¡clive »; supposer, disons-nous, 
un tellanaaae :m lé[6s!ateur, ce serait \'acclIsel' 

ü ü u 

d'avoir voulu jeter dans la pcrccption de l'im-
pot une cause néccssail'e et féconde d'inex
tricables difficultés. Mais adll1ettl'e qu'il ait en 
cette pensée eL qll'il ne l'ait meme pas expri
mée, c'est lui faire une grave injure el lui 
imputer une rellvre sans nomo Une pareille loi 

cembre 1830; ji a fallu une loi express e pour l'at
teindre,et le législateur s'est exprirné dílIéremment. 
Vo la loi du 18 février 1855. 
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nr, serait plus IIli pacle entre l'État et les ci
toyens, ce ne serait plus une regle entre le 
trésor puhlic el les contribuahles; ce serait un 
piége oü viendrait trt'~hllchcr la fortuIlc privéc, 
saIlS qu'il fut possiblc tIe l'éviLer; ritllpot !le 
scrait plus la contriLution juste, égale eL né
cessaire de chacun , lIi UIle charge proportion
née allx bénéficcs qll'il retire oe l'éLat social; 
ee serait le huLin dll fisc et le produit d'nne 
pl'csse tmn ultneusc cxercée sur les houn;es des 

partieulicrs. 
Les :lJ't. ú8 et ú9 de la loi de f"imaiee, con

tiennent envirol1 cent cinqllanle dénominaliolls 
de cOlltrats Oll d'acles, toutes dúersemenL lari
fées, par conséqllent, toutes soumises ü une 
nppréciation spéciale et propre , exigcant pom 
I'npplication de l'iml)ót, ladéterminaLion exacle 
des éléments qui les distinguent ou qui lcs 
caractérisent. Si, par cela seul fJu'cllc est 
employée dans un but fiscal, on doit penser 
qu'une de ceB dénominatioJls comporte un sen s 
autre que celui qu'clle reGoit en droit eoml11un, 
jI faut eH dire alltant de toutos, cal' ellrs OIlt 
toutcs pour ohjet d'organiser un impót. Cc ne 
sf'rait dOlle pas assez des difficnltés déjü si 
gr:wcs qlle présellle, 1)1(\I1IC en s'auachant aux 
acceptions ua droiL civil, l'exacte qllalif¡ca
tion des contrats, il fandraiL encore que le juge 
eút ~I reconnaitre la convcnLion ouc le tarif a 

1 

comprise sons chacnn des cent cinqllante 
noms <Iu tarif, sachant scnlcrnent que cette 
cOllvention n'est pas ceHe que le droit COIamun 
nomrne amsl. 

raillcment on objectel'ait que la divergence 
des deux I::mgages Jl'e'(isU~ qu'ü l'égal'd de 
quelfIlIcs conlrats; la dimcu!tl~ n'en sCl'ait que 
plus grande; cal' it quoi reconnaitre quand le 
législateur parle la Jangue du droit cornmull , 
ou quano il en rejelte les acceptions, s'il ne 
I'exprirne pas? Un telS}Sleme ne serait suppo
sable qn'autant qn 'il elH pris soin dc donner de 
chaque mot tlne définitioll particuliere; mais 
il ne l'a point fait : de memc que dans I'éla
hlissemcnt des principes généraux, la loi avait 
déliigné, comme objet de l'impót, les actes, 
les lllnlaLiolls, les obligal.ions, les libératioJ1s, 

de meme, dans l'application de ces principes. 
elle a désigné ü des perceplions diverses les 
acceptations de succession, les renonciations, 
les acquiescements, les avis de parents, les 
compromis, les décharges, les procmaLions, 
les ralificatiolls, les baux ü ferme Oll Ü loyer , 
les haux ü vie, les haux ü rente, les CCSSiOIlS 
de créanccs, Ics quiu:mces, les vénles, les 
donations enlre-vifR, etc., sans cxplicatioIls Oll 

reslrictiolls autres que eeHes qui doivent senil' 
a distinguer les dénominaLions dll tarif entre 
elles; pa!' exemple, « les reconnaissa!lces 
« purcs eL simplcs lIe contcnant aucune obli
« gatioll, » frappées du droit fixe (ar1. OS, 
§ 1, 11° 3D), el « les reconnaissances contenant 
« obligaLion de SOIl1mcs, » tarifées au dl'oil 
proportiollnel (ari. ca, § 3, nO 9). SOllvent elle 
a désigllé les convenÜonR par leurs efl'ets, mais 
jamais elle n'a SUppOSl~ des cffeLs qui ne 1'118-

sent réels et vérilablemellt pwduits. 
Qu'on lise attenlivement et de hOllne foi 

toutes les dispositions de la loi de fl'imaire, et 
ron sera COI1VaillCU que jamais elle n'a parló 
d'aulre langage que celui de la loi civile; et, 
en cfTet, elle ne pourait dénaturer les contrals, 
en les frappallt de l'impót. 

Qu'est-ce donc que le drolt d'enregistre
ment? Ces! le pl'ix de l'exéclllioll garantie 
aux conventions; la protectioll qne la loi civi!e 
leur aecorde, la loi fiscal e la fait payer. un tel 
systeme n'a ríen que de juste el d'équitable. 
Celui qui tiellt un h¡~lléfice de la juslice sociale, 
en doit une par! au pouyoir qui l'organi,ie el 
la soutient. Mais s'il ne demande rien ü la loí 
civile, 8'il n'en obtienl rien, pourquoi sCl'ait-il 
tenu de payer'? quelle sera la cause de sa dette, 
l'équivalenl de sa contributÍon? L'impót sera 
perGu sur une "anité et II 'aura pas meme un 
prétexte. 

La garantie de la loi civile est si bien la 
cause du droit, que, relativemcnt aux actes 
)lOn translatifs d'iIlll11cuLles, la loi fiscal e 
n'exige leUl' cllI'egislremcnt que s'il en esl fait 
usage en justice (:1l't. 23 de la loi de frimaire) ; 
::;i le deoit es! irnml~dialement per<;n sur les 
ac(('s pllblies, c'PSl qu'ils ont immédiatemenl 
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force exécutoil'c ; si les mutations immobilieres 
le payent également, ayant. loute intervention 
des tribunaux, c'est que la propl'iélé a loujours 
beso in de la protection de la loi cirile, et 
qu'une transmission ne g'opere que par sa 
plllssance. 

Ce principe se révele dans toutes les dispo
sitions de la loi fiscale; jamais un d1'oit n'est 
per\;u sur un acte qlli 11 'apporte pas un béndice 
nouvean ; CCllX qui ne sont que l'exéculion, 
le cornplément (I'un al111'e, 011 un acte refait, 
ou une p1'isc de posscss¡on, ouunc délirrance, 
ne subissent (IIlC le salaire de la forrnaliLé 

J 

(arl. 68 de la loi de frimaire). Jamais un 
meme objet n'est soumis deux fois ü l'irnpót. 
« Un tel sysleme, porte l'avis du conseil 
~ d'Étatdu JO seplembre 1808, n'est ni dans 

({ le texte, ni daos l'esprit de la loi. » Les 
droits dc mutation ne sont immédiatement. 
per<;,us que sur les actes qui operent immédia
tement transmission. (Art. 3 de la loi des 
5-19 décembre 1790.) Ainsi lc bénéficc du 
tisc sllit celni des contractanls et subit les 
memes condilions : « La loi de fl'imail'e, dit 
~ un arrétdu '12juillet 1832, !le peut rece
\Í "oir d'applicaLion qu'aux actes qui contien
e lIent des obligations récllcs et un engagement 
t actuel. » 

Cette relation si manifestc des droits du fisc 
et des effets de b loi civile , lorsque les efTets 
de ecHe loi sont nuls, n'est pas moins évidente 

lorsque ces effels sont variés. La Ioi cO/Jslilu
tiye de l'impót a déclaré (art. 4 ) que l'éléva
tiOIl des droils est déterminée par l'lltilité des 
conventions; le législateur a fait lui-meme 
l'évaluation de eelte utilité divel':;e, et, quel
que arbitraire qu'elle puisse erre, nul autrc 
que lui ne peuL ]a modifier. Ainsi, pou!' tarifer 
la vente, la loi a pesé 1'1ILilité des ventes; ponl' 
tarifel' le calltionnement, elle a pesé l'utilité 
du cautionnement. Combien son "(BU serait 
méconnu et son principe violé, si les tribunaux 
apres avoir fait payer ü l'acheteur ou au créan-

(1) Arrets des 25 aoftt 1812 et11 novembre 1814. 
(2) "Attendu, porte un arret du 21 fév. 1826, con

té traire a tous ceux qui 80nt intervenus en matiere 

cier, les dl'oits mesurés par les avantages de 
la vente ou du cautionnement, leur refusaient 
ces memes avanLages chcrement achetés? Un 
tel résuhat nc sentit - il ras cmpreint d'une 
injl1stice révoltanLc, et peut-il elre écrit dalls 
une loi! C'est ccpendant celui quc de nom
hreux arrelS Sllpposcnt, et les décisions pré
cédemment rappelées en ülfrent des exemples 
rem3.rquables. 

La cour a rait payel' le dl'oit de cautionne
lllcnt sllr l'hypolhcflllC consC'lllic par un ticrs; 
01', indépendamment de ce droil, ji en a été 

pcn;:u un atltre slIr I'Jlypothcquc, en vertu 
de la loi spécjale du 21 H~[)tóse an VII. Lors
que le créancier viendl'3 dl'lII:lllder ;', la Joi 
civilc, la déliuance des ohligaliol's donL il a 
payé le prix, les lrihnnaux. feront exéculcr 
l'lJYfJotlll~qtIe, mais ils rcfusel'ont le caution
nement : c'est la COIll' de cassation qui l'a 
jugó ('1). 

Cette mcmc cour, qui déclarc que la deHe 
eommcrciale deviellt ci"ile par ladatioll d'hypo
thCf!UC, affranchira-L-elle le débiteur qui a 
payé le dl'oiL des detles civiles, de la com
pétence conllnel'cial(~ et de la conlrainte 
par corps? l\'Oll, elle a ellcorc jugé ce 
point (2). 

Elle per~oit le droit de ,1 pour 100 sur ceUe 
ll1cme datíon J'hypotheque, parce que, dit
elle, ji y a litre nouvcau et indépendallt d'une 
obligation distincte. Adlllctlra-L-el1e done le 

créancier deux fois ú rordre '? I'ndmeltra-[-clle 
rneme unc fois, s'ilnc Pl'otluiL pas la lettre de 
change'! 

Elle .illge que le kgataire, en transigeant 
arce l'hériticl', lui a "endn la moilié de la 
successioll; accordcra-t-clle :'t ce dcrnier, 
allqucl elle fait payel' les droits de la vente, 
les aYantages de ce COnll'at, la garantie, la res
cision ? Assurémell t, nOIl. 

Nous avons dit que la cour de cassation fait 
percevoir le dl'oit de transcl'iplion des actes 
de ll1utations immobilieres , sur les acles de 

«( fiscale, qu'il est certain en droit, que la garantie 
H hypothécaire que le débiteur ajoute a son engage
(( ment principal, n'en thange pas la natllre. " 
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part:lge que les officiers publics soumettent 
:1 la formalité; apres avoir exigé ce droit, accor
oel'a-t-elle aux parties les avantages qu'il sup
pose? C'est un avantage, en effet, que celui 
oe purger une acquisition des hypotheques 
~ni la grevent, et l'impót de 1 1/2 p. O/o en est 
le prix que I'aequél'eur paye a la société; l'hé
ritier sera-l-il done admis á purger la part qui 
lui est. échue par licilation? Non, un arret du 
j 9 juillet 1857 est formel sur ce point. 

S'agit-iJ d'appliquer l'impót, la conr déclare, 
dans son arrel du 9 mai 1837 et dan s beau
('oup d'aull'cs, que les actes entre héritiers 
( sont de naturc a drre transcrits, parce que 
~ la transcription a pour ob}et de purger les 
, hypothequcs dont les biens adiugés pour

é{ raient élre grcvés du chef du défunt, D elle 
ajoute, dans un arret du 6 mai ,1840 (1), «que 
~ la transcription pouvait importer d la libé
~ ration de l'immeuhlc. )' Confirmant ainsi 
l'erreur de ceux quí croient a la vérité de ces 
:uisertions et provoquant par cela meme, invo
lontairement sal1S doule, des transcl'iptions 
qui n'ont que ceHe erreur pour cause. Puis, 
lÍlr¡;que les contrihuablcs ess3Jeront de purgcr 
les hypothequcs et opposeront aux créanciers 
lt~s principes de ces 31'I'(~tS, ]a cour leur répon
tIra que les dispositions de la ]oi, relatives au 
délaisscment, a la discllssion, a la garanlie, a 
la purge, sont étrangeres a I'hérit1:er, et ne 
!)'appliquent qu'au tiers détentettr, c'est-á-dire, 
a i'acquércur et au donataire : « que l'héritier 
<1 recherché en cette qualité ne peut purger; 
< qlle les arlicles du chapitre VIII (celni qui con
q cerne la Il'anscription ) lui sont absolument 
~ inapplicables; qu'il en est de meme des arti
« eles 2168 et par suite aussi de l'art. 2169.]) 
(Arret du 19 juiHett837 , Control., 5119.) 
A insi, pOllr motiver un impót qui ne peut 

(1) Cont., 57(19. 
(2) « Une loi nouvel1e, disait I'orateur du gOll

vernement , dans rexposé des motifs de la loi 
(: du 17 ventosean Ix,des qu'il s'agitderetoucher 
(( celle du 22 frimaire , paraitrait peut-etrc devoir 
(( ernbrasser un plus grand nombre de dispositions 
(( (Jue n'en con líen! le projet qui vous est présenté; 
" m;¡is il y anrilit de l'ineonvénient a vOllloir devlln-

apparemment s'appuyer d'aucun texte de 10i 
fiscalc, la cour met en avant des principes de 
droit civil, qu'elle a hate de démentir lorsque 
le contribuable en réclame l'application ; des 
milliers de licitations ont été transcrites en 
présence des arrets qui déclarent la transcrip
tion utile pour purger les hypotheques, pour 
libérer l'imrneuble, et cependant les héritiers 
ne peuvent ni purger, ni libérer les biens héré
ditaires, et des 10rs, la transcription ne saurait 
Icur elre d'aucune utilité. 

Et ne croyez pas que ces contradictions 
s~ient, non plus que eeHes des arrets sur les 
actes nuls, l'effct d'un changement dans les 
doctrines de la jurisprudence; l'arret du 
i 9 jl1illet 1837 , qui refuse a l'héritier le droit 
de purger, suit de pres celui du 9 mai 1837, qui 
déelare la transcription nécessaire pour purger 
les hypotheclues, et préccde celui du 6 mai 1840 
qui considere que cette meme formalité importe 
a la libération de l'immeuble. 

A qui imputer un pareil systeme d'impot, 
cclte injustice d'une législation qui promet et 
ne donnc pas, qui fait payer et ne délivre pas '! 
Ce lI'est assurément pas au législateur; il n'est 
pas une seule disposition de la loi qui le sup
pose; la conformité de l'impót et des droits ga
rantis aux contribuables, est partout écrite (2). 

Et la cour de cassation elIe-meme a proclamé 
ce principe! « La perception des droits d'en
« registrement, dit un arret du 19 juin t 826, 
« doit etre réglée par la nature des acles et 
« par l' effet que la loi attribue a ces acles, au 
« moment oil ils sont soumis a la formalité , a 
« moins qu'il n 'en ait été autrement ordonné 
« par une disposition formeHe de la loi. J Et 
suivant un autre arret du 27 novembre 18t a, 
e les loís ont bien établi les droits d'enregis
« trement, mais elles n'ont pas soumis a ces 

,~ cer, pOllr lous les cas possibles, dans cette partie, 
« le Code civil et celui de prorédure , sur le queb 
« la loi de l'enregistrement viendra un jour 
( 8' appuyer d'une 'maniere stable, tant pour le 
H dénombrement des actes et mulations, que 
(( pour le reglemellt des droits qu'U., auraient a 
(, suppm'ter. ») 
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uroits, des acte¡.; qui , suivant la loi civile ... 
« n'operent ras mutalion ... Jl e/U été contra
« dicloire, a bien elire, d'annuler la prétendue 
« mulation de propriélé, el de (aire payer les 
« droits qw: n'étaient dus qu'a raison d'une 
« mulation opérée. » 

Ces maximes sont constamment reproduites 
dans la jurisprudence; dans toutes les ques
tions d'exigibilité, elles sont appliquées. La 
conr a-t-elle jamais déterminé la perception 
sur un contrat, sans en fixer le caractere et la 
{}ualification, par les principes du droit civil, 
toules les fois qu'ils se sont pretés 3 l'élablis
sement de l'impót? N'est-ce pas en verlu de 
res principes que sont per<;us les droits des 
obligations de sommes, des actes portant no
valion, des donatiol1s payables au déces dn 
donatcur? N'est-cc pas sur ce que le droit a 
de plus subtil, qu'elle a fondé les dislinctions 
qui régissen tia perception sur les alternatives, 
les facu1tatives, les conditions résolutoires 011 

suspensives, les nullilés ou les rescisions? 
N' est-ce pas sur le droit civil mellle que la 

cour appuie sa jurisprudence contradicloire 
sur le droit de transcription? C'est parce que 
les licitations ne sont pas des actes de nature a 
éire transcrÍls, qu'elle refuse le droit de t1'ans
cription sur celles qui ne sont pas présentées a 
la fo1'malité, et c'est parce que ces mellles 
actes sont de nl1ture a cire transcrits, qu 'elle 
liquide le meme droit quand la formalilé est 
reqllise. Or la nature d'lln acte relativement 
a la Il'anscl'iption, d:ms tous les cas, ne peut 
(lépendre que des rCt!les du Code civil. 

Bien plus, si l' on vent connait1'e les vérita
bIes c;:¡racteres des institutions contractuelles, 
sous J'elllpire du Code civil, le vrai sens des 
:ut. 151 rl et 1 ¿;2rl de ce Code , en ce qui con
cerne les conveutiolls de préciput el les stipu
lations sur la conmmnauté, l'application du 
principe de 1'art. 883 aux sociétés civiles 011 

conjugales, la nature des donations de sommes 
paphles a terme, ceHes des onvertures dc 
créd it, e' est la jurisprlldence de la cour de 

(i) r. M. Duvergicr dan s son exceIlenl Tl'ctité 
de.' SociPtés. . 

cassation sur l' enregistrement, qll 'il faut nt~

cessairement consulter; nulle aulre part, on 
n 'en tromera d'exposilion plus nelte, plus 
précise, plus complete et plus lumineuse. Ce 
n'est meme (chose remarqllahle) que dans cetle 
jllrisprudence que les jurisconsllltes ont pI! 
rencontrer J'établissemen t des droits des asso
ciés sur le fonds social, pend:lllt l'association 
et apres sa dissolulion ; les commcntateurs du 
Code civil ont dll, pour hien comprendre le 
sens et la porlée des art. 5~W, 184J eL 1872 
de ce Code, recomir iI ces al'r(~Ls rendus en 
matiere d'enregistrelllent, donL la cour 1'ejettc 
aujourd'lllli la doctrine, dans les décisions que 
nous ve non s de faire con naitre (1). 

S'il élait vrai, comme on le supposc, (lile 

les dénominations de la loi fiscalc ne sont pas 
celles de la loi civilc, iI l'ésulterait nécessaire
ment de cette diversité d'aceeption, que, que\
quefoís au moins, des acles soumis au droit 
proportionnel, par leur cal'actere civil, s'en 
tl'ouveraient affranchis pat' une cOllséquence de 
Icm caractere fiscal. Mais il n 'en est point ainsi; 
nous avons examiné la jurisprudence avec le 
plus grand soin, sous ce 1'apport, el jamais 
nous n 'avons vu ·Ia nature exceptionnclle de 
la loi fiscale invoquéc 011 mise en avant que 
pour justifier une perception a laquelle les 
principes du droit civil nes'accommodent point. 

Enfin, s'il était possibIe que les contrats 
eussent, dans l'application de l'impot, des élé
ments tout spéciaux, ces élémenls!le deuaicnl 
pasvarier. Or nousvoyOl1S, all contrai1'e, <J1l'ils 
changent tOI1S les jours et slIivant le bcsoill d('~ 
dédsions; ainsi les sociélés de la loi IJursalr 
n'ét;:¡ient pas, en 1835, ce qu'cllcs sont en 
1840; le cautionnemellt n'est pas quand il 
s'agit d'un tiers, ce qu'il est quand il s'agit 
ou débiteur; et dalls la lIombreusc jurispru
denee sur les démissions anlicipées (2), les 
actes qualifiés parlage, sont précisémcllL CC\lX 

auxquels on refusc ce eat'aClel'e, dans Ir" 
:lrrcts non moins nombrenx sur le dl'oit addi
tionnel de transcription (7)); el toujOlll'S rr7afi· 

(2) V. n° 2587 et S\l¡\,. 

í:'i) 1'\:"27'27 et !\\liv. 
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t:cment a l'cnre9istument, ou eu égard a la loi 
íiscale qui garde, sur ces qualifications particu
¡ieres, le 8ilence le plus absolu. 

La jmispl'Udence de la cour de cassation 
cuntient, en matiere d'enregistrement, non 
llloins qu'en matiere civil e , de ces décisions 
ou brille avec éclat la science profonde du 
magisti'at; OU la c1arté , la concisíon et l'éner
gic du style , jojntes a la pureté des príncipes, 
1'Ollt d'llll aITet un habile et savant résumé de 
toute une doctrine, offrant au jurisconsulte un 
objet d'études fructueuses et souvent d'admi
ratjon. Ces arrets /le sont pas 1'.1 res , qui réso{
yentddinitivemcllt une qucstion fonuamentale, 
tixcnt l'intelligence d'une disposition, révelent 
le systcme de la loi, el apres lesquels la con
tl'overse n'est plus permise. 

De ce nombre estla jurisprudence sur les 
haux verbaux, qui f¡xe le droit a l'égard de 
toutes les COllVCllances verbales; sU!' les collo
calions amiables, élahlissant les regles de 
l'application des tarifs; sur les soultes de par
tages anticipés, démontrant l'affl'anchissement 
de touto dis{losition corrélative ou secondaire; 
sur les stipulatioIls conditionnelles, sur l'effet 
prélcndu l'étroactif des lois fiscales, etc. De
puis que la COlll' a slatué, nul débat n 'a été 
élevé et lle poUl'J'ait l'etre, a l'égard des prin
cipes qu'elle a démontrés, tant est grande la 
elarté qu'elle ajelée sur la matiere qui leur est 
propl'e. Mais aucun de ces arrets ne suppose 
un caractcre exceptionnel aux dispositions qu'il 
appliqlle; quoit)ue relative a une loi spéciale, 
c'est aux regles du droit commun que l'inter
pl'étation s'y rattache, et c'est pourquoi leur 
autorité est devenue si grande el teur appari
lÍon, le terme des proceso Ce fait est remar
quable, on peut en vét'ifier l'exactitude; il est 
décisif dans la question qui Hons occupe. La 
Ol! la cour a considéré la loi, comme juge, 

(1) "Les progri~s de la jurisprudence, a dit un 
, de nos plus judicicux juriscollsultes. ne consis
" tent pas ;) se modifier incessammenl, mais a se 
\( fixer. JI (Fauslin Hélie, Nolice sur M. Barris.) 

(~) V. les arrcts sur les dations d'hypotheques 
pour sÍlreté de !etlTes de challge; V, I'affaire 
d'.Elampes dans Jaqllelle I'avis de la cour, con-

clans les limites de ses pouvoirs, la OU elle a 
rait application a la loi fiscale, des regles du 
droit cornmun, elle a porté la lumiere et fait 
taire les déhats; la perception est devenue 
stable, uniforme; le contribuable a pu savoir 
ce qu'il devait, le receveur ce qu'il avait a per
cevoir; la jurisprudence a fait un vrai pro
gres (1). Mais partont oi! l'esprit législateur a 
dominé, partout OU le magistrat s'est cru, 
pour interpréter la loi du 22 frimaire , un pou
voir exceptionnel, et dans une matiel'e exor
bitante, les arrets sont intervenus eontrarlic
toires, les motifs ont proclamé et répandu 
l'errenr; la perception pst devenue incertaine, 
le lrollble et le désol'dre s'y sont intl'oduils. 
Nous ne connaissons pas \lile seule de ces fa
che uses décisions , qui n'ait été suivie de con
testations nombre uses , pas une seule sur 
laquelle la cour n 'ait eu a combatlre la résis
tance des contrihuables el eelle des tribunaux , 
pas une seule elltin qui ait encore acquis dans 
la jurisprudence le caractere de chose jugée et 
de regle certaine. 

Sí l'on doute de ce1Íe asserlion , qu'on exa
mine les décisions que nous avons rappelées 
dans cetle discussion , et qu 'on nous dise quelle 
est celle qui n 'a pas multiplié les pl'oces; quelle 
est ceHe que l'on doit cOlIsidérer comIlle déti
nitive; quelle est celle que les juges iuférieUl's 
ont llllanimernent admise. 

Plusieurs d'entre elles, quoique réeenles, 
ont éLé déja l'objel d'un double pourvoi et d'une 
audience solennelle (2); d'aulres doivent pro
chainement y reparaitre (3). Pourquoi tant 
d'arrels de la cour, sur ces questions, si ce 
n 'est paree que les trihunaux ne se lassen t pas 
d'en appeler a son examen plus attentif, sur 
des doctrines 3uxqllelles lem conscience refuse 
de se résigner. On peut prédire, sans crainte 
d'etre démenti par l'événement, qu'illui fau-

stamment rejelé par les tribllnaux, a définilive
ment succombé, devant un arret de la cour de 
Rouen; n° ~9ü6. 

(5) V. au Contraleur, article 5948, le jugc
mcnt si pllissamment llIotivé du tribunal de Fou
gere. staluant sur le renvoi de l'arret du :?9 jan
virr 1~H) 
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ura revenir elle-meme sur ses décisions, ou re
courir pour leur maintien, a l'intel'vention du 
Jégislateur, qui deVl~ changer la Jor et y in
troduil'e des dispositions 1I0uvelles, pOllr la 
renore conforme a l'interprétation qu'on veut 
luí donner. 

Le systeme qui [ait, des matieres d'emegis
trement, un objet exceptionnel, et sé pare les 
regles el le langage de la loi fiscale, de8 
regles el du langage de la loi civile, est done 
jugé: cinquante ans d'expérience I'ont con
damné; son jugement est écrit dans b juris
prudence de la cour. C'est a lui, surtout, qu'il 
faut imputer le mal qui demande inslamment 
un remede. C'est la cause principale de la 
contradiction des arrets el par suite du dés~ 
ordre des perceptions. Ce systeme est mau
vais, faux, déplorable~ puisqu'il produit d'aussi 
funestes résultats; si des magistrats tels que 
ceux qui, jusqu'a ce jour, ont composé la cour 
supreme, n'ont pu en éviter les conséquences, 
leurssuccesseurs nepeuventse flatter d'y échap
per. C'est une voie qu'il faut se garder de 
suivre, aujourd'hui qu'on en connait l'issue. 

Que les tribunaux prennent pour regle, dans 
toutes leurs décisions, que le législateur n 'a 
pas deux langages, et celui de la loi du 22 fri
maire deviendra clair pour quiconque entend 
celui du Code civil; clu'ils se rappellent que 
rette loí doil etre interprétée strictement) 

que l'impót ras plus ylle la peine, Ilf" 

s'étend ni se diminue au oré dI! J"lIUC eL les , b - c.' 

arl'els devicndront uniformes el l:itablcs; la 

perception se reglera et le désordrc s' CmlC(~ra, 
Sans doute, les difficultés du droit COIlIIIlIIII 

cxerceronL lcu\' influcnce el introrluiront pa/'
fois la divergence dans les jngelllen!s, mais 
nécessairement ces diflicllltés diminueront, 
lorsqu'elles n'aurollt qu'ulle SOUI'CC. La per
eeption de l'impót raLtachée :mx vrais carac
teres des conlrats, sera ce qu'ellc doit etre. 
en reposant sur des n~alités. La jurisprudence 
fiscale eL la jurisprudence civile marchcl'onL 
d'un meme pas; la pl'crnierc parlíciprJ'a aux 
progres de la seconde eLles aidcl'a scnsi blemcn t. 

C'est a la conseience des jllges l/ue nous 
adressons ces réflexions; qn'ils regardent ce 
qui est el ils en apprécieront la justesse et l'op
portunité; le Dictionnaire que nous publíons 
leur ofl're un tableau fiuele de la confusion OU 
de faux principes ont jeté I'impót. Ni la loi, 
ni ses imperfeclÍons n'cn 80llt la cause. Le 
recours :lU législateur n 'est pas des a pré
sent indispensable; son intervention peaL etre 
attenuue; en prenant la législation tellc qu'clle 
est, les tribunaux peuvcnt ellcore, en r:ltta
chant leur jurísprudence ~l ses vrais principes, 
ramener l'unilé dans la perception. C'est notre 
but, el nons avons conHancc qu'ils 1l0US ai(le 
ront a l'attcindrc. 
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LE CODE CIVIL ET SES COMMEN'fATEUHS. 

(Tl'Oisiemc ar'ticle (1).) 

COVIIS DE DItOIT CIVIL SUIVANT LE CODE FItAN';AIS , avec les sommaires ou exposés analytiques cn tele 
de chaque chapitre el section de maticre, une table générale a la fin de chaque volume et des noles 
indicalives des lois romaines et anciennes ordonnances ou ont ét¿ puisées les lois nouvelles, el conte
D:!nt les observations qui ne pouvaient entrer dans le lexte sans en inierromprc la marche; par 
1\1. DUUANTON, professcllr de droit civil á la faculté de Paris, membre de la L(~gion d'honneur; 
quatriéme édilion, considl:rablemcnt augmentée, contenant le tcxte des lois qui ont modifié la 
législation en nelgique, la jllrisprudence de la cour de cassalioll et des cours d'appel belgcs, le 
renvoi de chaque article du Code fran~ais a I'article correspondant du nouveau Code de Hollandl' ; 
la concordance entre le COd6 civil frall~ais et les eodes étrangers; le texte des eodes: 1° fran«¡ais; 
2" des Deux-Siciles ; 3° de la LOllisiane; 4.0 sarde; JU dll canton de Vaud; 6° hollandais; 7° bavarois; 
8° autrichien; 9" prussieui 10° suédois; 11° de Herne; 12° de Fribourg; 13° d'Argovie; 140 de 
Bade; 15" d'HilHi j el les lois hypolhécaires de : '1" Sut"de ; 20 'Vurtemberg; 3" Gencve; 4° Fribourg ; 
¡jo Saint-Gall; (jo la Grcce; suivie d'une table analyLique par ordl'e alphalJétique (:2). 

tI est impossible dc eOllte~;tcr q\le I'dlHle 
austere de lIotre lég;islation civile n'ait subi, 

< 

eomme la plllpart des dIOses de ce mOOllc, 
l'empire dc la lllodc el dcs événemcnts. Pen
daIlt les dix demiel'es :.tllIlées de la pél'iotle 
illlp(~l'jale, ~l raison tle la diílicultó de faire 
un COIIl'S sur les loís ccnsées en 'vigucnr 
;';011:-; un gouVel'lIl~llwllt qui poussait l'abso
InlislIll! au point de He eomple!' pou!' rien 
les décisiollS de la justicc, eL (k !'ClllCUI'C 
en j IIgclllell t des pcrsonncs aCfJ uíuées pal' le 
jlll'y, le dl'oit civil HC fut glle!'c expliqué dans 
les éeoles que par lc droit romain, et (bJls 
ses rapporls a\'cr: le droit l'omain. C'cst aillsi 
qne fut intel'pl'éié et appliqué I'al't. 2 de la loi 
de veJltóse an XII, pOl'tant )'{:~orgallisatioll des 
l;tcuItés de droit qui prcslTi\aitl'ellsctgltemcllt 
du droil romain dans scs nLZJ1JOrls arce le droÍl 
('ranrais; c'est ainsi (IlIe d'unc hl'alldw acces
soirc d'clIscigncmclll, on fit UIIC bl':ludlC prill-

(1) V. Archives, L lB, p.IO!) el :>;i!). 
U) 1 ::.hol. ill~" 1I de ux coloIllles; lIru xcII es, 1 ~ i I , 

cipale, eL vice versa. AlTiva le gou\'emCnlelll 
de la rcsLaul'ation avec 13 prétellLioll d'elTaeel' 
en Frallce les villgt-cinq dernieres :llln(~es de SOll 
histoire eL de continucl' la vieille Illonarchie ; 
ce fut d(~s 101's prillcipalement dans les an
Ciel1l1eS coutumcs, dans les anciennes ordoll
nances qne régissaicllt nagllel'c les divel'ses 
parties du leniLOil'e fl'all~~ais que ron chercha 
les SOUl'ces de la législalioll civile. En Belgi
que, Ics étndes, par UlllllOLil'tout différcllt, sui
virenL le HH~mc conrs. Ce ue fllt pas dans 
l'illtéret dc la maison régllallt.e, lUais avec un 
vague instillct de natiolla!ité qui, quinze alls 
plus tard, devait por ter ses fl'lIils que lcs ci-dc
vant départcmcnls fralH;,ais, réullis ü la lIol-· 
lande, se sOllvinrent (}u'ils avaient, eOlllmc 
!l1'()\illces uelgiques, un pa~sé gloriclIx. Le 
gOlll (Iui se révela a ceUc (~p(lquc pOIll' les óln· 
tles historiqucs eL :;péci;¡!emcllt pour l'hisloirc 
llatiol1ale HC fut (las sans illfluencc sur l'cnsei-

Sociélé BeIge de librairie HAUllAN et compaglll.'> 
(L'ouvragc complet est en vCllte.) 
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gnement du droit, et les anciennes coutumes, 
les ordonnances, staluts, édils et placards 
remplaccrent le Corpus juris, dans lel5 mains 
des juriseonsuItes belges. D'aulre part, avee les 
années, le nombre des questionl5 résoluel5 par 
leí> cours el tribunaux augmentant ineel5sam
ment, tant en France CJu'en Belgique, donna 
naissanee ü ce s)'steme commode qui subslitue 
au raisonnement la mémoire Ol! la leeture des 
arrets, el qui transforme la seience du droit en 
art d'imitalion. Enfin, apres avoir recherehé 
les développements dc la loi civile dans la 
législation originaire et dans son applieatioll, 
les juriseonsu lLes, tourmentés par cc bel50in 
dc progres qui cst une des lois de nolre naturc, 
ont cherché dans les législatiolls élrangeres des 
élémenLs d'arnéliol'ation pour la législation na
tionale. Les quall'C hases distinctes de l'élude 
et de l'enseignement du dl'oit ont done été : le 
droit romain, Ics couLumes et les anciennes 01'
donnances, la jurispl'IltIence el le droit com
paré; hases fausses et fragiles lorsqu'elles 
s'exeluent; bases réelles et slables lorsqu'elles 
sont toutes aeceptées. Malheul'eusement la plu
part des commentaLeurs ont éerit sous l'ín
fluence d'une idée dominante; la plupart, pOUl' 
ne s'etre placés qll'á un seul point de vue, 
n'ont obten u que des aper<,;us faux ou lout au 
moins incomplets. On con<;oit que des hormnes 
ne puissent consentir a considérer COlllme une 
stérile érudition des conllaissances qu'ils ont 
acquises par de longucs années d'études péni
bies; aU3si n'est-il pas rare de trouver chez les 
romanistesallemands, la prétentioIl d'expliquer 
par le Digesle toutes les dispositions du Code 
civil; plusielll's d'entre eux n'ont pas craint 
tI'avancer qu'il ne saurait etre question d'all
cune couLume sous l'empire de ce Code, 
quoique les art. 1641 , H¡48 , '17 ñ4, 17 ñ!J , 
ainsi que heaucoup d'autrcs prouvent que la 
cOlltume ou l'usage constant forme, dans bien 

(1) 1 vol. in-8°, Paris 1837, avee eette épigra
phe : (, Peut-ctre est-il temps qu'apres avoir été 
subjugués par l'autoriLé des lois romaines, nous les 
soumettions elles-mcmes a l'autorité de notre rai
son; el qu'apres en avoir été esclaves nous en 
soyonsjuges? D l\1IRABEAU. 

(2) Nous eiterons 10 les actes de l' état civil. On 
trouve dans I'ordonnance civile de 16(¡í les prin
cipes généraux du titre du Code civil des Actes de 
l'état civil, et particulierement dans l'art. 14 du 
titre XX de cette ordonnanee, la regle de I'art. 46 
flu Code sur les cas ou la preuve résultant des acles 
de ¡'état civil peut etre supp\éée par d'autrcs gcn-

<l 

des cas, Ic supplément de la Jégil5latioll. Cet 
engollcment pOllr le droít romain, cette dé
plorable manie dc tout y rapporter, cet usagt! 
d'y consacrel' une partie Jlotable du telllps des 
études ont provoqué, comllle c'est le propre 
de tous les abus, une réacLion cn sens con
traire; dans les écoles de France' et dans les 
uníversités belges, ecHe branehc du droit a 
été tres-négligée , la sévérité des examinateurs 
est dcvenue impuissanlc (¿ comúallre la tiédeur 
el l' avcrsion totljours croissanlcs des esprits 
pour une élwle qui, telle qu'elle leur est im
l'0sée, ne parvient plus ni el les captivcr , ni ((, 
les saúsfáire; c 'eSL ce que rait obscrver 
M. llravard-Vc)Ticres dalls SOIl cxcellent 011-

vragc : « De l'Elude eL de l'ElIscigllcllleIlt d[1 

droit roma in et des résultats qu'on peuL en al
tendrc (t), » 1\ conseille avec I'aisoll de l'CS

treindre be:mcoup cette élIH\C, de cherchcl' 
dans le droit romaill) nonpas ce qui cst loi Olt 

texle, mais ce qui est misonnable en soi, el con
forme a nne saine doctrine, enfin d'en éclairer 
l' élude du flambeau de la critique, de la phi
losophie el de la ldgislalion comparée, sow; 
peine de la remlJ'e aussi l'ebutante que stérilc 
et de la vvir avant pett complétement aban
donnée. Nous faisons des vreux pour que ces 
paro les soient entendues; car les systemcs 
d'exc{usion lIe produisent jamais ({Ile de tristes 
résultats; nous n'admettons p:lS que le droit 
romain comprcnne toutc la. scicllce du droÍt ; 
lIl:lis 1I0US le considérons comme l'nne llcs 
sonrccs du droit civil: el 1I0US pensons que 
l'abandon complet de eette étude se1'ait un pas 
rétrograde pour la scíence. 

lmportants pour l'historien, les ancienncs 
coutumes, les anciens édits n 'ont pom le juris
consulte qu'un intéret secondail'e; cal' il est 
pell de matiel'es dll Code dont on retrOl1VC 
les basesdans les aneiennes lois royales (2) et 
l'un des résultats du Code a été tle faire dii)-

res de preuve. La forme des registres de I'état civil 
avait été réglée par la déelaralioll de 1í5G. -
2° Les princlpes sur la mort cil7ile sont tirés en 
grande partie de I'ordonnance de Moulins, de 
celle de 1670 et de la déclaration de Hi39.-
3° Les principes relatif:; a la nullité des mariages, 
pour déraut d'un acle de célébration, 011 pour 1'111-

son des nullité:; ou irrégularilés de cel acte, SOllt 

conformes a ceux consacrés par 1'0rdollIlance de 
Blois, par la déclaration du 26 novernbre 1ü3U, et 
par \'édit du mois de mars 1697. - 4° Les ordon
nances de 1731 et 175a ont servi principalement 
de base a\Jx disposilions du titre des Doltations 
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parailre, en général, la yariélé des cOlllumes 
locales; elles ne peuvent ctre invoquées qllc 
dans les cas déterminés par la loi ou dans le 
silence de la loi et pour y suppléer; mais il est 
de principe qu'elles ne p(\uvenl lui etre 0ppo
sées. Ainsi cell1i gui, en lrailanL de la législation 
('ivile, s'occllperair principalement des coutu
mes, des ancienncs ordollnanccs, ferait peuL
etre un livrc d'bisloire inléressant; mais il 
!le pourrait préLelldre avoir fait un cours de 
dl'oit civil. 

La jurisprudenee forme le complément de 
la législation ci"ile; cal' chaque arret, q110iqlle 
rClIdll dans llne es pece particuliere eL restreinL, 
ílans 5a force cxlérieure, aux parties entre les
{luelles iI cst inLcrvellu , rellfcrme cepemlant 
une intcrprélation doclrinale {['un point de 
y"urúprudencc, qui mél'ite toule l'attention des 
légistes, comme ayant été renolle apres de 
múres délibérations par une réunion de juris
consultes distingués, et qui ne peut manquer 
(\'ohtenir une grande inflllcnce sur la praLique. 
Toulefois, expliquer le Cooe civil par la juris
prlldence seule, ce ne serait, en définitive, que 
publier daos un ordl'e nou\'eau un recueil d'3r
réLs, en d'auLres termes changer la disposition 
des livres composant une LiblioLheque. 

Que dire de ces jmiseonsultes de la derniere 
1I10de qui savent aussi bien les lois d'Haüi et 
de la Louisiane qu'ils savent peu eelles de Icm 
pays? On eon<;oiL que la législation comparé e 
ne doit ja1ll3is former qu'une Lranehe aeees
soire de l'éLude du droit. 

Étranger a tOl1t sysleme excIusif, M. DII
ranton présenLe, hellreusement combinés dans 
eeHe nouvellc éoilion de son Cours de J)roit 
r:iril, les systemes qui, isolés , n'onL prüduit 
que des rellvres incompletes. VOllé depuis 
\'illgt ans ü l'enseignement OU droit, il a dis
cuté, eX;Hnill(~ 10m; les syslemes; il a emprunté 
it tOIlS cc qll'ils ofT'l'aicnt de bon, eL a réllssi 
ainsi ü puhlicr le !raité le plus compleL et le 
plus remarql1ahle gu 'ait inspiré le Code civil. 
Ce trait{~ est le seul qui emhrasse lOute 1\;Lel1-
due du eode civil; eL ceei est d'une grande 
imporLanee. En elJ'rt, le Code, formant un 
ensemble dont les dispositions son!. eoordon
nécs, J'ouvrage du commentateur doil égale
ment former un ensemhle dont les diverses 

rJlltle -v¡{s el des Tcslaments. - ;)0 La disp()~ition 
de ";Irt. í 311, dOllll'int1uCII(,c s'é~cl!d sur touLe la 
lIlilli('re t!('S (,olllr:lls, av¡¡it déja élé ét;lblie pélr I'ar
tit'lr :;,t dp I'nrrlollllance de l\fouJins , rt eOllSiH'[l'C 

parties correspondent entre elles. Fait par 
diITéren tes personnes, ce travail manque d'unité 
et ressemble a une marqueterie, dont les par
lies, quoique lravaillées avec soin, composent 
un tOllt sans harmonie; cal' il est impossible 
de reneontrer plusienrs esp,'ilS jetés dans le 
meme mOllle, ayant des anlécédenls eL des 
irnpressions hornogenes. 

Un autre avantage qu'a encore M. Duranton 
sur ses devanciers , c' esL que « il marche avec 
une jurisprlldenee pour ainsi dire toute faite; 
il la saisit a son demier état, et peut ainsi 
pl'ésenter comme définitivement admis ou re
jeté ce qui élait dOllleux il y a dix ou qllinze 
ans. En cOllsultantson oU\Tage, on n'aura done 
point ü craindre de voir donner comme Mires 
des décisiolls que les tribllnaux amaient pro
scrites depuis Iongtemps; mais l'auteur n'en 
conserve pas moins tOllte son indépendance, 
attribuL essentiel du professorat. Il n'est jamais 
asservi :l une décision judici~ire, et, s'il 
l'adopte, c'est que sa raison s'yest soumise la 
premie re ; s'il eroit devoir la combattre , il le 
fait avec cette mesure que lui commande son 
respecL pour les décreLs de la justiee, mais 
aussi avec toute la puissance de raisonnement 
quí est un des caracteres distinctifs de son beau 
talento 

« Attaché invariablement a l'analyse de la 
loi, on ne le voit jamais se jeter dans des di
gressions hors d'reuvre, glli font perdre de 
vue le sujet et le poinL de la difliculté; tout 
est a sa place, et ses propositiolls s'enchai
nent dans un ordre si parfaiL, que la lecture 
de l'ouuage en rc<.;oit un gl'and inléret : d'a
bord le principe el les rnotifs qui I'ont dicté, 
ensui te les dévcloppemcnts el les cOIlséquences, 
puis enfin les exceptions. Rien de trainant et 
de vagllc, point de ces opinions flottantes, 
pour ainsi dire ü plllsieurs faces, qui laissent 
le lecteur dans l'inccrLiLude sur le vériLable 
sentimcnt de l'auLellr. Si le point csl douteux, 
M. DlIranton émet son avis avec circonspec
tion, mai::; du moins ille décide , et ses motifs 
sont si généralement avoués par les principes, 
qu~il. est rare qlle I'on ne se range point a son 
OptnIOIl. 

« Le slJle de l'auteUl', tOlljours pUl', grave 
eL coneis, a constamrnent l'élévation que com-

par I'art. ~ dll tit. XX dE' celle ele 1667. - 6° Les 
dispositions dll litre de la Contrainte pa;' co"ps 
011 t (~té tirés pOlIr la plupart de celle derniére ordo/l
nallce. (Ti/' XXY I1, art. .ji til. XXXIV en enticr). 
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porte le sujet; l'ouvrage est si ric11C en doc
trine, l'esprit d'analyse y est porté a un si 
haut degré, les vues neuves et judicieuses y 
sont sí fréquentes, l'exposition si luminellse el 
la discussion tellement approfondie, qu 'iI ne 
Jaisse rien a désirer (1). » 

Cette nouvelle édition a recu d'importantes 
améliorations. Elle contient le texte des lois 
qui ont modifié la législalion en Belgique, la 
jurisprudence de la cour de cassation el des 
cours d'appel belges, et le renvoi de chaque 
artic1e <111 Code fran(~ais a l'artic1e corres
pondallt du nouveau Code de Hollande. Les 
éditenrs belgcs sesont SurtOllt appliqués:\ com
pléter 1'0uHage de 1\1. Duranton sons le rap
port de la législation comparée, ceUe branche 
de I'étude dn droit qui a fait depuis quelques 
années de si grands progreso lIs ont mis en 
pal'allele :wec les dispositions fIu Code civil 
celles des Codes 10 des Dellx-Siciles; 2° de la 
Louisiane; 3° sanie; 4° du canton de Vaud, 
5° ho\landais; ÜO h:warois, 7° autrichien; 
80 prussien, et en outre les lois hypothécaires 
de Suede, 'Vurtemberg, Geneve, Fribourg , 
Sainl-Gall et de la Grece. lIs ont disposé ce 
travail en forme de tableaux qlli , en commen
f¿:mt par la gauche, ofrrent d'abord le lexte du 
Code fran<;.ais et ensuite soit le texfe, soit une 
analyse des Codes élrangers, soit enfin un 
simple rel1Yoi aux arlicles conformes du Code 
eivil. 

Ce lravail, fruit d'une hahile et patiente 
élahoration, lm'>¡;ente le tabIeau synoptique 
des dispositions des 10is fl'anc;aises et étran
geres, seloB l'ordrc des articies du Code fran
~ais. e'est un spectacle allssi attrayant qn'in
strllctif de voir la maniere diverse dont le 
meme hesoin des institutiolls civiles se 
manifesle chez les différents peuples. L'ar
rangement, tout matériel en apparence , des 
Lexlrs, í'ournit. un enseignement pl'(~cieux; le 
par~dle¡e se lrOllve touL tracé dan s ces longues 
colonnes, syslémaliquement dl'cssées ponr les 
pays dont on· nous fail apparallre les disposi
tions législatives. 

Les Codes de SlI(>de, de neme, de Frihourg, 
d'Argovie, de Hade et d'HaItí, ne sont pas com-

(1) DUl'IN (aíné), Ribliotheque choisie des Iines 
de droit. 

pris dans la concOl'danee; les éditeurs en pu
hlient, :\ la fin du commentaire de 1\1. Dnrantoll; 
les parties du <1roit civil propremellt dit corres
pondantes aux matieres qui font l'objet du Code 
civil fran.¡ais en viglleur en Belgique; ils font 
précéder ces extraits de Ilotions préliminaires 
sur le droit civil de ces (lirers pays; enfin ils 
joignenL au Code de Sllcde des notes indica
IÍves des principales addilions el modifications 
intervenues depuis sa )luhlication. 

Ainsi se trouvent réllllies (~n 1111 seul corps 
les diverses dispositions législaLives disper
s{>es dans les pays codifiés. C'(~gllln grand ras 
de faiL dans Hile voie dc lravail comparalif qlli 
pent condllire :111 perfecliollllcment pl'ogl'es;:;;f 
des Codes, en raisant profiter 101lS les pClIples 
dn génie et des lumi(~1'cs de chacllll d'eux. 

Ce tra\'ail n'oIT1'e pas seulcment un intérel. 
scientifique; il sera d'une utilité réelle a I'a'·o
cat el au m:lgish'at, dans les cas si fl'équeuts 
oiJ, ayant ü g'occupe1' des droits des nalionaux 
:1 l'étl'angcr et des d\'oits des élrangers dans le 
pays, ils mal1fl'lCnt des docurncnts sumsants. 

JI altirel'a l'attention de toules les person
nes qui s'occupcnt séricIIserncnt de l'étude dll 
droit; car, COlllllle le dit M. Troplong dans la 
Iu-éface de son Traité sur les flypotheques : 
« L'{~lllde de la lógislation comparée est. la 
meilleure maniere d'approfolldir les grandes 
qllestions que présellle la sciellce dll dl'oit. » 

L'ollvragc se tel'lnille pal' lIlle table géné-
rale allal)liqnc des matieres par ordre alpha
béliqllC, tl'ayail qui mallque aux éditions de 
Paris. 

En somme, ce Cours de Droit civil est nn 
ouvrage pr{~cieux, bien cornposé el bien écrit; 
complet autant qu'IlIl livre de droit le pent 
(~tre , sans excéJer de justes hornes ; sobre de 
détails SUpCl'flllS , mais n 'ouhliant rien de ce 
qlli présente de finl,éret. 

Dalls un temps oü la spéculation s'est em
parée des rellvres de l'csprit, comme de toute 
malj(~re vénale, oü IC8 IiHes se ront a la tache, 
presqne i\ la toise, quand I'essenticl JI 'cst pas 
tant la qualité que le poids, c'est vraiment une 
boune action que ccHe lCuvre d'un juriscon
sulte lahorieux, usant ses veilIes san s compl.er, 
el ne se croyant quiue envers le public qu'au
tanl qll'i! a donné :} son livre tOllte la perfrc
tion qui dt~pl'n(];¡il de 11Ii. 
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Dans tous les pa ys, la position des fonc
tionnaires et des employés doit elre le COHslant 
objet de la soUicitude du gouvernement; en 
Belgique surtout, l'inLérel public l'exige aus~i 
impérieusemenL que le u!' inlél'et priY(~. Les 
a\'alllages de la centralisation dans une mo-, 
IJ:1l'chie lIli-répllblieaine Ol! les jnstitulions eL 
les rnreurs sDnt tres-démoC1'3lifJllcs, IlC sal!
rajen1 etre contcstés; elle fortifie le pouvoil' 
en r{~unissallt tOIlS les ressorts dans un pelit 
nOllllJre de lIlaillS; llIais aussi elle entraine á 
sa suite de graves el iw~\'ita!Jlcs jncollVénients, 
dont les pl'ovinces n'onL (pIe trop souvcnt a 
se plaindre. llll'est pas de moyen plus effieace 
de diminuer ces ineonvénienls que d'améliorer 
le sort des fonctionnaires et d('s employés; 
pal'lOutoü ils son1 uécouragés 011 mal réll'ilmés, 
les ;dl'ail'cs pnhliques restent en soutlrance. 

Jusqu 'ú ce jO!ll', 011 Ile s'esl point assel 
oeeupé eH Bclgiqlle des fonctionuaires de 
rgtal, eL particulieremcnt des employés de 
l'administration. Quanu on reHéchit a l'in
JIuence que la centralisation assure aux Lu
reaux sur les affaires du pays, et que viennent 
::ccroltl'c encore les pcrpétuels changemellts 
de ministeres; qllanu on se rappelle que les 
lJureaux interpretent saIls cesse les lois el 
tl'a~lcn t les ti uestions soumises pal' les prell1iers 
fonctioll1laires de l'ordre auminislratif ou jlldi
ciairc, on comprend la néecssité de confier 
des places si importantes a des homrnes d'un 
mérite éprouvé; el cependant, actuellemellt 

.\I\CII\"E5. -, 1'. Ir, ;¡" JlYH \1,,",\ 

elwO\'e, on n'exigc des emplo)'és ::Iueune COI1-

diLioll d'aptitude, aucune gar:U11ie d'instruc
tion ni de moralité. An XIX" siecle, le premier 
vellU })Cllt etre en Beloique SUl'IHUnénire ., ü" \., 

secl'étail'c général ou gouverneur! Tel indi
vidu pcuL tlevenÍl' administralelll' général 
d'une pl'ovincc, sous-chef d'un département 
millistériel, sans avoir jamais fail ses épreuves 
dans l'auministralioll, san s possédcr memc le 
nwindrc diplóme en droit! Tel simple em
ployé de minislerc a 2000 ou 2400 franes 
de tl'ai\.emcllt est chargé de reviser cl de pro
poser l'annulatioll des décisions ou actes d'ulI 
procurellr génél'al on d'unc dépuLaLioll perma
nente d'un cOIlseil provincial, d'llIl direeteur 
dcs contributions ou de l'cnregistrcníent et 
des hypothequcs , ct le millistcrc vise et passe 
OUll'C! ... Lile fois adlllis dans une administra
tion, le ll'aitemcnt de l'employé, son avance
rncnt, son avenir, tout est livré a la direction 
de ses chefs, a la poli tique changeante des 
supérieul's de l'adll1inistration; il peut étre 
rel1voyé sans enquete comme il fut rcl,;u sans 
épreuve. OH 11e saurait s'imaginel' combien ce 
défaut de préc(~dents , de súrcté et de fixité, 
Huit a la considération de l'employé. 

11 est temps ue lui rcndre la position qui lui 
est due; en angmentant ses droits, on pouna 
augmentcr ses dcvoirs et exiger plus de eapa
cités; la surveillance pourra égalemcnt aussi 
(~lre plus rigourellse et la répression plus 
sévúr. En donnant a chacun des émolllmellls 
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proportionnés a ses services, on sera fondé ~l 

lui dem:ll1cler un trayail plus considérable et 
plus soigné. On aura, de plus, l'immense 
3vantage d'auirer dans les fonctions publiqlles 
les hommes capablcs que la modiciLé des 
lraiLements, le défaut de garanlies, le trayail 
pénible et cOlllillU des bureaux en éloignellL 

Lorsqu'oIl parconrt les constitutions eL les 
lois organiques de la Baviére , de la Saxe, du 
\Vnrtemherg, du grand-uuché de Bade, des 
duchés dc Hesse et de Saxe-CobouJ'g, Oll 

trouve partout établi ce principe: « que les 
íl fonctions publiques appartiennent a la ca
« pacité et HC pcuvent elre reLirées que pour 
« une juste cause. ~ Mais c'est surtout l'ad
ministralion prussienne qui doit etre étudiée 
eommc un modele d'orgallisation. Que nos 
gouvcrnallts lisent et méditent l'ouvrage de 
feu i\I. le conseiller Humpf, de Berlin, sur les 
droits et les devoirs des fonclionnaires el em
ployés prussiens, que M. Ch. Noél vient de 
traduire de l'aBemand, ils y pourront s'1n
struire et y trouveront des lois-modeles et 
protectrices a suivre. Sans doute dan s un pays 
oü iI n'y a point oe publicité, oú iI n'y a point 
oe représenlation na tionale, ces garantics ne 
80nt pas toujolll'S súres, le recours contre 1'1n
justice ct les favcllrs est peu efficace; mais ce ne 
sont pas 1:1 de¡; raisons pour ne pas introduire 
ces garanties, ces beBes institutions dans un 
pays comme la Belgique, qui jouit de toutes 
les libertés, et OU ces écarts ne sont pas a 
craindre. 

Le monarque prussien a posé, dans ses 
instruclions royales de 1808 a 1809, les re
gles suivantes qui revelent l'esprit de l'admi
nistration de ce royaume. 

« L'aptitude el l~ mérite doivent seuls ~léci
i der dans le choix des scrviteurs de l'Etat; 
« lorsqu'íl y a égalilé sons ce rapporL, 011 

( doit donner la prdél'ence a l'anciennclé de 
( servicc. L'examell de ces qualilés doit etre 
~ fait. avec une rigoureuse impal'Lialité eL une 
( proscriplion absoluc de népotisme. Les 
« employés qui rcmplissent les devoirs de 
« lellr r1lal'ge avec fidéllt¡:'., ardClll' (-l zelr , 

« doivcnt etre traités avec encouragement, 
« etre dislingués et avancés. Les chefs doi
« vent cherchcr a inf1u~r sur les sentiments 
(J d'honnellr de leurs subordonnés , savoir les 
'! survcillcr et les l'animer. Les gouvernements 
« ne doivent pas faire descendre les rapporls 
c¡ de service de leurs subordonnés jusqu'a 
q un contrat de louage, ni traiter les fone
« tionnaires puhlics comme dc vils merce
I( n:.lires; cal' chacun d'eux doit contribuer 
« au bien général et n'cn est pas moins pour 
« cela un membre de la nation. , 

En Prusse, comme dans les autrcs États 
de I'Allemagne, la premiére condition ¡J'ad
missibilité aux emplois publics, c'est d'etre 
capable et d'avoir fait preuve de sa capacité 
dans les examens. Dans quelques pays les 
examen s universitaires suffisent pour cer
taines professions, dalis d'autres on exige 
encore un examen civil (Staats-Examen). En 
Belgique on n'a pas besoin de pass e!' le 
moindre examen po u!' enlrer dans un minis
tere, ou a la cour des comptes ! 

Cependant on rait une honorable exceptioll 
en faveur des mililairc¡;, ce qui se comprend 
dans un gou"ernement essentielJement mili
taire comme celui de la Prusse, et OU il 
existe dans les régiments d'excellentes écoles 
uans lesquelles les sous-officiers et soldats pui
sent toute l'instruction dont ils ont besoin 
pou!' exercer les cll1plois qui leu1' sont confiés 
en relltrant dans la vie civilc'. 

Pour les places subalterncs, les administra
tions provinciales ont été autorisées a former 
une école pépiniere. Pour y etre admis comme 
surnumérll:irc civil le candidat doÍl prouver : 
10 Qu'il est Iibéré du service militaire; 
20 Qu'il a fréquenté un ~ymnase ou une école 
primaire supérieuJ'e, et qu'il en est sorli ayec 
un certificat d'aptitude et de bonne conduite. 
Sous nolre réGimc de liberté u'instruction, 
cetle dernicl'c condilion pourrait eLre rem
placée par un examen ~t suhir elevant un jUl'y 
provincial. 

Les fonctionnaires de tous les degrés ont 
droit a une pensioH de ret.l'ailt~, fixpe d'aprrs 



LECllS DROITS, LEURS DEYOIRS, LEURS CAPACITt~S, ETC. 261 

oes regles tres..:favorables. Apres qllinze annécs 
de service, l'employé peut 8011iciler sa pcnsion ; 
elle est déterminée suivant la cIasse ~I laquelIe 
jI appartient : OH donne a la premicl'e eJasse, 
depuis quinze ans dc serviccs jusqu'ü vingt, 
deux huitiemes du trailcmcnt, a la scconde, 
depuig villgt jllsqll':'t trente, trois huitiemes; 
a la troisieme, dcpnis trente jusqu'ü quarante, 
qualre huitiemcs; ü la quatrieme, depuis qua
rante jusqu 'j cinquante , cinq huiliemes, enfin 
a la cinquicme et derniere, qui commence ~t 

cinquante ans de services , six huitiemes. 
POllr introduirc chez nous ce mode de rétri

huer l'employé et' de calculer sa pension, 
i1 faudrait commencer par faire des catégo
ries de fonctionnaires et d'employés de tous 
les ministeres et de toutes les administralions 
générales, les assimiler les uns aux autres, 
innovalion heureuse que nons désil'Ons ardem
ment, et don/, 8a Majesté, sans doule inspirée 
par ce qui se pralique en Allcmagne, a de
mandé I'adoptioll , il n'y a pas longlcmps, si 
llOS informalions sont c·xactes. Le direcleur ou 
chef de divisioll du ministere de l'intérieur et 
des travaux puLlics, aquel fonctionnaire est
il assimilé aujourd'hui'! A un cOlllmissaire de 
districl, a un cOllseiller d'ulle cour d'appcl? 
la loi ne le dit paso L'employé a 2,400 franes 
a-t-il le grade équivalent ü cclui d'un juge, OH 

substitut d'e tribunal de troisicme classe ou 
d'un receveur d'enregistremcnt? 

v 

En Allernaglle, lorsqne l'administration a 
l'intcnlion de lllellrc un employé a la retraile, 
elle est tcnue de l'Cll pré"cnir trois mois d'a
vanee, ainsi que l'adrninistration supél'icllre. 

Pour la caisse de retraite, on a gradué le 
quantieme des retenuC8, de maniere qu'clles 
ne fussent que d'un pour cent pour les 1raite
ments de 400 thalers (1,440 francs) , et au
dessous, et qu'ellcs montassent a cinq pour 
cent, ponr les traitements de 6,000 thalers 
(2 J ,000 franes), el au -dessus. 

Ce II 'élait pas asscz pour l'administration 
prussienne d'ayoir garanti a l'ayance la situa
tion financiere des vcmes des fonctionnaires 
el des employés; elle a assllré en onlre une 

indcmnité a leurs héritiers. 11 doit leur etre 
remis, en sus du mois pemlant lequel les 
employés sont décédés, le traitement qu'ils 
auraienL touché pendant les trois mois sui
vants. 

Dans ce meme pays, lcs fonctionnaires et 
employés ne peuvent etrc privés de lem trai
tement, sans une enquete; ils sont entendus 
dans lem défense, el sont libres de la consi. 
gner au proces-verbal ou dans un mémoire. 
Une destitution n'est jamais prononcée que 
par le conseil des ministres. Il y a ici un bel 
excmple a suivre pour les gouvernements 
constitutionnels, dans lesqucls il faudrait cepen
dant excepte!' quelques fonctions poliliques, 
tenant directement ú l'aclion gouvernemen .. 
tale. 

Les poursuites contrc les employés sont 
instruiles , soit extrajudiciairemcnt par les au
torités administratives, soit judiciairement 
par les lríbunaux. Dans le premier ras, elles 
80nt disciplinaires; dans le sccond, elles 80nt 
fisco les! oú j ndiciaires ('1). 

Voilú ce qui se praLÍqlle en AIlemagne; 
voici les heureuses innovations qu'on projette 
en France et que nons youdrions introduire en 
Belgique. ~os voisins, en examinant les car
rieres pou!' lesquelles la législation existan te 
exige des études en droit, ont été fl'appés de 
cette considération, qu 'en these générale la loi 
ne garde ses exigen ces que pour les carrieres 
les moins rétribuécs, et qu'elle va les affai
blissant, en proporlion de l'accroissement des 
avantages el des bénéfices qui s'y rattachent. 
jusqu'au point de ne plus exiger la moindre 
preuve d'éludes de cenx qui occupent évi
demment les positions pécuniaires les plus 
favorables, les situations poli tiques les plus 
influentes. e'est ainsi que le titre de docteur 
en droit, plus un stage j udiciaire de deux ans 
au moins, sont imposés ü tous ceux qui aspi
rent aux foncLions, si 1l10dcstement rétribuées, 
de magistrats des tribunaux inférieurs I ou 
qui veulent comir la carriere si chancellse de 

(1) Y. Revue étrangere et frall~aisc de M. Fce
lit, 1840, p. 810. 
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l' avocal, carriere si pleine de périls et de mé
comptes a son début, carriere noble sans 
doute, parce qu'elle suppose science et dés
intéressement, mais qui ne donne une existence 
aisée qu'a force de patience, de travail et de 
tlévouement au uevoir. Et combien encore y 
a-t-il d'avocats qni, sans manquedt aucune de 
ces conditions, n'cn arrivent jamais ü vaincre 
Je hesoin et a fonder une famille. 

Le notarial, la plus lucrative sans contredit 
de toutes les carrieres, qui se rattachent aux 
intérets civils des citoyens, n'est absolurnent 
restreint a ancune condition d'étl1dcs. Des 
hornmes qui sont les eonseils llaturels et 
néeessaires des particuliers, dans toutes les 
affaires de famille, les arbitres de leurs inté
rets les plus grayes, les rédacteurs des actes 
qui disposent de leur fortune, et qui, par leur 
isolement au milieu des populations rurales, 
auraient besoin d'une instruction particulie
rement approfondie, pour n 'clre en défaut sur 
:mcune questioll légale, que l'urgence des cir
eonstances pent faire naitre, ne sont légale
ment astreints a aucune autre preuve d'ap
titude el de science, qu'a eelle qui peut résuller 
d'un certificat de cléricalure, acquis dans (JucI
que étude obscure, et dont la valeur doil etre 
amrmée par une sorte d'examen subi devant 
la chambre des notaires, et sur la légereté et 
la dérision duquel tout le monde est d'accord. 
En vérité , on ne sait ce dont on doit le plus 
s'étonner, ou de la persistanee d'abus qui re
montent a des temps et a des circonstanees, 
auxquels ríen dans nolre société ne ressernhle, 
OH de l'ineurie inconcevable de l'autorilé, qui a 
pu laisser de si gt'aves intérets a la merci d'une 
aveugle routinc, et qui a pu tolérer lc sean
dale d' offieiers publics, irnportants pal' lcur~ 
fonetions, nécessairement influcllls p:ll' leur 
position, el largemcnt rétribués, n'ayant a 
oflrir a la eonfiance obligéc dc leurs conci
toyens que des garanties fragilcs eL déJ'isoires. 

El les juges de paix! cornment peuvcnt-ils 
etre tlispellsés Je faire preU\'c d'études cn 
clroit? Comment, en face de la loi llouyclle, 
'1lli ~HlgnH'!llí> ~i ('oll~ijll'r:lhlt'liIf'nl l{'nl' ('nlllrH~-

tence , el qui leur soumet des questions de 
droit nouvelles et graves, a-t-on pu assez 
resler sons le charme des illusions eomplai
san tes de l'asscmblée constituante, qui a vu, 
dans eeHc llouvelle eréation, le sage occupé 
ü composer, par l'autorilé de la vertu et de la 
supériorité morale , les difl'érends dc ses con
eitoyens, plutüt que lejugc probe et hOl1lH~te, 
ehargé de faire prévaloir l'aulorité de la loi 
uans les eontestations tres-réelies que les in
térets font nailre , et de l'appliquer de teIle 
sorte, qu'il ne puissc plus restc!' place a d'ul
téricurs pro ces ? Sans doutc, ecHe magis
tratur~ dcvrait etre paternelIe, avanL d'elrt' 
judiciaire ; mais, de bOI1ne roi, nos mreul'S 
sont-elles assez idylliques pour espérer que 
nous puissions eomposer autrement qu'en face 
du droit strict? Et l'homme capable de dé
montrcr ce droit strict n'est-il pas, quand iI 
est soulenu u'un caractcre honorable et d'une 
réputation sans tache, bien autrement Stlr de 
l'emporter sur l'obstination des plaitleurs , 
que celui dont l'intégrité austere et le dévoue
ment ehaleureux ne scraient pas secondés par 
une connaissance exacLe de la loi '! OH peut 
dire plus: lc législaleur n 'olltrepasse-t-il pas 
sa cOl11pétence, ne fait-il pas trop bon marché 
des garanties qu'il doil a tous , quand il dis
pensc de la connaissance de la loi ceux qui 
doivent l'appliquer ? Et qui m'indemnisera 
des perles et des domma~es que m 'aura fail 
éprollver l'ignorance de l'hommc, d'ailleurs le 
plus honorable, quand cet h?ll1me est mon 
juge obligé, et qualld il m'cst impossible de 
déclinel' sa juridiction? Lc premir :u,ticle tIe la 
loi SUl' la eompétencc voté e au mois d'avril 
derniel' amait dCt exiuer riO'oureusement le di-, ü t" 

plóme de docteur en droit dcs juges de paix. 
Et les greffiers des tribunaux ? Ces fonction

naires sont chal'gés par la loi de la l'édaction des 
j ugements, et ne sauraient, par cc seul fait, etre 
dispellsés du devoil' de eonnaitre le dl'oit. Si, 
par un usage tres-l'épandu, ccHe rédaction a 
passé entre les mains des magistral s , c'est ap
pal'Clllmcnt (lile la plupart des gl'cHiers ('11 

nnl p:1I'I1 ín('ar:\hlr~;, 01', fJu'eSl-f'f' qu'lIli 
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fonctionnairc qui est notoi1'ement au-de8sous 
des obligations que la loi ~ui impose? Par 
.ccmtre, dans une roule de justiees de paix , le 
gl'eflie1' devient par le fait lc chcf <Iu siége, el. 
HOUS demandons si la mission de conciliation 
cst alors bien placée entre les mains d'nn ofli
cier, qui l1e peut tl'Ouve1' que dans les profits 
d'écritures I10mbrCllses le supplément d'ho
lJoraires ridiculemcnt réduits? Et quel est le 
sort dcs plaidcurs, quand l'ignorance du gref
fier se marie a eeIle du juge? Il y a évidem
menl ici a intervenir et a créer des garanLies 
indispclIsables. 

l\'ous n 'jnsislcrons Jl:1S pour démonlrer que 
les grell'cs des lribttnaux de commerce ne sau
raient en aucune maniere etrc conduits que 
par des officiers capables et astreints 11 la con
lIaissancc de la législation. Plus eette juridic
tion üoit et1'e rapide et simple, eL moins elle 
uoit donner prise, dans ses actes, :lUX res
s.-ources de la dólopUlé el de la chicaneo 

Nous en dirons alltanL des avottés dont les 
tl'avallX habituellement obscul's et parfois pour 
~lillsi.dire routiniers , trouvcnt leur marche 
loule traeée dans les formulaires qui se raLla
chen l ~t nos eoues, mais qui 80nt cepcndant , 
par la force des choscs , et comme réunissant 
parfois les fonctions d'avocat, et comme dépo
sitaires des pie ces de procédllfe, les dispen
sateurs des aITaires et quelquefois les arbitres 
dll 801't des avoeats , ont une position d'aisance 
et de grande fortune dans les cours d'appels 
ct dans beaucoup de tribunaux de prcmicrc 
JJjl;t~ill ce. 

11 est encol'C des oflieiers d'un o1'd1'c infé
rieul', dont les foncLÍons, toutes d'exécution 
et de riglleul', ll'avaient été considérécs autre
fois que comme d'lIne nature subalterne et 
comme n'exigeant des lors aucune capacité 
sp{~eiale; nous voulons parler des huissiers 
chargés de l'exécution des mandements de 
jllstice. l\Iais, en présence de notre législatiou 
Hloderue, (les obligations compliquées qu'elIe 
lcu!' impose , et de la fachcllse influence que 
leurs errcurs peuvenl avoíi' sur les intél'eLs t!rs 
11al'liculicrs et sur la {lignité de la jllstice, iI 

est peut-etre permis de regretter que la loi ne 
se soit pas occupée des garanties de capacité, 
qui sel'aienL a leur imposer, ne serait-ce que 
dans l'inlé1'et de leur délieatesse, qui s'accroit 
toujoursen proportion de l'estimeque l'homme 
cont;oit pour sa position. 

Il y 3 des fonctionnaires qui relevent hié
ra1'chiquement dll ministere des finances, 
mais dont les attributions ont une affinité di
recte avec les actes de la juridiction conten
tieuse et volontaire, et qui , par cela me me , 
ne leur permettait pas de rester étrangers a 
la connaissance des lois civiles, d'autant plus 
que leurs erreu1's sont quelquefoisirréparables; 
HOUS youlons parler des conservatettrs des 
hypothequcs et des agents ou }'eceveul'S de l'en
registl'emenl et des domaines. Toutes les con
venances se réunissent pour exiger d'eux la 
justiticatioll d'études en droit, calculées plus 
particulierement sur les besoins spéciaux de 
leurs attributions. 

Si ces considérations sont fondées, el!a 
conscience publique en a depuis longtemps 
et hautement proclamé la vérité, est-il encore 
permis de demander s'il faut imposer des COIl

ditiolls d'études aux agents de la carricre 
adminislrative? Ne faudrait-il pas que les l'e
préseulanLs directs de l'autorité centrale fus
sellt ineessauunent les plus dignes, et leut' 
dignité pourrait-elle mieux s'appuyer que sur 
une jeunesse laborieuse , passée dans les tra
vaux sérieux de l'étude et de l'intelligence? 
Sans doute le cadre actnel de l'cnseignement 
dll droit ne leur offrirait que des moyens bien 
insuffisants pour se préparer a leur carriere 
future; mais par cela meme une mesure pré
liminaire a prendre, avant de leur imposer 
toute la l'igueur des grades universitaires , 
consistera a développer cet enseignement de 
teIle maniere que toutes les parties des con
naissanccs nécessaire8 aux administl'ateurs, 
aux hommes d'État, aux agents diplomati
(Iues y tl'ouvent leur place. Croit-on bien diffi
eile de déterminer les parties de la science 
nécessaire ü len!' édllcation ? Nous ne saurions 
le penscr. Que nos ministres commencent d'a~ 
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hord par charger un profcsseur jurisconsulte 
ou administrateur tle la eomposition d'un 
manuel de droit administralif un peu élcndu , 
et qu'un jllry soit élabli pom examiner les 
candidats pOUl' telles ou telles fonctions déter
minées, ou pour l'avaneement a tel autre 
poste. 

Les carricrcs assez importantes ponr néces
siter des prellves spéciales d'intelligence et de 
capacité devant des jurys d'examen, sont les 
suivanles, ~l notre avis: 

1 ° L'adlllinistration pro-I' 
prement dite , d 

2 L '1 d'l" 1 ans les grades ° e eonsel <..taL (' ) .. 

\ 

in(érieurs. 
3° La COUl' des comptes. 
4° La diplomalie. f 

5° Les hautes positiollS dans l'administra
lions financiere. 

6° (sp6cialement) Le départemellt de la 
justice. 

7e Le conscil des mines. 

10 Ainsi les memhres des députations per
manentes, les COIlllllissaires de distriet, les in
speetelll'S, diree!elll's, eltcfs de division et 
chefs de uurean des minisLeres; les greffiers 
on secl'étaires eL chefs de diriúoll des gouver
nemcnts IH'oyinciaux eL des grandes vi\les 
( sauf les droits de l'aneienneté ); les sous
intendanls et les intendants miliLaires, saurIes 
candidats sortant dc l'année. 

2° Les auditcurs, aspiranls-auditell1's el 
greffiers au eOllSeil d'J~tat. 

3° Les eonscillers, grcffiers, chefs de divi
sion et chefs dc bu1'c3u de la cour des comptes. 

4° Les conseillel's et sccrélaires de légation; 
lcs cOllsuls gén6raux. 

5° Les direclcurs, inspecleurs, chcfs de 
division et chefs dc blll'eaux dll ministere d.es 
finances, saur a réglcr la pal'L d'arallccmcnt a 
donner a la senle alleicnlleté, el spécialement 

(1) Le goUycrn2mrnt srnlirn peut-etre I;¡ nércs
sité de fail'c discutel' par la chambre des représen
tants le projet adopté par le sénat. J.es constitu
tionnels radicaux pourronl nommer cettc in stítu-

les agents de l'enregistrcmcnt et dcs hypothe~ 
ques jusqu'all grade de receveur dans les eom
mUllCS un peu importantes. 

(Jo Les dircctcurs, chefs de division, chefs 
dc bureall et p1'cmiel's commis de l'adminis-
11'ation centrale dn ministere de la jllstice, 
s:mfles droits d'anciennetó, dans la division 
des prisons, bureaux dc bicnfaisanee et sureté 
publiquc; les nOlaires, le3 aYoul~s, les gl'ef
fiers des cours el tribllllaux de premicre in
stance et de commercc, et ceux des justiccs de 
paix dans les "iHes un peu considérahles. 

Il résultera dc ectLe mesure d'aulrcs ayall
tagcs: les c1asses élevécs de la soeiété cümpren
dl'ont mieux dc jouren jou!' la néeessiL6 d'óludcs 
sériellses pom l'avenir de lelll'S ellf'anls; 
les lllmieres administratives et poli tiques se 
populal'iserollt eL feront passer dans les esprits 
des notiüns justes ct positives sur les intérets 
llloraux, politiques ct 6conomiques du pays; 
le nombrc des h0ll1111eS dignes du suffrage de 
lcurs concitoyens s'accroilra au point de mo
dificr l'esprit de nos assemblées déliht~rantes, 
eL la conduite des afJaires gón(~rales en dC4'ien
tha nécessaircment plus facilc eL plus satis!;¡i·, 
sanLe (2) 

011 parle beaucoup :lujollrtl'hui des a\'anta
ge3 que procurcnt les concours entre les éleves 
de l'enseignement moyen; nOllS pourrions 
encore en cela suivre l'exemple de la Franec 
qui a étendn eette mesure aux 6:cvcs des fa
ellltés dc droit. On ferait concomi!' ensemble 
les candidats en droit et les aspirants a ccUe 
eanditlatlll'c. On établirait un autre concouJ's 
enlre les aspirants au doctorat el les docleurs 
rc(:w; 80iL dans l'annéc Oll le concours a lieu, 
Boít d::lIIs l'annéc pr6cédente. La loi beIge ac
corde bien des médailles de 100 fr. aux élcves, 
:lUlCllrS des meilleurs lIlélllOires en 1'6pon8e 
aux qnesLions mises au concours une allllée 
tl'avanee, mais tout le monde connalt les effets 
pCll favorables de ceHe mesure, paree que 

tion comité de Ugislalio/l. - (2) Vo.yez Rcyue 
fran¡;aise de législation de ·Wolowski 1 '1811, 
p.299. 
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l'obtention du prix ne devient pas une recom
mandatíon efficacc pour le~ fonctions de la 
magistrature el de l'administration proprement 
dite. En France le lauréat ouvre la chance a 
de brillantes et solides récompenses de la part 
du gouvernement. Le ministre rec.;oit la liste 
des concurrents qui obtiennent des prix ou des 
menlions honorables, el il la transmet aux 
premiers présidenls et procurellrs généranx, 
pour servil' de oocuments pour les présen
tations. Cal' il importe, dit-il dans son or~ 
donnancc, d'unir par des liens chaque jour 
plus étroits la théorie el la pratique, le pro
fessorat et la magistraturc. Le ministre des 
nnances de ce payR a fait plus; par un arr(~té 

du 8 juillet 1840, il a décidé que les éleves 
des facultés de droit qui auront obtenu des 
prix au concours seront admis de droit, pré
férablement a tous aulres, dans l'administra
tion de l'enregistrement el des domaines a 
chaque (1) vacance qui surviendra. 

Chez nous les Iauréats sont oubliés et le!; mé
dailles d'or par conséqnent fort peu ambition
nées. Ce qui est vrai des prix obtenus aux 
universités, l'est encore pour les médailles de 
600 fr. que décerne l'Académie de Bruxelles. 
Pour relever ces concours, pOllr qll'OIl y atta
che l'importance que l'institution méri te, il faut 
que ces prix donnent des litres réels, des re
commandations efficaees pour les foneLions 
administratives et judiciaires. Nous pourrions 
ciler tel jeune homme laborieux et de honne 
conduite qui végete dans un grade subalterne 

(1) V. Revue étrangtre et francaise, 1840, 
p.997. 

de l'administration et qui déja a étó comonné 
quatre fois, une fois par une université et trois 
fois par des académies ! 

Finalement nous devons encore mentionner 
l'abus qu'on fait des art. 6 el 66 de la consti. 
tution portant que les BeIges seuls sont admis
sil;lles aux emplois civils et militail'es et que 
le roi nomme aux emplois d'adminislration 
généralc el de relations extériemes. Nous nc 
pensons pas que le mot emploi veuille dirc 
exclusivement fonctions publiques (l'exerciee 
d'un droit poli tique) , places par conséqucnt 
qui donnent un caractere publie, une au
torilé, qlli donnent le droit de signer certains 
actes, de constaler certains faits, d'ordonner 
Oll de défendre quelque chose, dans le sen s des 
art. 123 et J 74 du Coue pénal, el 137 du Code 
civil. D'aprcs ecUe opinion on ne devrait pas 
considérer comme cmplois (e'est-a-dire func
tionspubliques) les postes d'expéditionnaire, de 
commis, de chef de bureau, de chef de division, 
de direeteur, dont les titulaires n'auraient pas 
designature ou d'ordre puhlic a donner; mais, 
memedans eette supposition, pourquoi le roi 
nomrne-t-il les chefs et le ministre les em
ployés ou eommis? Le pacte eonslitutif a étaLli 
comme garantie sociale la 110mination des 
employés civils et militaires, par le roi; ce 
droit, par conséquent, ne peuL (~lre délégué; 
vous ne pouvez priver de ceLle garantie l'em
ployé a 2,500 eL la laisser a son collegue de 
5,000 fr; la 011 la constitution ne distingue pas, 
vous ne pouvez pas établir une distinction a1'
bitraire. Ce qui est vrai pou1' les relations 
extérieures, l'est aussi pour l'adminislration 
géné1'ale. 

B .... 
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D'UNE NOUVELLE INTERPIlÉT ATION 

. -_ o __________ . 

L'articIe f867du Cocle civil a toujours paru 
tres ·dimcile ~\ concilier avec le principe mo
<Jeme, qui venL que l'obligation de donller 
un objet déterminé transporte, sans tradition, 
la p1'opriété de cet ohjet :m cl'éancier. Le 
premier· paragl'aphe de ceL article semble dire 
que, si la chose que l'un des associés a }ll'omis 
de rncttre en commun périt avec la mise cff'cc
tuée, iI Y a extinction de la société; et le 
troisicme paragraphe uu meme anicle (lécillc 
que la société n'est pas éteinte si la chosepro
mise pél'it depuis que la propl'iété de ceLle 
chose a étó apporlec ;\ la socióló. Ce flui, p¡'is 
a la lettre, significl'ait que l'associé qui n'a 

fait que promeltrc de rendl'e la société pl'O

lu'iétaire d'llIl corps ccrtain, doit la ¡i\Ter 
pOllr l'en 1'endre propriétail'e, et pom la lllCt

t1'e Ü ses 1'isques; et cet.te cOlIséqnence sel'ait 
en contl'adictiou manifesteavec les a1'tic!es 
711 , 1'138 eL J 302 du Code ciril. 

MM. Zachal'ia~ el Iklvinconrt (1) pellsellt 
qne le législa leur, dans l'art. 'i 8G7 , 11 'a ('111 cndu 
s'occupcr que de la promesse cOil(litionnelle 
d'apportc¡' IIn corps cCl'tain, on de la promesse 
pll1'e el. simple d'apportcl' un corps cerL;¡ill 
dont le pl'olllcttant n'cst }las clIcore p]'opril~

laire. C'cstl:t ccrlainClllcllt lIlle lllalliere raisoll
lIable d'e~pliqucl' la difficulté; mais un esL ror!. 
tenté de dire avec le savant M. DUl'a!!toll (2), 
q qn'il cst pen vraiscmhlahlc qne les rédac-

(1) Zacharim, § 384, et Delvincollrt, t. III, p. 233. 
(:']) T. XYII, Il"W7, page ;j!,:) de I'édilion 

JlAnlA~ rt e . 

« leurs dn Code aíenl eu en vlle ces cas particu
« liers, ponr en faire l'objet tI'UII príncipe :lIIssi 
« généraI que celui que nous LrouvollS dan8 
u la premiere partie de notre arl.icle 1867. » 

l\I. Bravard, dans son Manuel de uroit 
commercial (3) , expose une opinion plus r3-
tionnelle que eelle des autelll'S préeédenls; 
il limite le 8ellS de l'article 18ü7 <I á la sill1-
« pIe promessc de rendrc la société propl'ié
« taire, á une époquc donnée, d'une ehose 
« détcrminéc : la soei{~lé n' esl. pas deven ue 
« propriétairc par le seuI effet de la c1lOse 
« donn{~e, paree qu'il a été convenu qu'elle 
« ne le deviendrait que pllls I:ud; elle u'esL 
« pas dayantage deyenue créaneicre aetucllc 
t( de la chose, paree qu'il ne lni a été raiL 
« qu'une simple promesse de l'eo rcndre ulté
« riclIl'cmcnt propriétairc. ») 

eeHe cxplieatioh, la mcillcllrc oc tOtlles 
ceHes qlli out {~té essayées, csL aussi ce11e (It: 
M. Toullier. Ce dcrniel:autcur, cnl'exposanl, 
avaiL bissé échapper fluclqllcs inexactitudcs 
que :M. Duvcrgicr (4) a su rdevcr arce cct 
('sprit el'examen conscieneiellx qui I(~ distingue 
eL ceLle l'ectilnde de jngcllwlll. dont íl a d(~j~t 

dOl1llé t:mt de pl'Cllves. 
Mal¡!,ró l'allloJ'it.~ iltJposallte de sClllbla!l!c-; 

:mfl'l'agcs, Illa l'ai¡;OIl n'esL pas satisfaiu:. 
L'al'lidelcG7 ne distinguc pas, en ctTet, si 
l'appol't a élé promis SOIlS eondition 011 pure-

1;») ~" 2G ue l'édition IIAu:\'JA~ f't e,. 
en T. y de la eontinuation de Toullicr) fiur 

~d. ! )1I\lr~ifr, !l' 4.21 pt StlÍ\". 
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mCllt el simplemclIt, si le uébileur cst pl'O
priétaire aClnellement, ou s'il se pro pose 
,-seulement d'aequérir la propriété ; s'il entenu 
8'engager a transmettre la propriété comme 
dans les obligat.ions de donner ordinaires, ou 
s'il veut rejeter dans l' avenir la translation de 
propriété. Je demande la permission d'exposer 
une explication de I'art. 1867, d'apres laquellc 
le législateur, tout en restant. conséquent avec 
luí -meme, en ce qlli conccrne la maticre de 
la société, s'occuperait du eas oille promet
tant est propriétaire actuelIement de la chose 
promise, et s'engage ü l'apporter :1 la société 
puremcnt et simplcment et sans condition. 

Mais aV:1nt d'arriver a exprimer ma maniere 
de voir, iI est nécessaire d'examiner ;\ fond et 
de réfuter une explication que .le proclame la 
meilleure de toutes eeHes qui ont élé donnécs. 

Les motifs de MM. Toullier el Duvergier se 
résument ainsi : 

L'article 1867 n'avait pas bcsoin de retra
eer les príncipes compris aux arlicles 711 , 
J 138 et 1302 , et il a dú encorc moins ayoir 
:pour but d'y déroger, d'autant plus que le 
législateur, ici comme partout aillcurs, a 
suivi cormne un enfant a la lisiere l'ancienne 
doctrine, la doctrinc de POlhier , sauf le chan· 
gement résultant de la lransmission de la pro
priété par le seul consentcment; or, Pothier 
~nseigne, au Contrat de société, nO 110, que 
le débitenr d'un corps cerlain est liLér(~ par la 
perte de la chose. L'article 1867 fait done 
aJlusion a une obligation tout autre, a eelle 
dans laquelIc l'associé débiteur aurait entendu 
fonnellclllent ?'cfcter dans l'at'enü' l'effet de 
sa promesse, la transmission de la propriété. 

En eITet, dit 1\1. TouHier, dans lc premier 
11l'ojet du Code, l'al'licle 1867 était con.;u 
lout aulrclIlcnt.; il portait ccs mots: « s'il a 
« été contraeté société, pOl1l' y mcttre le prix 
( de la vente ~l faire en eommulI de plusieurs 
« eh oses appartcnant ü ehaque associé, et 
( que la chose de l'un d'eux périsse, la 
ti: société est éleinte. D Il était done évidem
mClIl tiré de la L. ;)8 pI'. D. pro socio. Si 
fllsuitc ('clle l'útladiulI a dé \Il(Jdili(~c ell eOIl-

seil d'État, le 14 nivose an XII, on lisait dans 
la modifieation : « La ehose que l'un des asso
« ciés devait mettre dans la société, et qui a 
« péri, opere la dissolution de la soeiété , par 
« rapport a tous les assoeiés. II 

L'expression devait indique toujours un cas 
exeeptionnel, celui ou l'associé entend rejeler 
dans l' avenir la transmission de la propriété. 
Or, la rédaction aetuelle n' est que la repro
duetion , sous une autre forme, de la rédac
tion précédente. 

Poul' attaquer eette opinion, iI faut done 
prouver : 1° que l'article 1867, tel qu'il est 
aujourd'hui, n'est pas tiré de la loi 58 pro D. 
pro socio, et n'en est pas meme une analogie ; 
2° qll 'il ne peut elre restreint aux cas excep
tionnels de promesses pOllr l' avenir. 

10 Notre article 1867 n 'est pas tiré, memc 
par analogie, de la loi 58 pI'. D. pro socio. 

Voici les hypotheses posées par Ulpien : 
Si Titius, ayant trois chevaux., el Seius un 

cheval, forment une société dan s le but de 
vendre ces quatre chevaux. ensemble pour un 
atLelage et ensuite en partager le prix de 
maniere a ce que Seius en ait le quart, la 
mort du cheval de Seius avant la yenLe fait 
ccsser la société (e'est-a- dire les obligations 
réSllllant du contral), eL Seius n'aura pas droit 
au quart du prix. de la yen te des trois cheyaux 
de Titius. Mais si Tilius et Seius avaient en 
l'intemion de se communi(!UCl' entre eux la 
propriété des quatre chevaux., eL avalent cflcc
tué cette communication, la 11101't du cheval 
de Seius, survenue depuis, ne ferait pas 
cesser la société. 

Quant a la premiere hypothese , je répon
drai avec M. Duvergier (t. V, nOS 46 et 423), 
que q rien ]1'est mis en commun, ni les ehe
« vaux, lli leur jouissance , ni leur usage ; il 
« ll'ya point de copropriété entre les parties. 
« Cet exemple, choisi par M. Toullier , n'est 
« pas satisfaisant, cal' la combinaison qu'il 
~ retrace ne constitue pas une société. » 

De la, ne faut-il pas conclure que e'est 
précisément par le motif que la premie re 
rédacliull ("(ai! tiróc de l'et exclllple illadlllis-
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sible, qu'on l'a entierement changée? Aussi le 
tribunal de cassation voulait-il que la rédaction 
primitive de I'art. 1867 fit place a ceHe alltre : 
« S'jl a été contracté société ,pour l'exploita
q tion d'une usine, et que cctte usine périsse, 
« la société est éteinte. » Au lieu de l'usine, 
une espression plus générale a été employée 
par le conseil d'État ; pllis enfin est venu notre 
article tel qu'il est. 'Mais évidemment iI n'y a 
plus rien qui ait trait a la premiere hypothese 
de la loi 58. 

Si ce n'est pas la prcmiere hypothcsc de la 
Ioi ñ8 qui a suggéré l'article, c'est encore moins 
la seconde, du moins dans le systcme de 
M. TouIlier. En eITet, ~ne teIle convention , 
sous notre législation, o¡tl-erait immédiatement 
la copropriété des quatre chevaux. Si Ulpien 
exige ici qu'il y ait , non-seulement obligation 
de mettre en comIllllll , mais encore réalisation 
de la communication, e'est parce que, chez les 
Romains, il fallait autre ehose que l'obliga
tion pour transférer la propriéLé; ce n 'était 
pas parce que les parties l'ejctaient dans l'a
venir la réalisation de leurs promesses. Si I'on 
pouvait supposer que le législateur a puisé 
l'art. 1867 dans ceLte seconde hypothese de 
la loi ñ8, l'illdllcLion serait diamétralemellt op
posée a l'opinion de M. Duvergier et entie
rement favorable a la mienne. 

S'il est Yrai de dire que les rédacteurs dll 
premier projet de l'art. ,1867 avaient eu en 
vlle la premiere hypothCse de la loi ñ8, et que 
plus tard ceL al'ticIe a subi les modifications 
qui ont amené la rédaction actuelle, c'est 
précisément parce qu'on avait reconnu l'erreur 
commise, et paree qll'alors on a donné a 
l'article une portée générale pour lous les cas 
ou la perte de la chose promise est Sllrvenuc 
avant la réalisation de l'apport. 

CeUe vérité deviendra, je cl'ois, encol'C 
plus palpable lorsque j'aurai démontré : 

2° Que l'article 1867 ne peut etre restreint 
aux cas exceptionnels de translation de pro
priété dans l' avenir. 

D'abord l'article lui-meme, dan s ses termes, 
n 'annoncc rien d'cxceptionnel. Quand on lit, 

dans le second projet, ces expressions : « la 
\( chose que l'lln des associés devait mettre 
« dans la sociét~ ... » on ne voit pas que le 
législateur ait eu l'intention de distingller s'il 
derait mettre dans l'avcnir ou imrn~diate

mento 
Dans le rapport fait par M. llolltteville au 

tribunat, le 11 ventóse an XII, on trOll\'e, sur 
l'art. 1867: « Mais si c'cst la pl'opriété meme 
« de la chosc qni a tité Oll dlt ctre mise en 
« commun, on sent combien il importe de 
« dis[inguer si la chose a déjil ou n'a pas 
« encore été apportée a la société IOl'squ'elle 
« vient ü péril'. » 

On voit ¡ci que la pensée du rapporteur a 
été de signaler seulement la difTérence qui 
existe entre le cas oú c'est la jouissance de la 
chose qui a été ou dli etre apportée a la société, 
et le cas oú c'est la propriété meme. 

On voit, en outre, que Je rapporteur ne 
voulait distinguer que le cas OU l'apport avait 
déja été fait, du cas oú la ehose promise n'avait 
pas encore été apportée; et il a fait eeUe dis
tinction pour l'hypothcse OU la chose a déja 
été mise en commun , comme pour I'hypothcse 
OU elle a (Z,1 cire communiquée. Done iI enten
dait l'artic1e pour la mise en commun parfaite 
avant J'apport, et non pas seulement pour la 
mise en eommun a faire. A plus forte raison 
n'a-t-il pas entendu n'appliqncr l'article que 
pour le cas d'une mise en commun dont l'effet 
ne devrait elre produit que dans l' avenir. 

Enfin, dans le premier projet de Cambacé
res, l'art. 11 était ainsi conGu : « Chaque 
« associé a con tre son associé aclion 10 pour 
« lui faire apporter a la masse ce qu'iI a pro
~ mis d'y apporter .•. » Il est cIair, 10 que 
Cambacéres distinguait bien la promesse d'ap
porter de l'appol't lui-mcme;' et 2° que par 
ces mots qu'il a promis, il n'entendait pas une 
promesse a réaliser dans l'avenir, puisque, du 
moment de la promesse, il y a action immé
diate ponr forcer a rapport. 

D'ailleurs, on peut concevoir jusqu'a un 
certain point le systeme de M. Toullier, en 
admcttant comme lui que la promcsse de vente 
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ne transmet pas actuellement la pl'opl'iété; 
cal' la promesse de metlre en société un jour, 
est au fond une promesse de vente. En effet, 
dans ce systeme, la promesse d'apportel' lln 
jour en soeiété la propriété, serait une pro
mcsse pure et simple parfaite par le seul eon
scntement des parties, comme la promesse de 
vente; il serait vrai de dire, le eontrat ayant 
eu, des le principe, sa perfection, que la perte 
de la chose promise arrivée, par cas fortuit, 
avant I'appo)'t, avant l'exéeution, étcint les 
obligations, éteint le contrat de socióté. Mais 
]a position est bien plus difficile :\ défendre 
pour M, Duvergier qui pense, du reste avec 
raison, que la promesse de vente transporte 
actuellement la propriété. 

Voiei, en efl'et, comme il me semble qu'on 
pourrait al'gumenter contre ~1. Duvergier : 

Vous ne pouvez soutellir "otre systcme qu'en 
prétcndant que la promesse Je mcLtre un jour 
une chose en société est une promesse impar
faite; car si la promcssc de venle vaut vente, 
t.ransfere actuellement la propriété, si une 
telle eonvention est parfaite par' le senl con
sentem€llt des parties, vous devez admettre 
que la promes~e de vente dans laquelle le ven
deur se réserve de ne transmeltre la propriété 
que dans l'avenir, est une promesse impar
faite, qne par eonséquent l'obligation de n'ap
porter une chose en société que po u!' l'avenir 
cst une obligation imparfaite, en un mol, eon
ditionnellc. Nous verrons plus lo in le rósultat 
dc ceUc lMse; mais avant d'y arriver, iI fant 
la développcr. " 

D'aprcs M. Toullier (1), et d'aprcs lous les 
autenrs, chaque fois qu'on peut dire d'lIne 
obligation : Res incidit in casum a quo incipcrc 
non potuÍl , le contrat est censé n 'avoir jamais 
existé; aucune des parties contractantes n'est 
obligée envers l'aulre. Le contrat ayant été im
parfait des l'origine, la perte de la chose due 
par l'une des parties éteint non-seulement son 
obligation, mais encore l'obligation de l'aulre 
ou des autres parlies. La perle du eorps eer-

(1) T. VII, p. 446-455. 

tain, qui était l'objet, empcehe l'obligation de 
naltre pom lous ; cal' ce qui manque a la per
fection ne pent plus existcr. 

Ce qni revient a dire que quand le eonlrat 
n'est pas parfait, l'obligalion de chaqne partie 
est eonlraetée sous une eonditioll stlspensive. 
Les arto 1585, 1J86 et 1587 dn Code civil 
mettent eette vérité hors de doule. 

La promesse d'apporler dans l'avenir la pro
priété d'une ehose en société, rcnU'e évidem
ment dans eeHe catégorie. ~I. Duvcrgier dit 
posilivement, a la page 519 de son tome V, 
que, dans I'h)"pothcse qu'il donne pour l'expli
cation de l'art. 18ü7:« Le contrat n'est pas 
parfait, « qu'il ne le sera ql1'au jour fixé par la 
a cOIlYention pOUl' la translalion de propriété. » 
Donc une telle promessc n'est que eondition
nelle. 

Au reste, une semblahle promcsse n'est 
certes pas pure et simple; elle n 'esL pas a 
terme, puisque la propriélé de la chose pro
mise n'est pas tramférée acluellement : si elle 
n 'est ni pUl'e ni sirn pIe, ni a terme, il fant bien 
qn'elle soil conditionnelle. 

01', je erois pouvoir démontrer que l'arti
ele 1867 ne peut s'appliquer a une promesse 
conclitionnelle d'app0l'ler un ohjet dans la so
ciété. 

En cffet, l'art. 1867 se trouve sons le cha
pitre des diverses manieres d'éteindre les obli
gatiolls; la perte de la ehose promise avant 
l'arport éteint la société, c'est-a-dire les obli
gations de lOIlS les associés. 01', la perle d'une 
eh ose promise sous condition, arrivée avant 
l'événcment de la condition, n'éteint pas une 
obIigation qui n'a jamais existé, mais rend son 
existence impossible faute d'objet. Done 1'31'

ticle 18G7 ne s'enlend pas d'une prornesse 
conditionnelle; done iI ne s'entend ras d'une 
promesse d'appol'ter un corps certain dont la 
réalisalion est rejetée dans l'avenir. 

Cependant, dit M. TouIlier, si vous appli
quez l'art. 1867 a la prornesse pure et simple 
d'apporter un eorps eertain, vous vous trouvez 
en opposition avee les art. 711, '1138 et 1302; 
I't commcnt supposer que le Jégislatcur se soít 
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écarlé ¡ci de la doctrine de Pothier, qu'il sniL 
partout comme un enfant a la lisiere? 

C'est précisément ]a qu'est, a mon avis, 
l'erreur de 1\1. Toullier, et c'est dans la réfu
tation de ce que je crois etre une erreur, que 
se trouvera le développement de mon opi
mono 

M. TouIlier cite le no 110 du traité du con
trat de société de Pothier9 dan s lequel cel 
auteur enseigne que si les corps certains et 
délerminés qu'un associé s'esl obligé d'appOl'
ter a la société pour sa mise, périssent sans sa 
faute, ou avant qu'il aiL été mis en dcmeurc 
de les apporter, iI est quitte de son obliga tion, 
de meme que s'il les avait apportés: 

Ce principe est incontestable, el les réllac
teurs du Code eiril n'ont pas entendu s'en 
écarter dans l'espece. l\Iais la question est de 
savoir si ces memes rédacteurs ne se sont pas 
écartés de la doctrine de Pothier, en ce qui 
concerne le contrat de société, sur les princi
pes généraux relatifs a la mise en demeure. 

Au n° 11 6, ib., Pothier dit que: « lorsque 
( la chose qu'un associé a prolllis d'apportcr 
« en société est une somme d'argent, l'associé 
( en doit les inlérets a la société, du jour qu'il 
( a été mis en demeure par ses associés de Z'y 
« apporter, de méme que tout aulre débi
« teur. }I 

Or, les rédacteurs du Code civil ont écrit, 
arto f846, une regle tout a fait contraire a la 
doctrine précédcnte de Pothier, savoit, : « L'as
« socié qui devait apporter une somme dans 
« la soeiété, et qui ne l'a point fait, devient, 
« de plein droit et sans demande, débiteur des 
(¡ intérets de cette somme. ~ 

leí ils n'ont donc pas suivi Pothier comme 
des en{ants a la lisiere. Pourquoi s'en sont-ils 
écartés? e'est paree qll'ils ont youIn donner 
Ulle extension complete a eeHe idée qu'un 
associé uoit toujours agir dans l'intéret de la 
société, que chacun des associés esl chargé de 
l'administration, qu 'ii est chargé de se de
mander a lui-meme l'exéclltion de ses oblig:t
tions, a semetipso exigere debuit. 

Si les intó·C'ts eourcnt de plein droit eL sans 

mise en uemeure contre l'associó par cela seul 
qu'il doit une somme d'argent, pourquoi He 
serait-il ras en demeure de plein droit, par 
cela seul qu 'ji doit un corps certain? Il Y a meme 
motif que pour la dette d'une somme d'argenl, 
on uoÍt me me l'admcttre a fortiori; cal' le iégis
lateur, pour tout débiteur d'une somme d'ar
gent, autre qU'lln associé, exige une demande 
en justice pour faire courir les intérels d'nnc 
somme due, el iI se contente d'une sommation 
pOlIr la mise en demeurc du c1ébiteur d'un corps 
certain , qui n' est pas associé. 

01', u'aprcs I'artiele 1502, in fine, le déhi
teur d'nll corps cerlain COlIl't les l'isq lles oe la 
chose due, du moment qu'il est en demeure; 
done l'associé court les risques de l'objet qu 'jI a 
promis d'apporter, du' moment qu'ill'a promis. 
11 n'esl done pas étonnant que la société soít 
dissoute par la perte de l'olJjet promis survenue 
depuis la promesse ct a\':1I1t l'apporl. 

Ce n'est point par hasard que cette déroga
tion importante aux prjncipes commllflS s'cst 
introduite dans le titrc de la société: le troi
sieme projet de Cambacércs, arlicle 924, notrc 
articlc '184G, portait encore, comme l~othier : 
« L'associé qlli a promis dc mettrc une somme 
« dan s la société, en doiL le:; illléreLs liu jau/' 
lju'il a été conslitué en demcure. 11 CeUe réuac
tion a été changée ensuite, et remplacée, dans 
le premier projeL de la commission, par celui-ci : 
« l'associé qui a promis de metlre une sommc 
« uans la société, cn doiL les ¡ntérets du fOtll' 

« ou il s' est obligé de la fottrnir. » Dans c(~ 

meme pl'ojet dc la commission, l'article 18Gí 
ne parlait alors que de la proll1esse de mettl'e 
en commun le pl'ix de la vente de plusieurs 
choscs. 0/1 donna plus tal'd un sens plus général 
a ce dernier article, pour compléter la déroga
tion de l'article j 8 W et Illcttre le tout en 11<11'
mome. 

D'aprcs ce qui préccdc, voici qucl serailmoH 
systeme; 

QlIoique la maxime res perit domino soit 
fallsse en droit romain, quoique le seul príJl
cipe qui ait existé ~l cet égard soit : I( Debíto/' 
rei calce ~jus inlcritn liberatur, J elle est naic 
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en dl'oit fr:lIlt;;ais. Les législaleurs ont fait con
fusíon; rnais, en fait, ils l'ont admise : c'est 
avec regret qu'on est forcé de le reconnaltl'e. 

Ainsi, lorsque le législatcur a décidé que les 
l'isques étaient pour le déhiteul' d'Ull corps cer
tain, e'est comrne s'il avait dit que le corps 
certain reste la propriété du débileur. C'est ce 
qui a líeu dans le cas d'une ohligation condi
tiollneIle ; j'ajoute que c'est ce qui a lieu dans 
tous les cas en maticre de société. En effet, 
jI est difficiIc, d'aprcs la généralilé des termes 
¡lc l'articIc 18Gj, de ne pas admeltre que le 
législatcur a voulu dirc quc , lorsque l'associé 
a promis d'apportcr en commun un corps cer
tain, la soeióté est dissoute, faute d' obJet, 
lorsque ce corps cerlain ,'ient a périr avant la 
translalion de propriété, el que eelte propriété 
n 'est apportée a la société que par la tradilion 
réelle. Cela est sans diflicullé lorsque, ainsi que 
le dit M. Duvergier, la tr::lIIslation de propriété 
esl rejetée dans l'avcnir parune clausc formelle. 
A rnon avis, celte cIallse cst sous-enlcndue dan s 
J'obligation conditionnelle, el merne dalls l'obli
gation ~t termc. Je vais plus loin, el je pense 
que, si je promets de mctLl'e en commun, a 
Paris, lllon cheval qui est a Versailles, ceHe 
promesse conlenanl cn clle-meme un tcrme, 
par suile du príncipe énoncé dans le § ~n du 
litre 19 du livre nI des Instiwles de Justinien, 
si le cheval vient a périr par cas fortuit, avant 
q ne faie pu le livrer a Paris, la société est dis
Bonte [;mte d'ohjet. Le législateur a done cru, 
pour ccs cas , etre dispensé de dire, dans l'ar
ticle 1867, qu'il í;l11ait une tradition réelle 
pour transférer la propriété. 

II reste UIl cas a expliquer: c'est celui de la 
promcsse purc et simple d'un corps certain 
quí viEJAt :~ périr par cas fortuit depuis que le 
tlébiteur a pu en faire la tradition réelle, et 

(I) 1\1. Étienne donne une explication neuve et 
ingénieuse de l'art. 1867; mais les termes de cet 
:uticle ne nOlls paraissent pas se concilicr enW~re
ment avec son systeme. Il est vrai que l'1Irt. 1846 
fait courir de plein droit les intérets de la somme 
d'argent qui forme l'apport de )'un des associés. 
De El, 1\1. Úicnne concJut qu'en principe, chaque 
associé est en drmeurc, du jour oú il doit etTcctuer 

e'est ici que mon systcme vient en aide pour 
expliquer cornment le législateur a pu etre 
amené ü pensel' qu 'il 11 'avait pas besoin de 
dire, dans l'articIe 1867, qu'il entendait déro
gel' ~t ce qu'il avait posé en príncipe dans les 
articles 711, 1138 et 1302. 

Ayant admis, dans l'article 1846, une 
oérogation a la doctrine de Pothier, en fai
sant couri!' sans sommation les intérets d'une 
somme promise par un associé, paree qu'ille 
suppose en dcmeur? de plein droit, le législa
teur a dti nécessairement etre conduít a eette 
idée que le débiteur d'lln eorps eertain est 
aussi en demeure de plein droit, dumoment 
de la promesse; que par conséquent, iI eourt 
les risqucs de la chose promise jusqu'a la tra
dition réelle; de la ~l la eonclusion que les 
parties out entendu qu 'jI resterait propriélaire 
jusqu'a la réalisation, il n'y a certes pas loin; 
et c'est pour cela sans dOUle qu'il a pensé que 
si ]a chose périssaít 3vant la tradition, la 
so cié té devenaiL sans objet, et qu'il n'était pas 
lIécessaire qu 'il exprin1ttt ceHe pensée for
melle. 

Ainsi, a mon avis, il n'y aurait pas a distin
guer entre le cas OU l'associé aurait rejeté dans 
l'avenir la translation de propriété, ou bien 
aurait promis a terme ou sous condition, et le 
cas ou il aurait promis purement et simplemente 

Dans lous les eas, la propriété de la chose 
promise ne sera apportée a la société que par 
la tradition. Par la, l'articlc 1867 reste géné
ral, eomme d'ailleurs il semble l'etre; et 
j'ajoute plutót a l'opinion de M. Duvergier que 
je ne la combats (1). 

ÉTIE:'i:'iE, 

Doctettf en droit, avocat d la cour 
'roya Te de Paris. 

son apport, sans qu'il ait été besoin de lui faire 
sornmaLion. Cette déduction pourrait etre contes
tée; on pourrait soutenir qu'eJle est trop générale 
et trop absolue.1\Iais, rneme en l'admettant, la doc
trine de 1\1. Étienne n'cst pas a I'abri de toute con
troverse. En etTet, apres avoir établi qu'i1 y a mise 
en demeure pour chaque associé de plein droit, 
du jour rneme oú I'apport a du Nre rait, iI ajoute 
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DU 

e o N T R A TAL A GRO S S E (1). 

(Cod. comm., lív. 11, tito 7. - Ord.1681, liy. III, tito o.) 

NOTIONS PRÉLIMINAIRES. 

I. L'Éluoe du dl'oil commercial devant 10u
jours elre rallachée a ceHe des príllcipes dn 
droit·commun, qui, en l'absence de dispositions 
spéciales on d'usagcs contraircs rcconnus ct 
Jégalement conslalés, doit toujours anssi ctrc 
appliqué (Avis dn Conseil d'État dn 2~ 1l0Y. 
1811), il esL néccssaire de dire de qnellc fa~on 
le conlrat a la 9rosse, se lie aux regles g(~né
rales des comen tions. 

On sait que les conlrals se d!,isclIt en plu
sieurs classes énumél'ées dans les arto 1102 

que, suivant la regle consacrée par l'art. 1M2, 
l'objet formant la mise social e est, a compter du 
meme jour, aux risques de I'associé, et qu'ainsi iI 
est tout naturel que, si cet objet périt avant d'avoir 
été efl'eclivement apporté a la société, la société 
soit dissoute, puisque la perle doH tomber sur 
l'associé. 

Ce raisonnement serait sans réplique, si \'arti
ele 1867 préyoyait seu\ement le cas ou un associé 
ayant promis d'etlectuer sa mise atine époque dé
terminée, la chose aurait péri poslérieurement a 
cette époque.Alors il serait possiblc de dire : Lejour 
fixé pour efl'ecluer l'apport est arrhé; a compter 
de ce jour, l'associé est en demeure, la chose 
est a ses risques; si elle périt, elle périt pour 
son compte et non pour celui de la société; done 
la société est dissoute, puisque l'un des associés a 
manqué a I'engagement ess(~nt¡e\ de fournir son 
appol't. :Mais l'art. 1867 est con/¿u en termes géné
r¡lUX; iI dispose sans distinclion que la perte sur
venue avant I'apport effcctué dissout la société; il 

etsuiv. du Codo ciy.; au nombl'e de ces classes 
figurent ceHes des conlrats de bien(aisance et 
contrats intéressés, d'une part, et contrats com
mutatifs et aléatoires de l'autre; 01' le droit 
commercial, s'il n'admet pas la premiere de 
ces di'.-Ísions, rcpousséc par la nalure mcme 
dn commerce, consacre expr'esS\~menL la secon
de; s'il y a done des eontratscommerciaux com
mUlatifs, il Y en a aussi d'aléatoires, c'est-a-dil'c 
dont les effets dépentlcllt de la réaJisation d'uJlc 
ehallce, et cetLc demicl'c esp(~ce dc conrclltiollS 
C¡;t rCCOllnue aussi Líen pOUl' le COlllll1CrCe de 
tene que pour le commerce maritime. II ne 

embrasse, par conséquent, également le cas ou 
I'associé est en deineure par l'échéance du jour 
fixé pour etTectuer I'apport et le cas ou ce jour 
n'est pas encore échu. Or, pour celui-ci, I'explica
tion de 1\1. ÉLienne nous semble en défaut; la so/u
llon fondée sur la mise en demeure ne peut plus, 
en e(l'et, etre invoquée, 10rsqu'i1 est ccrtaill qu'j\ 
n'y a pas de mise en demeure possiblc. 

(Note des Editeurs.) 

('1) M. G. Bressoles prepare un grand trayail sur 
le eode de commcrce; iI se propose de réunir et 
de presenler sous ulle forme méthodiq ue les resul
tats acquis par la science sur ceHe portion interes
sante et trop peu connue de notre législation, sous 
le rapporl de I'histoirc, de l'économie politique et 
de la doctrine. L'étude sur' le contrat a la grosse 
est un fragment de cet ouvrage, donl l'epoque de 
publication n'est pas eucore détcrminee. 

(ldem.) 
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uoit pas clre ici question ues contrats commer
ciaux aléaloires qui se rallachent au premier; 
mais, quant ::m second, il ya lien d'examiner 
le pret el, grosse aventure et le contrat el' asslt
rance que l'arl. 1964 du Cod. civ. raJlge dans 
eeHe classe et indique comme étant régis par 
le droit marilime. NOLlS ll':lVOnS touLerois a 
nous occuper pour le moment que du premier 
de ces con trals. 

Avanl d'al'river a l'examen des dispositions 
législatives qui le concernent et d'exposer le 
plan que nous suivrons a cet égard, il est né
ccssaire de donner ici sous forme de prélimi
naires, quclques notions théoriques-générales, 
écollomiques el historiqlles sur ce contrato 

n. ~OTIONS THÉORIQUES-GÉNÉUALES. - Émé
rigon commence son traité des Contrats el, la 
grosse, en disant que: re ce contrat et cellli 
d'assurance onl une grande affinité; ils parais
sent souvent régis par les mellles principes: ce 
sonL deux fróres jumcaux. « Aussi les a-t-il 
réunis dans son immortel ouvrage, et l'orateur 
du conseil d'État, M. CorveHo, les présenta t-il 
aussi ensemble all corps législatif. Cette a.tlinité 
a amené tous les alltellrs a entrer dans le détail 
des rapports eL dissemLlances de ces dCllX con
trats, au point de vue Iégal. Ponr nous, ce 
travai\ serait ici logiquement impossible, puis
que les dcux termes de la comparaison sont 
eensés inconnus ; aussi nous bomerons-nous á 
une simple énonciation a cet égard, réservant 
nntee étude comparative pour le moment ou 
nOlls aurons ex posé les regles particulieres aux 
uellx conlrals. 01', d'un coté, le principal trait 
de rcsscmblance entre eux, esl que, dans l'un 
comme dans I'aUll'C, un Liers étranger a la pro
priété de ccrtains objets, COllrt la chance de 
lem perle ou délérioration et acqllicrt en re tour 
de ceHe chance, un droit a cerlains bénéfices; 
d'un aulre coté, et quallt a IcllI'S différences, 
par le contrat d'aSStl1'allCe, une personne se 
charge moyennant un cerlain prix, dn risque 
des c;¡s forlllils allxqucls est exposée une chose 
appartelJan t a une aulre pCl'sonne (art. 532). 
Cellli qui se ~harge dn risque cst l'assureur, 
l'aulre l'as.5uré. Le prix du risque est la prime 

d'assurance. Par le pret el, la grosse, une per
sonne (preleur ou donneur) remet a une autre 
(emprunleur ou preneur) une somme d'argent, 
en l'affectant sur des objets exposés a des ris
qucs de mer, et sous la condition, qu'en cas de 
perte de ces objets, la somme sera perdue pour 
elle; mais qu'en cas d'heureux érénemenls, elle 
lui sera restituée avec un profit plus ou moills 
considérable. - CeHe notion générale uoit 
suffire pOllr le moment, 

IlI. NOTlo:\'s Éco~omQuEs. - L'oratellr dont 
nous avons déja parlé (V. Merlín, Rép., Vo 
Grosse aventure) disait en finissant son rapport : 
« Il serait aujourd'hui impossible qu'lln grand 
commerce S4bsislat san s assurance, et il serait 
« impossible qtúl subsistat longtemps avec les 
contrats a la grosse, D paree que, comme l'écri. 
vait Valin a Em érigon le 22 juillet 1755 (Valin, 
t. 2, p. 24), l'inléret mari time en leve néces
sairement tous les profits, et le plus souvent 
entame le capital; aussi, un armateur annonce
t-illa décadence de ses affaires, quand il fait de 
fréquents empruntsa la grosse (Valin,t. 2,p.15). 
Ce genre de contrat appartient seulement a 
l'enfance du commerce, ainsi que le simple rai
sonnement suffit pour l'indiquer. Tant que le 
crédit n'a pas eu en effet créé l'assurance, iI a 
faUn, en l' absence de fonds, Oil bien avoir un 
associé réel qui en fournít, ou recourir a des 
pretelll's consentant el, sub ir les chances de l' en
treprise maritime. On conc;oi t des lors combien 
les économistes out raison d'enseigner que, 
dans l'état actllel du Commerce, le contrat a la 
grosse pent lui elre fort désavantageux. Le 
preteur se dédommagera de l'éventualité de la 
spéculation par l'élévaLÍon du profit slipulé , 
ce qui, a l'arriyée du navire, absorbera une 
grande parlie dll gain. Si c'est un capitaine qui, 
en vopge, el usant d'un pouvoir que nous exa
minerons plus bas, a trop légerement emprunté 
des sommes, a profit exccssif, ou_ bien trop 
élevées par elles-memes, il est facile de com
prendre quel préjudice peut en résulter pour 
l'al'mateur, qui souvent sera dans l'impossi
bilité de controler les proces-verbaux dressés 
an loin par le capitaine pour constater la llé-



274 CONTIlAT A LA G ROSSE. 

c;:essité des emprunts, et pourra n'avoir conLre 
lui qu'un recours illusoire. Qu'ainsi, a-t-orr dit 
avec raison, avant le départ du navire, les em
prunls a la grosse soient rares, c'e~ la sagesse 
de l'armateur, qu'ils le soien("'pendant le 
Yoyage, c' est le bonheur a lui désirer. 

1 V. NOTlo~s IllSTORIQUES. - Notre attention, 
a cet égard, doit avoir quatre objets principaux: 

10 Sourccs législatives. - Du Code de 
commercc, par l'ordonnance de 168f et la 
coutume commerciale du moyen age, on re
monte sans efforts aux lilres de nautico {amore 
du Code et du Digeste, eL de flome ron va a 
Athenes, ou Démosthenes, en plusieurs de ses 
discours, discute les principes de notre contrat 
et en donne la formule a plusieurs reprises ; on 
doil notarnment ciler, SOllS ce rapport, un dis
cours pl'olloncé pOllr Androcles qui réclamait 
de Lacritus, comme caulion solidaire ou héri
tier d'Artémon, un pret maritime contracté 
par celui-ci, tanuis que Lacritus s'en défenuait: 
1 ° en lli~lllt tout engagement de sa part; 2° en 
disant qu'il avait abandonné l'héréuité d'Arté
lllon; 30 qu'au surplus, l'action d'Alldrocles 

. était prescrite. 
2° 1I1odi:les d'actes. - L'on pent ainsi lier 

ensemble les formules usitées SOtlS ces divcrses 
législalions. En premier lieu, ceHe de 1'0ra
teur grec , et que voici selon la traduction de 
M. Pardessus (eoll. des Lois marit., tome 1, 
p.46). 

q Androcles de Sphctte et Nausicrate de 
Carysle out preté a Artemon et a Apollodore de 
Phasélis, trois mille drachmes d'argenl sur des 
effets ~l transporter d'Alhenes a Mende ou a 
Scyone, de b. , dans le Bosphore, et s'ils le 
veulenl a la COle gauche ju~qu'au Boryslhene 
pour revenir a Alhencs. 

~ Les elllpruntcurs payeront l'intéret a 
raison uc 225 par 1,000, mais s'ils ne pas
sent du Pont au Temple (des Argonautes) 
qu'apres le coucher de l'Arclme, ils payeront 
300 d'inLéret pour ,1 000 lis cnoaoent I)our , . ti,,' 
la somme prelée, trois mille amphores de vin 
de Mende qu'ils transporleront de Mende OH 

de Scyone sur un navire a vingt l'ames, dont 

Iliblésius est :ll'll1aleur. lIs ne doivcnt et n'em
prunteront rien ~l personne sur le vin :1ffecté a 
ce pret. 

¡ lIs rapporteront a Athenes sur le lllcme 
navire les' objclS (lU'ils auront achetés avec le 
prix de ce vin, et lorsqu'ils seront arrivés, 
ils payeront, en vertu du présent acte, aux 
preteurs, la somme convenue, uans les vingt 
jours a compter de celui OÜ ¡ls seront elltl'és 
dans le portd'Athenes, sans aulres déductions 
que les pertes OU sacrifices consentis par le 
commun accord des passagers, ou eeHes qu'ils 
auraient essuyées de la part des cnncmis; saur 
ceLte seule exceptioll , ils payeront la tOlalité, 
et livreront, sans aucune charge, aux CI"éan
ciers, les objets affectés, jusqu'a ce qu'ils 
aient payé intégralement l'intéret et le prin w 

cipal convenupar le présent acte. 
'I Si cette S0ll1111e u'csL pas payée dan s le 

temps marqué, les créanciers pourront faire 
vendre ces objets; et s'ils n'en tirent pas la 
SOlllmc qui leur est promisc par le présent 
acte, ils pourront exiger le reste d'Al'Lémon 
eL u'Apollodore Oll de {'un d'eux, ou de tous 
les ueux en meme tcmps, saisil' IClIl's hiells 
sur terre et sur lllcr, en qnelqllc lien qu'ils 
suient, COlllmc s'ils enssclIt été conuamnés,
cL qu'il s'agit de l'exéeuLÍon d'unc sen len ce 
des lriLunaux. 

« Si les emprunteurs ne chargent poiut tIe 
retonr dans le Pont, ou que, rcstant dans 
I'Hellespont dix jours apres la calliculc, ils 
déchargcnt lcurs marcIwndises dans un paJ~ 
ou les Athéniens Be peuvcnl poursuirrc la 
vente des gagcs qU'Oll len!' a donnés, rcvenus 
ü Alhenes , ils devronl payer l'illlérCt ue leur 
dette au taux de l'année préC{~deIlle. S'il :.wrive: 
quelque accident cOlIsidérahle au navire sur 
l('quel sonL chargées les llIarchandises, le uroit 
des créanciers sera limité aux effets qui aUfonl 
(~chapp6. Pour tontes ces conventions riell 
lle pourra illfirmer le présent acle. » 

En deuxieme lieu, eeIles qni sont contcnucs 
dans les lois 6 et 7 au Digesle denautico {amo re, 
dont voici le texte : 

~ •..... Trajectitia pecunia, ita dalur, 1tt 



,', null td;'(},~ peútío ljtlS Cl'cl.'i¡ori fompctal, 

1 qunm si salt'(l 1W1:isi¡¡lra slaluln temzwm 

'1 penenerit ..•. 
« Si de clero drccm ll'ay'ccúlia, lit salea 

\~ na/ve surlem cltm cc/'Iis 'Usuris recllJlam » 

I{ (VOYCZ al1s::;i L.I ~2 Ir. dI' Yf'J'h. n'ili,r¡a-, " 

, 1 iO¡¡¡:Ú1Ú) , 

En troisjt~n](' I ¡fU, (,(,[1r q u i e~;1. i l'ansmisr: p:w 
h \Oi;" Co(l(' d,' T\'fW!il'o {W¡UJI't f}\l0, yoi('¡ : 

'! CUIlI pI'OpOlla~, te 1!:1\111elllll fcenw; f'a 

« eondíl i()IH~ tlcdi;;;s(\, ut l/Os1 lIarigiwn quo(7 
" in Africrnn rliri!Ji adscl'Clabat, 11i SaZo
« 1u"frulOnnn jJ0/,(wn 1/ac(( . ([{:la la , (il>nebris 

]JfCll1lin {¿(;i reddci'C(Hr, ita ut l1avigii dun
«( fa.Tal qaodin Africam destinauatur peri
(( f'lllum SIlSct]lCl'CS, pCl'que yilillm debiloris, 

nf'C loco quillem n:nigii sCl'VnlO, illieitis 
'. romparatis mel'cihus, ea, qme nayis eOIl-
1\ tillc1Jat, f1SClllll OCCllP;¡S¡;(', ;¡misSananqllc 
a mcrcillrn dclrinlcntllm , quno llon ex 111a

~ l'j,n,8'~ tClll~~s¡a!is ~lis~!'i,n:inc, ~ed,,'l pr~re,i-
Pll¡ av:mll:l el JI1CIVlIt (1(·hIIOl'l5 taudacIa 

'! accidisse :lssevcral.Ul', adserihi ti!Ji ,iuri5 
pnblici ratio non permittit. " 

En ;¡na!l'i¿~l1le lieu, enfin, ccHc qui est usi. 

I¡"C sous la ll"~¡sl;¡tioll actuellc, el que nons 
donnerons plm; has, apr¡'~s ayoil' exposé les 
regles dn Co{lc df' commerce pour 'Iu'.on 
puisse, ponr nim,i dire, les yoir mises en prati
que. 
Nom~ dive)'s qnc le co¡¡frnta ('liS: 

t o Nalllica 'VeZ lru.fectilia pecunia. 
2° Conlrat /1 la grosse arel1{ure (ou pal' 

af¡n:l'ialion ti la grossc), 
:-in p1'(lt Olt clta'll,qc U!(!r;rÍl:lf', ()U 11 1'1:1-

qUl? de 1l(lvire. 

.1° Contrat (~ relOUT dr- 'coyage. 
;-,0 Bomerie 011 cmpríolf SI/)' quilTe. 
(jo Argent 1/ }Jr~fi(. 
7° IJypothhjl/f' 1/ la ynl,';;;,' I/I:e/l· 

tllTI' , I'te, ele. 

·io Ce qu'úail ir COll{m{ (I/'l/lIt 7(' eode dI' 
,ommerCl'. 

Il es!. lres-illtércssanl dI' eonn;)Jlre les tram;
fo!'ma¡tOllS succes~ives sllbi('~ p:1r une illslitll
tiOIl, en pass;¡nt de la l{'gislation <1'1111 pl'uplr 

A nClIl\f'~, --- T. 1\, 'i' T lVl~ AISO". 

da!ls ccll<~ tI'Ull aulre, t:é gelliC dt:¡¡¡,k eH 

IIleme illllispensable pour la saine intclligence 
des Ioís qui la régularisent, ainsi qu'on le 
,cna plus has pon!' la matiére ql1i nous occnpe. 
Les notions qui \'ont suivrc sont presq~lC toutf'S 
cmprnnlée;;j, soit :\ l\T. li'rémcry (Er¡¡r!rs el(' 
r!j'I)ir COiri¡¡¡l')'(,ial, 1), ~,10 el l'l1;L\, ,snit.:1 

i " , 

ji. P:H·¡jp~N1S (('oUf'oiofl lÍe,· ¡(Ji . ..; ¡¡¡(Il'ifillll'~, 

(. I II ,,~) (" 01':'- \ . , ¡. 1_ -l,..) 1 • ,1_ 

Le ('(\n1l';,l ;'1 la grm;;-;c, m;it~ CH CreC(~ rt 
,. Home, y fllt régi par des r;'gle8 a pen 
rn\s idcntiques au fond; tOlltefois le prin
cipal car;l.c:l:re qu'il revetit en Grece fllt cclui 
de conll'at ]lurcment commercial el maTitime. 

C'cst ains¡ que le prl~l rappol'té par Démosthenes 
el f:,it par Xm1rocE~8 el l\auSiCl'aleS, á l'égard 
d'.\rtémun eí (i'A pollodore (le Ph:::séE~" pOUl' 

l' ~ 1 ' '71 , 1 . e 1111 ¡;oyaf!~ ( ¡-j{ Icnes a hlCI/{ e, a .'CYOl1e, 011, 

.iJosphoj·e, al! ]1ol'ysthhw, (luce un nal'il'e dI' 
únr;t rames eml'0rtanl dn vin el dcvant rappor
tel' dC8 mal'chanrlisrs. A Borne, a\1 c911lraire, ce 
cOllll'at prit un caractcre plus génél'al; ii fut 
consid!~ré comme un pbccment :wec risques , 
meme étr:mgers ¿I la navigation (periculi pu
IÍ¡Nn eSI) eL pomant motin'r des 101's un forl 
intéret. 

Au moyen age , jusqll'au ;<IY C siecle, notre 
contrat fut principalcmenL mis en Yogue par la 
nécessité de dégniser les pn~ls a intél'et, dis
simulation flui éiait renc1nc facile par la 311p-
1'03itioll dt's l'iSqllCS ll'ull lransport par terre 
OH par mcl'. Mais l'usure fuL hicnlüt décou
ycrlc, el na llli ferma ceLle voie comme toule 
autrc, ce qui cut lieu par une décl'élale dn 
pape f.régoirc iX, sur le sen s de Iaqnellc nous 
sommrs d':1ccol'(l ayee M. Fl'émcry, malgré 
quc:qucs avis conlraires, On yoir. par };'l que 
1(\ contra¡ ne fnl paf. gp\~cial an droit marÍ
llnlf. 

D('lHlis Jt' \l\l' si(~clejllsqll'an emIe de com
nH'l'Ce, noll'l' cm: tra t prend son \'éri !ablf' 
c:trac¡i·re. La 1'00lÍ liBI,; cOlllmerciale 8'en em-
1';11'('; il df'\'ient, ccmmc nous l'avons dit 
plm, h:~ll!, 1l'IHW gr:u:dc utilil¿, Hl l'absence 
dn C1<~dil; ses regles prennent naissance, et, 

s;¡nf qndqnr::: 11~~J~l'es lTlOdificatinns, elles arr;' 
0-
-o. i 
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\'cnL illlaclc8 jllsqll'a nous. ~Ja¡s ii est facile 
de voir a l'illspeclion des monuments histol'i
ques, (jucHe transfol'malion s'csl opél'éc, 
quanl a l'cssencc el aux. e!fets du conlrat a la 
gros),c, depuis lc~ législalions grccql\c et 
I'omaine jusqu'a ccHe du temps qui nou:; 
occupe. Oalls les premü~res, en eff'et, 1'0Ljet 
a!fecté était censé lzypothéqué au pret, quellc 
fJ.ue fút sa valenr ; et un autre preteur, poslé
rlcur en dale, ne pouvait pas concourir sur 
cet objCL avec le premie!'. Les termes du contraL 
athénien le disent clairement. Pour la secondc, 
la ~ollturnc ayant lIniversellernentrejeté l'hypo
theque sur les objets rnoLiliers, et n 'ayant 
aurnis le pri vilége du gagiste qu 'j la conuition 
qu 'iI fút nanti du gage, le préleur a la gl'osse 
ne pul avoir el n'eut dés lors aucun droit de 
gage cxclusif sur le navire et les marchandises 
qui étaient (lans la possession de l'emprunteur : 
il ne lui fut atll'ibué qu'un privilége résultant 
~e l'emplo~ de deniers pretés pour l'acqllisi~ 
110n des ObjelS afIectés, et, pour ce pl'ivilége , 
le preteur fut censé associé au VO\'aO'e a J b , 

concurrence du pret et du profit maritime. -
Tel fut, teI est encore le fond des regles rela
tires a l'eflct du contrat a la grosse. On verra de 
q~elle impOl'ta~ce cNte observation peut uevc
mI', surtout quand il s'agit de régler les con
flils entre plusieurs preteurs , entre un pl'eleUr 
el un assureur, etc. 

La se terminent les notions préliminaires de 
lhéorie génél'ale , économiques el historiques 
que nous deviolls indique!', mais rien (lue cela • 1 , 

3\'ant d'en venir a l'exposilion des renles de 
,. . . b 
01'01t pOSlllf que renferme le Code de conUl1erce 
auquel nons arrivons maintcnant. 

V. Voici le plan que nous allons suivre.
No.s déve~oppements se rattacheront aux qualre 

. pOlllls sUlranls : ,10 Définilion détaillée, suivant 
le droit model'lle, du contrat j la ¡:;rosse; 2° COll
ditions nécessaires ~l son exíste~)ce, soit par 
rappo,rl ~ l~ capacité des parlies, soiL par rap
porl a lobjeL de leurs cOil\'enlions; 5° etTet 
des obligations résultant dll contrat a la O'rosse . 4 ~ , 

o enfin, preuve du contrat, eL sa négocia-
l.ion. (. 

CHAPITBE pnEMIEB. 

DÉFL'HTJO~ DÉT.\ILLÉE DU CO~TI\AT A LA GROSSE. 

VI. Le Colle de commerce ne contíent pas 
de .définitioll légale relalire a notre contrat; 
malS le Code lléerlandais (art. tW0) (1), quí 
résllme I'élat le plus avancé de la législation 
commel'cialc européennc, én contient une qui, 
;t vrai dirc, résume lonte la matiere. Sujvant 
ce code le pre.t a la grosse est « un conlrat par 
« lequel onfrele lIlle somme d'argcnt (ajou
« tons, ou une e/LOse qlli se consomme par 

l'usage), avec convenlioll de prime, et qui 
~ est affeclée sojt sur le navire, soit sur le 
« chargement, ou sur tous les deux, a charge 

p.ar le preleur, en cas de perle ou de depé
« l'lssement parLie! des ohjets affectés, par 

fortune de mer, de perdre son uroit sur la 
« somrne (ou sur la chosc) prelée, et sur la 
q prime, :mtant qu'il lle pourra l'exercel' sur 
« ce qlli sera sauvé , comme ausfii a la charge 
« par I'emprunleur, si les objets empruntés 
(t arrivent a leur destinaLion, de rembourser 
« le principal el de payer le profit maritime 
« conVCTlu. ») (Collect. des Iois élrang. de 

1\1. VicLor Foucher, 1. VII. ) 
VII. Donnons quclques délails 11 propos de 

cetle définition. 
10 C'est un pret de somme ou de chose se 

consomrnant par I'usage : d'oú il suit que notre 
contrat ne conslitlle pas un pret a usage, mais 
l~n prel de consommalion : qu'il est '('(jel (:11'
tlele -1891, C. c.) et unilatéral. 

20' Ce pret de consommation se distinO'ue 
, • b 

neanmoll1s du pret ordinaire SOIlS plusíeurs 
rapporls; il esl en efI'el purcment commercial, 
aléatoil'e-rnaritirne, el d'une nature ¡oute 
spécialc. 11 est cOlllIl1crcial, c'est-a-dire qu'i! 
conslillle un acle de commerce (art. 655, Codo 
comm.) el, comme lel, il esl essen tiellemen L 

inlérefisé de la p:1rt du pr(~lel1r, en quoi ji díf
fi~re du pret ordinaire.ll est aléatoire-rnaritime , 

(1) Page 237 dll Code de cornmerce expliqué par 
RO¡lron, édition HAUMAN 1'1 r.'. 
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d I~C \\oub\r carar,lerc moti\'(~ l'élévation t11~ 

l'iJltéret a payer au dclil des limites fhécs par 
la loi dc 'Í 807, en matiel'e commerciale. Cu
jas (LI, p. 1407, Tract. adAfi'ic.) rappol'le 
llue c'était a HOllle une IOClllioll :Hlrnise pou!' 
dé!:iignel' un pl'et ü 1'01'18 intérelS, 011 dalls le
quel le pl'eleUr se clwrgeait des risques, de 
dire que les pal'Lies stipulaient un naulicwn 
{amuso Montesquieu (Esprit des loís, liv. 22, 
clwp. 20) fonde la légilimité de l'ólévalion du 
pl'Ofit sur: 1" le péril de la mer ; 2° la facilitó 
que le commel'ce dorll1e :. J'emprunleur, de 
rain: prolllptCl1ICII t de gralldes afTaircs eL en 
grand Ilombre. Mais l'onpe"ílt ajouter, :. ces 
raisons du cdehre publicisle, des 1l10tifs fondés 
sur l'l~tat acLue! des rapporls économiques, el 
qui sont plus décisifs que ceux qll'il donne 
pour justitler l'é1évation <le l'illl{~l'et mariti1l1e 
a l'inverse du peu d'élóv;llion des primes d'as
surance. AillSi, l'assurance se contr:J.cte onli
nairelllenL en des liellx oiL ahondcnt les ressour
ces commerciales, el oil sC¡rprodnit des 101'S 
entre les assurenrs la concufrcnce qui :l. pour 
effet naLllrel de dilllinuer les primes. Pou!' le 
conlral a la 1,.!I'OSSC, au contl'aire, comme 011 

<. 

n 'y a géu¡"ralem¡'!ll reCOIII','; qu'cn des circon-
SlallCCs opposócs, 011 cOIl\oii (llle l'elllprunleur 
subil nalurclIelllclIl la ¡oi du preleur. D'un 
autre coté, J'assurcul' el le dOllnel\l' ~\ la grosse 
rachetent a l'invcrse, dans la fixation de la 
prime on dll profil, la quanlÍlr! plus ou moins 
~i'ande de lellrs clicnls. Enfin ¡'igllorance ~t 

peu ¡¡res ol'dinaire de la solvabilité de l'empnm
teur Yt~rilah!I~, scmble dcyoil' motive!' ceLLe 
élévalioll de profit. II était donc cxacL de dil'c 
que la nalul'c <1" pret a la gros se élait touLe spé
c¡ale (Émérig., conlrat ('¿ la grosse, section 4). 

VIll. Il est essclIliel de noter que la con
\'ention qui lie les parLies repose, lorsque le 
pret a lieu avant le départ uu na.Yire, sur 
ulle fic Lion déjü indiquée plus halll, savoil' : 

que l'argent preLé est censé a'Coil' écé employé • 
pOllr acquérit' les ohjcLs affecLés ~\ sa súreló 7 

ou pOll/' les meLLre en éLaL de rcmplir lcm des
tinaLion : de me me , nous verrons plus bas 
que, si la ní~cr~sit{~ force le capitaine ~l em-

pruntcr ü la gl'OSSC dlll':mt le voyage, le privi
lógc accordé :lll pretcur ne découle pas de la 
lIalurc du contrat, mais seulement du meme 
lllotif quí aecorde un privilégc a tout preteur 
de fonds, ponr cOllsel'Yation d'une chose, sur 
le prix tIe cet objeto Telle est l'idée fondamen
tale qu'il ne fallt pas oublier el que nous avons 
cm devoir placer ici, immédiatement apres la 
définilion si exacte du code hollandais. 

CIL\PITIlE H. 

r.O\DITlO,\~ ,\Ú~r.sS,\mES AL' EXISTE:\'CE DU CO~TRAT 

\. LA r.r.OSSE. 

IX. Ce chapílre se suhdívisc en deux seetions 
par le Il10lif que les cOllllitions dont nOllS allons 
parle!' sont relatives, suit ¿t la capacité des 
parties, soit au\: diyers puinls sur Iesfl.uels leur 
cunsenteIl1ellt doit intenellir. 

SECTIO\ l'RE1IIf.m:. --- De la capacité des pal'ties. 

X. POtll' pouyoir contracle!' a ]a grosse, ces 
parties doivent d'ahord rénnir les condiLÍons de 
capaciLé vOlllues onlinairement par la loi ponr 
toute es pece de cOlllrals, el 1I0Lamment pour 
cellX qui const.itucnl des acles de commerce. 
Ce Il'est pas ici le lieu d'exposer ces regles, 
n011S rappellel'oIls seulell1cnt que c'est la un 
des poillts sur lesquels le droit commercial 
apporLe au droit COmIl1UIl une des plus pro
fondes modilicalions. 

Xl. J\Iais de plus, iI exislc des regles spé
ciales a Ilolre contrat et qu'il faul. énoncer iei : 
Les pl'opi'iélaires d'un navire ou des marchan
dises qu'il transporte, peuvellt seuls en général 
empruIlter a la grosse, en afl'ectant, commc on 
le yerra plus bas , ces diyers objets. Le capi
taine peut cepeI1(tlnt, en plusieurs cas, sans 
eLre propriéLaire ni de l'un ni def; autres , con
clure de pareils contrats el les y affecter, mais 
en observant cerlaines condilions légales. C'est 
le momcnt de parlel' des arto 321, 234 el 522, 
Codo comm. 

XII. L'art. 321 corrélat.if ¿t l'art. 232 s'ex .. 
prime ain~i : « 11)1 ~flIprllnl. a la grosse fait par 

C)~ _1, 
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f le capilaílle dau:; le líeu lk la dCll1cure dc::; 
« propriétaii'es du navil'e, sans leur autori
t sation ::tnthentique, OH lem inlel'venlion 

,1 ~ • '1' « dans l'acte nc uOllne actlOll ou pl'lVl ege que 
« sur la part que peut avoil' le capitaine au 
« navire el au frel. » - 11 suit de H\ que le 
capitaine ne pcut, en ce cas, afrecter le navire 
que du consentement du pmpriétaire, OU, s'ils 
sont plllsieurs, de lem avis soit unanime, soit 
pris a la majorité déterminée cornme le veut 
l'art. 220 Codo comm. La raison de ecHe dis
IJosition cst facite ~I saisir : le capilaine, dit 
Émérigon; n'est naiment maltl'C (Ju'apri~,s la 
mise ~l la voile. 

XIII. ~lais, qnamlle propriétaire doit-il etre 
considéré comme élanf sur les liel/x oil l'em
prunt est fait par le capilaine? C'cst ce qu'il 
faut voir : 10 Il ne s 'agit pas ici du domicile 
légal du propriétaire, mais seulcment de sa 
résidence : bien plus, l'arlicle semblerait de
voir s'appliqucr au cas oil l'emprunt élant fait 
par le capitainc hors dc la dcmcllre hahitllcllc 
du propriétaire, celui-ci se tromcrait, ne flit-ce 
'1u 'accidentellen~cnt en ee líeu, pourvu que le 
capitaine le sut, faiL dont la pl'curc scrait a la 
charge de celni-la. '20 Il fant considérer comme 
présent le propriétaire qui a laissé, :mx lienx 
de l'emprunl, nl1 prorlll'cm fondó eonnll .In 
capitaillc et du préLeur (art. 232 ). 5° Afin de 
déterminer a quelles limites s'élend ce que 
l'art. 521 appelle le lieu de la demeurc, OH 

cnseigne d'ordinaire que le propl'iétaire ou 
son mandataire doit eLrc regardé COl1lme réel
lement présent an lieu du contrat, lorsqu'il se 
trouve dans l'arrondissemeilt (Bonlay-Paty sur 
tmél'. , 1. 2, p. 467). II sel'ait pcut-etre plus 
exact de dire qu'il faut, pour que l'autorisa
tion soit nécessaire, que le capilainc fasse l'cm
prunt dans la communc 01'1 résidcnt les pl'O
priétaires ou leurs mandataircs. POUl'quoi, 
autrement, s'arretel' sculement a l':urondisse
rnent comme limite du lieu fictif dc lelll' 

, ? I ' C)C)G" (' 1 ' f· .' presence, ., art. ... _ ü, .. oc, el\'. , OIll'lllr~Ht 

en effet bien plutót un argnll1cnt d'analogic 
pour Be les considéret' comme :.¡bSPll ts, (lile 

d:1I1'> Ir, (,:l~ o,', il~ h:1hi¡PI':1it'llt hol's di! r('s-

80rt dé la eoUt' l'o}ale dan8 l'l~lcnduc duque' 
l'aclc est passé!... ce qui cst ¡nadmis
::übie. 

XI\'. L'arL 234 tlui appartient au titre du 
Nlpitaine, et que !lons ne devons des lors 
qu'indiqller ici, fixc ccrlaines conditions aux
quelles le capitaine peut, durant le voyage, 

Cmpl'lll1lf'r a la grossc : il en réslIlLe que, san s 
ces conditions, il n'a pas capacité. 

C'est ainsi qne d'apres l'al't. 3J2, § 2, qui 
remoie :\ l'art. 234, il doil etrc, a l'étranger, 
préalablement anlorisl~ par le consul frall~ais, 
on :\ défaut par les rnagiSl.ralS UU li(~II, 3m le 

vu d'ull procc8-verbal dres8é pal' lui, signé des 
principaux de l'équipage, c'est-a-dire des oJli
ciers OH des premiel's matelots, constatan t b 
néccssil{~ de l'cmpl'ullt et devanl etre couch{~ 
3m le registre dont parle l'art. 224. Mais il 
fant convenir que (a toujours été, el (Iue c'esl 
encore une des qllestions les plus contl'o"er
sées, quc celle de savoil' si i'emprnl1t a la 
gl'osse, lol's dnqucllc c:Jpitaillc n'a pas rempli 
lou!es h~s fOl'malités propres a en constaLe!' 
l'ntilité eL l'emploi, est obligaloire' pOUl' le 
pl'opl'iétail'c OH armalcul' du navire. Son exa
men appl'ofomli 8e l'atlaclte :l l'explicatioll 
(le l'aJ't. 234 Iul-lllellle. 

X V. Q,,:mt ¿l l'art. 322, il c~t destiné a 
l'(~gler l'hypolh(~se prévue par l'al't. 233, il 
s'agit du cas oü le b:'ttiment élant fl'été du 
COllsentement dcs propriétaires (quirafaires), 

quelques-uns d'entrc cm, l'cfusent de contri
Lller aux frais uécessaires pou!' l'expédiel', l(~ 

capitaine peut, dans ce cas, :lVCC l'autorisation 
du jugc, et viugt-quatre heurcs apres sOlllma
Lion allX refusants, dc fOtll'l1ir lcm cont.ingent, 
empruntel' ~, la gros:;e pO\lf ICII!' compte, et 
affecLel' au radouo et viclllailles Icul's parts el 

portions d'illlél't!t dans le navil'c. Concluons 
tllcore de la que ú, dans lc cas que pré
yoient ces :1l'licles, le capitaiue a capacité pOUl' 

cmpl'unlCI' ~I la gI'OSSC, ¡nemc (lU licll de la de
IilCl//'e des projJl'iétaircs, il esL Hai de dire 
qu'il n'a cellc capacité qu'en se confonnant á. 
la double cOl1ditionqu'ilsnmfermenr (art. 5HO, 
('od, holl. lo 
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',I,CllU:-< 11 •. _- f)es 1J(YÍlIls sur lesqHels rloit illkf

cenit le conscn(ctllcnl des 1)(l/'lies. 

. \.\"1. Le eOllselltemellt des partie;; cünli'ac
lalltes lloil porte!' sur plusiclli's pOillt3 dOl1t 
l'cnsemblc forme la subslancc de notre con
tl'at; ils sonl au nomhre de quatl'e : lo La 
tltase (SCilS gén.) }Jl'etée ; 2" les objets qui sonL 
aflcclés au pl'et; ;:;0 les risques; 4° le prollt 
mal'ilime. D'ol! quatre paragraphes spéeiaux. 

S lel'. -- Oc la chose prelée, 

\YJI. L ';11'1. JI 1, Cod. comm., qui éllluuerc 
les éllollcialiolls que doiL cOlltenir l'acle eOI1-
stattlt le' conlral ü la gl'Osse, et que nous 
eX:llflinerolls plus tar<.1, uans le c1wp. 4, met 
au nombre de ees énoncialions eelles du capi

tal fll'cté. Pris dans SOl! SCII8 ndgail'c, ce mol 
i ndiq ue proprClllcn t unc SOín IIIC d'argcll t. C'est 
en clfet cc qui a liclI onlinaiJ'cmcnt, ainsi que 
¡'indiq\le le texle de la définition cmprulltéc 
du CoJe néerlandais ; mais il ne suit ras de l~l 

(!ll'il n'cn pllisse j:unais ell'e ~ulrelllenL, et 
(l','urfe llOIllIllC d'al'g(~nl doive nécessairelllellt 
fajn~ rob¡eL du cOlltrat; ii ne faut l)as en ctfet 

.J 

oublicl', llOU~ 1'avons raíl remarquer, que le 
PIÚ a la gl'OSSC cOllsliLue un vél'itable l)l'(~t de 
eomionmwlioll (7Hultwnt); 01', d'apl'es I'al'
ticle 1892, C. c., l'argent lIlollIla~'é n'est 
}las le seu! ohjet qui puisse faire la matiere 
tI'un pareil pl'el, el tontes les ehoses qi.li se 

1
, , 

eUlltiOlJllllellt par usage pcuvent y etl'e com-
{irises: c'cst pourquoi lOll8 les autems l'en
scigncllt ainsi pOlI!' le cont.rat ü la gl'osse, ct 
le Cod(~ de commercc du royaume d'Espagne 
(arlo 8Hí) ('11 tOlllient la dispositio!l forlllclle. 
II cst toute!ois indisp(;w;able de rem:1I'(!UCl' 
(l'ú) faUl dans tous les cas , aün de conserve1' 
:lU prel a la g1'osse )jon cal'actcl'C de muluum, 
((Ul' la l'cstitution de la chose pr(~iéc doive ell'(, 

l;¡iIC al! prelcur en aJ'gent j IlU en chm;cs de 
m(~lIle c;';I)(~ec el qnalit(~ (1 RU2 , C. c.) ; s'il 
eH était antrement, cl (llle b cholle pl'etée dút 
f~Lrc rcndlle úlcntiquemcnt la meme, le con
tral ne ~e\'a¡t plus (l'úm lUlW[jC ú la fjm,m: 

( 
, " ,. ,. 1 1 -,mel'lg., t:ap, a, sed .. t (el e pl'etClIl' au-

1':1it COllSCl'vé la lll'opl'iélé de l'objet pl'cté, ce 
qui e¡;t antipathi({lw a la nall/re dll pret de 
COl1sornrnation ('1803, C. c.) . 

XVIII. De l~\ ill'ésuJr.e que celui qui n'est 
pas propriéLail'e de la chose pretée a la gl'osse, 
ne peut réguliererncnt cn faire l'objet d'un 
contl'at, ~l mO,ins qu'il u'ait rel¡u du proprié
tair'e on de la loi pouvoir~, ceL effeL, ou que le 
pl'opriétaire dc la chose donnée a pret par un 
autre, ait ensuite appl'ouvé ce qui a été fait 
(loi g, ~ 4, n. de reb. creeZ. ) ; ou bien enfin, 
sclon l'avis général des interpretcs, que l'ob
jet ainsi illégalement preté ait été dc bonne 

,roi consoIl1mé par l'emprunteul', sauf au pro
priélaire son recours contre le preteur, pour 
avoir dillposé de lla chose sans son aveu (arg., 
loi '13, dCl'eb. cred., et 1~38, C. c.). Bonro 
fidei couStlmplio reconcilim.:it rnuluwn. 

~ Ir. - Des choses atfectées au pret a la gl'Osse. 

XIX. Nous avons ici a examiner deux poiuts: 
en premier lieu, quelles sont les choses qui 
pcuvcnt etre affectées al1 pret a la grosse, 
suivant les qllalités diverses de l'cmprunteur, 
ct en second lien quelques regles générales 
traeees par la loi , par rappol'L a eeHe affcc
taLioll de qui elle émane. 

,10 Dcs c!toses qui peuccnt e'tre afl'ectées, 
suicant les qualités de l'emprunleur. 

XX. La loi s'occupe a ce sujct de l'al'ma
tcur , du p¡'opriétail'e des marchandises et de 
l'équipage, et élablit des regles spéciales, sui
\'ant que l'afl'ectatioll est faite par les uns 011 

par les ~lUtt'es. Nous cxposerolls en meme 
temps eelles qui se rapportcnt a l'arrnaLeur, et 
au pl'opl'iélaire des marchandiscs, saur a exa
mincl' ;\ pal't les dispositions qui concernent 
l'équipage seul. 

XXI. TouLefois nO\ls devons mentionner ici 
une regle s'appliquant ?I tout emprunteUl' t 
qurlle que soit sa qualité, savoir, qu'on ne 
peut ~tfrcctcl' S:l vic el sa liberté, ni eelle des 
autrcs. 

XXH. Que peut done affectcr l'al'mateur? 
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que peut donc affectcl' le maitre des ma1'
chandises? L 'arlo 3J 0 cornm. , répond a cetle 
double queslion en ces termes: « Les em
« prunls a la gl'osse peuvent elre affectés, 
« sur le corps et ql1i:le du navire , sur les 
« agrcs et apparaux., sur l'armement et les 
« victuailles, sU!' le chargement, sm la tota
« lité de ces objets conjointement ou sur une 
a partie détermiJlée dc chaclln d'eux. » 

Au sujet de cet article, il Y a plusiel1l's 
choses a dil'e: 

1 ° A-l-on tOlljOurS pu afreClCl' tous les objC18 

qui y sont indiqués? Si l'on en croyait Valin 
(t. 2, p. 2) la réponse serait négalive : il dit 
qu'anciennement, on' ne pretait que slIr le 
corps el quille du vaisseau, et il donne cela 
pOU!' raison du 110m bomcric qui, ainsi que 
nous l'avolls dit plus haut, élail donné a nolre 
contrat en quelques localités, nOlamment en 
l\'ormandie. Suiyant lui, bomc, en flamand , 
signifierait quille de vaisserm. Il faut toutefois 
convenir que la formule consci'véc par DélllO
sthtme contrarie ce scnlimclIt, et M. Pardessus 
(Lois marit., t. '1, p. -:lo:::) índitple divcrs pas
sages de nomurellx discours du meme orateur, 
desqllcls il conclul (lll'ell Crece Lous les 
objets a peu pres f1ui sont indiqués par noll'e 
arlicle poUyaiellL e(l'C affecll~s ~I la ¡;úreté du 
pl'et a la grosse. M. Fl'émel'y (p. 200), de son 
cOlé, analJse le chapo t) du liv. 3 du SLalut 
de Marseille, de 12~4, ou iI est fonnelle
ment parlé d'afTeclalioll sur le chal'gemcnt. 

2° L'affectatioll su/' lc 1wcil'c, :;:lns autre 
désignation, s'étcml :tu:,: agres el :lpparaUx., 
ainsi (IU'~1 l'anllClllcllt l'art. ¡)7t> du Code , . 

néerlandais, considóré COlllllle raison écrite, 
en conlient la diliposilion formelle. 

5° Les termes de l'art. 31 D, snivant les
quels les elllj1rtllllS ~l la grosse pcuvent eLre 
afI'ectés sur 111le partie détcnninée de chacun 
des objets qui y sOIlL énlllllérés, mél'itcllt un 
examen tout paniCil:iel' (Yoy. Frémcl'Y, p. 2D¡) 
a 259; ce qui sllit luí :;pp~ll'lient pl'esque 
exclusiycmenL ). 

D'ahord, Yo!ci le sellS p¡':ll.iIjUt~ de cclle 
diiiposilioll : le cha!'3clllcllL Y:lut 100,000 fr.; 

le chal'geur pl'cnu tiO, 000 fr. a la grossc qu 'it 
aílcctc d'unc maniere expl'esse liur la moicié 
sculemcnt du chargement : le navil'e périt : 
1'0n salive 50,000 fr. dc marchandises, le pre
tcm n'alll'a que 2~,000 fr., le sUI'plus appar
tiendl'a a l'elllprllntcUl'. 

Dans I'opinion des l'édaeteurs dll CorIe de 
commerce, eette rcstrietion ü 2iS,OOO fr. n'a 

lieu que paree que [eL convclllion a restreint 
á, la moitié llu ehargcment l'afl'eetation faite 
au prelelll' : d'ot'I iI semble réslI!lcl' q!l'en l'ab
Sl'llCe d'ulle resll'ictioll aussi formclle, ce 
sllrpllls oc 2:),000 fr. dcvrait rcvenir aH pre
tcu!' comme :lyant sm le chal'gclllcllt IIn droit 
exclusifjusqll'ú cOllcurrence de ses ;)0,000 J'l'., 
eL non a l'empl'l1nteur; el pOlli'lant, IJOllt: 

avons "U plus haut que, dans l'idée fonda
mcntale de la coulume commel'ciale, le })l'eteul' 
n'a plus, COlllllle anciellllcmellt, un dl'oit de 
gage exclusil' slIr l'ohjet alrecté, lllais seulc
mellt un }ll'ivilége de haillclll' de fonds C01l

COUl'ant ayec celui <le tous les :llltres pl'eteUl's 

sal¡S (listinctioll de date (arlo 191, ~ 10 eL ult. 
COllllll.) , saur les modilicatiolls que nOlls indi
qUCl'OIlS plus bas : ({'oi! ill'éslllle au cOlll/'aij'(~ 
que « iI était oÍ¡;eux de dirc 1J1I'OIl lJcltlll'ellJ
(í prllnlC'1' que su!' Hile pal't détcrminéc de 
(í l'objet afl'ecté au pl'eL : eal' ceht cst de cll'Oit; 
" qui n'cmprunlc qtt'ttnc portian de la wtlcur 
« ne 9th'e qu'une partie de la c!wse, ») ee qui 
ruine la prétention d'acconlcl' au pl'etcur par
lÍeluu droit ex.clusif sur elle. 

Commcnt done conciliel' l'al't. 313 ~~ le 
principe de la couLume (;olllll1crciale (lile llOlI!; 
YCllOllS de l'appelcl' et qui sel't de fOlldcmellt 
:llIX al'L lU 1, ~ ull. et 331 pOli!' l'ajlpIication 
duquel le point (l'ú 110llS occupe est de la plus 
haute importanee? - En d'autl'es termes, 
comment expliqucl' l'anlillOlnie dc ce:; teois 
articlcs el km coexistelltc dans la meme loi': 

L(~ yoiei : l'()nlonnallc(~ de 1681 (art.. l~), 

¡;'doi¡;lIant de l'idée coutumiel'e ci-dessl!s I':lp
pelée commc [;;ndrl11ent du \lomcau systeme 
d(~ pl'et ü la gro:;sc, acconle un droit cxclusif 
an rretcnr pl)111' ses tiO,OOO fr. WI' la memc 
SOIl1BlC J valcul' de:) objels sauv0¡¡ , llIoitié seu 
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lement des objetl:t affeclés. De ce texte naquit 
une lulLe entre Valin et Émérigon. Le 
premier, repoussant avee la eouLume l'idée 
du gage exclusif, tenait que, de plein uroit, 
toute la portio n du ehargement supérieure a 
la somme pretée, resLait libre aux mains de 
l'emprunteur et permettait á eelui-ci soit de 
l'affecter a d'autres emprunts, soit de 1'assu
l'er, soit, a défaut de l'un ou de l'aulre, d'en 
revendiquer personnellement sa parto (Valin, 
1. 2, p. 13 et 21 ); position semblable sur les 
cffels sauvés; le seeond, au eontraire, défell
dait l'ordonnanee en disant que le droit pri
mitif du pretcur ~llait de la naLure du 
conlrat, cal', dit-il, « le débiLeur ne concourt 

jamais avee son débileur sur le gage donné 
ti a celui-ei. Contentio super prrelatione non 
« agitur ínter creditorem et debitorem, sed 
1{ ínter creditores ipsos (du contr. a la gl'osse, 
\l chapo 9, seet. 2) oo. D EL si la mineure est 
fausse? s'il n 'y a pas ici de gag e ? o .. 

Pothier, conciliateur par exeellence (titre 
des contrats a la grosse, nO 49), propose la 
distinetion suivante : le preteur n 'aura pas de 
droit exelusif lorsquc la conventíon l'aura 
réduit a une portion déterminée : d'oiI la consé
quence qu 'en l' absence de la l'cstriction, lc 
droit privatif lui cst coneédé. 

Et c'est d'apres ces données, que le Code 
de eommeree, qui, lorsqu'il s'en souvient, 
con sacre la coutume (t 91, § 9 el 331), l'oublie 
pourtant presquc au meme moment, imite 
Pothicl', et adopte sa distinction en disant 
dans l'art. 3ft} qu'on peut n'affecler qu'une 
partie de la cItose a la stll'cté du prct particl , 
ce qui découlait de droit de la nature du con
trat, el en. faisant entendre par la, qu'en 
l'absence de la restrietion, le droit privatif 
existe. 

Ainsi est conslatée et expliquée l'antinomie 
quant a sa cause; dans l'applicalion, nous 
pensons qu'on doit s'en tenir a la donnée de la 
coulume qlli est incontestable, et qu'on le doit 
d'autant mieux que ce n'est que par argument 
a contrario du lexte de l'art. 310, légitimé 
iCÍ, il es! vrai, par la sénéalogie de la l()i, 

mais qui, apres tout, n'est pas aussi puissant 
qu'lIn lexte fOl'Illel en ce sens, qll'on :H'rive 
:1 saisil' la pensée-cachéc uu législatcur. 1\1. Par
dessus (t. 3, nOS 850 el 024) re.connait que 
l'al'1. ;) t:) a eu pour but de consacrel' le droit 
privatif, mais contrail'emenl á notre opinion, 
il en approuve la disposition, comme Émél'i
gon et par les me mes motifs, et se range á la 
distinetion de Pothier, pour le cas de restric
tion expresse. 

Tellc est l'explication que llOUS aviolls a 
donner a propos de ceHe disposition du Code 
de commercc, permetlant a l'armateur eL 
au propriétaire dn chargement de n'affecter 
qu'une p~artie détenninée des obiets qu'il dé
stgne. 

XXIII. Examinons mainten:mt ce que peut 
affecLer l'équipagc: 

D'abord les gens de l'équipage peuvent af
feeter a un emprunt a la grosse les marchan
dises qu'ils chargent pour leur compte, avec la 
pel'mission dn propriétaire (art. 201, C. com.), 
parce qu'it cet égard, ils sont, dit Émérigon 
(chap. V, seet. 2) a l'instar de tout autre 
ehargem. 

Mais 1'art. 319 établit, a l'égard de l'équi
page, une prohibition spéciale d'affectation uonL 
voici les termes: « Nul pret ¿l la grosse ne peut 
« etre fait aux matelots 011 gens de mer, sur 
« leursloyers ou voyages'. D (V. 077, C. holl.) o 
Le motif de cet articIe est facile a compren
dre : on a vouIu intéressrr jusqu'all bout les 
gens de mer a la réussite du vopge (arg. 258, 
C. comm.), et sons ce rapport, Oil yerra plus 
bas que celle prohibition est corrélative de 
eelle qui ne permet pas le pret a la grosse, 
sur le fret a faire. L'ordonnance de 1681 , 
sous l'empil'c de laquelle les memes motifs de 
défense de l'affectation des loyers existaient, 
la permettaiL cependant sons deux conditions, 
savoir: 1° le consentement du maitre; 2° tia 
limite ~l la moitié des lm'ers; mais, d'un 

,¡ 

coté, Émérigon décIal'e n'avoil' jamais vu 
de pareils contrats, el de l'autre, il indique 
tout ce qu'il y auraiL d'illusoire et de fatal dans 
tes aet Cíi, !le fút- ce que dans l'at:tütil plissemell ( 
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dc la dellxicllle de Ct~S conditions.« Cnmmelll, 
~ en cffct, Jit-il, l'l'glcr ecHe llloitil~ YiS-~l-Yis 
~ des male!ols cngagés::tu mois OH :'tla p~ll'L'!". 
« Et s'¡is fJl'enaicnt (leS l1cnicl's Ü la 3t'o~',:,e ::\11' 

,'{ la tlenlÍé de lcur saiaire, l'cn~iei' ~aL1ll'e 

« ~er~lit hicIlt6t a!)¡)oJ'Lé P~¡¡' k (';:pit~ll el p~'l' 

« l'éIlOl'mité du CI!¡:IlGC m¡q'itinle qn'il faudrait 
1 '\ ., 1 1 pa)cl' au l'etOUl'. JI La pro li )ttlOli :h)S;tiUt: 

de l'al't 31 G cst dOlle pl'éfél'able au n::~;liz; de 
l'ol'Llonn;llll'e. 

E¡:e doit tOll~erU¡tJ eLI'C l'esll'cill,e :: Sl':) tCI'

me:, p!'écis : c'cst aiJiSi qn'il a été jnF,é;1 .\;" , 
le 24 jan\". ,lS;H (Oict. du Cout. CIJI1!/!,'. ,uC;)!: l. 

;\ b grosiic, n° '1'j), tlu'elle ne deyaiL P;IS s'l:
tendl'c ;u¡'x ¡;;¡!a:rcs (1es mpiíai¡¡cs, lIl:¡is ¡;ei:

lcment ~¡ ccux des UCI/:; de n/a vu lfIule{ols; 

(rOÚ il 811lt que les ~ahúes aequis pal'le ('api-
, l' ' 1 l' ¡ " 1 talllc, P~¡' cHct líe lCUl'L'IlSC ;\l'i¡Y!~e on il~t-

\ Il 'C, "0111 '1\'"'' < .. ", '\'¡"¡"('S ¡Y;CIHi '¡cC"'~(jil'e-v " \...' 0..>\""") '- '- ~ \.... 1. ,'- ~_ Lt-

wellt ~d':'ec¡(~s aH l'CllllJOll1'::;emCllL tle:~ ¡¡dlet" ~l 

la Gl'miSe (púl a wWicl'its en ('out'S (1e YOY;lBC 

pOUl' les besoins de son naril'c, avce ClliJ,age

ment pcn;onnel de sa pan. 
2° Ré!Jlcs générales tracé/!:; l)(tl' la lui (!f{/Ud 

aux al/retallo),)'. 
YVIV :\""1'" 'll!("'I~ '",';';"!' ("1 t'~'\'i!" d¡'líX ... '\ "\.. l. J."'" .. .it) f ¡ i I ~ '. t I t " •• <.\.. •• ". L/" 

. 1 . ,. 'l·' l' " rt_·g,e~ c~~eH¡¡;_~!f(;~: qni (tnHHileu. i~:H(~~ Ct~~ \~l 

lll;\ti¡,I'C, cL dOllL plusicuni al'lil:ies ¡l¡¡ C;de 
11 ' ue COll1mcrCC ne sont que les COl'O ¡;met;. 

XXV. PHEMlf:.HE n.tGLE. Lc lU'({ ¿ lit 
yro:;:;e ne pcut, pas plus que l' assumnce, de
'l'eniJ' une occas,ion de béní/¿ce pow' l' empnm
{eul'. Le ¡)lit 1W!lltcl de ceeolllraL \I'cst ¡;~l~ e1l 

end pClll' u·;¡:i-ci (k ¡'aire une :-;pécubl:Ull (p:
l'icl'li pn:lttlll¡ C¡;I.) 

11 ~uit d,~ ('ePe n\~ .... k tkux ronSI~f~l\!~nlt'\; ;\ 
- . - , _. ~ 

c'-ami"e" ' .... "l· \"1'1('111 b < L l I .l ,_', i ~ l \, ~ \...... • 

XXYl. Pi,UIlLHI: CO.\'oLl.~LL:,t,L \' Tou: Cll\'~ 

prunt ü la grO!1tie i'ait pour ulle :-iOBlIllC nCI~ua:lt. 

la valeur des ohjets sur lcSq~lcl:; ii csl :dlceté, 

est prohibé. » En Gri~ce, eL suiyant lklllO::;
thimc (oral. in Lacr. Pan\. Lois rnarit., t. ,1 el', 

p. 43), le pl'cteur sLipulait ünliliait'clIlcnt qne 
la YJlem des choses affct.:tée3 GCLlit dpublc ¡;u 
l1!OJll'lut ,JI! upila] prck, 

J Cf. lill.I,I'~~:1t h !"u)1liblli,:1I :"1'12 n;:.'.t:u::;;': 
" 

d'éIlOIlCCI' el donl. nous examiucrons biclILot la 
pül'tée, SOllt :1" qnc « le trop d';1l'gCllt pl'is :\ 
IS }ll'olit Elit une \"("hC\i1eilteprC~;olHl'lio!l contre 
í( ¡l~ :ll::l[rc elu 1I:1\"il'e, <¡n'il cSL COIISCIl!aut 011 

(( pal'tic::panl dc la pel'tc ou pl'isc de son J1:\vire 
« (Guido1í de la me!', chap.1\J, a)·L. 10); ) 
~o que, d'ull cúté, (blls un pal'cil emprullt 

excédant la valelll' des obj(~ts a:rcctc::;, le pl'e
tcm llC tl'OUVC p:Ui les s,lrclt:s qu'il avaít droit 
cJ'atkll<li'e; el (lile, d'aulrc part, l'cx('('~~L;lll 
d(~ y;!\nll' se 11'Otl\"c pl'elé Ü USUl'e, atlendu que 

k ¡<¡'¡¡lit éku'" qui est I'!ln des cal'aett:rcs du 
('oll!l'at ;'1 I:! ;~i'{).'i;)é~ , Jle se l¡'Oll\"C justifié ¡Ir/U' 
cipaletliu;t que par les ris<J!Fes eOíll'US jiar k 
praClll', ce 'lui ll'aul'ait ras ici c!'applicatioll, 
qnanl:\ ce gurplus. 

XXVII. Cela posé, voi"i le systemc étaiJi¡ 
P;\l' k tude de eOnH~lel'Ci~ sur la ue:~Linéc de 

• J ' ~ , • ce6 sord'S tle prt',s qUl' nous appCllCl'Ons exces· 

'¡' SI s. 

0;1 1\;illpl'UlitClll' éLait tic Hlau\"al;:;C foi, 
e'cst-:'-c1il'e, cOllllaissanL la valeur jllrél'icur~ 
de I'ohjel atfcclé, el a clllployé des moycns f'rall

duleux }lOUl' lui donne!' ulle ,'aleul' cxagérce 
(Cod. esp:lfh al'L. 823); 011 hiell, au conll'aiJ'c, 
i! Clai! (k hOllllC fui. 

Vans le prcmic!' C~l~, el CJI su!, posall L la I'r:1ulk 
pl'Oll\C'C (art. Ji ]0, C. c.), le eOlic UI.! COlll

mC:l'ce (art. 3Hj) déelare l'emprulIt Bul ü l'é~ 

gard dlt p1'C'[IJHi'. On con<.:oiL que cette llllllitc 
!le ponrl'ait légitimcmcnL pro!itcl' ~l l'cmpl'un
teur, auqucl sa fraudc nc pCllt elre un mo~'cll dI' 
libél'alioll; allssi la pOl'lée dc Cl'tll~ nullité p¡¡r~
illcnt l'clativc, est-ellc 'la'en cas tl'hCUI'CllSC 

alTiú'c, le pl'elcUl' pOllITa l'éelamcl' le ('apilal 
t't le jll'olit, el '111'nl ta~ de ~iJli~,'I'I:, ()/'(linai· 
n'iilc¡¡t likl'ato;l'l:, i1l'nuna é:.~:t!~:¡;;(Jlt récla· 

lllel' le n'm\)o1ll';:;clHCllL de ~Oll C:ljliLd (ar~. 380 
ju finc). ]):1lI;; ce ckl'!lict' c;¡¡.;. l(~ pl't~ICHl' lle 

pOUlTa pa;; prdcmll'c au l'l'olit, parcc qu 'il 
n ';,:Jl'a PjCi COllnI les pCl'íls dOllt le than!-)e 1ll:1-
l'iLime c;;I.1e prix (l~lllérig., 1. 2, p. t522, et 
Yalin, t. S!, p. 0) ; ¡mis, quoiqllc cc soit un 
point conLrornsc, il HOllS parait, C01l111lC ;1 

L!Jlc: 1:'('~J¡ ;!\uir lb·vi!., da .¡out' du pret, iJ ['in 
t re t ¡'Ti ;,¡¡r; dll CTILd, , L: ;:(:ntl2,t ('!,lIJt 
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" déclaré HuI ¡t cause de la fraude uu lH'CllCl1l' 
« on emprunlcur, on retombe des Ion; néces-
4: salrcmcnt dans la dispositioll du droiL COIlI

~ rnUll (commercial) (lui donllc com's:'t rinll~l'et 
ú de lene. » 

Dans ICliceond cas, e'cst-a-dire s'il n'y a pas 
fraude de la part de I'clllpl'Ullteur, l'art. 517 
déelare que le conLrat cxcessif cst yalable jl1S
flu'a COIlCUfl'C/lCe de la "alcur des efl'els afJeclés 
a l'emprullt, d'apres l'estilllalion qui en est 
faite ou COll\'ClllIe, estimation qui d'ailleul's doit 
se reporte!' au tcmps tlu chal'geHlen~ ou du dé
parto Le sll/'plllS de la :-;OlllIlIC elllpnllllée, tlit le 
menlC :lrlide , est rCHlboul'st~ :1\'ec int(~l'(~ts al(, 

cours de la lJlace. Au sujeL de ecHe derniel'e 
di:-:p08itioll, ii fau! notel' lrois choses : 'i o j\ en 
réslllte que, quant ~\ l'exeéJant de yaleur, la 10i 
le considere comme ayant faiL l'objet d'ulI pl'et 
simple; ':!U ('('5 mol¡.; de l'article « (Uf, COllf'''; de 
la place » dOllllenl lieu aUlle obsenalioll.im· 
porlante : (;omlllC il He s'agit que d'un }In}!. 

simple si ce COUl'S csl plw; ólevé que le taux fixé 
pa¡' b loi en lllatiere commcl'ciale (6 p. O/O), 
c(~s intérets semblent devoir etre réduils a ce 
taux, et alo1's que derient la disposition de 
notre :1l'licle'! .... (11 est., du 1'cste, a remarquer 
que, laudi:; que la loi lilllilallL rintén~t est da 
;) septembl'c '1807, l'arl.icle qui HOUS oceupe a 
été voté le ¡) dl111H~Il1C mois). De ce qui pl'écede, 
ii faut conclnrc que dans le eas seulement oit 
le couJ's de la plarc sera inféricur au tanx légal, 
la disposition fin;¡le de l'art. 517 deviendl'a 
;'ppiicable. ~bis y a-t-il justice ü faire ainsi 
::iupportcl' au pretcllI' les chances d'abaisse
mellt du eourssans le raire p1'ofilerdeses chanees 
d'élévatioll '! ;)<) lI11ol1s pal'ait que, vu la bonne 
ro; d~ l'eWpl'llnlCtll', et a l'inverse du cas oú 
tI est en fraude, u;s iutél'els ne doivent courir 
l}ue t\u jOUl' de la deuwndc, el llon de celui 
du pret. 

XXVIlL SECO-;DE cO:;S(:QlJE:;CE. Les choscs 
Jója assurées ne peuvcllt t~!re affecLées a un 
pl'et :l la grosse, a moins qn'elles n'aient une 
'valeu!' :;upérieure :1 la somme pour JarJuelle 
on les aUl'ait alisurécs: en ce ca!), le contrat 
a la 0"""".;" .,,, 'U"'l;t "'lhh!,0 (111" l'lO"'l' l"" n.'.',:, ~ .. ~-~~ 11./ V,-.~~1 'c"' ......... '-' 1- v Jo ,)U ..... (1 :o..:_' ..... 'V .. 

dalltdevaleur. (Aq;. dcsart. 31Get5'17,Cod. 
comm. Dict. du cont. comm., n. v, nO 9). 

.\:\IX. OBSEP'V,\TW:'i' CP.ITIQ[E. Il est a l'e
gl2ttel' que le Code fran<,:ais lI'ait pas une dis
po:>ition 3113logue á l'art. 822 du Cocle cspagnol 
qui pruhibe l'empl'unt ü la grosse sur le COl'PS 

el qnille du 113vire pour plus des (roís q'lwrfs de 
lelu' valcuf, el donne ü eeHe prohibiLiull la 
meme sanction qu'aux pl'els excéuant la valcut' 
l'éelle des objets afl'cclés. On aurait ainsl tou
jours intéressé l'empl'unteur au succes Ull 
Yo}age. 

XXX. DEU\IE~IE nl~GLE. Le pdt á. la 
!ji'osse ne doit pas plus at'oir pour but ll' en
leva ú l'équipage ou (¿ l'cmprunteur (out in
tél'c't ({U, SUCC(iS de l'e:rpéditiou, que de 'metll'c le 
pre'teur ú la rnerci de l' empruntcul'. CeHe re
gle sc jl1stifie par elle-melllc. 

XXXI. JI en résulte que IOll~ CIll¡H'IlIlIS sur 
le {rct (¿ faire ou su)' le profit a cspél'et' des 
marchandiscs sont prohibés (arL.5~1 O, C. eom.). 
POtIl' le {ret ú (aire, il cst clair que lc preteul' 
serait á la merci de I'emprunteur quí S'CIH

harrasserait fo1'L peu d'un fl'ct dont il n 'aUl'ait 
pas ~\ profitcr ; ecHe prohibition n 'est, au sur
plus, nullement lllodifiéc par les dernicres ex
pl'essions de l'art. 32J qui, ainsi que l'ohscrve 
M. Vincens, significnt sculemcnL que, dalls le 
cas qu'jl pré\'üit, le preteu!' n'aplIL au rctour 
que le capi!ainc pour débi!clll', excrcerait au Le
süin les droits de rclui-ci (J HHi du C, C.)8UI' le 
fl'ct lui rc\'cllant. Quant au pro/it espére, outre 
qu'll11 parcil prl~t lOmbel'ai!. sous lc coup de la 
prühibition des emprl1nts excessifs, eL qu'il ne 
présenteráit pas de sureté, nI que ie profit 
aLlendu n'cst qu'imaginaire ct peut manqucr, 
iI cst clair que s'il élait toJéré, Lmnateur, les 
ehargcUl's et les gens de HlCl' aUl'aiellt Irop pen 
de l'aiSOll pom' souhaitel' la l'éussite de I'expé
dition ct qu'i! y 3urait ainsi trop de ehanees 
pour qU'lI11 défant de zelc la nt échouer. 

Si, malgré la prohiLition, un pret semblablc 
a licll soit sur le freL a fail'e, soit sur le pl'ofit 
espéré, le prclcur OH donn~ur a druit au rem
boul'sement du capital, mais sans aucun intéret 
( :HI ;}18 ",:l) 1''1rla l.'3,1¡"nl"urfiI'S';:Ollf , , ... , ... ',J -} l.. } t. ... , U~~... - ~~...., \"i ,J 
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punies de leur faute COllllnUne : l' emprunteur 
cn élant touiours tellu dc rcmbourser le capi
tal, el le pl'eteur en ne pouvant pas exiger de 
profit marítimc, el en n'ayant droit qu'á I'in
tél'et simple du c:lpital ~I partir de la demande 
(Boul:ly-Paty sur Emérigon, tomo 2, p. 509). 

S Ill. Des l'¡'ques. 

XXXII. Ce sOnt les risques COUl'US par les 
objets a!Tectés qui donnentau contrat son cal'ae
tere aléatoire, ilfallt done que le pretcur y soit 
soumis pour que le eontrat existe; de El ii 
suit qu'il n'y a pas contrat ü la grosse, 1° dans 
Je pret fait sous la forme de simple gageure 
(Émérigon, tomo 2, p. 417); 2° tant que le 
péril n'a pas eommencé (L. 3, fI. de Naut. 
fam.); 3° si le preneur consomme :l terre 
l'argellt preté (L. 1, ir. Cod.), etc. 

Il est done important de savoir ce qu' on 
entend par risques, eu ég:lrd a la responsabi
Jité du preteur, ou Ü la libél'ation de l'ell1-
pruntem. 

XXXlIl. PUE.mEltE OtiSERYATIOX. Par argu
llleu t de l' art. 32o, il fa u t dire quc la pel'te 
par cas f'artuit ou par f'arce maJeure, cst la 
seule qui doive elre ¡t la charge dn pl'(~leur. 

XXXIV. II taut s'entendre sur le sens des 
mots cas fortuit eL force ma}cure, en celle 
matiere : on désigne par l~l les sinistres mari
times ma}eurs. Ces dernieres exprcssions elles
mernes sont expliqnécs par le Code de com
meI'ce, Don pas il cst vrai au litre du contrat 
á la grosse, mais ü cclui dn contrat d'assu
runcc, el commc, sur ~e point, ces cOlltrats, 
dit Yalin (1. 2, p. 13), s!Jmbol¿sent beaucoup, 
nous pouyons ll~git imcmen t recomi!' a l'art. 3;)0 
clltieremellt applicaLle. 01', sont aux ri8ques 
des assllreurs (et des 101's des prcteurs a la 
grosse), loules perles ou dommages flui aITi
vent aux objels assurés par tempete, llallfrage, 
échouement, abol'llage forluit (choc de deux 
navires), changement forcé de route, de 
vopge, ou de vaisseau, par jet, fen, prise, 
pillage, arret par ordre de puissance, décla
ratÍon dc gucrrc, rcprésailles, él bénéralc-

ment par toutes les autres fOl'tunes de mer. 
XXXV. De lü il faut conclure (art. 326) que 

« les déchcts, diminulions et pertes qui arri
« yent par le vice propre de la c!lOse et les 
«( dOIlllllages cau8és par lc fa it de l' emprun

« teur, ne 80nt point ü la charge uu pretcur. l' 

- Ce ne sont pas 1~1 des accidents de mero 
Quant au vice propre de'la chose, l'article esl 
applicable, soit qll 'il s'agisse d'ul1 vice inhé
rent ;\ la llature mcmc de la chose (eonfor
mation vicicuse), soit qu'il résulte de sa des
tillation, sa perle fut-elle meme arrivée en 
l'cmplopnl an\: nécessités de la mer, par 
exemple le bris d'une ancre contre un rochel'. 
Quant au fait de l'emprunteur, il est clair que 
eette expression a aulant d'étendue que ecHes 
de l'ordonnance de 1681 (art. 12), qui, en 
détail, ne réputaient pas eas fOl'tuit ce qui arrive 
par le fait des propriétaires, maUres OH mar~ 
chands chargeurs. Aussi point ue responsabi
lité de la part du pl'cteur, soil que la perte 
arrive paree que le navire n 'était pas en état, 
ou parce que J'arrimage mal combiné eausait 
une surcharge, soit paree que les marchan
dises introuuites par contrcbande ont été sai
sies (loi f:>, §4, fI'. Commod.). Dans ces trois 
cas, eil effe!, et en tous autres semblables, la 
perte arrive, selon la loi 5, Colle de Naut. 
fron., non ex marinro tempestatis discrimine. 
sed ex prrocipiti avaritia et incivilü de.bitori$ 
audacia. 

XXX VI. Mais ne pourrait-on pas, par con
vention spéciale, metlre meme ces risques non 
fortuits ~I la charge du preteur? L'ordonnance 
de -1 mH (art. 12) le permettait, avec ceHe 
limilalion l'aiSOnllaLlement apporlée a son 
texte par les autcms, que la stipulation ne 
devait en aucnn cas mellre le preteur a la dis
crélion de l'empl'Unteur. Le Cocle de com
lllerce est muet ú cet égard ; mais il faut recon
llaltre, Y ti les art. 6 et U 54 du C. c., que le 
móme dl'oit de stipulation existe aujourd'hui 
et sous la meme limitalion. 

XXX VII. DE[jXIE~IE OBSERVATIO:'/. Il ne sllffi
rait pas qu'un des sinistres majeu\'s ci-dessus 
iuJiqués, inlervint ou pút intervenir, ponr que 
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lt~ preteur en flit responsable; en d'autres 
tcrmes, lors Il\(~me que l'objet arrecIé yicndl'aiL 
:l le supporLel', 11 n'en résultel'ait pas qlle la 
troigiemc conditioll rcquise pou!' l'cxilitence 
lógale du contraL a la gl'osse se vél'ifi;H. 11 ['auL 
¡le plus que les risqucs se réalisenl : t o tlans 
le lieu, 2° dans le lcmps, 3° dans le navire 
fhés; voilil pOUl'quoi, ainsi que nous le ver
fons plus bas, l'al't. 3J 1 cxige notamment 
qu'on énonce, dans l'acte constatant le contrat, 
le norn du navil'e, pour qllel voyagc el pour 
r¡uel temps l' emprunl est raít. 

XXXYIII. Un moL slIr ces tl'ois cOlldilÍons. 
1° PEnTE .H:r.IVI~E DA\'S LE LIEV DU RlSQUE. 

(.\Jog. 325. L. 3, Codc de l'¡aul. f'a>n.) Le licu 
des l'isques c'est la ligne il parcolll'ir pae le 
lí:.lvirc; des 10rs il importe pcu que la pedo 
arrive en fausse route, a 11l0ins que la liglle 
u'ait été quittéc par eas fortuit, par cxemplc, 
par la contrariélé des vents. Ces! ajnsi qu'a 
ALhenes lIIellle, le navil'e ocyait rigonreusc
ment suiuc la rouLe COl1"CllUe sans pOllYoil' 
débal'qucr aillcllrs qn'au lien dóterminó. (Dc
lllosLh. ill Dyonisiod. cit. par Panl. Lois lIlal'it., 
l. l e

l', p. 4G el 47.) 
XXXIX. ~[) Pura; AJ:mvú: flr:!U:'iT LE TEJIPS 

P(; HlSQ{jE. (,hg. 3~0. Loi .1" Ir. de Xallt. fim,) 
I,e CoJe de COllllllerce, cornlllC le di'oiL l'olllaill 
el le contrat athénicn (Panl., Lois mal'tl., 

t. ter, p. 44), pennct decontl'acter ü la grosse 
pOlll' aile/' El' i'etour (loi 122, § 1, fr. de rerb. 
oólig.), }Jaur altcr ou re tour (L. 10, § ;) de 
[f(wl. (wn.) el ¡IOUi' un tcmps préfixe (L. 4 
d () Cod.), ~bis, quoiquc le temps el la dUl'ée 
(tu vopgc, envisagée d.unemalliel.c g(~nól'ale, 
puisse eLl'e ü la rigueur prévuc, ji nc fatlL pas 
croire qu'ell l'absence de fixatioll précise d'ull 
délai, le tClllpS des l'isqllcs soil Sllffi8:1.mmenL 
déterminé par la connaissance que les pal'ties 
Ollt eue ue la dUl'ée ordinaire des yopses 
scmblables a celui qui a été entl'cpl'is. Aus;;i 
rart. 328 remédie·t-il, par la disposition slli
vall/e, au vague ou l'on <ll1l':út pu se tronrer 
pIacé ;'1 Ct;l égaru, par suite du défaut de stipu
lalion spéciale. ~ Si le tcmps dn risflue, dit-il, 
{ Il'est point détcfl1liné par le conlrat, il court 

« a l'éganl des agres, apparaux, al'luemclll eL 
~ viCluailles, du jour que le navil'c a rail voilc, 
« ·,usnu'au I·our oü il est ancl'é et amarré au 
,1 • 

II port du líen de sa uestin:¡tioll. - A l'égard 
« des marchantliscs, le lemps des ri~,qHes court 
« da jour qu'elles ont été chal'góes dan s le 
({ lIavil'c, ou dans les gabares pour les y pUl'· 
« lel', jllsqu·au JOUl' oi! elles sont Jélivrées a 
« terreo » 

CeHe illtel'pré~ation légale des ConYCllliollS 
des parlies est juste, l'aisOIllIable eL univer
sellemcllt admise. Toutefois l'art. t>85 dll Code 
hull., que ron <loil toujours consulter comme 
raison érrilc , complete ce sysleme d'interpré
tation ~I pl'OpOS du cas omis par l'arl. 328 de 
notre Codc oi! l'empnlllt cst faiL pendant le 
voyage, sur les llIarc!iaiHliscs dL~ja chal'gées , 
el ii fait alo!'s, ce qui est fOl't jlll;!e, cumir 
les risques du moment du cOlltral, jllSC¡U'~l 

ceiui ou les marchandiscs sont décllal'gócs au 
líe u oe leu!' deslinatioll , ou auraicnt dCt I'elrc. 

XL. 3° PEinE Allf,IYÉE srn LE :'i.\VIBE Dl::SH;:-;¡::. 

(Art. 324 el 32J). Le molir qlli r,e lIlet a la 
cltarge du preleur que la pcrle al'ri\'(~e aux 
mal'chandises sm le mellle n;¡vil'e oü elle~ out 
ét(~ ehargées, est. fOl't sage : il Jl'est pas don· 
¡e\lx, (,il cf1'ct, que l'élaL dll \'ai;.;s(~au, son équi· 
pase, elC., etc. ,ont tlú cntrer' P0lll' bealleoup 
en considération 3npres du dOnlleUl' pOUI' 

l'ellna"cl' ~l IJretel' sur l'afleclalion des mar-n u 

challd:scs qu'¡1 portait : ú donc les rnar<:l!all-
discs se perdent , lll(~me par furiune de mer , 
pOUl' avoir été cÍlal'gées sur UII autl'e vais.:ieau, 
le pretcnr n'ell pcut elre Lenu (324, COIllI1l). 
L'ol'llonnance de Hj81 lI'ell disait rien ; mais 
les auteur;; 3vaieIll suppléé en ce sellS ~I son 
silence. Il [aut toulcfois noter que, pOlll" qlle la 
disposition de l'art. 3::!í dellll'UI';'Ü juste, il 
fallait qll'elle He s'appliquat qu'au challgement 
YOiOlllail'c de navil'e, et c'esl ce ({u'il a rait en 
l'clld::\!1t le pl'etem passiIJle de la perle aITi
,ée Slll' un nulre n:lYil'c (( s'il cst léga[emcnt 
« consU¡lé que le changemcnt n'a eu lt·Cll que 
« par {orce ¡najeu/'e. j¡ 

I! esl d!~s 101's cerlaill, qu'en dehoi's du 
cllan3cmeut furce' Je uavirc, le pl'éLcur, mal-
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gl'é la perle des m31'chandiscs, a dl'oit au rcm
bOUl'sement de son capil:ll; 11 a, pout' son 
compte, rcmpli son ohligation, et le profit doit 
meme lui l~tre accordé par analogie de l\lI,ti
ele ::ml, Coda comlll., (1 lÍll'C d'indemnité, 
pour le changcment des conditions du contl'at, 
indcmnité non excessive, si l'on considere 
qu'eIle avait été ainsi stipnlée püUl' le cas 
t!'exécution littérale <tu contr'at. 

XLI. TeIles SOllt les regles a (~IlOl:CCl' pour 
le moment relativemcnt aux risqtus; nous 
devons lonlefois remarquer qu'ü l'ilWel'Se de 
]a faculté que nOllS 3VOllS déj:\ vlIe (~lrc laisst~e 

aux parlies, d'élelldl'e ces l'isqucs a des faits 
qui nalurellcmellt n'y l'cnll'aient pas, elles ne 
pourraient convenir que le preteur sera dé
chargé de tout l'isqlle : cal' I'on con~~oit que ce 
serait alol's délruil'e b sllbstance melllC du 
contrat, le l'endre pret simple, el conyerlir le 
profit en intél'et usurairc. Periwli pretiwn 
esto (L. ti, fr. de Naut. fam.). 

S IV. - Du profit mal'ilímú. 

XLII. Que le pro/U soit de l'essenee du COIl
trat a la grosse, qui en doute? Sans cela, et si 
le preteur ne pouvait exigel' que l'inlél'eL 01'
dinaire, le eontrat ne eOllstitucl'ait qu'un pl'et 
simple, qui, pou!' le cas de perte de la cllose 
affeclée, serait mélangé de donation, puisque 
ceUe pel'le libérerait l'cmprunleur. 

XLllI. Les parLies doivellt done s'oecllpe1' 
du taux de ce protit. On a déjú YU pour q~el 
motif il est ordinail'cment plns élevé que l'il1-
téret simplc : mais ríen dalls la loi acLuclle He 

lc limite (['unc maniere précise (arg. 31:1 ,Codo 
comm.). En France, il en a loujOl!l'S élé :liIlSi; 
les parties ont constamment eu enlicre liberté 
a cet égard, el c'est fort l'aisonnable, vu la 
diversitó des circonslanccs qui peuvent moti
ver le plus OH moim; d'élévaLioll du change. Il 
en fut ainsi a Athenes, Olt il pOllvait elre slipulé 
a tanL par mois Ol! par jour (Sam. Pet., lcges 
atticm, lib. ~), lit. 4), quoif{lIe le plus souvcnt, 
il fút d'ulIe SOfl1Il1C {he plus OH moins con si
dérablc 1 ~don 'Ille la n:lviga!ioll de,,;)!!. finit' 

dan s un lieu Oll d311S UII allLn~ (P;ml., Lois 
mal'it., t. 'J, p. ~2). A HonH', :H1 conlrail'c, ¡si 
le tallx (le l'illtéret l¡;jnliqne fllt dalls le prill
cire égalelllcnt il\tléfilli (Paul., Sell!., lib. 2, 
tit. j 4, § 2), dalls le t!(~l'niel' {~lal de la légis
Iation (L. 2G, Codo de Cml'is), l'usura ccnfe·

sima, pl'Ohibéc daw; les prets ordinaires fuI 

permise, ll1ais COlllllle del'llierc limite, dans lc~ 
prets ~I la grossc. 

Du rcsle, par suite tIc la libertó des partie~ 
ü cet égard, elles peuvent ll'es-l,icll convenir, 
SOllS lc Code tic CÜmmCl'ce, qu'cn cas d'hcu
l'ellSeal'l'iY¡',c, le pl'(~[ellJ'all/'a pourprofit mari
time une part dalls les IH~:H!íic('s: mais alm" 
le contrat C5t plulot lllle soeiélé (JI I \111 IJl'(~!. 

- Eufin, il cst d'ol'dinail'c qu'on stipule dall~ 
le con tl'at une allgmcnlalion tIe pl'ofit m:lri
time pOl1l' Ic cas de survenance de guene 
penllanL le voyage (Dict. dn Cunt. Cumm. , 
1 00- E" .. 0 "';;)0 "")(' l. v., n _'.- 'lllCrJg;., t. _, p. ü~ et u':.. l. 

CHAPlTHE lll. 

VE L'EFFET DES OBLIGATIO~S m:SULTD'T 

lit' CO\TIIAT .\ L.\ GIWSSE. 

XLIV. TouL contrat, uont il s':l¡.;it d'appl\
cier les elfels, doil etre consiJél'é, soit par 
rapport aux parlies entre elles, soit par l'ap
port aux-liers, elil yacecianoter que, s'jl esl 
Yrai de di re qu'illle protlLlit d'efI'et ;1 l'égal'tl ti:: 
ceux-ci que IOI'sqn'il cf,l vatable eutrc ecllct)· 
lit, illlc l'csL pas llloins que tout conlrat ya/:¡
ble entre les pal'LÍes pcnl-etl'e salls porlt:e it 
l'égal'll des tíen; : d'oü suit la llf~cessitó d'nn 

examen spécial ucs e/fcts trUn conlrat ü \;. 
3l'osse, SOtlS chacl1l1 de C('S ueux aspects, apl'l'~; 
avoit, touLefois rapp0l'té eomme regle gént
rale, les :l1'l.i32 et 4.·34 du Code de COlll

mel'ce. (( Art. 432 : l'oute action dél'iofllt 

« el'un conlral (~ la grosse est prescl'ile av" 
« cinq ans ú complet' de la dale d,¡ ro:rfl it. 

I! Arl. 434 : La prcscripiion nc peul aroÍ!' 

« liw, s'il !f lt ddulc, ouligutioit, al'fI;'{f: de 
« complc 011 il/lcrpdlatio{/ jl'dicillil'c. J 
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>-;FCTlO:\ 1". - Des ellets da cOI/{/,al el/{rl: 
les }wrtics. 

XLV. Pour détenniner l'effel on contrat a 
la t-;rosse entre les parties, il suffit de bien pr(~
ciser la nalure de l'engagcITIrnt fJui en résulte. 
01', 1° nous a\'ons déj:'t dit qne nolre conlra!. 
n'est qu'un ]11'(1[, contrat unilatéral, et des 10rs 
lle cróallt d'oLligation fJue pour l'cmpruntellr : 
premier point;1 relenil'; 2° ii résnlte allssi, des 
notions précédentes, que cet engagement de 
l'emprun!eur, de remIre la ehose pretée avec 
HU pl'oOt., n'est que (:onditionllr!, c'est-a-rlire 
qlle celllÍ-ci n 'e¡;L tellll de faire celle presta
r ion que si une cOlldilion s' accom1Jlit, savoil' : 
si navis salea -tnler slatula tempora pervcnerit 
í,L.l,G eL 7, fl'.de Naut. (lrn.): second 
lJoint a retenir. - Peut-(~trc serait-il plus 
exact de dil'e, sclon VaJin el Émérigoll, que 
la condition porLe plULul f:,Ul' la liúération de 
l'emprun!enr que sur SOIl engagement; mais, 
quoi fJu'il en soil., nous nOllS en tienflroI\s ;\ la 
pl'emief(~ docLrille, qui esl ecHe de Pothier, 
par le double molif qn'elle Hons pal'ait plus 
simple, qllant aux d(~duction~ auxquelles elle 
donnc ¡ietl, et qu'elle rnblC d'ailleurs sous le 
rapporf. légal allx lIlemes d~s[¡Jla{s. 

XLVI. Cela posé, yoici les conséquellccs Ú 

en dédllire : 
10 Si la condilion :1 laquelle est soumÍse 

l'obligaLion oc l'empl'llllleur, savoir : le salut 
des objels afTectés, ne se réalise pas, il faut 
kllir qu'il n'e~t nullement engagé. Aussi ¡'ar
t ¡ele 320 dispose : (( Si les effeLs sur lesquels 
" le pret ü la grosse a eu lien sout enlierement 
« peruus, el que la perle soit arri\'(~e par cas 
« fortuit dans le temps el dans le líen des ris
« qucs, la somme pl'etée ne peut etre récla
(, mée. ») 11 eSl, du reste, évident que, suivant 
le droit commun, c'est au demandenr ü prou
n'l' l'heureuse :ll'rivée <In navire; or, ici le 
d{~mandeur OH crbncicr esl. le ¡m!{cur ou don
neur'. 

XL VII. 2" POUl' qne la condition de l'enga
gemcnt de l'emprunteur se réalise, il faut que 
la chose affectée ait subi les risques qui ont 
été dans les prh'isions des contraclauts: en 

sorle que dans le cas Otl, par excmplc, le na
vire Be serait pas parti, po nI' ruplure de vOJ3ge 
avant le départ, iI est c1air que le prel.eur ne 
scrait pas re(ju a réclamer de l'emprunleur le 
profit maritimc dlt scnlement ü celui-EI, en vue 
des risques heurellsemcnt slIbis (arg. 528, 
§ 'Jer

). ~Iais, en ce cas, qucls seraient les droils 
du donnenr? Il réclamera d'abord son capital; 
et qnant aux ¡ntérets (simples s'entend, (}'a

prcs ce qui préccde), Pothier (Cont. a la 
grosse, n° 39) fait la distinetion raisonnable 
que voici : Si la rupture du voyage a eu lien 
sans le fait de l'emprunteur, e'est un eas for
tuit et les intél'els Be sont dns qu'a partir de la 
demandc (arg. 1302, C. civ.); si,.au contrail'e, 
la rllptme a lien par le fait dc l'cmprunteur, 
les inlérels SOllt dllS a parlir du jour oü l'argent 

." '( "'1"" -!.ílC'1 ) avalt ete compte ,arg., ,) i, iJ-hJ, 0(. como . 
XLVIII. 3° Il ne sumt pas que le navire et 

le chargemenl aient péri pour libérer ainsi 
cellli qui a emprunté a la grosse sur des mar
challdises faisant, selon lui, parlie du charge
ment. Jl faut de plus (arL. 529, Codo comm.), 
« qll'iljustifie qll'il Y avait pour son comple ues 
« efI'ets jusqu'ü concurren ce de la somme em
({ pruntée. )) Le moti!' de cet article ressort de 
la fraude qu'il a en pour but d'éviLer, et dont 
l'exemple suivant donnera l'idée : Un emprunt 
de ;)0,000 fr. a lieu sur un chargement; ce 
chargement est nul OH de bcaucoup inférieul' 
a la somme empruntée, si la perte, ou eelle du 
navire, doit libérer l'emprunteur de ces 50,000 
fr., il sombrera, el il gagnera ainsi, presque 
sans déboUJ'sé, une somme considérable. 

L'emprunteur doit done justifier (l'article 
est formel) de l'exislence , pour son compte, 
des effets légalement affectés. En mell;mt ceUe 
prcuve a sa charge , la loi l'a considél'é eomme 
demandel1l' d:.Il1s son exception, et l'a ainsi 
soumis au droit COmmllll ; excipant de la perle, 
il doit la prouver, et le premier élément de 
ceLle preuve c'est d'établir qu'il y avait chal'
gement, égalant an rnoins la valeur emprun
tée. NOlez toulefois, suivant ~~mérigon (t. 2, 
page t>25) que « il n 'cst pas nécessaire que le 
\( preneur emploie en marchandises , dans le 
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" lit'.(l dn con!r!lt I'argent ílu'il prf~1Il1 ~\ la 
« gl'osse; il peut le porter avee luí pOUl' en 
« faire un IlIeilleur emploi pendant la cal'a
« v~me ... IlwffiL qu'il soit jusLÍfié que l'argent 
« a c.'~té ex posé aux risqlles de la mer, pOUl' 
« que le c]¡allge nauliqlle 80it dO.; et iI suffit 
IJ. que, 101'8 dll naufrage el perte totale, 
« l'aliment <In risque se soit tl'ouvé dans le 
e navil'e, pour que le preneur soit délivré de 
( (onte olJiigation. D 

La j llslificatiol1 dont parle 1'art. 529, résultc 
tl~ toule es pece de preuve eommcrciale, 'ql1allt 
al1 fait du chargelllcnl ]JOUT comptc du prcneul' , 
la loi n 'ayant, ~\ cel c.'·ganl, tracé aUCllne regle 
particuli¡\re ; mais le connaissement (art. 281.) 
sera tOlljOUl'S la ll1eillellre d'enlre elles; et quant 
~l ce qui est rclali[ á la t'aleul' des objets, elle 
pellt {~t]'e {~tablie (arg. 339) par les factures ou 
pat' les liHes, eL a défaut par une esLÍmatioll 
contradictoire. 

Si de l'emploi de tous ces moues de preuves 
ne l'essort pas b jusl.ification vOlJiue par I'arti
ele qui nOlls occupe, e'est le cas d'appli.tfucl' 
les regles ei-dessus rappelées ponr le eas 
de prels excessifs, en distinguant lOujOlll'S les 
cas de fraude de CCtlX qui en seraicnt exeml'U;, 

XLIX. ·in Si la contlition de l'ohligalioll du 
preneur se réalise, c'est-a-dire en faS de salul, 
celui-ci est lenu de laremplir. 

01', d'apres ce quí précede, et en appliquant 
)a regle des c.rclu<~ions , il esL facile de détcr
miner quond la condition est censée réalisée , 
Pllisque tout tlépend a cel éganl uu f;tit d'avoir 
échappé, dan8 les temps el lieux indiqués , aux 
l'isqucs que nons avons VlIS etre a la charbe 
dll dOl1llellr. 

Toutefois, nous devons une explication sur 
(]lJelques poinls importants qlli se rattachenl a 
eelle parlie de notre étude. 

L. En premier lien , dan!) le con!ral, pour 
l' aller et relour, la eondition C5t aeeomplie 
)orsque les ma1'chandiscs ehal'gées, ou celles 
chargées atll'clour, arriyent au lieu du départ, 
sauyes de pertes. II ya la subrogat1'ondechoses 
(Polhicr, nO 2). 

LI. En second lien, que penser par mppl))'t 

ú l' accomplissemen l de la conúitioí1, des al'a
ries smVCllllCS pendant la route aux ehoses 
affcctées, e'csL-ú-dire , des dépenses exll'aor· 
dinaires failes pOUl' le navire et les mal'
ehandiscs conjoinlement ou s(;parément, des 
dommages qui anivent au nayire el aux ma1'
chandises depllis leur chargemenl el déparl , 
jusqu'a leur relour el déchal'gement (arg. arli
ele 397)? 

Ce poinl a toujours (DóJllost. in Lacrit. -
Pardo Lois marit., 1. 1er

, p. 4:). - Gnidon 
de la me/', chapo 19 , art. ;.>. 01'1.1. de 1681 , 
arto 1 G. ) été prh'u el réglé par la législalioll 
ou la coutume eommerciale. L 'arto 330du Code 

de comm. y est exc\usivernent rcJatif: Les prt!
teurs d la grosse conlribuent á, la décltarge des 
empruntellrs aw;r avaries cornmunes.Les av aries 
simples sont aussi ú, la char!Jc du pretcuT, s'il 
n'y a stipulation contrairc. Nous dCVOllS expli
que!' cet :lrliclc, le rcndre clair pom tous et 1\' 
juslifier dans ses disposiliollS. 

LU" Avant tout, il falll Liell s'cntendre : 
,10 Est ayal'ie comnwne ou grosse, tout sacrifice 
011 toute dépense ulilelllenl faits, dans le ca):; 
d'un péril imlllinent el d'apres déliLéralions 
motin':cs, pOlll' le Lien et !-lalll.t. eommuns dll 

narir8 et des mal'chandises, depuis leur cl!al'
gerncnt et déparl, jusqu'ü lellr rctour et dé
chargement (599, 400), llar exemplc, les 
choses données par composition et a Li/re de 
rachat du navire et des marchandises. 2" Est 
avarie partictlliere ou simple, lonte dépense , 
ou tout dommagc soutTel'ts par le n3vlre seul 
ou par les marchandises seu les oepuis leur 
chargement et départ jusqu'ü Icur relour eL 

déchargemcnt (405) : par exelllple, la pert(· 
des cables, ~Ulcres, voiles, m~its, eordages, 
causée par tempcte. OH allLre accident de mer. 

Llll. Cela posé, quand l'a1'l.. 530 <.lit que 
le prcteur- contribue ¡¡ la décltarge de rem~ 

prunleur anx avaries communes, qu'est-ee íjlW 
cela signifie? Le voiei : sen.m gcnerali, la con
Lribution est la répartilion, an marc le franc, 
du monlant des avaries sur les di\'ers objels 
exposés aux memes risques que ceux qUÍ ont 
souffert le dommage. 
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De eeHe llotíon , il sllivrait qu'en l'aLsence 
d'lln emprllnt a la grosse, et , dans le cas d'uIle 
3varie commnne, le m:tilrc de la chosc affeclée 
tlevrait conlriLuer prOpOl'liOllllell(:ment pour 
cette chose; u'oi! il rt~sulLe qn'en metlant, 
10rsqn'il y a emprunt a J:t gl'osse, cetle contri
bution a la charge un preLem, la loi décide 
que celui-ci, en cas d';urivéc ~l hon port de 
la chose afl'ecLée (condition de l'ohligation du 
pl'enellr), ne peut réclamer son payement qu'a 
la chargc de dúi1úre, sur sa ('J'éallce cOlllposée 
c1u capúal el dll profit, une l,:n'l pl'OpOl'Lion
nelle, pOlll' l'Cpl'éSelllaLioll des :lvarics éprou
yécs pendan t la ll'avcrsée, eL pom lcsquelles 
doit cOIllrihucr l'ohjeL afrcc~é, si mieux il n'aime 
payer S:t part dans la contribution, ce qui 
exclut l'idée d'une imputation ipso jure faite 
sur sa eréance (Yalin, \.2, p. 19). 

Le moLif de ceLtc dísposition de l'art. 330 
e¡.;t que le contral a lrallsporté les risques un 
voyage de I'emprullteUl' an preteur. D'ou il 
suil qu'il y a de fai! associaLion ou commll
nauté d'illléreL enlre eux pour le succes de 
l'clltreprise , el c'est pour cela que la coutume 
universcllc a tOlljOUl'S mis l'avarie commune 
ú la charge du pretf~Ul' jllsllll'Ú concurrencc de 
la somme qu'il attrait perdue sans le sacrifice 
con.~01nmé. La preme historique de ceLte 
assertion se troll\'e notammenL dans la formule 
de DémosLhene que HOUS avons transcrile, et 
dal18 laqllelle, apres avoir dit que les emprun
lpurs pa~'erollt a l'arrivée la somme convenuc 
dalls le délai qui y est déLerminé, les parties 
:ljOlllt~llt « sans autre dédllction que les perles 
« OH sacrifices consentis par le eommun aeeord 
« des passagers, el eeHes qu'ils allraient 
« essll}ée8 de la parl des ennemis. » La cou
fume n'a jam:lis admís que les parties pussent 
déroger a eelle I't\gle par slipulaLion parlieu
Jiérc. Tel est le mOlif quí justific 1'art. 350, 
en ce quí eoncerne les avaries communes. 

IJV. Avant de parler des aV;II'ies simples, 
disons quelqucs mots qui uoivent servir d'cx
plication el de complément a la disposition dont 
nous venons de déterminer le sens général el 
le motiL 

,1 0 L 'arto 330, fU obligeant le preteur :1 

cOlltl'ihuer aux avaries commuues , dít : a la 
décharge des emprunteuTs. Certains prétendeut 
que ces muts se traduisent aillsí , pour le con
'tingent auqllcl les cffets sont taxés, ce qui, 
d'apn\s M, Panlessus, veut dire que le dOIl
neur doil conlrihuer cntierement et seuZ pOllr 
l'objet affecté, ü moius qu'iI ne l'ait éLé expres
sément que pom une panie aliquote; 01', cela 
ne 110US parait pas devoir elre aumis sous un 
double r~)pporL: tI'un coté cette doctrine repose 
su!' ceHe idée que nous avons déja démontrée 
faussc, qne 1'affectatioIl , s'il u'y a stipulation 
restrictive , est censóc avoir eu lieu pour l'ob~ 
jet enLÍer, quoique la somme pretée ne flit, 
par exemple, que de la moitié de sa valeur ; 
d'ou suit qu'il falldrait une disposition entiere
ment explicite, quí, sur ee point, repollssat la 
coutume pom IJOUS empecher de la suivre. 
D'un auLre coLé, el en supposant eX:lcte l'opi
nion quí ~dmet que 1'objet tout entier a été, 
1lH:~lI1e dans ce cas, donné en gage, .M. Frémery 
(pag. 263, note Fe) indique, par le résultat 
:mqllcl elle eonduirait, l'erreur quí lui sert de 
base; voici son eXt'mple : si une valeur 
de 100,000 re. est donnée en gage pom un 
pret de 1,000 franes, une conLributiou de 
1 pour O/O absorberait la créance de l'emprun
teur, el pourtant le preteur u'a couru risque 
que de pcrdrc -1,000 fr. Il devrait done, con
trairement a l'opinion de M. Pardessus, ne 
conlrilmer qu'a raisou de cetle somme. 

2° La loi n'a }las prévu le eas ou ce serait 
l'ohjet affecté lui-meme qui serait victime de 
I\Harie commune, par excmple, qui serait 
jeté a la mer, na'vis lcvandm causa. Quellc 
inflllence ce fait aura-t-il sur les droilsdu pre
teur?-Si le jetfait enLiercment périr la chose 
pou!' l'cmprunlclll', il est c1air fJu'il est libéré 
de SOlJ obligalíon , defecltt conditionis, Si an 
contraire, la contríblltion ü laql1elle le jet 
donne droit (410 et suiv.) lui restitue ficlivc
mellt la eh ose qni a éLé saerifiée, il n'est pas 
liLéré (la eondílíon esl eensée accomplie. (Le 
preteur en er cas n'esl tenu, comme le dit 
fort bien M. Frémery, que de snpporter la 
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cúntrilJution aux 3\':1l'1CS COmIllUiH.'S, el la 

quote-pal't dans les insolvabilités, s'il y en a. 
LV. Occupons-nous maintenant de la partie 

de l'art. 330 ql1i met , sailf convenlion con
traire, les :1"aries simples ~\ la charge <111 pre
tetl!' (voy. Frémery , JI" 2G2 pt slliy.). 

Snivant. l'aneirnne (;oulume, ce;;; sortes 
d'aval'ies élaienl. ;1 la charge de l'emprllnteur. 
Le contrat de D\"mostl)(~ne, :1pl'l~S avoir dit. 
ce que nous avolls rappol'lé ;1 l'¿'ganl des :1\'a
ries, :1l1jourJ'hui appelées communcs , ajonte 
sauf ectte SEULE cxeeption, ils paycl'ont la lota
lité ... ; mais des que le cOlllrat d'assurance 
a él(~ llsité, 011 n 'a pas douté que l'ernprun
leur pút as~.;urel' ces sOl'tes d'aval'ies sans tom
her SOll8 le COllp de la prohibition d'assurance 
¡les sommcs pl'etécs ;\ la grosse (onl. 1 mH , 
1, ... '(' 1 G e ... ~ -) 1 IV. ,>, lit. " arl. .-. comm . .,4' , (OnL 
le molif n'est 1':18 applicable icí, n'Olt il sllit 
qlle pat' ceUe assurance de l'emprnnteul', 
jointe :1 celle que le pre:cllr Ile manqllait pas 
de contracle!' pour des l'isques propres, il Y 
a1ll'ait en Ueux. assur::mce8 ~\ l'ocrásion un 
mernc contrat; aussi (simplicilalis causa.) 1'01'

donnance de 1681 permit-elle de mellre par 
stipulation parliculiel'e les avarics simples ~I la 
charge du pl'cleu1' qui alo1's dans son aSS1(

ranee comprrnait les deux risques. Et a ce 
sujet., Valin écrit: « heureusement que notre 
~ article ajoute: s'il n'y a convention COll

~ [mire, s::ms quoi l'usagc des contrats ü la 
(\' gr08f1e aurait élé aboli. Aussi, n 'en voit
(( on point quí ne dt~rogent a cel arlicle, e'esl
"' ;\-uil'c 8allS une eIause pr{~cisc, par laquelle 

le prelenr prend sur lui t0\18 le~ risques et 
« fortllnes de la mer comme l'assureur. 1\ Le 
Code de 1807 n 'a dOllC fait que sanctionner 
l'u¡;age habitnel du COOlmerce en mellant de 
plano les av aries simple¡; :'\ la eharge du pre
tcnr, salir stip1l1ation eontrairc. 

Telle est par rapport ü l'accomplissemenl 
de la conditioll :1 laq\lellt~ est soumise la detlf' 
de l'emprnnlelll', l'intTuence {(:gala des ara

rles, 

L VI. En troisieme lieu , qucl eSl , par r:ip
port a cel accompli8sement, l'cffet de la perle 

!loa plus totale (OH au'\. ll'(Ji:; qU.H'l;;;, ~H'g. 3lil:i , 

(~nidoIl, chapo 7, art. 1. el') , mais ]JClrticlle de 
la chose affectéc. 

En Crece, lesdJ'oitstlll pretelll'étaicnt l'étlnit¡; 
;\ la valcur d(~s dIOses sanvécs sans qu'il pUL 
les cxercer pOllr r(~XC(~daIlt sur 1(,:; hiens h,r
pothóqll{~8:lsa néanee (l)rmnsth,in I.acrit.,l, 
sallf :lH pret.clll' :'t pl'OlIVPI' pa!' exct'['l.ion, qUí' 
le navir~ ayant élé (,OIl:;f\\'Vt~, avail. f:\iL son 
d6chal'~Clllent ailleurs qu':w pOl'I COilvellll (De
?l/osth. in J)!J0ni,~i()d. Pan1., l.ois /n((/'it., t.. '1''1', 
p. 4,,)). 

nans le Code de COllll1lrrCe, e'est l'arti
ele 327 qui <luít ü cel ég:ml devenir l'objet de 

notl'e examen, cn voicí le texle : 
~ En cas de naufrage le payement des SOIrl

« mes emprlllltées ~\ la grosse, esl r6dnit a la 
,( valeUl' tll':; efTets sanYt'~s, et. arrecte :m con
I( 1rat, déduction faite <les fl'ais (1(~ saml'· 

í( tagc. D 

L \'11. Cet article n 'est pas complct, el a 
d'aillenrs besoin d'explícalioll pom le C:lS qn'il 
pn'~voit . 

LVIII. II Il' est pas eom pleL, cal' íl ne 
s'oceupe qne de la perlf~ pal'!iellc (maláirllc j 

YCnanl (le ce que )'on n'a pas sauvé lous lc~ 

ob.iels du naufrage : maie; la perle parliclle de 
la chose peut venir aU8si de détérioratlons Oll 

aY3ries simples, et ce ca~) est rógl{~ par l'arti
ele 330 déja expliqn{~, complémcnt des 101')0; 

indispensahle de l'article 327. De plus, il 
peut arri"cr (ltlC l'cmprunlt'llr n'ait en mains 
qll'UIlC pal,tic des ohjets afTeclés, 11011 ]las 
parce qu'on les aura salll'és scnls tI'un nau
frage; mais parce qn'unc pOl'linn st:ulemcIIt 
des ohjets (pris en hloc) aura l'L'ri, meme par 
toUle autre cause qll'une tcmpeLC. Que déci
del' en ce cas? La rrdnclion proportionnellf' 
eOllsacn"e par l'art. 327 aura-t-elle liclI dr: 
pleill dl'oiL el sauf IIne slipulatiOll for!llellí~ 

;'¡ eet éganl? Celan'esL pas ooutell\, el. Potltiet 
(n" 47) l'enseiglle ave e raison. ( La conditiofl 
~ PIl ce cas n 'existe, <.lil-il, que jUSf!U ';1 COB
« curren ce de la valeur de ce qui t'st resté, et 
« elle d6faillit 1'0111' le smplus ... Le cas dt· 
'(\ naufl'age n'es\ énoncé ¡Jans ce\. :wticle (ar-



\( lide 17, (¡nI. corre\. ~l 3~7 , C. ('0111111.) 

, que comme un excmple. Il en doil etre de 
(1 meme dans Ion s les cas allxe¡ tU'ls, }lar une force 
t( majeure? une partie des eHels sur lcsquels 
¡: le pret a été fait, aéle pcnllle, elle surplus 
« samé, eOllllllC IOl'squc des ¡¡iraies out pillé 
(1 le vaisseau et ont emporté l~ne pal'lie desdits 
r- cffels, et laisse le reste. » M. Frémery 
(p. 2(jC) monlre d'ailleurs eombien eette dé
cision cst conforIlle a l'intclllioll présnll1{~e des 
parlies. 

LlX. L'a1't. 327 a Ill(~IlIe, pUlir le cas qn'il 
pl'cvoit, lJesoin d'ull examell pal'lic!dicl': yoiei 
ce cas : 1I1l ll:1ufrage a en lien , une perte par
I ¡die (h~s ohjets :l/rectés en e3t l'ésuILée, UlI 

iWl\ctage postcrienr en a fait reeouvrer une 
partie ou me me la tolalité. Quid ;"ul'is? L'ar
tiele n:~pond : « Le pa}ement des somllles em
« lH'untóes Ü la !.!Tosse esll'érluit ~t la valeur 

'-' 

1\ (les cffcls sauvés et alreclés au contrat? dé-
« dllctioll faite des frais de s;lIIvelage. » 

Par sllite <In naufrage le droil dll preleur 
sllr les objets sauvés ne procede plus du COll
Il'at lui-mellle; mais de la loi scule. De per
l'cJllilcl, ce dl'oit csl dCYCIIII réel. (l~lwl. du 
dl'oit comm" p. 27!J el slliv.) L'oLligation de 
l'ell1pl'unteul' s'cst élcinle, de/cctu condilio
nis, pal' l'efl'et du naufl'age Oil plulót n'a ja
mais cxisté. Le pl'eteur fera yendl'e, s'il le 
ycut, les ohjets sauvés afin d'lItiliser le droit 
l'édllil que lu¡ dOlllle l'arlo 3~7 , mais ce sera 
pOli!" le cumple de l'emprWIleul', il !le se relll
j)()lIl'SCl':( (lile de ce qll'il ~ le (lroit de deman
dn, el, HC deH!J1allt p:IS propl'idaire de ces 
objclS, le l'{~~;illll tIe la ,"cnte appal'ticndra Ü 

celui-lü. 
LX. La l'édaclion don t parle l'art. Z:i27 ne 

frappe-t-elle que le capital preté ou bien le 
pl'ofit maritilllc esl-iI réduit aussi eL perdu? 
L 'ol'uonnancc (al't. 17) dOllllail lien ü quclque 
:lIuhignüé sur ce poilll. 011 pouvait ü la riguenr 
tOIlclure de ces mols «( sCl'onL les conlrals ü la 
gl'osse reduÍls b que le profit élait perdn. ~Iais 
le CocIe de COmlllel'Ce He parle de rélluction 
que ponl' lc payemcnt des sommes emp/'unlées : 
aussi pensolls-IlOUS avec M. lloulay-Paty (sur 

"\I\ClITn~<;. - T, 1\', r:;C L1Yl\\lSO~. 

2!H 

J::1I1érig, 1. 2, p. 077), Illalgl'é i'illlluctioll 
conll'ail'e qui pourrait se tirer de l'al't. 331 , 
que IlOIlS restreignons au ras spécial qu'il pré
yoit (Ilt infi'a) , que l'ohligation un preneur 
ll'est restl'einte qu'ü l'égard de la somrne prc
tée , el que l'obligation de payer le profit, au 
moins proporLionnellement ü la yaleur des 
efIcls sauvés, suhsiste. Nons admettons des 
101's aussi la distinclion suivanle proposée par 
le lllL~rnc auten!': «( Si les cIroses sauvées ne 

sOIlL (pIe d'une valenr inférieure on égale ü 
( la SOlllllle pl'etée , le prétenr se rembourse 
« sur eeLle valeur, et alors iI ne reste plus 
« rien poUt' faire face au protlt mari time dúo 
« ~lais si les cfI'els sauvés sont d'une valenr 
« supél'ielll'e ü la SOllllllC prt~lée, lc pl'eteur, 
oc apres s\~lre relllUOlll'sé dl~ son cr,pital., se 
« fail payel' un profit mal'ilime sur ce qui 
« resle de la valClll' des cffets sauYt:·s. Bien 
« entemlu qn'il n'aura auclIn recolll's contre 
« l'elllprunLeUl', si celle valeur est insuffi
« sallle. ~ eeHe derniel'e observation est la 
sllite de ce que nous ayons dit plus haul rela
tivemelll ü la JIloditication app0l'tée par le 
Sillisll'e Ü la natme dc l'obligatioll de l'ell1-
prnntelll', et est eonsacl'ée par les tcnues 
expres de l'al't. 327 «( ~l/l' les effets sauves , ct 
AFfECTÉS AU CO:'\1'1:1T. 1) 

LXI. Qlwi qn'il en suit, du resle, ü l'éganI 
de la réduclion du profit, il est indispcnsable 
de hien appliquer ral't. Z:i27 en ce qui cOllcerne 
la rúltlclion da capital. D'auol'll, iI ne peut 
y avoir la llloindl'c difllcullé llallS le cas oil la 
SOillll1C prett';e égalait en \'aleur eelle de la 
totalile du chal'gemcnt: si cctte totalilé est 
sauyée, elle appartient en enlicr"au IH'eLeur, 
si une p::ll'tic sculemcnt est relrourél', elle 
apparticnt aussi plcinement ü celui-ei; mais iI 
ne pcut dcmallJer davanlage. Yoilü la ré
duction po lit' cc caso De llH~flIe, pas de dif
ficulte, lorsque le pret él3nt infáieur ü la 
valcUl' de la totalite dn chal'gcment, une partie 
seuIement de cellli·ci y a élé affectée expres
sémcnt dans le contl'at; íi n'est pas douteux 
que la totalilé des ohjels sauvés n'apparlicnt 
pas al! pl'eleUl', mais qu'il n'a seulcment droit 



sur lem ya1em qll'~l une parl proportionnellc 
ü la quotité qui luí avaiL été atIeclée. Exemple 
donllé par M. Locré; sur un ehargcmclll de 
10,000 fr. on n'en a arrecIé que D,OaO, le 
slll'plus dcmcurant aux risqucs de l'empruII
lcm; on ne sauve que 4,000 fl'. d'effcts; le 
dOlllleur el lc preneul' partagel'ont égalemcnt. 
« Sur quel príncipe en etrct, dit Valin (t. 2, 
a p. 21), altrihncl' au prcmier tout ce qui sera 
« sauvé du naufrage, si ce qui est sauré ne 
(i compose que la moiLié des effets qui ont 
({ formé le cl13rgement lotal? Peul-on dire 
« alors que c'est sa chose qui est sauyée en 
« entier, lamlis qu'il n'avait que moitié dans 
« le chal'gement quí a essuyé le naufrage? 
« Lorsql1'une chose périt, elle périt pour le 
« compte de lous ccux qui y ont intéret, et 
« si on en same quclquc porlion, elle doiL 
( elre dislribuée entre tous dans ia proportion 
« de l'intéret de chacun. Ponrquoi la moitié 
« appartenant a l'emprunlellr serait-elle censée 
« avoir péri plutót que la moiLié sur lnquclle 
« le preteur a dcs droits, et qui se.ule est 
« affeclée a sa créance? » 

Il y a plus de difficulté dans le cas oú un 
cb:lI'gement cntier d'une valenr supéricure a la 
somme pretée a élé arIecté au pret d'llne ma
l1iere générale, cl lI'a pu etl'c salivé que pour 
partie : le pretcur en ce cas prendl'ait-il la 
totalité des effets sallvés, en supposant tou1e
fois qu 'ils n 'excédassen t pas ce qui lui est dtl, 
par exemple les 4,000 fr. ci-dessus, ou bien 
devrait-il venir a contribution sur eette somme 
avec l'emprunteur. D'apres M. Frémery, le 
prelem n'a plus de <1roit sur le produit dll 
sauvetage que dans la proporlion de la 'valeur 
dont il aurait fourni le prix. Celte opinion 
esl conforme a la no1íon modcrne déja rappe
lée dll contra1 ü la grosse, qui, dans le cas 
d'un pret n'égalant cn valeur qu'unc parlie de 
la chose aflecléc, n'accol'lle plus au preleur 
un droit exclusif; mais elle est conlrail'e a l'ill
tention manifcsle du rédac1eur du Code de 
cornmerce quí, sur ce point, COlllmc a pro pos 
de l'articlc 315, a négligé la coutumc, aillsi 
qne le t{ll1loigncnt M. Locré (Esp. <In Corle de 

com., t. 3, p. 382) el les termes de l'art. 527, 
lIlIi ne peuvenl pas laisscr de dOllle a ce1 égard 
eL llC pcrmcLlent pas a la doctrine une autre 
interpré1a1ion. Elle est ici obligée de constater 
le yice de la disposition, sans pouvoir l'é
lude)' . 

Tels sont lcs éclaircisscmenls ql1'il y avait a 
dOllller, quant a l'inHucllce de la perte partielle 
des obje1s affeclés sur l'accomplissemcnt de la 
condition a laquelle é1ait soumise l'obligalion 
de I'empruntem. 

LXII. Apres avoir vu en quels cas, et com
ment se réalise la condilioll qui sert dc base 
ü la dctlc de l'cmpl'ullleur, tlisolls qUClqllCS 
mOLs sur son mode de payement. 

Quant a l'époqne de ce payement, iI doit 
ayoir lieu el peut elre exigé par aClion per
sonnelle, et sauf convenlion conlraire (exemple 
du contrat athénicn), des que la condilion eSl 

accomplie, savoil' : des 'l' arrivée a bon port de 
l'objet affcclé. Les juges ne sont pas d'ailleurs 
privés, en cctte matiere , du droil d'accorder 
un délai de grace, suivant l'art. 1244 du Codo 
civil. / 

LXIII. Quant aux prestations a üúre par 
l'emprunleur pOUI' sc libércr, iI elít d'abord 
sans difficulté qu 'elles se com posent du capllal 
pré'te el du profil mal'ilime, qui doivent ctte 
payés en argent, a moins de stipulation con
traire. 

LXIV. l\lais en cas de retard du payement, 
l'emprunteur doit-il faire comple de l'intéret 
terrestre, Soil du capital, soil du profit? 

Pour l'in téret d II capital, il n'y a pas de 
doule, el d'apl'es la coutume universelle, il 
courl, de lJlein droit, des b cessation des 
risques, sans interpellalion judiciaire. C'est 
un des cas auxqucIs doit s'appliquer l'excep
tion dont part l'art. ,11 J3, § 3 du Code civil, 
et (lui prouve l'exaclitllue de ce que nous avons 
dit en commen<;ant, au sujet de la nature 
toujóursintérc.w!e d-cs contl'ats commerciaux. 

LXV. Pour les inlérets du profit, il Y a eu 
qucIqne divcrgcnce parmi les autcurs : Pothier 
y voil unintért1t d'inléret ou anatocisme pro
hibé: DecorrniR (t. 2, p. 8'10), loot en fais~nt, 
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:tu cas préscnl, courir l'intéret du capital, 
ajoutc : el non en y joignant el inglobanl les 
profils 1JOUT a'Voil' l'inlCrct du tolal. J ulien 
Codo ,,0 Jude.re (}J ~.), dit Slll' la quesLion : 
tlubito quod sil. Mais, «( lllalgré le dotite de 
(l Julien, dil l~m(;rigoll, et l'assertion con
i traire de DecofIllis (el de PoLhier), noLrc 
« jurisprudellce esl de faire produire :lU 

change mUl'ilinw un intéret de tel're, non
q seulcment dcpuis la demande, mais meme 
« depuis la simple dcmeUl'c; la chose n'est 
( plus disputée, mais jc ne sais si elle n 'est 
« plus disputable, D El, en erreL, Émérigon 
chcrchc ú éLaLlir que celle jUl'isprudencc, 
ruineuse pOUl' les entreprcneurs , n'est étayée 
qlle super apices juris, el il fait des vecux 
po u!' qu'cUc soit un jour changée. Elle ne l'a 
pas été, el il faut adrnclll'e encore aujourd'hui 
qlle , selon le yél'ilable carac!cl'e du d['oit 
comrnel'cial, le pl'OflL cs!, depuis la cessalion 
des risques, un capital porLallt intéret. L'ar
ticle 839 du Code de COllllllerce espagnol 
cúntienl Iléanmoins une disposiLion contl'ail'e. 

LXVI. Si, dans le lipu Ol! le payement doit 
elre faÍL, c'cst-a-dil'e dans celui Ol! les risrIues 
stipulés fillisSCllt, il Il 'y a jlCI'SOllne apnl qua
lité pou!' le receyoil', la CoutllllJC a élalJli, aillsi 
que l'alleste Émérigon, quc le pl'eneul' a le 
choix ou de faire le dépot judiciairc de l'argcnt, 
Oll de l'embarquer ayec soi. Dans ce tlernicr 
ca¡;, dit-il, iI sera déchargé dc l'intéret de 
lClTe jUSfJu'ü son arrivée ; mais l'al'gent ou les 
cfTels q\l'iI elllbarquera SCl'ont a ses risques. 

Id es!. l'ensemble des efIets du conlrat a la 
grosse en lre les pal'tics. 

SECTlO\ Il. - Des ('{{eis du control á l'éyard des 
ticrii. 

LXYll. Outrc l'action pcrsonnelle du pre
teur eontre l'emprunteur, afin de l'obligcr, la 
condition de son engagement élant accomplie, 
Ú }layer les sommes donL nous ycnons de parler, 
ccIui-!;', a encorc sur lcs divers oLjc!s affeclés a 
sa créance un droit réel cL pririlr.!9ir.! , flui, it 
son rallg, lui donne unc pl'éfércnce sur la 
v:tlclll' de ('c~ ohjCLs, en C;¡S fl'insuflifoiance d~ 

ccHe vaIeur pour satisfairc ü tous les créanciers 
de l'emprunLeur, dont ils étaient le gage COffi4 

ll1un (520-'191,9° eL 7°.) 
LXVIII. C'est de ce privilége que nous avons 

a parler maintenant. 
Le molif sur leqllcl il repose est que le but 

primitif du contral a la gl'osse a été de facili. 
ter l'expr.!dilion des navires, d'acliver le COffi

merce mari time ; 01' J qui ignore cette senlence 
du droit romain : Ad summam 'i'empublicam 
'fIaciwn excrcitio pertinet (1. -1, § 20, fr. de 
exercit. act.)? C'est donc la faveur accordée 
par une raison d'ordre public a un contrat, 
tanlüt procllralll les moycíls de parlú', tantót 
en route, COllservailt la chose, qui a fondé ce 
privilége, corrélatif du reste ~t d'analoguf)s, 
consacré parle Colle civil (2102 et 21 03, C. c.), 
et faisanl pariie de ce sy~U~lIIe d'encourage
men!. bien entendu qui, dans lous les temps 
(Gaius 'J comrn., § 24, Ulp. frag., tit. 3, § 6. 
SCCBV. I. 3, fr. de Yacal. ilwn. Ord. de 1ñ66, 
Hi84, 1604, -!(}:W, 1029, 1669, et 1(81), 
fuL cmployé vis-~t-Yis desarmaLeurs eux-memes, 
el que le pode peigllait si Lien dans la fiction 
par laquelle Argo était représentée comme 
mise au rang des astl'es ponr ayoir vogué la 
preHlwrc : 

'fum l10bilís Argo, 
In co.:lurn subducta mad, quod prima cucurrit; 
Erneritnrn m:Jgnis mundurn lenct acta procellis 

Servando Dea facta Deos. 

Toutefois, il faut convenir que, selon les 
notions économiques actuelles de notre con
tra!., ceUc faveur était autrcfois plus naLurelle 
et plus juste qu'elle lle l'est aujourd'hui, ou 
ron ne pourraiL éCl'ire aussi exactement que 
le faisait Émérigon dans une leltre du 10 sep
ternhre 175~, adressée a Valin, son ami, 
« c'es!. l'al'gcnt donné ü la grosse qui procure 
« les armements et les chargements, et qui 
« facilite la llaviuation. » 

v 

LXIX. Voyons, ::qll'CS cela, quels sont les 
objets afTectés an privilr.!gc du donneur. L'arti~ 
ele 520 répoud ;t ecHe qucslion : 

'lOLrnayil'c, les :1gres r.t appal'aux, l'ar ... 
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mement eL les víctuailles, memc le fret acquis, 
sont affectés au capital et aux illtén~ls de l'ar
gent donné ü la grosse sur le corps el quille 
du vaisseau (520, § 1). Ainsi, dit M: Dclvin
court, quoiqu'on ne puisse emprunt.el' ü la 
grosse sur le frel ~t faire, le frel acquis n'en 
rgt pas 1l10ins le gage du donncur, et avec 
1'ai80n; cal' iI lient lieu de la moins "aIne 
occasionnée :tu navire par le voyage. 

2° Le chargelllent est également affeelé au 
capital et intérets de l'argent donné ala gros8e 
sllr le ehargement (520, § 2), ce qui s'élend 
:m chargement du relour qualltlle lHÚ a eu 
liel1 pour 1'aller et le l'ctour. 

3° Si l'emprnnt a eté fait sur un ohjet pa1'
tieulier du llavire ou (In chal'gement, ce pri
"ilége n'a lien que sur l'objet affeeté (520, § 5). 

~o Si l'clllprunt a en lieu arce afl'cetation 
(l'une portion sculemcnt de l'obiet, le privilége 
n'a lieu que dans les proportions de la quotité 
affectée (320, § 3). - Ce derniel' point néccs
sile seulllne ohservatiou ayallt pour ohjet de 
rnontrer (Iue la encore se fait jour cette trans
actionnelle aberration de POLhier, adopléc 
par le Code de commcrce dans quelques dis
positions, ct qui nc refuse au preLeur partid 
de la valcur de l'objet afl'ecté un droit exclusif 
~I la totalité de cet objet, que lorsqu'il y a en 
affectation restreillte d'une mauiere cxpresse; 
tI'apres la notíon de la coutume, lc législateul' 
]) 'avait uul besoin d'édicter eeUe derniere dis
position de l'article 320 : elle était lle droil. 

LXX. Arl'ivons ::m rang du privilége, en 
cas de COIlCOUl'S. 

Lorsque le concours a líeu entrc divcrses 
classcs de créanciers privilégiés sur les mcmes 
objets, sur le navire notammcnt, le rang du 
preteur ~I la gros se est fixé dans les numéros 
7 et 9 de l'article HH, qui ne sonl pas de notrc 
sujet, eL a l'cxplication desqucls 1I0US rcn
voyons. 

LXXI. Lorsque le concoul'S, en cas d'insuf
fisallcc OH de sauvctagc partid des objels 
affeetés, a lieu enlre divel's donneurs ü la 
grossc, JI 'ayan t preté chaclI n q u' lIile pOl'tjoll 
di' h nl¡'lll', 011 lIil'l1 "HIn' 1lI) 1f'1 lill~f(,lIl' 1'1 

un assurcur dll surplus, les regles qui doivcnL 
etre appliquéc&Jcn ce cas, ctqui sonl de la plus 
haute illlportanec, rentrent dans nolre sujet et 
doil'cnt etrc indiquées ¡eí. 

Elles sont toutes Jominées par ecllc idée, 
que déjü lant de foís el tout ~I l'hcure encore 
JlOUS avons eu l'occasion de l'appeler, soit pom 
en conslalel' la légilimité, soit pom montt'el' 
les cas Jans lesf(uels le Code de commercc l'a 
négligéc, savoir : d' apres le changcmcnt qai 
s' est opéré dans la nolion dte contral el la 
grosse, on l1e pClll considércr le lJyetcur partiel 
de la 'calcw' de la chose comme a!Janl un d/'oit 

exclusif sut' sa totalil(:, m(;"me en l'absci/(,c d(: fa 
clause restrictive. 

Comme conséquence de ce principe, il {'au/. 
porler les deux décisions qni vont suivre pom 
les deux cas ci-dessus prévus. 

LXXII. En premier lieu , l'emprulltcur, eH 
reccvant d'un autre prelclll' le cOlllplémellt 
de la valeur de la chose, confere:1 ce prelcm, 
sur la quote-part de propriété resLée libre, un 
droit ahsolument égal á celuí du ptúeur préd:
deIll, en sorlc que le produit de la chose doit 
eLrc proporliol1nellemenl p:lrlagé cntre lom;]cs 
preteurs (Fl'émery, chapo XXX, XXXI, XXXII), 
ou si l'elllprulltcur n'a effectué que le premie!' 
prel entrc le donnelH' et le prencUl'. 

LXXIII. Dans lc cas Olt le partage a lieH en
tre divers preleurs, antérieurs au départ (ilIlc 
s'agit que d'eux pour lc moment), il n'y a pas 
de distinction de dates á établir entre eu", 
quan! á la priorilé (art. '1 9 1 , S uIt. ), e '/!st le 
d(~part qui la lcur doulle certaine, eL clle est 
égale pour lous. 

Toutefois, les emprunts faits pour le der
nier voyagc du navire, el que le Guidon appelle 
1Jltinés des autres, sonl rCllllJOlIl'sés par préf(~

rcuce aux sommes IH'elées pOUl' un pl'écédeJlt 
voyagc, quand meme jI serait déclal'é qu'elles 
sont laissées par continuation OH l'clwurelle
mento e'est la disposition de l'arlicle 323 , 
~ 1 er. 

(!lle}lllles Illols seront titiles iei, afin d(~ 

dOllllel' la l'aisoll dc celle disposilioll el d'e!l 
f'\ ¡diqlll'l' II's tll'l'llii'l'('S I'x)n'('ssiolls. 
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Ouanl ;1H moti{ de l'article 327), il esl facile 
-~. 

de yoir qn 'il réside en en tier d:lIls ceLle 1'1'é-
80mplion que le dernier pn~t a cOlIll'ibné;\ con
servcr le gage comrnun. Sal1:am f'eGit lJiglloris 
causam. 

Quant :wx dCl'lli('~res cxprcssions de ceL 
articIc « el. quand llH~mc il sr~rait d{~claró 

1{ qu 'elles SOllt Iaissées par continuation OH 

« rcnouvcllcmcllt, » elles sont empruntécs ~l 
l'article 10 de l'ordonnance deU¡SI. Elles 
supposent qllG le premier preteur a laissé les 
sommes qu'il avait le droil de 1'éelame1', pour 
f:1ire un sccond vopge, ;'t l'oceasion dllquel iI 
ya CtI d'alltl'cs empl'unts, et l'a1'licle 530 dOllIle 
la pl'éfáellee ;l eellx-ci. L'aucien dOlll1eur a a 
s 'imputel' de n 'avoir pas recouvré la créance a 
l'arrivée du navire, el le motif gl~Iléral de l'a1'
liele 323, que nons venons de rappelcr, saroir, 
la consenation dll gage commun, opér('~e par 
les derniers cmprunls, tro\lvc d'ailleurs en ce 
eas spéciaI UllC cnliere applicat.ion. Si ce pret 
reno\lyc!é eút été sufilsant, Ul\ prct postérieur 
n'eút pas (~L¡'~ nécessaire. 

Il importcl'ait peu qu'afin d'éviler la rigueur 
d(~ la dispo;.;ilioll finale que non8 ,-enon8 d'cx

pli(l'lcr, le dOllncur quiuall(';'tt, son premicL' 
pJ'(~L pOllr en simule!' ensnile un sccond: la 
simuhtion proll\'ée, l'artic!e 323 n 'en serait pas 
moins applicahlc; cal', en réalité, il n'y aurait 
eu entre les pal'tics qn'un rcnouvcllcment du 
premier contrat. 

LXXIV. En second lieu, le pl'cleUr eon
lOUrl, snirant les regles de l'article 331, pour 
le lllontant du prÚ avec l'assureur qui avait 
pris l'excédanl des risqucs. 

I( Ce poillt est d'cxtreme conséquence el 
mérite un (~c1ail-cissement cntier , dit Valin, ) 
c'est done le cas de l'analyser avee soin. 

LXX.V. Quallt au príncipe de l'article en 
~oi, iI est d'abo1'd la déduction rigoureuse du 
principe général que nons avons posé sur le 
conCOll1'S des priviléges, au cas de pret par
tiel; e'cslllone 1, to1't, ce semblc, qne l\I. Vin
crns (lo ;;, p, 30i), ne le consid('~re (Iue comme 
une faycur (Iestinée a enconrager les assnran
(·cs. ne plus, il dérogc Ü l'article 18 de 1'0}'-

don nance de 1681, ~, l'oceasion duquel eut lieu 
entre Valin et Itmérigon la lutte jurídique 
dOllt nous ayons parlé plus haut , et a la suile 
de laqncIle surgit le systemc transactionnel de 
Pothicr, en p:1rtic adopté par le Code de COIU
merce. II est touehant de voir dan s l'ouvrage 
de Valin l'cxpression de la mutuelle estime, 
qu'cn dépit de leur divcrgence d'opinions, 
avaicnt l'un pour l'autl'e ces deux esprits si 
distingués ; « Je n'avais ganle de manquer 
(! dans ceLle occasion, dit Valin, a p1'opos du 
« sujet qui nous oecupe (t. 2 , p. 23), de 
( cOllsulLer sur un point aussi intéressant 
« M. Émérigoll, célebre avocat du parlelllellt 
« d'Aix, el conseiller a l':illlirautéde Marseillc, 
« jc lI'avais garde, dis-je, d'oublier ce savant 
« jmisconstlIte qui m'a fonrni avec une géné
« rosilé, peuL-etre saos exclllple, des secours 
« si ahondants pour cet ouvragc, qu'a proprc
« 111Cl1t parler, c'cst autant son ouvrage que 
« le mícn, surtout pour la pa1'tie dc la juris
« prudenre: fen fais l'aven avec une salisfac
« tion qui répond a la vive 1'econn:lISsanee que 
« je luí dois, et qui durera autant que ma vico 
« Par malhcur, il n'a pu se résoudre a etre 
« dc mon sentimcnt, et c'csL a regl'et qllC, ne 
« croyant pas dcyoir changer, je mc vois 
«( ohligé de combatlre les ohjections qu'i! m'a 
« faites, approuvées par ses confreres, l\ll\l.lcs 
« officiers de I'amirauté de MarseilIe, » et 
alm3s cela, Valin discute le systemc de son 
anuo .. 

LXXVI. Maintenant entrons dan s les détails 
que réclame l'art. 331 , dont voici le texte : 
« S'il y a contrat a la grossc et assurance sur 
« le meme navire ou sur le ehargement, le 
« produit des eflets sauvés du nauf1'age est 
« partagé entre le preteur a la grosse, pour 
« son capital seulement, et I'assureur, pour 
« les sommes assurées au marc le frane de 
i( leur intéret respectif, sans préjudice des 
« priviléges établis a l'a1't. 191. - » Malgré 
les termes ausolus de cet article, qui semblent 
indiquer un concours d'assurance et de con
trata la grosse pour l'entiere valeu1' d'un meme 
navirc OH chargemcnt, ii cst incontestable 
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qu'i} ne s'y agit d'assur:mce que sur l'excédant 
de valeur au-dessus dn pret; s'jI en ótait antre
ment, notre article consacrerait lIlle contra
vention formelle ü 1'a1'L. 347, qni prohibe, a 
peine de nullité, le contrat d'assnrance, s'iI a 
pour ohjet les sornrncs pretées ü la g1'osse. 

Le preteur n'est co!!oqué, dit le texte, 
que pom son capital seulement; pourquoi 
eeUe 1'estriction? La loi le dit elle-meme, elle 
s'oecupe de parlager au marc le frane le pro
duit d'effets sauvés du naUfl':1gC. 01', des que 
les eh oses son1 ainsi, il ne faut pas s'éton
ner qu'elle n'aceorde pas le profit:m preteur, 
malgré la disLinction que nous ayons proposée 
plus haut sur l'art. 327, dont }rs Lermes Tle 
80nt pas aussi explicites que ceux de l'art. 351, 
Notre texte se termine par ces mots : « Sans 
« préjudice (k~s fll'iyiléses élaLlis ü rart. 1 ~H, 
§ 7. D Le motif de ce renvoi , réclamé par la 
eour de cassation dans ses oDservatlOlls sur le 
projet du Code de eommcrce (Locré, 1. 5, 
p. 401), a éLé d'cxceptcr, de la disposition 
précédente , un cas particulicr auquel elle ne 
peut pas s'étendre, et dont nous parlerons 
bientót, s:lvoir : celni oil le capitaine, dans 
une rel:ichc, emprunte ü la grosse pour les 
besoins du moment, et a1l'ccte le n:lvire déja 
assuré. Tontefois, ainsi qnc l'obsene M. Fré
mery, l'art. 521, ne renvoyantqu'a l'art.191, 
semble restreindrc la décision aux prets sur 
navires, landis qu'elle <:'st égalemcnt uaie 
des prets sur chargement. 

Telles sont les dC\lx conséquenccs rigourell
ses que HOUS avons annoneées comme devant 
déeouler du principe général, dominateur de 
ecUe partie de notre maLiere, savoir: l'absencc 
pour le preteur partiel de la valcur de la chose 
afl'eetée d'un droit privalif sur la totalité de 
eette chose. 

LXX VII. Toutefois, voici une importante 
modification apporléc;'¡ ce principe et qui éLend 
sur tout l'oby"et le droit d'affectation, memc 
en favcUl' <Iu }lrt~LeUl' partir! , el pourtant la 
l · 1 '1 (" l' - C)... <, ~ (oclnncnepcutiaquel'el ('1'. "csl_:lrt-ü_ü,S:' 
(corrdat. HH , ~ 7) quí la eOllsacre. Yoici ses 
cxpressions :« Les sommesemprunLées pendant 

( le voyage sont pl'éférées ~\ cclles quí auraient 
«, été empruntées avant le départ du navire, 
a et s'jl y a plusieurs emprunts faits pendant 
« le nH~me vO~':1ge, le derniel' emprunt sera 
« toujOl1l'S pl'éfól'é~t CcIlli qui rama précédó. » 

11 est clail' que ,'oilü une préférence exclu
sive accordée, soit :1I1X empruIlts conlractés 
pendant le voyage , sur ceux conlractés avant, 
soit parmi cellX contl'act(~s pcndantle vO)':1gc, 
aux derniel's sur les premiers, et ponrlaIlt, 
~Yons-r.OIlS dit, la doctrine Ile pcnt quereller 
cette pl'óférel:cc; en voici le motif général : 
e'est que le pl'eteul' pI'Óf~:I'Ó, dans l'al'ticle 
ci-desslls, est lOlljoUl'S COllsllll'ró COll1mr ayant 
conservé le gage de lons autres intél'css(·;.i su!' 
l'objet aflecté , en sor te que eelle préférellce 
n'est pas le résllltat d'une affectation exclusiu 
faite par la loi en favem du crl~ancjer préféré, 
en vertu de la simple eonvenLion des pal'ties , 
ll1:1is la l'éCOmpCllse du hiC'llfait apporlé par 
le pret priyilégié ü la massc des aulres « hujus 
enún pccwúa salcam (ccit lolias pigHoris cau
san!. » (L. G, fr., qui lJOlio)'. in lJi9')' Ainsi , 
rien d'étonnan l ü ce que, si le pret a éLé fait 
pendant le vopge pour les bcsoills de I'expé
dition, il soit préféré a ton8 les pl'elellrS ailté
rieurs (art. 'J!) J, § 7 et 9) et ne concoure 
(art J91, § '12) qu'avec ceux qui se trouvent 
dan s une position absolllment idenliqlle a la 
sienne; de meme si, entre les dOllneurs pcn
dalll le 'L'oyage, il Y a difl'áence de datc, ríen 
d'étonnanl encorc :\ ce que le tlel'llier soÍt 
préféré au premie!', leur posiLion n'élant plus 
alors identique, puisque l'un He pCllt récla
me!' ses droits, que parce qu~ l'autre les luí a 
sallyés. Bien plus, ainsi que l'olJserve tres
bien M. Frémery, « commc le l'ang de préfé
«( l'ence, dont HOUS venons de parler, dérive 
I( de la qualiLé de ces cl'éanccs el nOIl P;lS 

(1 de la cOTlvenLion, il n 'importe que le P1'{"1 
« soit pUl' et simple, ou :\ la grosse aYcntuJ'e ; 
« le preteur ü la grosse, comme le simple 
~ pn~[eur, prime les créancicrs antérieurs et 
({ COllCOurt ayec eelles qni proyiennent de 
¡( prels faiLs pour les memcs bcsoills. ~ Le 
llH~mc lllotíf doit enlraincl' la llIelllC décision , 
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et si nous ne pouvons pas , comme ce savant 
auteur, critiquer la rédaction dc l'art. 323, 
qui, inscrit dans le tÍtre uu contra t a la gl'OSSC, 
ne pouvait, ne devait meme parlcl' que de 
ce genre d'emprunt, nous n'cn devons pas 
moins reconnaitrc au font! l'cxactitude de sa 
doetrinc, fOl'mcllement consacrée par les 
termes généraux de l'art. 191. 

LXXVlII. Quidjuris, si plusieurs emprunts 
Ollt été faits non-seulement pendant lc voyage, 
mais dans la meme échelle? Il nous parait que 
tous ces prcts uoivcnt venir au nlt~mc rang , 
de meme que ccux qu i ont lieu avant le 
départ , comme nous l'avolls vu plus haút , et 
eH conforrnité de ¡'arto 191, § 12; il faut 
néanmoins reconnaitre qu'une raison de dou
ter pourrait se trouver dans les termes abso
lus et généraux de I'art. 327, quant a la prio
rité accordée a la date la plus récente. l\1ais il 
est sans dift1cullé al1X yeux de la raison, que 
la loi n'a eu en vue que des prets consommés 
en des relaches différentes. 

CHAPITRE IV. 

DE LA PREUVE DU CO:'iTRAT A L.\ (~R05SE El' DE 

SA NÉGOCIATION. 

SECTlO:i ¡re. - Preut'e du contrat a la gl'osse. 

LXXIX. Afin que tout contrat produisc ses 
effets légaux, il faut que régulierement formé 
iI soit u'ailleurs prouvé contre ceHe des par
lies ou conlre les tiers qui tenteraient d'en 
éluder la portée. ~ II ne suffit pas, dit Toullier 
« (t. 8, p. 4), d'acquérir des droits de la 
d maniere la plus légitime, il faut pOHvoir, 
( en cas qu'ils soient contestés, prouver, 
« c'esl-a-dire convaincre OH persuader les 
« juges de la réaliLé et de la légitimité de ces 
« droils. » 

C'est done le cas, apres avoir examiné les 
regles de délail qui sont relatives a la formation 
du contrat a la grosse, de parler de son mode 
de preuvc. 

LXXX. Il faut Cllcorc distingue!" ici le mode 

de preuve entre les parties, de celui qui est 
reqllis a l'égard des tiers. 

Occupons-nous d'abord du premier point 
sur lequell'art. 311 fOIll'llit les regles a suivre. 
li débute ainsi; « Le contrat a la grosse est 
« fait devant notaircs ou sous signature pri
ª vée. » D'oü l'on doit conclure qu'il fallt 
régulierernent un écrit pour le consta ter , sans 
que néanmoins la validité de l'acte en soi dé
pende de eetLe forrnalité, puisque la loi n'exige 
pas l'acle écrit sous peine de nullité. La portée 
de eette regle est done seulement d'excepter 
le contrat a la gros se , quant a sa prellve , de 
la regle du droit commun commercial qui 
admet en général la preuve testimoniale des 
conventions. Valin pensait que notre contrat 
De devait pas faire exception a ce principe, et 
aecueillait la pl'euve orale : d'aulres, POlhier 
par exemple, la proscriyaient sans distiríction. 
Le CoLle de '1807, en enlevant au pret mal'i
time la favem (341, § uIt. , C. c. ) du mode 
de preuve le plus facileet le plusdangereux, n'a 
fait que le soumetlre aux regles du droit civil 
sur l'admissibilité des enquetes (1311 et suiv.). 
Il n'est pas douteux, au surplus, que l'aveu 
des parties, le serment déeisoire, la eorres
pondance De puissent etl'e employés eommc 
de constater la eonvention des partiese 

LXXXI. Non-seulement un acte écrit doit 
etre dl'essé a cet égard, mais enCOl'e iI doit 
conlenir cerLaines énonciations dont l'ohser
valion n 'est pourtant pas sanctionnée par la 
peine de nullité. 

L'art. 311 dit; « 1I énonce le capital preté 
« et la sornme convenlle pour le profit mari
« time, les objels sur lesquels le pret est 
« afl'ecté, les noms <lu navire el du capi
« taine, ceux du pl'eteUl' el de l'emprllntenr. 
~ Si le pret a lien ponr un voyage (ajoutez : 
« on ]Jour un temps détcrminé (Vincens), 
« pour quel vopge et pour quel temps, 
« I'époque du remboursement. » 

A ce sujet, nous remarquerons qu'en l'ab- , 
sence de la disposilion Íl'ritante, il pourrait 
etre assez dift1cile de désigner telle des énon
ciations précédentes comme rCf}uisc;'¡ peine d~ 



COl'lTHAT A LA GROSSE. 

nullité du contrat. 1\1. Locré a bien túché de 
fail'e a cet égard l'app11cation d~ la dis!inction 
si usuelle et si ntilc des formalilés en sllbsfan
licUes et non substanticllcs; ma13, outre que 
menle avec les seuls moyens de preuye admis 
par le Code de commerce en cette matiere , les 
juges, s'ils ne trouvent pas dans l'acle tel qu'il 
len!' est présenté, la preuve que le consellte
ment des parLies a porlé sérieusemenL , ce qui 
suffit , sur les points que nous avons VII plus 
hallt erre de l'essence du pret ~l la grosse, 
ontre, disons-nous, que les jllges ont la possibi
lité tl'arriver ü cet égard a la décollverle de la 
vérité, illlous parait qu'il y aurait conlradic
tion a exiger, pour la validité du contrat, telle 
ou telle énonciation particuliere eL ~l déclarcr 
cependant que l'écriture n'est pas de son 
essellce, COIllIl1C nous l'avons dit iI n'y a qu'ull 
insta\lt. Toul \lOUS sembIc, sur ce poillt, dc\"oir 
eLre laissé a l'arbilrage du juge. Au surpllls OH 
})eut voir dans le Diclionnaire dn Conl. conun. 
(vo Cont. ú, la grosse, n° 25 el suiv. ) quelles 
seraient dalls tous les cas les éno\leiatiow; sub
stalltiellcs, et poul'quoi elles le Sel'aiellt ; parmi 
elles 80nt indiqlléei; ceHes l'clatives Ü la somme 
pretée, aH profit mal'ilime, au\ noms (lu pn~~ 
tem et de l'empl'untclll'. Qu:wt aus :Hifn's 

énoneiations requises, soil COlllllle llloyell de 
constater l'identité des objets afrCcLl~S (lem 
désignatioH), soit comme indieation d~s l~k
lllents de la conGance du pretenr (désiglla
tion du capitaine et tlu n:lYire) eL des ris
ques qll'il a enlcJ\llll courir (désignatioll dll 
vopge, ele., cte.), tO\1L le monde cOllvient 
qn 'elles n 'ont pas un caractcre d'indispcnsaLle 
néecssité. 

LX\.XlI. Peul-ctl'e Ile ser~t-L-il pas hol's de 
propos de placer iei un modCIe de contrat ü la 
grosse con~t1 sui\"anlles exigenee:Hle l'al't. 377, 
afin tle complétel' ainsi la sél'ie tles fOl'lllUleS 
donl nOlls avons parlé en commen¡;:anl, el dOlll 
le premie!' annean est, Oll le sait, dans le dis
cours de Démosthcnes ; nons l'emprulltolls au 
.Manuel de droit comrncrrial de M. Bl'avard
Ye~ri01'(,s (1), 

11',1 yol in 0, Itlil, édition JL\ll:n'I:~ dC" 

({ Entre les soussignés Jcan G ... proprié
« taire demellrant ü •.. arrondisscment de ... 
« départelllent de ... d'lIne part; el Jaeques 
« L ... armatcul' ou Ilayil'e le l'CllgCIll' en 
« ehargelllent ~l Bordrallx, capitaine de' ... 
« demelll'ant a llordeanx, d'aulre part; a étl~ 
«( convenu et arreté ce quí snit : 

« Al't. 1 ~r. Le siellr G ... pl'ete par ces pré
« sen tes , a Litre de prt1t Ú, la grosse an sieur 
« L ... acceptant, la sommc de cinf]uantc milk 
« fralle8, anjOlml'hui payés comptant alldit 
«( sielll' L ... qui le reconnalt eL en donne quít
« tance; 

(l Art. 2. Le sielll' L ... promct el. s'obJig(; 
« de remhoursel' ladile somme au sieUl' G .•. 
« le quarantieIlle jOtll' apres le reloul' dudit 
« navire au port de Bordeaux, ou dans tont 
« autre port de Franee ; 

« ArL 3. Le sielll' G .. aura pour hénófice 
« maI'itime le qllart en sus de la somme pl'{~
« tóe, quelle fIne soit la dllrée dn voyage qw~ 
\( le navire va faire ü la Guadeloupe, líen de 
« sa destinatioll; ICllllCI hénéfice le sieuI' L. .. 
« promet et s 'oblige ~l payer au sielll' (; ... 
« aeeeplanl sous les mcmes privill'gc~ el ga
« ranlics (lllC la somme prelée, le soixallliólll(~ 
« jOlll' apl'cs le déchargeelenL dlldit 1I.1\'ire, 
«( lol's de son retolll' dlldit voyage; 

« A1't. 4. Le p1'eteur ne conlribllc1'a pa~ 
« aux avaries simples, el lIe sera ten u des rís
« qlles que dans les lieux el anx épO(IIlCS fix(~s 
« par la loi; 

f¡ Art. ;i. Le :-;icur G ... tléeIal'c qn 'il preu' 
« ladile somIlle de cinqllallle lIIille fl'JIICS avee 
« affeelatioll sur le corps el qnillc dwlitnavire, 

ses agl'b; et apparaux , el sur les porlions 
« <In chargell1enl apparteilant audit sieui' L. .. 
« tant (\'a1lel' que (le reLOlll' ; 

1 Art. G. Le Sielli' L. .. eonselll ~l cette C01l

« dilion; en eonséqtlellce il dóclare afl'eetcl' 
« l:ipécialcmellt ;1 la slrl'elé tant du llleL que 

« du bénl~fiee eOllycnu, le navire enlier , 5C~ 
« agrós el appal'aux, eL la portion de marc/¡an
« tlises ~l llliappartenallt dans le cha!'gement 
7 (ralle!' d de n'tour ; 

<; ,\tI, -;. Les p:11'li,-:,; ~\i' ),\l 1lJlI:'lll'lI1. 1 (')" 
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({ pcctivcmcnt, pour l'exécution du présent 
a contrat ü la grosse, ü toutes 'contraintes , 
tr priviléges, et en général, a tontes les dispo
~ sitions des lois mari times et du Code de 
a commerce, en matiere de contrats ü la 

grosse; 
« Art. 8. Le lm~sent contrat, qui sera en

·1 rcgistl'é au grcffc du tribtIl131 de commercc 
e de Bordeallx, a été fait double el entre nous 
)\ de bonlle foi, ayec élection de domicile, en 
« nos demeures sus-indiquées ü BOl'(leaux ... » 

(Si,r¡natllrcs). 
LXXXIII. L'obsCl'valion des regles précé-. 

demment indiqnées en ce qui con cerne la 
ú)rme du cont1'at ü la grossc, sllffisantc pour 
assurcr lOus ses cffcts entre les parties, ne le 
8c1'ait pas a l'égard des ticrs contre lesqucls 
le llretcur voudrait. excrcer son privilégc. 
L'art. 312, § l~r, conél.;t l'art. 192, § 7, 
imposc :1ll pretenl';\ la grossc, qui contractc 
en Franee , 1'0hligatiol1 de déposcr et de faire 
enrcgistrcr le contrat, dans les dix jours , au 
grefl'e du tribunal de COIllmerce du lien OÜ il 
a i~té pass6, son s peine de perdl'e son privi
i(;gc. eeUe disp0l'litiol1 innove a l'ordonnanee 
de ,1 G8J ; elle a en lieu sous l'inspiration de 
Yalin, qui sur l'art. -ll'!' de ceLte ordonnance , 
au litre du cnnlml ú la grnssc, l'indi(Iuait 
comme le senl moyen de garantir la foi publi
qne de toute surprisc. Qnelques a1'mateurs 
pr¡'~tclldaient néanmoins, 101's de la rédaetion 
tlu Codedc COllllnerec, qu'elle n'atteindrait pas 
le })IIt que 1'on pOUlTait en attenurc, qu'ellc 
!~tait des lol'S in 11 ti le el ne devait ras consé
quemment t:l1'e imposéc par la loj. 11 nous pa
rait qne leur réclanution n'était pas fondéc, 
et nons lleUolltons {las que la formalité de l'en
registremell t ne (loire, en hien ues cas, mettl'e 
la masse deR cl'éanciers de l'emprunteur ü l'abrÍ 
des fraudes de lcur (lébiteur, flui pourrait sans 
cela, en matiere de faillite surtout , créer p3r 
des antidatcs I)OUl' cCl'tains d'entre eux , une 
position privilégiéc. Au surplus, comme roh
sene avrc raison M. Locré (t. 3, p. 34), si 
l'omission de l'enregistrement dans les dix 
jOUI'G fail jl(ll',Il'c le pl'ivil(~ge (l'ulIe Illanil'l'c 

si absolue que meme l'enregistrement con
sommé le lendemain de l'échéance de ce délai, 
n 'aurait pas la puissance dc le fairc' renaitre , 
cela Be peut etre vrai, d'aprós les motifs logi
ques de l'a1'ticle, que pour les créanciers du 
preneur antérieurs a l'enregistrement tardif. 
Comment, en effet, supposer que les créanciers 
postérieUl's a cet enregislrement auraient pu 
éprouver le moindre préjudice du retard du 
donneur'? La nullité basée sur ce motif serait 
pour eux sans grief. 

LXXXIV. Voici, du reste, comments(; rem
plit, dans la forme, le vreu de I'art. 312 (for
mulaire de l\I. llravard-Veyrieres). 

Le pretelli' porte le contrat an greffc, le 
greffier le tl'anscl'it Sllr UI1 registre et le rend 
ellsuite au preleur, apres ayoir écrit en marge. 

«( Le présent contrat a l~té cnregistró au 
greffe du triuunal de commerce de ..... au désir 
de i'art. 312 du Code de commcrce; le ... Tl 

(Signatul'c. ) 

SECTIO:-¡ JI. - De In ncgociall:n1/. ou cession du 
conlrat á la grosse. 

LXXXV. La matiere de la cession des con
trats est une de celles oú le droit commercial 
modifie le plus sensibleIllenllcs regles dn droit 
commun. Le Code civil étahlit dans les arti
eles 1689 et sniv. , des principes desqucls iI 
résulte que le eessionnail'e d'ulle obligation 
ordinaire lI'est saisi soit ü l'ógard des ti e!'::> , 
soit it I'égard dn déhiteur lui-meme, que par 
la dóclaration authentique qu 'il accepte la ces
sion OH la signification qui lui en est faite. Ce 
mode de cession des contrat8 qui doit etre 
observé meme en droit commercial, lorsqu'il 
s'agit d'ohligations nominatives, c'est-a-dire 
désignant spécialement le créancicr, cesse de 
l'etre lorsqlle la créance qu'il s'agit de transmet
tre est établie ü ordrc ou au porleur. Dans ces 
cas un endossement régulier ou la simple tl'3.
dition suffisent ponr en transférer la propriété. 

LXXX VI. Cela posé, s'il es! vrai que, sui· 
vant l'art. 3 tI déja examiné, et suivant la for
mule 11110 nous avons transcrite 1 le nom du 
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preteur doit se trouver dans le contrat a la 
grosse, il ne l'est pas moins que selon l'art. 313, 
jI peut etre étalJli a l'ordre de cclui-ci; ou 
suivant la doctrine généralement admise , elro 
payable au porteur (Dict. dH cout. comm. h., 
,-o, nO 36). 

LXXX VII. De la il suit que les trois modes 
de transmission que n01l3 avons dit elfe re con
BUS par le droit commercial, selon la rédaclion 
des contrats a céder, s'appliquent au pret a la 
grosse. 

Ainsi, le contrat est-il nominatif, le tr:ms
porl s'en opérera par les formes indiquées au 
Code civil: le cédant ne sera responsable, saur 
stipulalion cOIllraire, que de l'existence de la 
deUe (art. 1695, C. ci\'. ) et non de la sol va
bililé du débiteur ( 1604 ). 

Le con trat est-il au porteur, le transport 
sera irrévocablement consommé par la senle 
tradition du titre dont la possession suffira au 
cessionnaire pour justifier qu'il est au droit du 
donneur. 

Ellfin, l'aete du pret a la gl'osse cst-jl ~t 

ordre, il peut etre négocié par la voie de l'en
dossement (art. 515, C. com.). L'acte de pret 
dans ce cas, est pour les formes de l'endosse
lllent, délais, prolet, ele. , etc. , soulllis aux 
regles étalJlies en matiere de leUres de change 
et lJillets a ordre. Toutefois, ajnsi que l'obser
vent tous les auleurs, celles de ces regles rela~ 
ti ves au délai pour le prOlet et le recours doi
vent elre modifiées selull les circollstances, a 
cause de la nature meme du contrat. « Ainsi, 
q comme le disent MM. Devilleneuvc el Massé, 
i( quand l'époque de remboursement est indé
(l tenninée, par cxemple si le pret est fai t 
« pour une partie du voyage, j usqu 'a tcI port 
i( sur]a rou le , le porteur n' est dan s les délais 
( utiles pou!' exercel' ses poursuites que le 
« lendemain du jour OU il a relju ]a nouvelle 
« de l'arrivée heureuse du navire au lieu 
« indiqué. l) 

LXXXVIII. L'endossemenl du contrat a la 
grosse a aussi ]es mt~mes cffels et produit les 
memes actions en garanlie que cclui des autres 
cffcts de commcrcc ( 313 , § 2) ) ainsi le por-

teur sera exactement a la place du premicl' 
pn~lcllr, il couna les risques comme il aura 
droil au profit maritirne. Aillsi l'endossellr 
répondl':l SOLID_\mE~IE~T de la solvabilité du 
débiteur, en quoi le Code de comrnerce differc 
au reste du Colle hollandais qui (art. 573, § 2) 
ne met a la charge de cclui-Et que la garantic 
de l'ex~stence du Im~l. 

LXXXIX. TOlltefois, si le cessionnaire a 
dl'oit au capital prelé par son cédant el au 
profit, eL si en cas d'illsolvalJililé du débiteur, 
ii a recours conll'C luí, l'art. 314 reslreint 
cClte garanlie au capital el lIe l'étclId au prolit 
que s'il y a stipulation eX1Jl'csse ¡t cel égard. 
Ainsi, le prcteur a la grosse de ;.>0,000 fr. 
transmet par endossement sa créance a un 
tiers pon!' pareille somme que celui-ci lui 
compte. Il lui garantit le recouvrcment unique 
de ceUe sommc, rnais non du profit. Pourquoi 
cela? Émérigon en donne une raisoll qui nc 
nous parait pas admissihle, cal' elle pl'ouvcrait 
trop : l'endossemcnt ne serait ras, sclon ]ui, 
un cautionnelllent du cOlltrat. Que serait-il 
done? L'opinion qui voulait étendre la garantie 
an protit, le repl'ésenlaiL comme un simple 
acccssoÍt'e du capital, et ron con!;oit des ]ors 
que la raison d'Émérigon, en ]a supposant 
fondée, ne pouvait ríen contre cette maniere 
de voir, Pllisque le savant provent;al ne con
testait pas la garanlie, quallt au capital lui
llleme. Aussi préfél'ons-nous le mOlif que don
~ait de ceLLe dispositioIl M. Corvetlo, l'orateur 
du conseil d'État au corps législatif ; q Le pre
te tcm a la grossc a cndossé son billet, c'cst-a-
11 - dire, il en a fait le transport ponr une sommc 
« égale a ceIle qll'il a donnée lui-meme, et qui 
{( se trouve exprimée par le tcxte du biUet. JI 
q est juste, il est dans l'onlre et dans la naturc 
« dcs clloses, qu'il cautionne ,lusqu'a cettc 
q somme, mais pourquoi cautionnerait-il pon!' 
« une SOlllme plus forte? Quel dédommage
« ment reccvrait-il pour ccUe nouvellc garan
« tie? Garant pour la somme qu'il rClioit, ille 
« scrait enCÚl'e sans mOlif, de 25 ou 30 
q pOli!' 100 de profit mari time qu'il ne re90it 
Ir pas, et l'équité et la jllsticc scmblent repous-
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Il ser ectte idée : mais, tout en adoptant cette 
,( opinion, nous avons pensé qu 'iI était con
,1 venable de laisser aux parties la liberté 
'í d'une convention conlraire ; cal' il est bien 
({ á croire que l'endosseur, en courant un 

risgue plus étendu, He manquerait pas 
q de slipuleJ' en sa faveur une indemnité pro
cr portionnée a l'extension convcntionnclle de 
(( la garantie. » 

Au surplus, sur ce dernicr point, nOllS 
sel'ions porté a étendre la garantie an profit, 
meme en l'absenee de stipulalion exprcsse, s'il 
r(~sultaít de l'endosscl1lcnt qn 'iI a en líCII pour 
une somme égale au cumul dc la double pres-' 
talion ú faire par l'emprllntem ou inféricnre 
de pen de eh ose a ce toLal : il y anrait alors a 
nos yeux garantie promise ou contre un prix, 
son juste équivalent, ou conlre une somme 
payée a fOl'fait. II esL hien enlcmlu que la 
stipulation exlcnsive de la garantie, qu'clle soit 
cxplícite ou illlplicite, ne pourrait d'aillclIl's 
jamais avoir aucun efret ConLl'e les endosseurs 

--============ 

, 

antérieurs a celni qui l'aurait consentie. 
La se termine l'exposé des regles établies 

par le Code de commerce au sujet de l'un des 
plus inléressants contrats mari times ; IlOUS 

:lxons tachó d'en présenter l'ellchainement :mi
vant un ordre méLhodique eL de plantel' ainsi 
quelquesjalonsafin J'en faciliter l'élude appro
fondie, sans que ce trayail, tout de prépal'a
lion, puisse en dispenser. 

Ainsi esL connu le premiel' lerme de la com
paraison que IlOUS aurons ~\ faire enlre le contrat 
([la g/'osse el le contral d'assurance. Elle ne 
pourra avoir lien avec intelligence et profit qne 
lorsqlle nous aurons traité de ce dcrnier COll

trat, qui, par son importance usuelle et par le 
nombre des dispositiolls que le Code lui a con
sacrées, mérÍte une atlenlion LOl1te spéeiale. 

G{jST\ YE BRESS:H.LES, 

J)octcllr en druil, ]I/'o/csscttl' 
á, fa faculté de dl'Uil de 
l'on[utlsc. 

ETUDES 
, 

SUR LES ECONOl\IISTES ANCIENS ET MODERNES. 

J.-B. Sayo 

Les grands évéÍ1ements qui ont agité la fin 
du derniersiccle el le commcncement du nutre, 
ont principalement frappé l'atlelllion du monde 
sous le point de vue politiquc. Aussi, la plu
part des esprits se son!.-ils préoccnpés dcs chan
gemcllts survenus dans la forme des gouverne
mcnlS, plutot que des révoluLions accomplies 
daus la condition économique eL soeiale des 
};euples. 1,es rapides vieissiLudes de la guerre 
el de la politi(Iue ont lon3temps dérolJé a 10\1S 

les regal'ds le travail plus lent eL plus profond 
de transformation quí s'est opéré dalls la société 
curopéennc, sous l'infiuence de la ré\'olulion 
fran~aisc; et nous 1l0US trouvel'iolls transportés 
dans un monde inconnu , si quel.¡ue main súre 
et habilc n' eú t marqué ayec soi n la trace de 
nos paso C'cst;\ l'homme célebre dont j'entre
prends de raconter la "ie, c'esl a la science illus
trée par ses Iraranx que nous deyons les lu
micrcs (lui out éclairé I'Europc dans cetle 
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marche mémorable, et qui la guidcnt encore 
vers les destin6es nouvelles ou nous entrons. 

Le prcmier qui posa les bases dc l'économie 
poli tique , en expliqu::mt les phénomenes de la 
richesse, c'est-~\-dire de la puissance ues na
tions , Adam Smith, vellait de mourir au mo
ment meme oú commen(jaient en Franco les 
grandes expériences sociales qui devaient bou
leverser le monde. L'immortel ollvrage du 
philosophe écossais appal'aissait tout ~I la fois 
commc l'inventaire uu passé el le progr:1mme 
de l'avenir. L'auteur y pl'ocl:Hl1ait la souverai
neté dll travail; il en uonnait la théorie la plus 
ingénieuse; il en étudiait les procédés jllsque 
dans les détails les plus minutieux. Ces magni
tiques analyses produisirent l'effet d'une ré\'é
lation, et quoique la cOllstitution poli tique des 
divers peuples ne permit pas d'en espérer le 
salut des classes laborieuses , on vit partollt se 
relever les autels avilis du travail, la valeur 
de l'homme s 'accroitre, en aLtcndant que le 
grand mouvemcnt de 17891ui rendit 5a dignité. 

Ainsi, Adam Smith et J.-E. Sayapparais
sent aux confins ue deux mondes qui n 'auront 
bientüt plus rien de commun, pas.une institll
tion, pas meme un sOllvenir! Au régime des 
corporations va succéder celui de la libe{'té , 
:lU travail des petils ateliers la puissance des 
llloteurs mécaniques. La maehine a vapeur el 
le machine a filer recelent dans leurs flancs 
une foule de produits matériels et de questions 
sociales inconnues a nos peres. On ne sama 
pas tout de suite par combien de soucis ces 
formidables appareils nons feront expier leur 
pouvoir. A la fin du 'Í 8e siecle , il ne se con
sommait pas en Europe ulle seule piece de 
coto n flui ne v1nt de !'Inde; et , vingt-cinq :\I1S 

apres, I'Angleterre cn envopit au pays me me 

d'ou elle avait tiré jusqlle-b tous les produils 
semblables. II avait suffi de deux petits cylin
dres tournant en sens inverse pour changer de 
fond en comhle les r:1pports de I'Europe ayec 
l'Asie. TcIle était la tendancc économiquc 
dll monde, lo\'sqne J.-K Say l'ecllcillit la SIlC

cessioll de son illustre devaneier. 
Notre grand économiste était né ~l Lyon, le 

ti janvier f 767 , tI'une fanúlle (le réfl1giés pro
testants. Il était l'ainé de trois gan;ons. SOll 

pere, nég.ociant honorahle, lui fit donner Hnc 
éducation solide, eL l'cnvoya en Angletcrrc 
ponr y appremlrc la langllc :mglaise et la con
naissance des affaires cOlllmereiales. Ce fut 
alo1's qn'une circollstance, en apparencc fu
tile, produisit sur son esprit une impression 
profonue, el détermina peut-etrc son goút 
pom l'étude de l'éconornie politiquc. A l'épo
que ou il était en pension, dans un village prcs 
de Londres, l'impot des portes et fenetres , 
trcs-sévl~re, COllllllC 011 sait, cn Anglelerrc , 
venait d'etre Yolé. Le jellne Say occllpait UlW 

petite ehambrc éelairée par deux fClll~treg : 
son maitre troma lout simple d'en faire COIl

damner une pom échapper a la taxe. « .Me 
voilit donc privé d'une fcnetre sans que le 
trésor en soit plus riche, se dil tout has le 
jeune économisLo; ü quoi scrvira done eet 
ÍllIpót? » El, trellte ans plus u\nl, il pllhlia, 
uans son Cours complct d'j~'conomic politir¡uc, 
le ch:1pitrc cmieux des imp(l{s 'lui ne rappor
tent rien au fisco 

En revellant d'Anglctcrre, .J.-B. Say 1'(/1 

pIacé en qualiLé de cOllllllis dam; tille lIIai:;OIl 
de banqllc; iI aLtrilmait Iui-mernc aux habitlt
des d'onlre qu'i! avait conlraclées dans ce! 
austere no\iciat la rectitude de jugcment eL 

les lendances positives de son esprit. II n'csti
mait l'aisancc qu'il eut toujours et la forlune 
qu'il n'eul jam;lis qu'eIl raison de l'indépcll
dance qu'elles pCllYCnt aSSUl'el' ~, l'espl'it C't 

quelquefois au caractere. »0/1 Voil, écri,';¡it
ifvel's la fin de sa rie, heallcoup de pcrSOllllCS 
qui ont trop de respect pom l'argcnt, et cda 
dégoúte. 0/1 en voit aussi qui en onllrop peu, 
et elles tombent dans la misereo Que n'a-t-oH 
pour l'argent tout le respect qu'il méritc, el 

rien do plus? » 

J.-B. Say entra hienlút dans les lH1real!x 
d'une compagnic d'assuranees dirigt~e par CIa·, 
viere, qui fut (1epuis ministre des fillanccc;. 
Claviere lui ay:lnt prl~té un exemplail'c dl~ 

I'Bssai sur zd richessc des 'nations, le jculIc 
commis saisi d'admiration ponr le géniC' 
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tL\dam Smith, se hala d'ae}¡clcr l'ouvrage 
::I10rs pancnu a la cinquieme édiLioil, eL ne s'en 
sé para plus. Nous n 'avons }las lu sans emotion 
ectte édition converle dcs noles, 011 manuserils 
du plus digne des cOll1menLaLeurs; IlOUS espe
nms les li\TCI' qlleh1ue jour ü la publicite. On 
yerra avee qllellc cOllseicneicllse exactitud e 
J .-B. S~ly étudiait les gravcs <¡nestions de la 
scicnce éC0I10111iqlle, eOllllllC il les envisageait 
suus touLes lcurs faces, ll'acccptant rien sans 
tliscussion , meme de la part de ses maHres. 
JI était alors ügé de ViIHll-(PW!I'C ans, eL son 
Dl'cmiel' ddJllt Jiueraire fut une hl'ochure sur • 
la lihcrté dc la ]Jl'cssc. Elle n'était pas tres-
lJOll/lC, et quoiqu'il eút pu s'en consoler beau
coup plus t~H'll en lisanL celles de nolre temps, 
jI ne se pardonna jamais l'enflure elle mauvais 
p;Oút <¡ni uéparaient ce premier essai. Mira
hC:lu l'clllploya qllelques alinees apres a la 1'6-
daclion <In Courricr de Pl'otc1!ce, oü il se lia 
d'amitié arcc les pl'incipaux eerivains de 1'é
pOqllC, el lorsqu'ell liD 1 , l'invaliioll de la 
Champagne appela la Francc aux COll1Lals, ils 
parlire/lt presqne tous, organisés en compa
guic des al'ls. 

A peine arrivé de J'arméc, J.-B. Say 
épousa, le 2tl lllai 1 703, madcmoiselle De
loches, filie d'un ancien avoeat aux conseils, 
et ceUe union si bien as¡;ortie, qui devait du
re!' pres de qual'ante alll>, fixa définitivemenl le 
jcul1c éerivain ¿I Paris. Les eatastrophes finan
ci{~l'cS de l'époque avaient détrllit la forlune 
tk SOIl pere et He lui permCtLaienL guere de 
lente!' la siellne dans le commcrce; M. Say 
se voua ues lors sans résene au eulíe des 
sciences el. des lettres, non moins profané un 
moment que tous les autres eulLes. II fonua 
ave e Chamfort , Ginguené , Amaul'y-Duval et 
Andrieux de gracieuse el douce mémoil'e , le 
lH'emier rccueil liUeraire sorLÍ des orages de 
lIotre révolution, la Décade plu"losophiquc. 
Ce fut comme la l'ésul'recLion du gol1t el des 
príncipes en liltérature , en lllol'ale et en poli
tique. J.-B. Say conserva pendanL six années 
la rédactioll en chef de ce reeueil donL la col
leclion eOlllpl'cnd quarantQ-deux yolumes. II y 

avait fait un excellenL apprenLissage dcs gran
des questions dont la Franee poursuivait la 
solution au milien des tempetcs, lorsqll'il fut 
nOIllll1é? en 1799, mcmbl'e dll tribunaL, sons 
le consulat de Bonaparle. 

C'élait précisément a ce morncnt qu'allait 
finir le l'egne des tl'ibulls. J.-B. Say, sincere
ment dévoué aux intéd:ts de la liberté, ne 
tarda point ü s'en apcrccvoir. Il s'oceupait de 
travaux finaneiers et de réformes éconorniques 
san s perdrc :Hlcune oc casio n de protester 
contre les empiétements du nouveau César. Le 
premier consu], qni ::Iyait devine la portée 
d'esprit de J.-E. Say, essap de le séduire et 
lle pul vainere sa répugnanee nalurelle pour 
les impots de COIlsollllllalioll. Le tribnn refusa 
les fonctions lucratives de:1irccteur dcs droiLs 
réunis et fut bientot apres éliminé du tribu
nal. 1I luí faUut chercher dans l'industrie l'in
dépendanec que lui refusaient les emplois pu
Llies , et il o/'ganisa \lIle tllature de colon. On 
le vil dans les galcries du COllscl'vatoire des 
::Irts et métiers qu'un jOUl' il devait illustrer par 
son enseignement, étudicr comme un simple 
oU\Tier les procédés de la fabrication , monter 
et démon ter les méliers, assisté de son fils qui 
lui servait de Taltacheur. La tenaeité de son 
caraetere ne fut rcbutéc par alleUll oLstacle. 
II s'élablit dans le départemellt de l'Oise, et 
puis sur une plus vaste éehellc dans celui du 
Pas-de-Calais, tour a tour ingénieur, archi
tecle, mecanieien, potier de lerre ; et dans 
ce rnde exereice de toutes les professions, il 
apprit ¿l connaitl'e et ü analyser les procédés 
des arts. C'esL ainsi qu'it a pn appréeier les 
inconvénients relalifs au choix des cm place
lI1enls pour les manufactures, a l'insl1ffisance 
des débouchés, an mauyais étaL des roules et 
des canaux, el donner aux entl'epreneurs d'in
dustrie les le<;ons de sa propre expérience. 

En l'an v, la classe des seiences morales et 
politiques de l'Institut de Franee avait mis au 
concours la queslion suivante : « Quels sont 
les moyens de fomlcr la morale ehez un peuple! 
lmis ccIle-ei : Quclles sont les institutions les 
plus favorables ponr atteindre un tel but? rf, 
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eomme il est arrivé quclquefois ue nos jours cn 
pareille occurrCl1CC, l'InsLiLut arait dú ganler 
son prix parce quc la questioIl n 'était pas de 
ecHes qu'on put résoudre dan s un mémoire 
académiquc. J.-B. Say eoneonrut san s sucees 
en envoy::mt une nomelle sentimcntale, inti
tnlée Olbic. Olbic est une snccursale de Salente 
dOllL l'Idoménée est un peu pale, quoique 
plein dc bonnes intentions. Il propose aux 
Olbiens pOli!' line de moral e un Trailé d' éco· 
nornie pulitique, quc J.-B. Say se ehargera de 
leur fournir en 1803. C'est en effet a celte 
époqne qu'a pa1'u la pl'cmiere édition du grand 
ouvrage dc notre célebre économiste, et ce 
Jivre auraiL prodllil une plus grande sensation, 
si la Frallce, distraile de l'étude par la gloire, 
n 'eút l'éscrvé alo1'8 tuute son admiration puur 
un seul homlllc. 

Le Traité el' économie politique (1), meme 
avanlles perfectionnements que ce bel ouvrage 
a re<;,us de cinq éditions sllcce~sives, était déjü 
une ccmre immellse et de la plus haute lltilité 
pour la sciencc. QlIclqllC opinion qll'on cúl des 
doctrines de l'auLeur, son lin'e était pl'inci
palemenL remarquable par la mélhode, la 
clarLé et I'esprit d'observalion. Adam Smith 
avait découvert sans doute les vérités fonda
men lales de la seience, a peine entrevues par 
les physiocrates UU X'VlIle siec1e; iI les avait 
démonLrées d'llne maniere admirable : mais 
son livre immortel avait hesoin d'61re mis a la 
porlée de Loutes les intclligences el au senice 
de toutes les nations. Qnelques d6mons[l'aLiom; 
essentielles y manqllaient; des Lits tl'cs-im
porlanLs n'éLaielll pas ~l leur place. J.-B. Say 
a remis tout en ordre, créé la lIomenc1ature, 
rectifié les définiLions, et uonné ü la science 
une base solide en me me temps r¡ne des limites 
réguliercs. L'économie poliLique n'est, a ses 
yeux, que l'exposé des lois qui régis8ent la pro
dllction, la distrihntion et la consommation des 
richesses. Les richesses se produisen t au moyen 
des trois grandes branches qui résument tous les 
travallX matériels : l'agriculLure , l'indllstrie et 

(1) 5 yol. in-Ro, rdition HAUMAN el Cc. 

le commcrce. Les capilaux et les fonds de 
terre 80\1t les principaux instrlll1lenlS de la 
prodllctíon. Le lravail de l'hommc, combiné 
avec celui de la natme et des machines, donne 
la vie a tout cet ensemble oe rcssources quí 
composent le foud commun des Rociétés. 

l\Iais ce qui assure une renommée immor
telle a J.-B. Say, ce sont les dénlOTlstrations 
neuves et irrésístibles dont iI a appuyé sa 
théorÍe des débouchés. eetLe théoJ'ie, fondée 
sur l'observalion scrupuleuse des faits, a prouvé 
que les natiolls ne payaient lcs produils qu'avec 
dcs produits, el que toute loi (lui lelll' défend 
d'achetel' les empeche de yendrc. Tous les 
peupIes sont donc solillaires dans la 1J01l1le 
comme dans la mauvaise fortune ; les guerres 
sont des folies qui ruinent meme le vainqucur , 
et déjü l'on peut juger par la sollicitude des 
gouvcrnemenls ü cel égal'd que les príncipes 
de J.-B. Say out pénétré dans les conseils des 
rois. Il a démontré comme ulle vérité mathé
maLique et pralique ce quí !lC paraissait qu'une 
utopie philosophique; il a convié Loules les 
n3tions aux Jouceurs de la paix par l'allrail de 
leu!' intéret personnel. Ou penl jugor ~i eelte 
publieaLioll dut pal'allre intempestive a l'époque 
des guerres acharnées gui désolaient toule 
l'Europe. J.-B. ::-lay pr6chait la liberté dn 
commercc en présence du blocus continenLal , 
l'allégement des laxes en regard de l'exagé
ration croissante des droits réunis , l'écollomie 
des capitaux au centre du plus cfTl'oyable gas~ 
village dont le monde ail élé témoin. Combien 
tous ces événemcnts donnaienl raison ü ses 
doctrines! Et combien iI devail gl~mir de voir 
la banqllcroute devenue deux fois en moins de 
dix aBS une arme de guerre et comme un 
moyen de gouvernement! POlll' comble d'a
merwmc, les événcmcnts qlli oITensaicnt si 
profondément Res opinions économiqucs ne 
mena<;,aient pas moÍns sa position manufac
turicre; l'exces des droÍls sur les matieres 
premie res , les prohibitions, lcs conflseations 
rendaient son industrie périlleuse , el illa céda 
tout eutiere a un associé pour rc\'enir l\ París 
versla fin de 1812. 
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r.e souvenir de ces tCll11ls douloureux llC 

s'efl'ac;a jamais entiercment de sa mémoil'e, el 
lui dicta plns tard quelqlles paroles passion
nées, les seules qui déparent la sé"cl'e impar
tialité de ses éerits. Il ne voulut jamais voir 
d:ms l'empereur qu'nn gl'and dÍssipalCI1l' de 
capitaux, qu'lln inflexible consommateur 
¡}'hommes. Vers la fin ele sa vÍe, I'úge meme 
B 'avai t pas apaisé chez J.·I3. Sa y ce farouche 
ressentiment. Aussi le vit-OH applaudir a la 
chute de l'cmpire , sans elre atta che a la res
tauration, qui Be tarda point a tromper ses 
espérances. 11 pronta néanmoins dcs Jibertés 
de 1814 pour dOllller une sccondc édilion de 
son traité, trcs-supéricure ü la premicre et 
hien micux aceueillie. La paix ouvrait alors 
1I1le carriere nouvclle a l'éeonomie politiqueo 
Les mers longtemps fermées étaient rede
venues libres; l'Angleterrc, écraséc sous le 
poids de sa delte eL réduitc au régime du 
papier-monnaie, allail hientut reprenelre les 
paycments en espeees; les erises manufaelu
rieres ne devaient ras tarder ¿l éclater sous 
l'empire de la concurrence illimitée. On n 'a
"Ji t "U ü I'rellYre qu 'une senle partie des 
théol'ies économiqucs d'Ad:lIll Smith el de 
J.-B. Say. La l'al'elé des eapitaux, détournés 
par la guerre, n 'avait ras encore permis aux 
enlrepreneurs des luLles semblahles a cellesde 
nos jOtll'S; la rarelé des bras laissait encore 
aux classes ouvri(~res quelques ch:mces favo
rables pour débattre le rrix des salaires. 
L 'Enrope ne connaissait que les diffieultés 
~col1omilJnes de la guel'rc; iI lui manquait 
l'expérience des embarras de la paix, plus 
gr'aves peut-ell'e et d'une solution plus com
pliqlH~e. 

Toutcfois, ces embarras ne se manifesle
rent pas dan s les premicres années de repos, 
dont J.-B. Say protlta pour retourner en An
glclerre avcc la mission de consta ter la situation 
industríellc de ce pays. Il y fut aceueilli ayec 
})('aucoup de distinclion par les plus grands 
économistes de l'époque, Ricardo, l\IalLhus 
et Jérémie BenLham. On le fit asseoir ü Glascow 
uans la chaire d'Adam Smilh , honneur insigne 

et délicat, donL il se monLra profonuément 
touché. La brochure qu'il publia a son relour 
sous le ti tre de l' A nglelcrre el des A nglais té
moignait vivement ue son antipalhie pour les 
profusions des gouvernements, et contenait 
pIllsieurs avcrtissements d'une IlaLure vraiment 
prophétique. Cet écrit fut suivi du Catéchisme 
d' économie politique , ouvrage élémentaire ex
ceHent oú l'autcur a l'éuni dans un petit nom
bre de pages et sous la forme familiere du 
dialogue, les príncipes fondamentaux de la 
science. A ce moment d'al'l'ct dans sa vie, 
J.-B. Say voulut se recueillir en lui-meme et 
jeter un regard philosophique sur les eh oses 
de ce monde. Il fit imprimer, sous le titre de 
pelit ,t"olume, un I'ecueil de pensées écrites a la 
maniere de Franklin et empreintes d'une finesse 
11alve, oü domine toujours la verve caustique 
de son esprit. Ce petiL livre le peint mieux. que 
ses autres reuvres, tel qu'il était dans sa vie 
privé e seeptiquc, railleur, ennemi de tout 
préjugé, sévere dans ses mreurs, indépendant, 
laborieux., économe. II airnait la critique et iI 
en profiLait quand elle était fondée. 11 y a un 
point, disait.il, sur lequel iI faut se résigner 
quand on écrit : c'est d'etre lu légerement et 
d'elre jl1gé du haut en has. 

La verre de son esprit aimait surlout a 
s'exercer aux dépens des hommes sans con
vicLions, dont le nombre est toujours grand 
aux époques de lrouble et de changements po
litiques. Voici cornment ii en parle : 4: Un 
homrne sans principes se rencontre avec un 
homrne qui a des principes. lis causent ensem
ble; ils se méprisent tous les deux. Quel est 
celui qui a le plus de mépris pour l'autre '? Vous 
croyez que c'est celui qui a des principes ? -
Vous vous trompez; c'est celui qui 11 'en a 
paso » 

Ces eourtes cilations du petit volume de 
J.-B. Say suffiront pour donner une idée de la 
natul'C originale de son esprit. On cOIl.;oit 
aisément combien elle cut a s'exercer durant 
la réaetion économique qui signala les premie
res années de la restauraLion. Le gouverne
ment avait prornis, dan s un acces d'enthou-
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siasmc, la supprcssion des droits réllnis, que 
la nécessité forr:ait de conservel' sous le nom 
de contriLutiolls indil'ectcs : on IlOlllma a ce 
sujet une commission dont J.-E. S:ly fut mcm
bre; mais il refusa de prendre p:lrt a des tr:l
vaux désorm:lis inutiles, el il revint de nou
vean a ses éludes favoriles. Il fit p:lr:lltre 
presque en meme temps la troisiemc édition 
de son traité et deux écrits intércss:mts sur la 
navigation intériellre de la France. Le succes 
crOiSS:lllt de ses doctrines appelait chaque jour 
davantage l'auention du public sur S:l personnc. 
On le lisait avec ::mleur, on désira l'enlelldre : 
iI donna ses premieres le<;ons a l'Athenée 1'opl 
de Paris, pendant deux hivers, ayer. un granel 
succes, et presque :lussit6t la quatrieme édi
Lion du l'raÍlé déj:\ ll':J.duit d:lns plusiellrs lan
gues, et considéré dans toute l'Europe COlllme 
un livre classique. L'économie poli tique se 
popularisait tous les jours davantage sons son 
influence; les princes memes n'en dédaignaient 
p:lS l'élude, et J.-B. Say en compta plusielll's 
parmi ses éleves. Cependanl, á mesure qu'il 
s'efl'on';:1Ít de maintenir la science dans de justes 
limites p:ll' la précision rigoureuse de son lan
gage el la justesse de ses déductions, des 
alhleLes célebres le fOI'<.¡aient de descendre dans 
l'arene, eL engageaielll ayec lui une lu lle éner
glque. 

Ses trois plus dignes adversaires furent 
MalLhlls, Ricardo et M. de Sislllondi. Le pre
miel' yenait de publier son Essai sur le PTin
cipe de populalion, eL une théorie hasardée 
de quelques-ulIs des pliénomcnes les plus in
léressanls de la production. J.-B. Say luí 
adressa cinq lettrcs remarquables qui ont été 
imprimées dans la collection de ses reuvres 
poslhumes, et qui méritent d'~!rc lues avec 
attenLion, quoiqu'elles lr:litent de quelques 
poinls de COlllrorerse plUIOl quc ucs vnlis in
térets de la science. C'est au lerrible lirre de 
Malthussurla population, que J.-B. Sayaurail 
dli s'auaquer; mais il en adopta plejnemcnt 
touLes les conclusions, si uurement commen
tées et développées par Ricardo, dans son ou
vrage sur le P1'incipe de l'impot. Nous ne 

p:wlcrons point de lems déliats dogma tiques 
sur la théorie du fermage, ni des pl'otestalions 
éloquentes de M. de Sismondi sur les abus de 
la concurrenee et des instrumenls du crédit. 
Ces grandes luLtes se sont reproduiles bien plus 
formidahles de nos jOUl's. Au moment Ol! elle3 
s'engageaient d'une maniere si digne eL si grave 
entre les fondateun; de l'économie politique, 
nnl n':wrait osé sllppOSel' qu'elles descen
dl'aient un jOUl' sur la place publique, el que 
le fléall da p:lupél'ismc, ~ignalé par Malthus , 
s'étemlraÍL comme un vasle l'óse:w sur tonte 
l'Angleterl'c. Ces iIlustres pellSCUl'S avaient 1(" 
selltiment p!'ofond tlu mal flui aflligeait la SO~ 
ciélé illduslriellc; lllais ihi ótaicut loill ti 'en 
prévoir toutes les conséquenccs. La liherl(~ 

lenr semblait assez fmte el asscz ingénieuse 
po u!' se suffire; ils ne lui demandaicnt que de 
la retenue el de la LCmpérancc en toulc chose. 
Malthlls condalllllait al! célilJat les dClIx tiel's 
de l'espece humaine; il grondait les enrallt!'> 
qui s'avisaienL de naitre sallS reyenus, el leut' 
annon<;ait la fami!1e d'une voix paternelle, taIl
dis que I'éloquenl M. de Sismondi demandait 
gráee pour eux :l\IX machines, et pour lelll'S 
peres aux balHluicrs. Hicardo suppUlalt froi
dcmelll le con tingcn L nécessail'e de victimes a 
immoler sur les alltels de la concurren ce , 
comme un général calcule la perle d'hommes 
indispensable pour enlever une redoute. 

Tel était le caraclere des déhaLs élablis au 
foyer meme de la scicncc économique, Iorsque 
J.-B. Say fut appelé ü la professel' aH COllsel'
ntoire des arts el métiers, ü la suite tl'Ull 

tl'avail remarquahle préscllté ~\ M. le lJaron 
Thén:ud, sur l'utililé'de l'en~eignel1lent indus
trie!. JI en avait tres-hien signalé J'importance 
au milicu du développernent désordoIlné de 
tülltes les industries; aussi mil-il lous ses soins 
;'¡}vi tlo])Jwr lllJ car,1clcrc d'appljc.1liOIl j1l1J1lé

díale. 5a "ieil1c expériencc de manufaelUrier 
lui fut d'Ull gram] secolll's da/ls celle tüche dif
fieile ou jl aurait oblCnu le~ pJu~ briIlanls suc
ces, si ses le,;olls orales avaient él é im jll'ori

sées. Malgré la pl'omIltitude llatul'elle de son 
esprit et la stlrelé de sa mémoire, J.-B. Say 



lle pul jamais se décidcr ¡l ccttr t'pl'cuve pé:-il
lcuse. II craignail les longucUl's eL lcs redilcs; 
il aimait mieux éclairer que sédllil'c; il préfél'ait 
la qualil~ des alluitcurs Ü la (lU;1l1lil(~. Le 
llombre des siens ayait toujours ¡"Ié homé : il 
rOll<;nt !'!tcllrclIsc idéc de l'agr:mdil' en puhliant 
~('s Ie~~om; dll COliscnalniJ'c som; le litre de 
COlll'S complct d'l~'conomic politiquc prati
,¡IIC (1), Oll\Tagc consitléraLle qne lcs in{lus
trif'ls pr({ér(~rollt tOlljOtll'S ;\ son tl'a/;fé, quo¡~ 
qu'i! 1\'el1 ait pas la }lclie ordollllance, la 
I)l'l~cis;on cl la métllOdc. J.-B. Saya l'énni dan;; 
cetle "aste cllcJclopétlie {~cüjJomique les fails 
(j( .ccr:'lC'·" ,'1 ;'¡"'l'(,C

"
"'''' ¡1¡("(H'¡'0<: "t ,'lll's ('el"l'¡'I']' ,~ ... I .. ., l ,;"el" l~ 1 ,"),--., J. ., , .. ,-.U'\~ • -...'0...: \.j (~ "' ..... 

()11 scnt fj1l'il ("pl'Oll'l":1it dój:l!C eon!re-cOllp de 
::1 n:'action fJui s'opérait dan s le monde contre 
l~s lloctrines :mglaiscs. Il en :wait \ui-memc 
aU:Hlué quclql1cs-uncs, m~l¡s il :1t1optait plci
nement toules les :\lltl'es.A ¡'hC:lfC 011 il ,,¡"ait, 
¡~t en Fr:mcc surlout, l'alm:; des tr:wailleurs 
d::ll:-:J les m::nuí'aclllrC~j ll';,,,;¡;! 11:\8 cnCflre ¡(~:.ú-

1 ~_, 

¡illll; le ni d':11armc nOlls;;é n:':l' ~,i. de Sismondi, l i e 

d ll10tiyé ks lois qne !loa:..; H';,on~~ de pl'O-

I'l\d0'll"" , • • t"J el. 

Le COIl!''' cUíilpllt (1 '(~eOllOlll ie poli 1 ¡qn~~ 01, [in t 
nn gram! eL ]¡eau suc~'e~, lllí~me apres la puhli
(':1lion de la cillqllieme {~diti()ll du Tmite (2) , 
'luí rE'slera loujoUI'S, se/cm lJOUS, le premiel' 
titre oc J .-3, Say ~l l'estime de ses contempo
l'ains. On /l'V trouve :\UCllllC trace des S\"stemes 

- " .. 
l!;mlis fluí eonllncncáenl ;\ se f;¡ire jour el ~l 

{',;calader la scleilcc, :lpres la rérollltion 
d,; .j 830. Ü~ yaill IHllil ú'utopic~s cxpirait ~l sa 
1 01'[('. 11 ll'clIlamait de di~Cll:-;siOl! qu'avcc des 
:¡\h'cl'Saire8 de sa taillc, eL !le se laissait point 
(~lOu!'tlil' par le fr;;cas dcs mes. 1I tl'araillait Ü 

l'amélioration du Wl't des cbssci> pauvrcs, san!> 
rechcrchel' lcm favcur, ni craindl'e kur dis
grace, 11 disait des vérités :lU3tel'eS aux pcupIes 
et aux. rois, arce l'jmpartia!ill~ dédaigllcusc 
,J'un philosophc ulliqnclllent occnpé des inlé
JelS de la science et de l'J¡Ulll~lllité. Toute la 
prC8se fl'all<;aisc se péllétl'ai¡ de ses doctrines, 

(1) 1 vol. grand in,go, édition HAU1\fAl'i. 

(2) :; vo!. grand in- 8°, érlition HAU!\lA~. 
,\T\CIIlVEs. --- T. 1\'7 r,e JWH.\ls0'l. 

S;U¡S en C0I111alt¡'C l':mleUl' , qui ri\'ait :\ rl;C~tl't, 
cntoul'é de ~a famillc et d'un re¡it cerc1e d'amis 
dév'O¡H~S. C'cst El (ju'il reccyait une fois par 
sem::<inc les hommes les plus d:stingués de son 
lcmps, et les sayanls éiran3cl's dont aucun nc 
manqnait de venir lni rcndre hommage. La 
haute supériorité de 80n esprit se rérélait dans 
ces convcrsations intimes qn'il s:nait anime!' 
par des saillics orig¡nales, et une richessc de 
('elll1aissrlllces inépuisable. Il aimait ü railler 
les hommes tlll pouyoir, eL ii ne IaiSS:1it passer 
;¡UCHlIC occ:1sion de stigmatiser leg mauvais 
EHes ct les mauyaiscs mcsures CIl économic 
poii:iqnc, L8~; lo:s ele douane de la restaul'alion, 
dont !1fHIS sonITrons tant :111jourd'hui et gni ont 
• . 1 1 ' , f 1 f 1 l' eil;lr~;e ( e Ui'Olis SI 1lI1cSles ¡es crs, es ames, 

1 } ' , e "1 ' i 
(\3 ¡CSIJ:lliX, n ont pas en (1 :tc.rers:1!re p us 

pr[)n;):H·,:~. Nal n'a Lrayaillé a\'ce plus de 
l)('l'sé ... ér~mce it dépopubl'isel' la guel're, les 
entrares, les pl'ohibiliollS, ¿t faire appl'f~cier 
l'impo:'¡allCC des lravaux puhlic~, de) route, 
tles f':ln:tnx. L'administl'~t¡on acluelle de la 
~c, , }' r ' 1 1 l' I'~¡:ce n c~t qnc ;\pP,¡c~¡tlOn en gran( (eR 
l""""'lt=-a f.> 't'>',r.ó),p,(~", .... (l"nr> 0.()0 Ot',,¡H)O'e" ¡ ""LC¡) t~,~ d.,JLllI ",,, ".:,> <iwi> .. "<) .,. 

Jamais, d'aillclll'~, ü :nlcnIlC :wtre époqlle 
d~~ rhisto:rc, la scienre n'ayait el! l'occ:1sion de 
f;lire d:> pl us magnifiqnc;~ cxpórienccs. J~a splen~ 
{lcnr des é\'(~nemcllts politi(i!les lü!it derant la 
~l'~,\"¡ló des qursiions économiqucs eL sociales, 
ró);olnes on po;,ées d3llS les cinqnante années 
q!li Y!('nncnt de s'éceuler. A peine J.-B. Say 
ayait-il allllOncé h dcrni0rc heme dl1 systenw 
colonial, íplC nons pcrdiollS Sai\1l-Dom;ngue, 
et les ERpagnoh;, I'Amél'igue lout cntiere. 
L'Angleterre elic-meme était forcée de capi
filler sur ecUe gra\"c qucstion en modifiant au 
prolü de la liberté commercialc le monopole 
snr:n:né de la compagnie des Indes. La faillite 
des !l~nqHC:s prorinciales de la Gl'ande~Bl'e

tagnc et de ecHes de" ]~iats-Un¡3 lémoignaient 
\le la jU3tesse de srs YHeS en matiere de cré
dit; l'assoc¡ation des dOU:l:1CS allcmandes deve~ 
nait la premierc Pl'otcs¡ation officiclle des gou~ 
ycrnements contee le systeme prohibitif. Une 
simple querelle de tarifs a manqué jeter la dis
corue au scin de l'tmion américainc , el toutes 
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les tempetes :llIlOllcrll:'C's slIr nos t{:les lW COIII

lllencent a se dissipel' qu'en présence da SOIl

verain ll1altl'e (les penples et des rois, l'jctél'ct 
général de l'hulllallité. Ce sera l'éternel hon
nenr de J.-B. Sav d'aYoil' soulellll , démontl'¡", 

" 
proclamé l'excellence de ces principes, et lem 
domination irrévocable sur la politir¡ne (111 

monde; helll'cux s'il ayait réllssi ~l résoudre 
allssi complélemcnlles pl'oblellles redolltahles 
du paupél'isme el de la cOllcurrence. II a laissé 
ce He pénible tache a ses sllecesseurs , mais la 
sienne a été assez beBe et assez bien l'emplie 
ponr suffire a sa gloire. Je l'ai vn délournCI' 
les yeux du triste spectacle de la misere des 
classes ouvrieres en Angleterre ; illle la COII

naissait pas com,e nous dans sa hideuse pro
fondeu!'. Il n 'avait gardé sonvenir que des 
merveilles de l'industrie sans entendl'e le cl'i 
des souffrances qu'elle traine a sa suite dans 
l'état présent de son organisation. n admirait 
la pllissance des grands capitaux sans redouter 
leur despotisrne. Son creur noble et généreux 
compalissait vivernent aux rnanx de ses scm
blables; mais il lui était resté quelque chose 
uu fatalisme de Mallhus eL ue l'école écono
mique allglaise. Quand il yil s'élever arres le 
mouvement de '1830, les bannieres inconnues 
et mena<;antes des écoles nouvelles, il pal'ut 
éprouver une sor le de surprise; il ne voulut 
jamais aIler a la l'encontre de cet horizon nébu
leux derriere leque! on prétendait trailer les 
grandes questions ~le l'avenir. Il reCusa de se 
comrneLtre aree des gens qui De parlaient plus 
ni la languc éconornique, ni la langue fr::m
.,;aise. Il garda le silence le plus absolll. 

Déja meme iI éprollvait une sortc de lassilllde 
camée par son application continuelle au tra
vail. Le gouvernemcnt de juillet yenait de lui 
confier la chaire d'óeonornie polilique nouvel
lement créée :1U coll(~ge de Frailee, eL ii s'y 
était dérollé toa! enlier 3VCC sa fi(lélilé habi
tueHe au dewir, qU:l.ud la mort de 53 femmc 
le frappa du coup le IJlIs lurible. Madame Sal 
avait répandll sur l'existence de son m31'i 1m 
channe inexprimal;lc; elle réunissait au plus 
haut uegré la dignité uu caractere, l'élévalioil de 

1 'espl'i l, [a slln l'lici té bienveillante des manieres. 
Qual1l1 jc me rendis chez M. Sa)' pour lui offrir 
l'[¡onllnaw~de mcsregrets etllc 1111'S sympathies, 
il me l'cgarda fixemellt en ajoutalll avecl'expres
SiOll dn désesiJOil' ces seules paroles: «Que Dieu 
vous ganle ce que vous ailllcz ~ » el ilme serra 
cOByulsi"CIlH'nt la maill. Je vi;; qlle ce slolcien 
élait frappl~ Ü 1l101't. ])08 C(~ lllOlllcnt sa santé 
:dh toujours ell dl~di!lal\L. Plusieurs altaqncs 

d'apop!exie avaicnt cédé ali:\: soills de notre 
sa\'ant confrere, M. le docteur Duméril, son 
ll1édecin el son ami; 1I11e dernil~re plus forte 
que les autres miL fin ;', ses joun; le 15 no
yemure J 832. J.-B. Say ét:-:it ;igé de soixante
six ans; il laissait qllaLre enfanls, deux gar
()ons et deux filies; l'une d'elles était la 
fernme de l'hollorable Ch. Comtc , dont l' Aca
démie des sciences morales eL politiques devait 
bientot avoil' a déplol'el' la lllort pl'ématurée. 

Les services éminellts tIue notre grand éco
nomiste a rendlls Ü la sciellee 80nt désorrnais 
appréciés de l'Europe lout enliere, malgrt: 
l'ingratitudc ayec laquellc eerLains écrivains 
011t essayé de les rnécoBnaiLre. C'esl J.-B. Say 
flui a constiLué l'éconolllie }lolitiquc ü l'état de 
science d'application , en assignant au travail 
et au:\: capilanx lcur yél'Ílablc l'(¡\c dans la pro
duction industr¡c1le, eL en détcnninant de 1:1 

maniere la plus précisc les fonclions de la 
mOllnaic et les condiliolls dn crédiL; c'cst lni 
qui a fondé le nouveau droiL des nalions en 
frapp:mt dans sa hase le S}SIClllC suranné de la 
balance du commerce, source de t::mt de guel'res 
funestes et d'erreurs économirJues. Grace :t 
l'heul'em~c influcnce des écriLs de J.-B. Say, 
les peuples les plus belliqueux Ollt tourné ¡eUl" 
aeti"ité vcrs des travaux plus durables; la puis
sanee a pa8sé du COlé de la richesse. C'est sm 
la nature a préscnt qn'il est bcall de faire de;; 
cOllqu8tes; c'est en abaissant les monlagnes, 
en exrloilallt les mines, en ouvrant des C311aU\ 
eL des routes qtl'un peuple prollve sa sllpé
rio!'i!t~ et tl'iomphc de ses l'iVallX, Le Hhin, 
I'Escal1! , le DalluLc, eéS gl'anos f1ellrcs mili· 
laires sont uevcnus des lignes cornmerciales. 

La seu le qucslioll iU1pol'lanie que J.-B. Sa.'í 
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n 'ait pas pu résoudre, esL eeHe de la distribll" 
lion équilal)le des profils dn trayail, qui excile 
aujourü'hlli, ~l si juste lilre, la sollicilude des 
gomernclllents. Allssi Jonglelllps qll'il y aura 
des milliolls d'!tOJllliICS privés des prcllliéres 
nécessilés de b vic , au sein d'tllle société riche 
ue íalll de capilan:\. et de tant de machines, 
la lache des (~COJlolllislCS !le sera pas finie. La 
eivilisation cst appclée Ü couvl'ir d'nne pro
teelion COIlllllUlIe, commc fait le soleil, le 
riche el le patine, le fo1't eL le f:lihlc, l'hahitant 
des "iileli tt eellli des carnpagnc~. JI fandl':l 
hien réJléehil' IOlig!ClllPS clIcorc sur un sJS
teme de pl'OdUelion (lui nOlls force de ehereher 
oes consommatelll'S aux cxtrélllités du monde, 
qlland ~\ nos propl'es portes, an sein de notre 
palrie, nOllS avons des travailleul's qui man
quent de tont ! Le graml cflort des écollomis
tes de r écolc dc J. -B. Say n été (le conquérir 
la libertó pom le ll'avail; nolre tache ü nOllS 
sera de l'ol'gall!:;cl'. Pom al'rivel' a son but, iI 
a dli plm; d'ulle fois enlrer en llltle avec les 
gouYernemellts; pon!' accompllr nolre missioll, 
iI devient chaqllc jaur plus Ilécessaire de les 
aidcr. ;\lais eelle diHérence daIls les roles ne 
doit pas nOllS l'tndJ'c ínjllslcs el1ycrs la mémoire 
de ces illustres pl'édécesseurs ; Jes :úeux He 
sont pas moius dignes /le l'cspect dans la 
sciencc que dau!'; la famille. Qud éCl'ivain fllt 

d'ailleurs plus com;ciCllCiel1x eL plus respecta
ble (IlIe J.-B. Say? 11 est mort comlne iI avail 
v('~cu, {!d,~i('. a EC;j doctrines éCOllomiqucs} 
p!JiIo~ophi'llles , puIitifJ!les ; quclque pen sus
ceptilJle el lier, commc un homme stl¡, de lni~ 
méme eL <¡ni lI'a jamais haissó le front devanl 
aucun pOllyoir, peuple ou rois; l1lais loujours 
sincercment pl'óoccllpé des intél'cts de l'huma
nilé. Ses habiludl~s de travail 3vaient quelqne 
chosc de l'austél'ité de son (;araelcI'C; ses 
Iivres, ses notr~s , ses cahien; toujours parfai
tement en ordre, eomme ses idées, térnoi
gnaicnt :\ toute lieure du jour de son dévoue
ment ü la scienee. Il entretcllair. avce les plus 
grands écollomistcs de son tem))s une cor1'es
pondanee aClirc qui tcnait de la polémique, 
el dans I:HJlwIle il rx('('lIait a traile!' le;:, plus 

hautes quesLions. II élait classique en liuéra
lure, plus yoltail'ien que pl'otestant dan s ses 
el'oyances, el de l'école de Condillac en philo
sophie. En toule chose, d'ai!iclll's, sa tolérance 
était :\ la hauleur de ses opiniuns.Ene de ses 
paren tes , née COIflllJC luí dans la religion l'éfor
mée, mais ])(~~lUCOllp plus orlhodoxc, lui avail 
eJ1voyé une hible ::mnotl;c qllclqllCS jours avant 
sa mort. « Je vous rcmercÍe bcallcoup, lui 
é~ri\'it-il , ma chel'e cousino, du présent que 
vous m'avez fait; mais jo ll'ai p:lS d'inquiélude 
pOllr moa salut, tanL est grande ma confiance 
en la honlé infinÍe du C¡,l'atcm. Son existence 
m'csl ré,"éléc par sC's a::U\TCS, eL je n'ai besoin 
d'aucullcrévdatioll r1jU!' f~t\"Ó¡l' ce que j'en dois 
pcnser. Toutcfois il y a un puint sur lequel 
mes cOllviclions ont le hG¡~hcnr de s'accorder 
avec les votres, c'est que llOU::; tlevons elre 
remplis d'indulgence les uns envers le::; aulres, 
et faire du bien ¡t notre prochain selon notre 
pouvoir et nolre position . .J':IÍ l'intime persua
sion que cela f,ufllt pCH:l' (~¡.re sauyé, et il n'est 
pas possible qu'aueun de mes semblables soiL 
plus tranquille que moi sllr l'issue de ceUe 
question; mais en meme tcmps je sens une 
extreme reconnai~¡;anec 1'0Ul' lous ceux qui 
pensent, eomme YOllS, quc cela ne sllffit paso D 

J.-B. Say n'appartenait cn France a aucun 
COl'1):'; s::lv;;nt ; mals il élaií membre des prill~ 
eipales acadl'mies de l'Elll'0!.le; l'Academie des 
sciences de Saint-Pélcl'shoul'g , cclles de Ma
drid, de Berlin, de l\apics, le comptaient 
ayec orglleil parmi lel1rs associés. Sa place 
était marquéc au sein de l'Académie des 
sciences morales eL politiqucs ; mais ii yavait 
a peine quinze jours que eeUe savanie eom
pagnie vcnait cl'etre rélablic, qu:md la mort 
frappasubitementle granel économiste dontnous 
honorons la mémoire cormne eelle d\m confrere. 
eelte mémoirc nppartcnait de dl'oit a I'institut 
de France, par le talcnt de l'écrivain el la har
(Eesse du penseur; elle apparLient a l'humanité 
lOlll entiere p;-¡.r les services que J.-B. Saya 
rcndu8 au tl'a\'ail el ~ la paix, désol'lll:li3 bases 
immuables de 1:1 politi(lue des grandes nations. 

:\. DL\XQU. 
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I)OBLIGATION NATURELLE SELON LE DROIT ROl\lAIN 

Nous :\yons ~I cxam.incr comment l'obliga
gation llatmellc a at'~ envisagée par les jmis
consultes romains et par les rédactcUI's de notre 
Code, ~\ détcrminer quels sont les caracteres 
auxquels on la peut reeonnaltrc , et quels sonl. 
Jes cffets qui lui ont él{~ attribnés d::ms chacunc 
de ces législations. Nous ne pouvons liOlIS CIl

g3ger tbns eeUe recherehc a.YanL tI'eH avoir 
nettemcnt fixé l'ohjct. 

Le devoir est la regle :1 !aquello l'homme 
doit s::ms ceRSC vouloil' conformer sel) aClions. 
S'iI est vrai qu'il méritc, ('Il s'app1'oéh:1nL le 
plus possiblc de re type de pcrfection, illl'en 
cst ainsi qu'ü raison meme de la liberté qu'il 
avait d'agir autrement. Sans doute, les hOlIl1CS 
aclions ne resteront pas sans récompense el les 
mauvaises sans chtttirnent; la Ioi intérielll'c el; 

souveraine qui prescrit l,es prem¡eres et défeml 
les secondes, celle loi aur3 sa sanction; et, 

~ous ce rapport, 13 loi moralc f3it naitl'c 
des obligations 311ssi p3rf3ites que eelIes que 
consacrent les lois humaines. Mais 13 jllstice 
sociale ne peut prétcJldre ü sanctionner loo S 

les devoirs que notre conseiencc Hons révele : 
l'imperfection de ses moyens ~ssigne des li
mites a sa puissancc, 

Ainsi on compl'enu qu 'un gl'3mlllOmbre de 
préceptes mOl'aux SOllt rrstés et ont dú resle1' 
en dehors des sanctiolls de la loi positi\"c. 

(1) (cite dissl'l'tntion a obtenu le premier prix 
dans Ip ('onrrHlfS on\'11'1 rn 1RI¡O. :'1 la fl('nll f' de 

On lwut (lonr llil'e qu'au point de "Ilf' du 
Ul'oit positif, ces dcyoirs n'ohligcnt paso Le 
moL ohligation, en cf1'et, cxclnt absolumentla 
liherl(! de [aire ou de ne pas faire. ~nl n'est 
ohligé qlli ne pCllt ell'e conlrain!. Au reste, 
comme jI n'est p:lS de puisSanCe:111 JllOndí' qui 
pllissc rorce1' un homme a faire ce (IU 'iI se 1'e
fuse ohSl int':inellt ~I accomplir, il est birn en
tendu que les lois ne peuvent mettr,~ au servirf' 
des droi:s (¡ue des rnoy811~ ill(li1'erl); dc eOI1-

frainu~. La force puhliq\l(~, yenalll :tu 8eC()UI'~ 
des JC:crets de la jllsliee, pl'clldra SUl' les ¡,ions 
ce (III\m se rcrnse ~I donner, protégera les faits 
fJu'on lle vcut }las souffrir, fC1'3 aceomplir par 
d'antrcs et aux <lépens du déhitenr celIS que ee
luí-ei refuse d'exécutcr; OH plutot b cCl'litndc 
de ces résultals empechera qu'on n'ail besoin 
de recourÍr a ces cxtrélllilés. JI sufIlra presquc 
toujOm'3 de l'arret dll juge pOIll' r¡nc le cl'éall
eier rec,:oiye s3tisfaction. 

Le droit de saisir le juge de la prétention 
qn'on éleve est done le mOJen qui se présente 
d'ahord commc le plus propl'e :'t llollller du 
nerf aux obligations; allssi, tuule obligation 
ciyile engendrc-t-el!e UIlC aclion. L'actioll sert 
ü réclal1ler ce qu'oll n'a pas el ce (lu'on pense 
llevo ir outenir; mais si la chose a été Jnise 
(kj~\ entre les lll:1ins de la partie qui y prétend 
des droits el qlii~ cclui qlli a ¡i\Té eeUe ehose 

droit de l>aris, tlltl'C les docrclll's en droit et les 
;¡~pir;¡nt." au IÍ\lCloral. (jYolc dl's rdi/eurs.) 
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la l'épetc comme ayant été indliment payée, le 
prétendanl droit se trouve dans une POsilioll 
autre que celle Olt nons le placions lou t ;\ 
l'heure : la prcuve de son dl'oit lui scrvil':1, 
non a obtenir, mais á I'etellil'. JI se }len!. allsú 
que celui :Juquel on demallde l'acquiHclllcllt 
d'nnc obJigation, ait oroit d';lgir rCCOll\'ell
tionncllelllen t cOlltl'e le demandeu!', pour ob
teIlír des quantilós sembIables a ccHes dont iI 
cst lui-meme débiteur. Dans ceUe siluation, iI 
}lomra compensel' jusqu'á due cOllcunence les 
quantilés que lui demande son créallcier, avec 
eeHes qui luí sont ulIes par cclui-ci. D'oü 1'on 
voil que si l'action esL le mOJen le plus direcl, 
le plus onlinairc d'oLlellir l'exéculion des 
obligaLions, elle n'est ccpendant pas le seul; 
el pour parler le langage du droit, l'oLligation 
])eut, plus u'une fois, etre poséc comme excep
tion. 

TOIILe ohligalion gara!ltie par l'un et l'autl'e 
llloycn, esl une oLligalioll civile; ceHe qui n 'esl 
assurée ni par l'UIl, ni par l'aulre, pcut eLl'C 
désignéc sons le nom d'obligation moralc, 
¡¡alurcUe ou de conscience. . 

lUaís, dans le Iangagc dcs jUl'istes, elle n'est 
IJoilll pl'OprcIllcllt lIne ohligation tant qu'auclll1 
faít IlOll\'cau nc vienl la fortille!'; elle ll'est 
pas maticl'e de droit. Entre ccs deux termcs 
extremcs, l'ohligaLioll civile ct le dcvoil' de 
('onscicllcc, l'lIllC Illunie de lons lcs moyens 
d'cx(~eutiol1, l'anll'e dépourvu de toute em· 
cacité, y a - t - il, peut - il Y a \'oir quelque 
tCl'Il1e moyen'? La loi qui refuserait a une 
obligation la force de servir comme action, 
pourrait-clle lui donner la force de senil' 
COlllll1e cxceptioll et l'éciproquement? On ne 
"oit p3S, all premier aspect du moills, quels 
moti1's pOUi'l'aicllt autol'iser une sembIahle COlll
hillaison. On TIC com prend poillt, en effet, 
P0l\l'(luoi la loi penncllrait de faire indireete
lllent ce qu'elle inten]it de faire dircctement, 
eL 'rice ursa. On ne yoit pas eommellt, par 
cxrmplc, elle dénierait l'aclÍon eontl'e un mi
JICUl', aíln d'éviter un déhat sllr l'appréciatioll 
de sa capacité réelle, et comment elle pcrmct
lrail ce déJJJl :1 celui quí, actionné par l'inca-

pable, opposerait une execption dont la force 
serait suhol'donnéc a la preuve de cette capa
cité. II semble que la loi ne saurait admeLtre 
ce!. examen eH un cas, et le Uéfendre dans 
l'aULl'c, salls se donner UIl démenti ü elle
llleme. CcHe contl'adiction parait impossiLle , 
dalls une législation élUanant tout entierc d'UllC 
mCllle somcc. 

~Iais , si ron suppose une constitulion poli~ 
tique lelle, qu'a cóté d'un tIroit :mtique el. 
inflexible d'ou toutes les aetiolls doivent déri
ver, se trouve plaeé un magistrat investí dH 
pOllvoil' de tempérer ce droit rigoureux par les 
inspil'aLions de l'équité; qui ait , pOUl' exercer 
ce pouyoil' , la libre disposition ues exceplions , 
t:lndis qu'il ne peut qu'en de rares circon
s tances introduire unc action, 011 comprendra 
sans peine quc, dalls une scmbJable organisa
tion législative , tel fait qui n'avait pu douller 
naissanee ~l une aetion, ait la force, cepelluant, 
de produire ulle exception. 

TeIle est la condition soeiaIc qui s'est réa
liséc dan s Rome; elle donne l'explieation dela 
place qu'occupc l'obligation naturelle dans la 
théorie du droit positif sur ceHe matiere. 

En effet, toutes les fois qu'une obligation 
non sanel ionnée par le tIroit civil était recon
nue et protégée par le droit prétoricn , elle était 
alors douée d'une demi-efficacité qui la pla«;ait 
dans la position mixte dont, Ú lJriori, nous 
n 'apereevions pas le fondement , mais qui s'ex
plique a merveille par les faits historiques que 
nous venons d'indiquer. eeUe obligation natu
relle devenait ainsi tres-réellement matiere de 
droit; llOUS poU\'ons done, des a présent, la 
chel'cher dans les textes des jurisconsultes. 

St::GllO:'i 1'". - De l'ubfi!lation natnfelle en droit 
romain. 

.l'aper00is qnatre sourees possibles d'oLliga
tion nalurelle : '1 0 les manií'estations de la vo
Ion té non conformes aux conditions voulues par 
le dl'oit civil; 2° les contrats consentís par dcs 
personnes frappées d'une incapacité générale 
ou l'elati\'c; 5° les obligations repoussées par 
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une exception perpétuellc; 4° un dcvoir pré
cis mais non obligatoire. 

S 1re. Obligations natmelles l'éSllltant d'une volonLé 
m::nifestée sans les formes de dl'oit civil. 

CeUe volonté peut avoil' étó manifestée dan s 
des cOTlYcntions ou dans des acles de disposi
tion entre-vifs, OH Ü canse de mor!. 

Voyons d'abord Ir premicr caso 

L .- Des p3ctes. 

Dans le ol'oit eiyil de Rome, la simple con. 
vention n'oblige pas ; il n'y a pas o'action fon
dée sur l'allé~ation d\ll1 mullid consentcment. 
Les instituteurs de celle législalion avaienl 
pensé sans Joute que toute obligation étant 
une chose graye, l'esprcssion peuL-eLre incon
sidérée d'un conscntcment ne devait pas suffire 
l)our lui donnel' une force légale; qu'entre les 
hommes de bOlll1C foi, les conventions n'a
vaient pas beso in d'ulle garantie judiciaire pour 
produire lem effct; et que, vis-~I-Yis des au
tres, la prudence CGmnWIHlait de prendre des 
précautions; qu'il fallait é"iter le double dan
gel' de laisser s:o.n8 garantie les promesses les 
plus sérieuses , el el'ou \Tir la porLe aux deman
des déloyales qui s'aatol'iscl'aient de quelques 
paroles fugitivcs , el'une adhésion donnée sans 
COlHH':qucnec. C'csl pounluoi la loi prescrirait 
certaines formcs auxqnelles le jugc devalt 
reconnattre l'intention só'ieuse de s'obligel'. 

Ceue forme fnt la stipulation. H n'était cc
pendant pas indisp~;nsa!Jlc qne [oules les CUll

ventions devillsscnt des stipulations po!!r avoi!' 
la force d'obligcr. D'alltrcs faits pOllvaicnlleur 
imprimer le caraCLl'l'l~ ohligatoire. Si une pel'
sonno avail d~~jit li\Té S~l cllose a une antre , 
chez les Romains dunL l'espl'it était peu libél'al, 
on n'était point d¡slloSÓ ~t supposer que ceUe 
livraison avait en lieu dam; ulle intenlion purc
ment gratuitc. L'allógation d'un engagement 
contracté en vne d'un cngagcment l'écipro(ple 
dont le fait accompl; ou b chosc livróc n'élait 
que l'cxéeuLtOil, prej;~\:t Ull l':\t'aclel'e de pro
babilité qui d~Y;\it :lU nwins I'ail'e ~ccllciitil' la 
prem·c dc l'ob]j;~al¡oll. Oll tliL aion; que la 
('Ol1\Tlllioll :t tute C,\'l:iC (itl r¡1U1 WbC5t causa); 

elle naH d'un contrat, elle produit une action. 
De ces conventions, quelques-unes, comme 
étant les plus usuelles , ont l'C<;U un nom spé
cÍal ; ce sont : le mut1/um, 011 pl'ct de con
sommatioll , le cOlllmodat , le dépót, le gagc , 
contrats qui, rcposant lous qualre sur la tradi
tion faite d'une chose ~I rcndre, ont pris le 

nom de contrals I'éels. TOllS leR autres rentrent 
dans la classe illimilée des contra/s innommés, 
qu'on a l'amenés a quatre cllefs, p~lr ces indi
cations g(~néralcs, do ut des, do uf {acias, lacio 
'ítt des, facio tll {adas, el dOllt 011 poursuit 
l'cxécution par J'acLioll }Ji'{CSaiJilis t'c)'bis. 

JI est tres-probable (]lH; d;¡¡:¡; les prelJli(''I'cs 
pt~l'ioJes du dl'oit I'omain, ces cOllvelltiol1s 
avaient seules la force ohligatoil'c, qui repo
sait sur ('un ou l'autre de eCti fondements, 
la cause OH la stipulation. Mais bientot la 
fl'équel1ce de cel'lains engageBlenls, Icm utilité 
pOUl' le commerce , durenl fail'e s,~nlil' le he
SOill de les l'cndre obligatoil'es , ilidépendam
lllcnt de ces cOlalitiolls. La vente, le 10uage, 
la société, le mandat, bl'isel'cnl les en:l':lves 
dans les(luclles le droit civil cmprisounait les 
~lU[ res corrreli LiollS. Ces conl ra ls se pa8~an t 
souYent entre Homaiw, el ('~lran3CI'S, il Ltliut 
les dispellse!' des conditioIls allxquelles étaiellt 
asll'c:Jl[s les cOll!rats <.In pur droit civil; et il 
fu! 1'eCOllllU qu'ils scraient parfails par le seul 
conscntement. 

C'était crécr des pactes ohligatoires. Le pas 
élait immense, ilIle fuL }las sallS dOllle franehi 
d'Ull seul coup. L'on pcut raisulIllablement 
pense!' que ces quatre pactes ll'onl éíé que 
sllccessivement élcvés a la digniLó de contrals, 
el que 1'on11'e dan s lequel ils SOllt )lrl'sentés par 
Caiw; est 1'on11'e chronologiqlle guiyant lequel 
s'est opérée eeHe tranSfOJ'lllaLioll. 

Elltin la convclllioll donl 011 dl'e¡;se llll éCl'if. 

1I 'est plus suspec le de la légerelé qn 'OH suppm;c 
dans un simple pacte; allssi yoyons-ilOtlS que 

Irs detles qudeonqucs constatécs wit dalls les 
itumina {I'(/Hscl'ijiti'ia, soit d:lns leR chirogra
rha eL S!JiI!Jmp/¡a, pouvaiCIlL eLl'C cxigées par 
une aelioll; d'olt lIall une qu;¡lJ'iellle classe 
lrohli"at¡oll~ : 'j/UI; littcris C'1)!1/'(I!IIO/(ltf. 

u 
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La convention qui ne renlrail dans aucune 
des quatl'e calégorics que je ,icns ¡]'illdiquer, 
était dépourvue d'un mOJen dircel d'exécutioll, 
en d'autres termes, de l'aclion. Tel est le 
pacle. A cel étaL du droit civil, le préteur ne 
voulail, ne pouvait peut-clre rien changer 
direclement. Il Ile pouyait, sans conlrarier 
ouyertement la législation positiye, dire; « Je 
donncrai aclion pom les pactes. JI L'aclion 
devait se fonder dirccLement OH par analogie 
sur les obligatiolls rcconnues par le droit civil. 
Cependant, le pl'étcur tcndait sallS ccssc ~I fairc 
domincl' les principes dc I't~(l11ilé; il avail au 
servicc de ses nICS 1I11 IllO)Cn puissallt dc 
tourner Jes difficullés qll'ilnc pouvait yainere; 
eonlrc l'action dont il improuvait le príncipe, 
íl donnait l'exception. C'est ainsi, cn pal'tiCll
lier, que les pactes acquéraient ceUe etlicacité 
que l'édit leur asslJl'ait en ces termes si con
llIlS ; Pacta cont'cnta quro nequc dolo malo, 
l1egue adVei'SHS lr:gcs .. , (oela erttllt sen'abo. 
J)'ou il résultait qlle si, par errellr ou YO lon
tairement, celui qlli s'était ohligé par pactc 
venail a payer, les répétilions <Iu 'ji anrait voulu 
excrcer sur ]e fontlement qu'il ne devait pas 
ce que le dl'Oit civillW le fon;ait pas a exécu
ter, ces répétitionsélaiellt lIeulraliséespal'l'ex
ception dolirnali ou pacli convcnti. 

De lIu~me, si b personne uhligéc \lar \Ill 

pacte devcnait, par UB événement queltonque, 
créanciere de celui envers lequel elle élait 
ainsi ohligée, pOlll' des quantilé~ semhiables 
~ celles dont elle élait tenue, el qu'elIe vOlllút 
agir contro lui, celui~ci était admis a com
penser sa elctte avee sa créance, en opposant 
l'exeeption de pacte, et meme sans le seeoul'S 
de ceUe exception, si l'action dirigée contre 
lu~ n'était pas une actioll de droit strict. Ces 
deux effets, qui, comme on voil , se ramenent 
logiquement a la meme somee , permettcnl de 
considérer les pacles comme donnanl naissaneo 
a des ohligatiolls qll'on a appelées natul'ellcs, 
et qui reslent également distineles des oLli~a
tions civiles qui ont :\ leur senico des moyens 
directs cL indirects de conlrainle, el del)' de
voirs de conscience, élllxquels le droit positif 

n'altribue aucune sorte d'effet. 
Si j'avais a faire l'hisloire des paetes, je 

dil'ais comlllent la loi elle-memo en saisit quel
ques-uns pour les faire passer dans la classe 
des contrats consensuels, ou, ce qui revicnt 
au meme , en fit des pactes lég1·times. Comme 
je n 'ai a considérer cette matiere que sous le 
rapport de l'obligation naturelle, je me con
tente d'indiqller qu'au temps de Justinien, on 
trouve dix exemples de pactes rendus obliga
Loires par des constitutions de divers empe
reurs. (V. L. 50, de Usuro el {ruct.; .L. 7, fi' 
de J.Yattl1·co {amore; L. 12, Cod. de Usuris; 
L. 6, C. de Dotis promiss. ; L. 35, de rlona
lion., etc.) 

De son coté, le dl'oit prétorien s'ellhanlis
sait ~I donner action pum le pacte de constitut 
eL de flage. De plus, ji était ~dmis que iOUS 

pactes ajoutés illCClliincnl. i\ un eontral de
valent elre cOllsid\~rés COI1lIllC illh{~rellts it ce 
cOlltraL, el participer cOllséquemmcnt a la 
force obligaloil'e donL ii élait doué. Il en était 
ainsi, du moills, dans les aClions de bonne fOl. 
Dans les auLrcs, le pacte ne pouvait ll10difiel' 
la condalllnatÍon qu'autant qu'il diminuait 
l'obligalion tlu Iléfendeur. Je ne cite que pon!' 
lllémoirü les pactes qu'oll a aussiappelés légi
tiHlC;j, et qui, an lieH de dOllnCl' Hile aetioll , 
l'éteigllclltipso jure: Lex cOllllnissaria, in 
dicm addictio, lJaclum ne (Ul'ti, ncinjuTiaruln 
agatar. En résumé, quatre conlrats consen
suels, six pactes légitimes donnant aClioll, 
qualre pomant éteiudrc cel'taines obligations 
de plein Jroit, puis tous les paclct> ajoutés 
incontinellt aux contraLs de bonne foí, 
llH~me ceu'\. :ljoulés au:\. conil'ats de dl'oit 
striet, quaud ils tendaient h dimiiluel' les 
deLLes : tel est l'ensemble as¡.;cz considérablc 
des dérogatiolls railes au pl'iucipe que les 
pacles u'obligent que par le secours de l'ex
cepLion. 

Cest quand elle !le ren traí t dans aucune de 
ces dérogatiolls, lf lié) la mula concentio pro~ 

duisait une obli3atioll nalurelle, laquellc, a¡nsi 
liue l'attcslent Paul et Juliell, se l'ccollnait ~t 

ces dellx caracteres 'llt'elle 1\(' prütlu¡t pa~ d'ac-
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tiOl1 el que le payemcnt n'en peut elre répété. 
(L. 10, de Ohl. et act., et L. 16, ~ 4, de 
l/idej. 

JI. - De la volonlé m:mifeslée daus un leslaulCut 
non conforme aux l'rcs~'riptions du dl'oit civil. 

1):111S ecUe matiere plus cncore que dans 
('elle des convcllliow;, le droit civil ayait en
touré la manifeslation de la yolonté, de formes 
soIennellcs. Pour flll'un testamcllt füt vabLlc, 
iI dcvait s:1tisfaire aux conditions intl'inseques 
OH du fond, et aux conditions exlrinseqlles 011 

de la forme. Unc de ces conditions IW[l l'cm
pIie, la succession étlit défél'ée aux hériLiers 
légilimes. POUl' tempérer eeHc l'igneur, ic pl'é
teur aurait pu recomir aux remedes que HOUS 
l'avons YU employcl' pou!' les pactes; s'il eút 
slli,i ceHe ,"oic, la mati¿'re des testamcnts eút 
ouycrt une l3üurcc féconde d'olJji!!'atiolls natu-

v 

rclles. 
?llais ici, ii :l pl'océdt~ plus din2Clcmellt; il 

a dit ql1cllcs comlit¡ons lui parais:saicul n~c('s
¡;;\il'cS pOIa' que la yo¡ur;¡~ des l('~!atL:u¡,s dú~ 

~'e\éculel'; el quand il a tro1lY~ ces cOlltlitiollS 
l'emplics, il a dn:lIlé , ¡JOB pas tllle C:'~I'('pti(¡n, 

lllais Ull dl'oit acije qu'il a appdé ]Jo:;SCSsiOIl 

dc lJicns. II cst eiair , d';1pj'i~s cch, quc L~;.; 

lJ(~¡,itiers 1\;3it:mcs !le pOI1\'aicnt jalllai;; \~[i'e 

tellus d'unc obligatioll uaturd!c yis-iH'is dCá 
hérilicl's ins(itul~S par testamento Cal' de deu\ 
choses l'une; Otl le lestament Jlré~;cllt;lit !es 
eomliliolls cxig{'cs par le Pl'étClIl', el ab1'::; 
l'exécutioll eH élait ~ssurl~c aussi éllci'gique
llICllt que ccHe tl'UIl teslament cn lout con
forllle aux preseriptions du uroit civil; oa bicn 
cet acte He satisfaisait pas 1l1(~tne au\ condi
liolls du droit honol'ail'ü, el alol's les dispoú
t ions qu 'il con terui ¡ l'csLaicn [ priyées de ton le 
cmcacité; ie p¡-(~telll' n'aeconbit ;H1X hél'iticl's 
iJlslitués ni l'aetion ni l'exceplion. 

r\ous ne devo!1s pas quittcr ce sujct S:lIlS 

parlel' d \1 drui t q lW la Ioi Falcidie eL le 
S. C. pég~~sicn donnurellt :lIlX hériticl'S vis-ü
vis des légalail'es el des ildóicomllli;~,':iircs; 

GH' Ol! a agil!~ la qu('~¡ ¡OH de iiayoil' si ron pou
,,,¡it (u1l0ilhTI~1 C'Co h0rittCl0 CUHI!Ilt: ubJj!":~i . () . 

llaturellcmcnt a exécuter dalls Iem intégralité, 
les disposi¡ions da testateUl', sans profiter de 
la rétcntion quc ces ¡oís lell!' acconlaíent. Sur 
ce point, les tex[es paraissellt en oPPOSitiOll. 

Panl nous diL (Senl. rec., lib. 4, tito 3, § 4) : 
QUllm lolam hecredilatcm l'eslituit, CUln qUGr

tal/! relinerc ct pegasiam deb ttiúet , si non 
relineal , repclae can! n01l 1JOtesl : 1/[(; 

enim indebilum solvisse videlul', q'ui plcnam 
{tdcm defHncto llrmslare rIlaluil. La loi pre
mieJ'e, a\l Code ad leg_ Falcid., confirme 
celte Opillioll : Scire deúes, omissa Falcid'ia, 
quo plcniol'em (ídem 1'('sLÍtll(?)idm ]Joi'tirmis 
c.l'hi beres, nonridcri: plus debilo solu{ll1J1 ('sse. 
Mais la loi D du meme litre dit : J""ITOl' {acu: 
qlwrlw ex causa fideicommiss'¿ non reten[(1' 

'f'epelitionem non impedit. Ccttc ocrnierc déci
sion l'üjelte le caractel'e dislinctif des ob\iga
li01ls lIatl1l'elles, flui consiste en ce que la 

j • 

répélition de ce qui a étó payé n'esl poinL 
atlmise, quclle que soit 1'c1':'elll' qni ait étl'~ 

cause de l'exécution. Ce caractcl'e scmhlc etrc 
l'CC0I1111l par lcs denx te\tcs }lréeédenls. La 
suite de la loi U cuncilie el explique lout: J" 
aulem (luí sciens se ]JoMe Tetinel'C , 11 11 ilJC/'swn 
I'cstiluit, cOlldicliollcm mm ltabel; quim ctiam 
si jus i[jIlOJ'at'cl'il, ccswl )'cpctitio. 

Ce u'cst uone fju'aulanL que le paycment a 
ét(~ rait en eonnaissanee de cause, que la n'~pé
lilion esL l'efusée. II ('st Hai que la déci~i(jl! 

esl la lfH~llle au cas ol¡ lc paycment a en lieH 
pa!' CITClIl' de droit, bien (lue eeHe·ei , il fallt 
le rcconnailrc délruise le conscntcment 3utallt. 
que le dótl'uit l'Cl'feUr de fait. Mais la diífórence 
entre les denx cas ticut ¿¡ un s\stcmc ~énéral _ 

J u . 

d'apl'es le(!llcl l'eiTcur de dl'oit n'esl jalllaió 
une cau:;e de restituLioll. L:l diiJiclllté le plm; 
SOl! vell t imillcihle de yél'ilier si l' ClTl'lll' ti e 

droit existait OH si ellc n'existait pas ; l'espetl~ 
de faute qu'oll pent imputer a celui (lui e~it 

rcsté dan s l'ignol'ancc du ({roit , lorsflu'il ayait 
les moyells d'en SOl'lir, ont d{~termillé á COll

sidéI'er l'el'l'Cllr de droit sous un autre point 
de YHe (IlIe l'elTcur de fait. 

()uoi t¡ll'il en ~oil, il reste é\'idcllt tpIe la 
Lculté ill(IUtluilc de rctclIir L: qll:ulc t-\lcidiL 
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oa trébellianiquc, constitue un droit auqucl 
l'héritier institué peut sans <loute renOllcel', 
mais dont il ne peut eLre <lépouilIé malgl'é lui, 
sauf le cas d'el'rcul' dc droit. Nous n'avons 
pas ici l'élément esscnticl de l'obligation naLu
relle. 

:; ~, Des conrenlions passées pal' des pcrsonncs frap
pécs d'nne incapacité absoluc OH relalivc. 

I. - Le pupille. 

L'incapacilé qui ne permet pOillt all pupillc 
de s'engager sans l'aulorisatioB un tutClIt' est 
!'ondéc sur llne prósoll1ption qui pcuL n'etro 
pas conforme ü la \érité; mais ii cst {;videllt 
quc lors(luc le pupillc aura eontracté senl , OH 
ne s3l1l'ait cll'C admis Ü pl'ouver qu'il a agi 
avec un parCait discel'ncment. La pl'ésomption 
a justement pour objet d'évitcl' ces appl'écia
tions individuelles. 

L'engagemellt contraeté pat' le pllpille Be 
peut done (lonnc1' d'aclioll cOlllre lui. Le faiL 
d'cxécution ne donne pas plus de force ü ce 
lien sans consislance. Cellx qui ~HIront 1'e<;11 
un pupillc sero1lt passiLles ue la rcvcndication, 
~'jjs ont encore en lcm' posscssiou les choses 
lJayócs, el de la condiction, si ces objets ont 
été consommés. 

C'est ce que dit Ll'es-positiverncnt l\ératius 
dans la loi 4, fl' de COJl(lic t. úulcb. qttorlzmpil
I,(,s úne luloris uuctul'italc slipttlanti promi
,;c/'it, solccrit , repcLitio esl; et la raison qu'jl 
en 001l11e est précieuse ü recueillil' : qll¿a nec 
Na tllm debel. Ce textc est en harmonie aycc 
la loi 09 dc Obl. el acto Au contraire, la loi 
4-], fÍpr. dc JUl'cjurando, etla loi 21 fl' ad lcg. 
Falc., considerent le pupille comme él::mt 
tCIlU naturellemclIl. 

~bis iI úSl ;1 l'cmarqucl' que Hulle part, 
cependant, Oll 11C ll'ouve que le payement d'ullc 
semblable 'obligatioll lIe puisse ctre répété. 
La loí 42 ne regarde ceUe obligatioIl comme 
naturelle que pour arl'iver ~t ceHe conséquence, 
que la caution intel'vcnue ne pouvaiL pas se 
déchargcl' de son obligation. Dans l'autl'e loi, 
Paul supposc (lile le pupille qlli a cmprunté 
diJ; :;allS l'autorisatiol1 de oon tutCUl') l'cc;oil de 

celui qui lui a prelé un legs, fait it condition 
qu'il payera les dix empruntós. 

Le jurisconsulte décide que le payemcnt 
fait par le pupille remplira deux objeLs diffé
rents : l'acquittement d'une delle naturelle 
dont le montant viendra augmenter le patri
moine du défunt, et l'exécution d'ulle condi
tion qui donne le droit de demander le legs. 
Dans la loi 44, ff de Solut., Marcien s'explique 
dans le meme sens. Au titre de la novation , 
L. 1, in fine, nous trouvons encore comme 
exemplc d'obligation natureIle l'obligation con
tractée par le pupille. La meme idéc est eXpl'illll':e 
par la loi D5, § 4, ff dc Soltll. Aprcs ayo ir 
énuméré les modes d'extinction de l'obliga
tion principale, Papinien termine par eette 
conséquence : que la coulion dtt pttpillc sera 
déchargéc par les mcmes causes. Le B1elllC 

Papinien , dans la loi 2t>, § 1, fT qtlondo dies 
lcg. ced., dit que le pupille qui a empnmlé lle 
doit ríen, nihil debet; mais il indique c1l3uile 
qu'il est oLligé naturellement. 

Ces décisions sont-elles illconciliaLlcs , eL 

fau t-ill'eCOllnaitre que les j urisconsllltes I'olllains 
étaient divisés d'opiniol1s sur un point ausú 
capital? C'est ce qu'il s'agit d'examiner. J';1i 
déjü Boté que la décision de l\ératills, qui 
donne la répétition au pupille qui a pa}é ulIe 
deLte con tl'actéc san s aulol'isa tion, n' est n lI11e 
part cOlltl'editc. D'ull autre coté, :111CUlI lexlc 
Ile l'efuse ;t l'obligatioll dl1 Pllpillc la p08sibi
lité d'ctl'e cautionnée, d'etl'e novée, d'etl'c 

considérée, apres payelllcnt volontairc, CUlHllW 

augmentant lc patl'imoine du créancier. 
.Maintenant, la décision de Nératius s 'ap

puie sur ce qu'il n'y a point d'obligation 
naturclle ; ceIlcs de Paul et de Mal'cien se fon
uent sur l'existence de eetle obligation. Il me 
semble qu 'iI n 'y a que cOllfusioll dalls les trr
mcs, confusion qui s'cxpliquc parce que la 
langue latine n'avait qu'un mot pour exprimer 
deux idées que les jmisconsultes n'ont cepell
dant pas confondues. Entend-on par obligation 
llaturelle ceHe qui, sauf l'action que le droit 
eivilllli refl1sc, jOllit de lous les autres effcls 
que protluit l'obli¡;ation ci"ilc, (lui les produi L 
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sans I'intervenlion d'nn consentemcnt nOll

veau? Néralius a raison, l'ohligalion du pupillc 
n'apparlient point a ecHe cb;se. COllsid~re-l

on, au eontraire, eOl11mc oLlig:\tion 113.tul'elle 
tout raiL proprc a cngagcr la consciellce tI'un 
homrne de bien? A ce point (t~ YUC , te Pllpille 
qui a agi aycc disecrncmcnt es! natUl'eIlement 
oLligé. !Ibis le moL oblig:1lion perd iei érillcm
llIcnt toulc S3. force, pUÍsfl'le le rait qu'il dé
llomme ll'est appelé :'t lworlnire auculle espeee 
de cOlIll'ailllc. Est-ce :\ dil'e que les (L~cisjons 
données sur le fondcment de l'existence de 
celle ohligation soient Ill~Hl":lises? non; cal' 
s'il e~t Hai que pcrsollrlc n'csi fCl'eé cracquillel' 
ces oLli3ations, il n 'cst !n~ llwiw; cert~¡in que 
chacnn esL lihre de le fail'e. Si 011 le fait, le 
droit ci"ii lIe pcuL qlle s~wcl¡{)nlll\l' ceHe exé
cUlion; ce Jl'est qu'ulle l'cnonciation ~\ la fa
culté (pJ(:~ la luí laissaiL de paycl' OH de lle pas 
paye¡'; c'est ceUc renol1cialioll qui oblige. 
Maisl'obligation, dalls le sens pl'opre du mot, 
n'existait pas a\-aIlL elle. Cetle explicatiun 
rcssort, dll resle, 3ssez clairemcllt de ce fJue 
dit Papinien dans une lui Mjú citée (L. 2J, 
~ 1, D. Q. d. l. cedat) , Je dOllllC, par mon 
teslamcnL, ü Tilius, cc que mc doiL Seius. 
Cclui-ci est un pupille ¡¡lli s'est cll;agé enyers 
moi san::; autol'isatioll, el ([tli He s'<:81 puint 
enrichi de rempI'llllt qu'illll'a fait. Titius a-t-il 
le droiL de l'écialllCr quclque chose? non; cal' 
je llli ai légué une cl'6ance qui n'en est pas 
lInc, puisqu'il Il'y a :ll!Clln moyen de COl1-
tl'ainlc COll[l'e le pupi:lc. 

Si ccpendant eelni-cj pa)ait ... , lc le;;s de
H;¡it :1101'1; ayoit· son efT~L, el Papiníen diL : 
QIl'OIl l'interprete a!ol's COIllille si le testatclil' 
:lvait é(:riL : Tilia dalo qtlod l)~lpill¡¡s sulecrtt; 
ce qlli l'CVieHL ü dirc que k legs et;t raíl SUliS la 

condilioll : Sil plalt (t 8eius de pavero Fixéc 
en ces lernll:s, la posilion de Scius ll'cst cel' 
tainement pas celle tl'un homme ohligl~. 

En r(~slllné, l'engagcmenL du pupille non 
autol'isé Be donne pas attion ronlrc JUl. Le 
paycment glli en serait bit par Cl'reur serait 
)','~pC'¡é, le débilcllt' dn plIpilic nc pouJ'l'ait lui 
en opposer la eorupensation. D'un :lutl'C colé, 

cet en3agement pourrait ell'c b base d'une 
constiluLion OH ti'une IlOyalion de la pal't du 
Pllpilie devenu pubcrc; jI pourrait eLre le sujet 
d'un gage el tl'lIn cautionnerncnt. 

i\ulIS avow; supposé daIls loutc ceUe discus
sion, que le rllpille ne s'élait pas enrichi par 
suite de son empl'unt. C'est qn'en effeL, depuis 
le l'escrit d'Antonin le Pieux, l'obligation du 
pupille, fjualenus locupletior (ac{us est, esl 
deH~Il11e unc vél'itable obligatiol1 eivile, puis
qll'elle a élé munie de l'action. U1picn indique 
de la lllanii~l'e la plus explicite l'introductioll 
lb ce dl'oit nouvcau Y. l. J, ]H'. eL § t D. de 
.lue!. {al. 

Si nOlls !lOUS l'eportiolls :1 ulle l~po(IHe anlé

ricure ü cette COllt;titlltion, c'est alol's que 
llOtlS tromcl'iol1s lcs vrais éléments de 1'o1>li
g;llioll naturelle dan S l'empl'unt qui enrichit 
le pupi!le : d6ni Ú~ l'actjoll d'ulle pal'L, COffi

pcnsation eL exccptiun ü la l'épélition de l'autl'e. 
Ce chan;,)cmcnt dans la législalion romaine !le 
pellt-il pas servil' cllcore ~l expliquer le pen 
d'harmonie qui existe entrc les jurisconsultcs 
pour car:1ctériscr l'obligaL:on ou pupillc? 

Il. -- D2 l'inl<'l'<lil et du fOllo 

1I Y a moiw; de dimclIl!C~s sur les effets de 
l'obligatioll COllll':tcLée par le pl'odigue auquelle 
préteul' a intcrdit l'administration de ses hicllS. 
Cet état le mel dans une incapaeité absolue tk 
s' cngager valablemen t; et comme ceUe incapa
cité cst creé par le d0creL <.Iu prétcuI' lui-meme, 
011 cOI1<;oil bien flue celui-ci He dcvait atlribuer 
aucun -effcl ü l'engagcment fOl'mé au l1lépris 
de cclte intenlictíon. Aux termes de la loi 6, tr 
de rabo ohl., l'oLligation csl fellcment null~, 
qu'clle n'est pas mcme susceptible d'etl'e cau
tiOIl!H'~C. rIpien l'assimile ü eclle da fon , 
donlles eOllVcntions 80llt cOllsidérées COll1llle 
non ayenucs ; par celle r:lÍson simple qu'elles 
sonL {lt'~lltH~eS de la condilion essentielle de 
touL cn~ageIl1enl, la volonté intelligente. 
Fidcjussoicm IIcápcl'e non polest quia ... nec 
1lfgoLÍll1n (111 i'! e'ln ull wn geslum inlellig itui' 

(L. 70, ~ /1, de rielej.). ?\lais le furiellx commr 
l'intcrdit el le pupillc) peuvcnt etre tcnu~ 



non ex convenlione sed e,x re, aillsi (Jlw cela 
cst expliqué dans b loiW, de OMig. el act., 
el dans ce cas, ricll lW ¡;'0l'POSC Ü l'illtervcn
tion dc {olJLes les acccssions (lui pCUYClIt garan
tí!' ulIe ohligaíioll c1vilc. 

'l!I. --- De l'escJarc. 

: .'t.:i5c1ave, I1'ét:ll1t pas personne civile, ne 
pcut contrae ter un engagelllcnt SllscepLiLle 
d'etre reeonnn par le droit civil. Quels hicllS 
offrirait-il ~l la poursuitc des créaneiers, lui 
qui n'a pas de pall'imoine? Cl'pendallt, cel. 
esclave pOllvait ::trl'rrcr un jOll!' ~t la liberi(~ , el 
memc , aV:lllL d'(~l/'(~ ;lÍl'l':lIl('J¡i, iI poü"ait 
acq!lérir, sinoll 1111 patl'imoinc, tlll llloins un 
péculc. En YllC de ces deux i'aits, le droiL 
{lrt)!ol'ieu vint, en ceHe malit~re, modiHel' nola
hlcmenl les prohiLitions absoluc¡; du dl'oit 
civil. Il eró a l'action de Peculio cOlllrr le m:ti-
11'e, et J'eeollllaissall{, ulle o¡¡J¡~;atioll llallll'clle 
dans l'CJlg3g~'Ul('llt eOlltl'aclt~ rar re:id~lYC, il 
a!lfo!,jsi~ la rélclll¡olJ 1111 l'ayelllcllt fait :iprb; 

l'aifranchisscI1W:lt ; la eOlllpcn;;al;oil peut éga
lClllcnt en etre dcmandée, l'adlllii5sion de Cé:;) 

rffcls principaux enl!'alnant r't f'ol'tiol'i l'at]¡llis

sÍon des acee;jsiolls dont [onte olJiigatiofl natn
relle I)ClI L e [re en I O!lrt~C(L.12, (l' (le ('oJUUI! dcb). , , 

IV.- Enga[;cment3 enlt'c pel'son neo (,J', 'cld c/,'¡ ¡¡rmi/id, 

La constitutioll de la SOti,''ll~ J'Olllaine esl 

h canse de I'incanacité de l'('):)elayc. C'csl sur 
1 

h cOn!;titlllio;t de la famillc qll't'st fO!l(L"e 
¡'incapacité D1lltnrlle de cOlllraell'r <¡ni exisle 
(,!lIJ'e rc~elar('; el le lJlaitre, le l)(~l'e de famille 
el le;:; lit::> nUll émallcipt)s, el, entre deux frcres 
:;ounús :'t la tll(~me puissancc. TOlltes ces pCi'

sonnes ll'apnt aux yeux du dl'oit civil qll'lill 

seul eL meme pafl'imoinc, ¡le pellr(~llt p:IS 

plus agir les unel:! contl'e les :tutI'CS, qu'oll 
!le peut avoi1' J'aetion cuntl'e soi-n1l~mc. Ce
pendant, le lien qui existe entre Cl'S pel'son
Iles peut se rompl'e, eL la ¡iction faisant place 
;'1 la réalité, elles pourront désonnais COnlI'3C
ter ensemble el s'obiigcl' ci\'i!ement I'lIne 
enycrs l'allLl'e. 

;"\1:1i8 I'é,t'~llcmellt qui Ch:111gC les l'cjalions 
deS pcrsolllle:; pour l'avenir 1 !le peut efTacer 

le caraclere de le mi> re1alions paSSt~es. La 
cOl1yentioll donl ladatc se J'::pporlail:1 eeUe der
niác I~poque ne pou\':1it done y;:!oil' aux yeux 
tlU tlroit civil. Le dl'oit prétOl'icH ne monrl'ail 
pas la llleme l'igueur; il pl'ológeait l'cxóeutiun 
de ces engagclllclI!S commc il H1aill!cna¡~ ceIle 
des pactes. Les lois 38 et 64 de Coml. indo 
s'expliquellt catégoriquell1ent ~l cel t'~ga\'J , et 
IClll'S dóeisions sont fOl1l1ées SIl[' la mentioIl 
expl'esse (l'une oLligatiün naltll'cllc; et cn 
cfret nons en tromons ici lous les caracU~l'es. 

V. - Iln flls de farnille ¡¡ui ern¡J\'l1l1lr. 

C'est un principe incontestable qnc le fils de 
famille peul s'ohliger par les lllemes causes 
qn'un pCJ'c de familit~, el (;11'011 pcnt agil' cOlltrc 
lui :lvee la lllemc facilité (1... ~D, fr de GbZ. et 
act.). CCHe regle nc souffre c\ccplioll que 
pour le cas d'elllprunts faits par le fils de 
famillc. Le sé/latus-conslIlte m<lcédollicn ref'u
"ait toute action au\ cl'éanticl's, 1l1enW aprcs 
que le fils avait cessé d't~¡re SOU3 la l'Uiss:lllce 
patcl'llel!c. QU:lJ:d il Jl';¡ppill'ais¡.;ait }las louL 

d'alJorrl si la ¡oi était :lpplie:\ble ::U\ fails }lru
POSt:'s, le prélcur , au líel! de dénicr i'aclion , 
J'('l1yoy;\it au juge, a1l moyen d'ul1e exccptioll, 
la q¡¡eR¡io!l de sayoir si l'cng;¡gemellt ],c!l!rait 
OH l1(;!1 ¡;OUS la prohibirio;¡ dl¡ ~;I':llaLuS-C()Il

~¡¡ji~'. C'cst Ü i'aisoll de ceL lI~ag(; l":ga:clllt'IlL 
pl'a¡iqul~ pOUt' le sCl'H1cuL ( r. passim, de JI//'c
JIlI'. ) , (!U'Ol1 (¡,¡¡uve ce LéllóJiee souyent d~si
gné sons le llOll1 ¡}'exCep¡iOll du SÓllatus-Coll
s\llte llJ:1eétloHiell. AH res{,~, cette cxception 
éL,it érablie, pIu;; en haine de cellX ([ui 
sp~cnl:1iCl1l hontcn:.;cmclit sm les passions oc 
la jeunesRe, (1:le dans l'illtél'et des débilcurs 
cu\-mC·mcs. 

01', ql1anll le dd)iklll' Il'est 1¡!lI~l'l', diL 
PUHlpOllius, fJue pOUl' pUllir l(~ CI't~ancier, 

I'obliga!ion nalun:lle reste, el, el! cOllSóqucnee, 
le paycment ll'Cll es! pas l'ópÓlé (L. -!tJ, pI'. !l 
de COIUI. úuleb,). C'cst d'apl'es la memc idée 
que, dalls la Ioi D, Ir ad Scnal. cons. lwlced., 

ll()US voyolls que si le débiwllr dcvenu pere ele 
fami!l¡~ donne:m g:1:;e pOlH' súreté de l'cmprunt 
fait eOll!re la tliS¡;dsition du Séll:ltus-consulie, 
il nI' pcut plus opposer l'exceptioll jU8 f{lI'a 
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concurrence au moins du gage qu'il fournit. 
Ces décisions, confinnées par plusicms anlrcs 
textes tout aussi cxplicitcs, nons donncnt tons 
lcs éléments d'une obligation naturelle propl'e
ment dile: non répétition du paycment rait 
par errcur, compcnsation, eonstitution, nova
tion, eautiollnement, etc. , etc. Jc remarque, 
quant au fitléjnsseur, qu'il n'est tenu de paycl' 
la dette qll'nutant qu'apres avoil' payé iI BC 
devrait pas avoir de reeours; S 'il n 'a pas 
l'cnoneé ~l ec droit, iI pcut opposer ;t I'aelion 
dirigée contre lui l'execption , dont le tils dc 
famille pcut sc prévaloir (L. 9., § 3, allSenat. 
cons. maccd.). ~ 

VI. - De la I'emme quí ~'en¡;age llOUI' autl'lli, 

Le sénatus-eOllsulle yclléien, en défcllllan t 
aux femmes de s'engager pOUl' autl'ui, prive 
de ton te action eeux au profit desquels de sem
blables engagemenls ont été contraelés, OH 

bien, comme on le dit encore, donne aux 
femrnes une exccplion perpétuelle cúntrc ccHe 
récIamation. 'fons les jurisconsultes signalenL 
enlre cette exception et la précédente ecHe 
différence, que l'unc esL nIle sorle de peillc 
prononcée cont1'c le cl'éancier, tandis que l'::w
tre est aecordéc en cOllsidération dll débiteuJ', 
et pour le protéger contrc sa propre failllesse; 
ceUe proteetion instituée dans un but d'intél'ct 
général, renlre dan s les vucs d'équité du droiL 
prétoricn; aussi le préteur nc doit-il pas lui 
donncr plus d'efilcacité que ne lui en 1'eeOI1-
llait le droit eiyil. C'est pourquoi la loi 40, ir 
de Cundo indcb., fait ü ce eas l'applicalioll de 
la regle généralc, que cclui qui peut opposcr 
a l'action une exceptioll perpétueUc, répete 
ce qu'il a payé par erreur. 

Dans ce cas, il n'y a pas davanlage lien Ú 

compensatioH (L. J4, fI' de Comp. ), JllIicll ya 

meme jusfln'~l annuler le cautiollllelllent qui 
serait donné pour stll,cté de ccUe obligatioll, 
sans distinguer entl'C le cas oú la cautiOll aurait 
et celui OU elle n'au1'ait pas de recours eontre 
la femmc (L. 16, fr ad Sena!. ccns. r ell. ). 
Il se fonde sur ce que le sénatlls-consullc annulc 
tularn obl1'9alionem, c'esl-;¡-dirc l'obligation 
tallt nalurclle que civilc. 

D'autl'es pensaicnt au contl'airc quc le caa
tionncment ét:1it Y;llahlc s'il JlC dcvait l);{ti 

donncl' dc l'eCOllrs eOllLl'e la femlllc; cL eelte 
opinioll mc parait pl'<~f{~l'able, parcc qu'aprcs 
tout, g'il Y a annulation absolue dc l'obliga
tion, 011 nc pcuL lIicl' (Iue ceHe nullilé ne soiL 
établic seulement dalls l'inlércL de la femme, 
Ce qni importe done, e'est quc ccllc-ci w; 
puisse, en aucun cas, épl'omer de pl'éjudiec, 

~ 3, Si les ohligatíons reJlomsées ll:Ir des excepti(,m 
pel'jlétnellcs pcnvent eles des ohliealions l1atmelles. 

La reglc que 1l01lS avons rappclée sur h 
force des exccptions pCJ'P(',tllclles 11 ':1 point (~¡c 
crééc cn vue dcs sónalu;;-consultcs vcllúien ct 

maeédonien, auxqucls clle est évidemmellt 
antél'ieure. Elle faisait partie de l'éJil du pré
leur, qui l'avait consacrt:c afin d'ótcr toulc 

force a ces obligatiolls pnJ'cll1cnt civiles, que 
le dl'oil stl'ict n 'amlUlait pas, ll1ais que l'équilé 
repoussait ÍlIvinciblemcnt. Tclles sonL lesol¡Ji· 
gatiolls réslIllanL dcs contrals passés sous k 
COllp de la ,'iolcnce OH sous l'inllucncc du Jo1. 
Dalls tous les eas oil cclte reBle s'applique, ii 
est elail' qu'il ne l'cut (~ll'C qucslioll d'obli~;;l-, 

tion natul'cllc, Ce;;L ~t l'olllLre dn droit prétu· 
rien qu'clle llalL; cOllll1lcnL subsisteraÍl-clic ;\ 
l'encontre de cc memc droit? 

Celui que J:¡ scntencc uu juge a l'CCOWlll 

ll'etl'e pas débilelll', cclui allquclledcllland('u!' 
a déféré lc Sel'lilCllt cL (lui a juré ne ríen dc\oil'. 
sont également pl'otég(~s par lInc exceptlull 
perpétuelle eOlltre loulc actioll llo11velle réslII
LanL de la mcmc olJligaLioll. Bien qu'absous , 
le défcndeul' pcut eLre, dans les dellx cas, 
réellcmellt débitcur, 

L'obligation de cc1ui-ci suvsisle sans doule 
dans le 1'01' illtl~]'iclil'; 1ll;lis il est é\Í(h'¡!1 
qu'elle n'est pas de Ilatlll'e ~t et1'C prise CH tUH

sidél'atioll par le préLCul' plus que pat' le dro¡t 

civil. Pour lui dOllller (luc!(lue efrc!, il falJ!ll'ail 
rcmettl'C pcrpétllcllement en qUCStiOll des cou
testqlions dont la décision Be scrait pas pk.j 
inébl'anlable :1pl'es vingt jugemcnts qn\l¡Jll'ti 
le prcmie!'. 

L'cxccptiOB (lue fOlll'llit la IH'C¡-;cl'iption de 
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Jongtcmps reposanl égalemel:l sur des mOLifs 
d'nnlre pnhlic, nous pal':1it illltrmcl' d'ulle ma
niere aussi absolnc l'ohligalion ;'¡ laflllClIc clle 
l¡ruL elre opposée. 

::\Iais ce point fronrel'a micn:~ ~;a l)!ace qU3.nd 
¡¡OUS vienllrons an dl'oit frai1~:ais. lci il pourrait 
vü'aitre un hOJ'iHJ'a;uvre, puisqne la prescrip
! ion libá:lLoire n'existait p:1S daJls le droit 
íllHlain des jurisconsHltcs. 

Cn sl~natus-consnlle de I\brc-Aurde, par 
1111 motif de protection facile :\ comprendre, 
dd'endit aux lógalaircs de trallsige!', sans l'au
lOl'isation dn }lI'Ólelll', S1i1' lc~~ pensions alimen
l:'Íles (j1li km' (~laÍcIlt bisséf'8 pa1' tcslamnnt. 
rOllle lrallsaction faile :m mépris de ceUl' 
pruhihition !le pouv:lit pI'o(l!!il'e d'acüon; elle 
ne pOlIyait p:18 davantage [-(re fl'otég{'e par 
nne exception. Auss: YOYOllS-llOllS (hms la loi 
23, § ~, fr. tIc Comi. ind., ¡¡He si qllelque 
chose a éti~ payó en exócutioll de celle COTl

yelllion, il :' a liel! de le l'épí~lCl'. 

l..'exarnrll (lc ces di\"cl's C;;3 nOllS amenc 
dOi1t ~\ la solntion négatirc de b que¡;tioll 
Jl()~ée par llotl'C rubrique, en ohservallL , tou
icfois, Ijll"il en est alllremeJlL pom l'exeeption 
du sénatus-consulie Ill:lcédull;ell tlont il a éL{~ 
í¡uestion aH pal'agl'aphe précédcnt. 

e, 4. Si I'aéquillcmcnt d'un dc"oil' moral pcut CtI'C 

I'c¡;al'dé l'ommc l'acquittemclll d'unc ohli[;"atiol1 
nalHl'clle, 

On s'est pOS('~ la qncstion a l'eccasion ues 

"íl'l"iccs rendw; par l'affl'anchi :\ son patron, 
el de b COllSlitulion de uot faite par la merco 

Jc'r caso C'Ólait assez l'usagc que le ll1aitrc, 
en af)'ranchiss:mt SOIl c8c1ave, stípllhH de lui 
certains scnices, L'afIrallchi, ainsi engagé, 
{!l:üt te11\\ ¡J'lllle ohligation ciYile; que s'il n'y 
avait 1)oil1t eu de COllventiollS :\ ceL égard, le 
patron ne Jlomait rien l'écJall1er. l\Iais il pou
-raít arriver que l'aflrallchi s'acfluillút sponla
lH:~ll1ent de ces scniccs; iI accomplissait alo1's 
ulle ohligation naturclle, el si plus tanl il pré-
1elH1::tit n 'avoil' pris tous ces suins que paree 
qll'il cl'opit les devoi1', Oll n\~ lui accordait 
1'38 de les l'(~p{'ler, c'est-a-di1'e (}'en eXlger 

l'estimation, natura enirn, dit ljlpien, operas 
patrono libertus debet (L. ~6, § 4, fr. de Cond. 
!tlll.). (Juant ú l'aut1'e effet de l'obligation na
tn1'elIc , iI Be pOllvait ici en (~tre question ; cal' 
l'obligation de scrvices est, de sa nature, 
incompensable, Si l'affranehi reeonnalt son 
obligation pour la novel', la constituer, la 
callLionner, la garantir par un gage, il 11 'est 
pas donLeux que chacun de ces cOlltrals ac('('s
soircs doive produire lO1lS ses effels. 

~e caso De nH~me que le patron n'a pas d'ac
lioH contre son affranchi pom exiger de lui la 
prestatio!1 des operm officiales, de memc, la 
filIe n 'a pas d'action contre sa mere pour se 
f:¡il'e doter par elle. ~Jais la tClltlresse maler
llel!e i;emhle ici í:1ire Ull devoir de ce qui n'est 
pas une ohligation civíle. Par eelte raison , ]a 
femme ne peut I'épéler ce qu'ellc a donné en 
dot a sa filie, Lien qu'elle prétenue nc l'ayoir 
faíl que p:.H'ce qu'ellc s'y croy::it obligéc. Sub
la la, enim [alsc[ Opillio1lc, relinquitur picta
ús Ca¡lS(~ ex qua so[lllum nun 1'epct¡:tur (Ju
Jiu;; , L. 32 , § ~, fí de Cond. ind.). 

Dn reste, je crois qll'ici commc au eas 
préct~dcnt, il n'y a pas ll1:Hiere Ú eompeusation, 
eal', pour compCIlSCl', ji faut que les quanli
tés (IlleS süiellt détel'lllinécs; eL la fllIotité de 
la dot due par la mere !le pOllrrait etre fixée que 
par une appréciation par trop arhitraire. Si, 
all lien de donner, la mere }ll'omettait la dot 
par errenr, la meme raison qlli l'cmpechel'ait 
de répéter denait l'cmpeeher d'opposer son 
CITCUl' pOlIl' se soustrairc a l'exéeution de sa 
prOll1eS$e. Son obligatioll resterait done dans 
les termes d'ulle obligatioll civile. 

Les principes auxqllels nous arons ratiaché 
les solutions que nOllS venons de préscnLer, 
nOllS dispenscnt d'examiner la (l'lestion de 
savoir si un hienülit l'e<;u impose , ~\ eelui qni 
le re;;oit, une obligation naLlIl'clle. 

Ce point He me paralt point etre plus dou
teux CH dl'oit positif qu'cn droit moral. Il faut 
l'appeler ici les paroles de Séneque: Non est 
gloriosa 1'CS gnltwn cssc, n-isi tutum cst irt9ra
fum fuisse. 

Pl'éSCn(olls en qllc1ques mol;) les conc1u-
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sions de ce travail. Aprcs ::¡yoil' déterminé 
quelle idée devait s'aLLacher aux mols obliga
lion nalurclfe, nous en ::¡yons rCCOllnll J('~, ('~

ractlTes dans l'olJligation n~sululllL : -l () des 
pacles; 2° :wanlle sénallls-consulLe d'Antonill, 
de l'ellgagemcllt contraclé par le pupille et 
don!' il s'ét:íit enrichi; 3° des contrals passés 
par l'esclaye qui élail ensuilc affl'anchi ; 4" des 
cOl1venlions fOl'il1("es ('litre pers:mllCi) sOl!:niscs 
a la n\(~me jlllissallce ; 0" de I'rmpl'lll1t f::it }la!' 
le fils de famille; 6° tIc cerlaines cOllsid(''\'a
tions d'équilé , <bns des cas déterminés. Ilon; 
celles qui dériycnt des t!CllX dernicl'cs 80ur
ces, cetlc espece d'ob'igatioJl 110US a p:it'U 
ayoir sa raisoll d'etre (]aw; l'anui~)onisme (lui 

~) 

existait entre les rigllelll'S OH les ficlions dn 
droit stricl , el le droit plus équilahle <lont le 

prélcur CllCl'cllait ~t fail'e préyaloil' les prín
cipes par la yoie dcs exceptions. Anssi la pos
sibililé d'opposCl' une olJligatioll COllllllC ex
cep¡ion d:ms ¡es actions de dl'oiL stl'ict, OH 

comTlle défense dañs lcs aCi.ions de bOllllC foi , 
nons a-t-ellc p:ll'Il etl'e la pi erre (le touche d(~ 

l'ohligatioll llaturc-ile. 
Apres avoil' dit les SOIll'CCS ) la raison , le 

c:tl':lCleI'C el le;; cfl'cls de; CCLtI~ ohligalioll) 
llOUS n'arolls , po Uf cOlllplétct' ce sujct, qld. 
ajoulel' qu'cllc s'{~teint ipsu JUJ'e, d'abord par 
les morlcs qui t~teigllent l'obli3atioll eivile, ct 
en outre {J:II' ton, C('llX qlli ll'cllljl(~('hcnl celie
ci deprodllil'c ses cUds íjll\WI:llll. qu'íls sont 

opposés dans 1 'e:\.eeplion. 
S. YID1L, 

J)ocleur en droit. 

l/Al sui(e ú la pJ'(,clwiIlC licraisoa.) 
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Ml~8sieur¡;, j'ai , COIl1mC 'on dit, I'hoIlnCUl' 
d'apparlenil' ü l'ordre (les avocats; mais pom 
remIre homm:lge ü la vtTité, je lll'empre:.:se 
d'ajoutcl' que j'~i le lllalheul' tl'appar!enil' 
Ü la C;llégol'¡l~ nomLl'cnsc des ayocals ~:lIlS 
cause . .ie 'nc lll'elltlo¡,¡:; pa~ pOI~i' cela dans lc;.; 
MEces tl'ur:c honteusc oi;)i"clé, el [:md¡s q;¡e 

mOIl !temen\. confrere l';l\ucal ph;(lailt trans
forme :111 Palais en I1lÚl1Yi'IllClItS d'éloquel1cc 
ses étllt!rs du 1l1~tin ct se co;~sole da chagl'in 
que luí causent la Ylle el randilio!l de son ho
norable contradiclenr pal' rindieible pia!sil" 
qu'il trome ¡t s'elllendreparlel'clpal'i"ois, d:ms 
ses plus beaux jours, ü se voir éconlcr par dell:\. 
ou trois stagiaires de premicre annóe, moi 
j'attclIlls (1:1ns mon cabinct cet eire insaisissa
hle qu'ol1 nomme clicl1t, el ~\ son défaut j'ap
pelle ü ma harre les innomht'ablcs allleurs des 

(1) Un Yolume in-8° a ~ COlOllllOS, Bl'llxellcs, 
Síwi(;t{; hr1W' dr lihr:liric H.\mlA~ ('t C". 

trailés g{~né¡,aux eL sp{;tiallX f,U1' ll'~ direr::;cs 
lJranches du t1roit cl sUl'toul !lOS l(~gi:,dateuri;, 
les uns fr:lll\.ais, les alllres hollandais, lc-s 
tlel'llicrs idgcs, ave e le corll~ge obligé dc:::: 
k:~isL1tcur~ de tous les pays dOllt les ¡ois ]ld\!S 

~Ollt conIllH'S; e,}" 1:0\1;:; lle ~;Olllnws pl!!s :1ll 
, l' , ., 1 1 !cmp~; O!\ Oll!lC s :wC"nllll':111 gllere (ans e 

..:h:lIl1P igllOl't~ ct S;lllS limites dr' h ]('gis!atioll 
comparéc. Cclte étmle, (lCpurCIIlt'llt aeressoin' 
qn'elle élait, s'est éle\,('~e ¡tIa dignilt~ de f,cicncl' 
Pl'illCipalc; el seule elle dOllllC :lIIjonrd'hlli 
:1UX CBUVl'eS de l'écriyain jurisconsulte, e e 
cachet de trayai\ con~jciencieux et approfondi 
qu'cn gt-nlT:,I UH aime si {len pour sOi-mell1(', 

mais qne l'on sait si bien exiger d'autrui. 
Dans ce congn\s polyglottc il regnc parfois ulle 
cOllfnsion babéliquc. l\Iais le désordrc se pl'O
IOllge ral'Clllcllt· ¡Iluminé dn flalllbeau de ma 
l'aiscoJl , je dislrilJUc ayec lOlllc l'assuranee tl'UII 

poU\'oir sallS contróle le Llame et la louallgc, 
rl )';j jc ne sui~ pas tOlljlHll'S coutenl des t I';lY:HIX 
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diverflde tous ces législateurs,du llloins, gr~cc Ü 

CCY3gue hcnrcux dont s'el\\'(~l()ppe la pellsée, 
t;mt qn'c1le ne se fixc passlll' le parirl" ai-jc !O\l
jours ragrémclIt <l'¡~l)'e COllleil1 de moi-IlICn);? 

.fe me propose d(~ vous !!ii¡i¡'r lJ!ll~I'¡l'¡¡I'l'
ment ;\ ces Ilnslen's d(~ IllOll c;t!lil1('l, llclll'eux 
si .ie puis vous (\{'dOllllll;Ii-/'I' :lillSi dl~ la p('l'le 
qu'a faile voll'e revlle CIl :lL le pt'(~sident de 
S., .... M. l'aro('at de B .... el ~\I. le cOllsciller 
de B .. , ..... dont J'actiye colL:hol'a:ioll \'011-; 

fait défallt ~I ce fllI'il pal'~~it; c;¡¡' dq,\!j~ (jllel

fll1es mois lelll's 110BIS out (k;pal'u di; yolrc 
couverlure. Pour :l11jollnl'hui, j(' l'rétends 
vous entre1eIlil' SClllell1ClIt dI! Ji,J'(; Jn('jJ!iOl::lt" 
en l.etc dc ceLlc JcUre, ()lI\T:lg(~ fjlli doit :Hlil'cl' 
l'altenliOll de toW:i; {'al' s'il esL UIl Oll\Tage de 
droit, il est de el' droit usuel qn'il n'est pel'mis 
¿t p(')'soIlne d'igllorer. 

En, effct qui n'a jamais sOllscrit une letlre d(~ 
change ou un en'el de commel'cc ?Qlli pcut aflir
mcrqu'il n':mra pasit en sonserire ellcore'? A1I 
prtit nomhre (les I'J'iyilégi(;s qui par lelll' nais
sanee olllclll' Irayad, par sIJec('~}iiün 1¡;gÍlime 0\1 

leslamCnlail'e, ült bien ('IlCOI'C par ce ¡¡U'OH e~;t 

convenu d'allpelel' llIl hOIl mal'iage, se I!'OIl"Cllt 
a l'ahri de pa;'cillcs l~vcnll1alilés, Je dirai: l~l('S
Hll.lS aSSI1f(~S df~ 11 'ayoir jalll:1is a l'ecueilli!' des 
liilCC('ssiollS eOIllI){)s(~es en l(~lalité 011 en partie 
dI' YaJc1ll's en Jlorldcuilie? Eles-Yous eí'rtaillS 
d(~ n 'avoir' j:Hllais ;', J'('CUIIVI'('j' qlle des cl'('ances 

liqnidc:; qui YOIlS St'l'onl payé es cn Leaux dc
ílicrs comptalll '? ,\ défallt <I'espl'ces Ile /l1'(;[e
rereZ-YOllS pas ;\ la parole volante (l'llll d("bi,
tenr sa proJlle¡;se écrile el J:ógociab!c? Dalls 
ces diyerses hypoth0ses 1l':weZ-YOIIS p:1S lwsoin 
de connaltre lc~ cal'acti~res fsscnliels de la 
Jclll'e de cklllge el du bilkt ;', 0)'(1;,(', Ic;~ dl'oi!s 
rf j¡.¿; dnoil's des (,lido~;selll's el du pOr[clll' 
l'f?i3tiY~J1lent ~I I'acceptat:oll, ;\ h pl'uYÍsiún el 
~Hl paycmelil, re!aliY(~JlIel!l ;~u lire1ll', :111 tiré 
el :m donneuJ' d'anl'? Dans k C;IS a pré\'oir 
d'u!l J'd'us de pa,' cment ne deH:z-YOIlS pa~ 
ayoir' qllclCJlIl'~, nOliolls sur les h:'soiIlS, le re-
10m sal~S í'rais, !:'~; PfOl(~I;,;, le rC'cklll¡)e, la 
juridicLion compélcllle? Si ,oll'c cn':mCil'f cst 
un étrangcr, IW tlncz-\OUS }':lS co¡¡¡¡:d!re les 
dispositiollS qui régisscnl ce C;IS special '? 

Peul·~tre \'OUS IJl'omellez-HJIls de rc~C(¡lII'il' 
le cas éehéant aux lumiel'l's <ron aYOeal! Je 
me gal'derai de YOUS cn diESUadcl', et si c'est 
moi que \,ous dCH'Z 1101:0]'c1' de ,olrc (,CI1-
fiunce, je me f('rai memc \lll dCH,ir de yom; y 
eneourager. M ais vous ignorcz combien de 

eonférences yo!re ayocal trouyera nécessaires 
(lallS l'inlél'el bien Cll[l'IHln de YOlre cause; 
cela peaL yons !llener forl 10ill. D'ailleurs, 
romIlle les eonseils <lu médecin ll'exciucnt pas 
la sollicitude pcrsounelle de YOll'C salllé, ainl;i 
le zelc de yotre ~iY()cat ne \'Ol1S diflpense pas 
<1'UII eOUCGlll'S inlclligcnt iI la geslio/l de YOS 

inlábs. La 8anté du porldcuille, COllJII1e la 
sanlé du C01'p8, ne se conserve que sous la 
prolecliol1 de cCl'l~illcS bis <I'hygit':nc qu'il 
faut cOllllaitre et obscl'Ycl'. Ces lois, M, Nou
guier YOUS en donnc le rccucii dans le ¡raité 
qu'il vien! de publicl' sur la lcUre de cltar/ge. 

lhez-yous que tOllt cela est simple comme 
bonjolll'; que la m~:tiel'c de la lel Ire de change 
est I]'Op CO:~IlI:e pOlll' l'endl'f~ nécessail'es les 
cOllseils de I\w()cat 011 les éclail'cissemenls du 
COI1l111f'lllalenr'! Prenez ganlc cependant, nul 
n'a la scicllce infusc. Les dispcsilions des lois 
ne se (krincnl pas; e: les id¡',cs les plus l'épan
tIues sur b L"gisla¡:cn SOllt some!!1 les plus 
erronécs. Comhien de gens accepl.ent sans dit'
fic\llté un man(lat el qui Ile consentiraient pas 
;1 accept(,l' Ulle Iettre de change, cependant 
c'psl absolnnwnt la meulC chose, le 110m ne 
fail rien ~l l'afTail'e. Ainsi , pom Be pas sortil' 
de Eotre sujeL, l'emlossement en blanc est 
gl~nl~l'alelllenL cOllsaeré par l'usage. Eh hien , 
M. l.\oli~lliel' 110llS appl'eml que lui-meme a 
fail COll(latnner Ull individu ({ni a"ait abusé 
d'Ull cm1cssemcnt ell 1)1:1111' pOllr s'appropriel' 
Plie vale11l' de 1 ~;OO fl'. l! résnllc (!t: IJ que 
l' endOfí'elllCll i en b]:m e oH re des dangers récls 
el trop pcu conllUS. 

JI lb 1 . . I '" JI e:; UIl (C~;;~Y()jj' ~llS;~1 que a partlclpatiOn 
Ü Ulle lclLl'c de challge 011 Ü UIl cfl'et de COIl1-
Incrce l'Pllll , J,,(~U:C le COl! (,cllllller~ant, justi
ci;¡b\e df~S Il'ilHlllaUx cOIHlldaires, et peut, ;t 
défalll de I,aycmel:!, dans des cas détcrmillés, 
cOlllprOllldll'e sa ¡í¡H'l'té. 1I ne fallt pas penlt'c 
de VHe non plus qne la secLion des delliers d:ms 
les maisolls de délelllioll contient moins de 
délJitellrs l'écalcilranls 011 de mauyaise roi que 
d'holll¡t;~u; gens, qui expienl Icm ignorance 
des loís et len déC~lUt de l'eCOIll'S en temps 
lllile cculre le déhitelll' l'éel. 

})ernierellll'lll un hon parisien se irouyait 
:¡hsOl'bé par tlIlP CUUScrif! intime, Jorsqu'ull 
hlliss¡cr lllal al/pl'is, pOl'leul' de v~deul's échues, 
se pl'ésellla Ü !'Oll t!uilliC'iie. Le tigre lui répon
d¡t que lllUliSIClIl' r:'t~ta¡t pas yisib!e. De la 
prOle!, C'olllple de l'elour ; jugement du tribu
nal de C'ornmcrce dr. la Seine, décrét:mt prist: 
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de corps; incal'cération; appel, arret de la 
cour rople de París; poul'Yoi en cassation et 
enfin arret de la cour de cassatÍon de Franee. 
(Note sur le n° 238, p. 141 oe l'ouvr;:¡ge de 
l\I. NOllguicr), déclarant que (J. la non-yisibilité 
d'un débileur équivaut a son abscnce dans le 
Bens de 1'art. ,ti 4 du Code de commerce , eL 
qu'ainsi l'huissier ü qui nn domestique déclare 
(lue le débiteur n'est pas visible est dispensé 
de venir de nouveau; qu'il peuL protester ¡\ 
l'inst:ll1t, en faisant au domestique les injonc
tions de uroit. » Voil~\ un arr(~t qui résout une 
qucstion inléressante. Eh bien, c'cst toujours 

1, . , 1 A "!!iI ~1 • par 3.utonte (es arrets que h • hougmer :-\p-
próeie la solntion des qucstions llombreuses 
que sOllleye la matii)re. Il est eertain que la 
jurisprudence peut seule faire :tppréciel' l:t vé
rit:tble portée des lois; le lraité sur la h,ltre 
de c7wnge a le mérile de l'éunir lous les al'rets 
illlpOr!~lIlIS l'CIHlus sur la matiere eL de nous 
é"ilcr ainsi la peiue de les rcehcrcher dans 
les "olul1lineux recueils oil ils sont dissémines. 

La queslion de I'origine de la lettre de 
change qui n'a été traitée que superficieile-
11Iellt d::ms les olluagcs emLrassant lou(e l'éten
due dll Code de COH1mcrec, esl lapremiere 
flui se présente sous la plume ddl. Nougllier ; 
Ijucstions inlt~rcssantc au point de nle histo
fique, eL dont la so!ution ne conduÍt pas ü 
une slérile érudition; cal' COll1me le fait ob
srryrr l'aulcnr « une chose se eomprend et 
s'exp1irltle, aul:mt p:t1' son principe que par 
~a lIallll'e, autant par son origine qne par son 
dt"veloppemenl. » 

Jusqll'ici nous n'ayons envisagé le trailé de 
l\I. Nouguier, que SOllS le point de vue tic 
l'ulilité privée eL de ],inlér(~t historique. r,Jais 
:-lll point de "HC des intél'cts généranx, cet 
ouvragc ofl're aussi une ntilité réelle. L'exten
sion de nolre commel'ce extérÍeur est consi
dérée par lous les éCOllOmisles du pays, 
comme le remede le plus effieace au malaisc 
(lont €C plaint l'indllstrie. De louables efiorts 
sont bits dans ce hut, lant :1U minislere de 
l'inléricur qu'a ceini des affaires étrangeres ; 
d'antre part lllle commission avigc ~l conscrvel' 
an pays son antique industrie liniere, dont iI 
f'st ú la veille de se voir dépossédé par les 
Anglais; et enfin , une commission d'enquetc 
parlementairc a parcouru le pays, visilé les 
fahriques, écouté les avis des industriels eL 
des chambres de commerce, et d'aprb; les 
l'cnscignements contradictoircs qu 'elle a re-

cueillis, elle proposcl'::t les bases tI'un systeme 
comlllercial el naval. Tout cela ll':lholltira-t-il 
donc qu';'t faire, comme d'aucuns le prélen
dent, dc l' eau cla{rc ou de l' cau trouble! 
Bannissons des idées aussi décoUl':lgeantes. 
Lorsque 110U8 voyons des hommes écl:tirés, 
dévoués aux inlérels dll pays, recherclter de 
honne foi et sans esprit de systemc. la cause 
l'(:~clle des maux de l'illflustrie eL les moyens 
effieaces de les faire cesser, 1l00lS pon~'ons 
altemhe avec conli:mcc le résuliat de le\ll's 
inyestigations. Nous devons espérer que nofre 
commerce extél'ieur prendra bientOL une acl¡
vité nOllyelIe. S:1I18 donle il n'y a de CO!l1-

mercé.' fl'llClUCIIX fIlIe dans lIn sySlerne d'é
change; mais les prot!uito (~challgés n'élant 
jamais d'une valen!' qui corresponde eX[!('lC
ment, et d'ailleurs l'échange n'ayant pl'esque 
jamais lieu directement, la Jetlre de change 
sera toujours l'instrumellt le plus pl'écieux que 
puissc employel' le commel'ce exlél'icur. Dam; 
ees circonsl:tllec3 un tr:tité qui IlOUS fail COll
naltre sur la matiól'c la lógislation interna
tiollale, vient satisfa:rc ;'¡ un véritahle Lcsoin. 

II nrrive trop souvcnt que le Pllhlic s'en .. 
gOlle des cOllnaissauces les plus futiles el 
dédaigne ccHes qui Ofrl'Cilt le pllls d'l1lilil\~. 
Te! scmhle :woil' lonjoll!'s {~LI~ le sort de la 
lellrc de ch~nge. Scacci~~, l'anlclll' dll prcilliel' 
Lrailé, OÜ la Illatii~re d(~ l:t lcttl'c de change ait 
{~[('~ cX~lllinée :1YCC soin, rapporle que « dans 
une conversalioll, l'nn de ccux qni en étaient, 
ayant dit qu'il uevait arrivcr un hommc qui 
élait s:wanL en toutes sortcs dc bdles-letlrcs 
et de sciences, un anlre l'interrogc:lnt Sil!' 
qnellcs, comme il lui J'épomlit que c'étJil en 
morale, en lhl~ologie, en jurisprudence et 
autres, l':tulre faisant scmblant de faire pen 
de cas de ces scicllces, eL lui ayanL dcmand¡', 
3'i1 n'en sayait }las d':1IlLres, ccllli-ei lout 
étOl:n~ lui diL quclles nulres bellrs lcUres il 
pouvait s~1Yoil'? Il lui l'ópondit les leUres de 
change et que si 1'on ne s:wait pas celles-ei le 
meilleur manquc. » 

Je pellse, l1lcssieurs, que vous parlagerez 
J'opinioll de Scaccia, el. que vous jl1gCl'CZ COIl

yen:tblc de recoUlm:mdel' a vos lecleurs le 
1/Oll1.:eau l'raúd de 111. NO'U[Juier, sur les 
leUres de chal/[Je elles cffets dc commerce, en 
insérant la présellte dan s votre estimable revne. 

Agréez, elc. 

Anvers, ]cr l\l~i 1341, 
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De riv.'cssc dalls I'allclcll d.'olt I)éllal de la Belglque. 

Notre législation pén:\le sur l'excuse et 
l'atténuation accuse la durelé du législ:llcur. 
Tandis quc les lois romaillcs et canoniqucs ('1) 
comptcnt I'i"rcsse au nombre des causes <Iu 
sommcil de I'intclligcnce, qui scr"cnt a excu
scr l'agcnt crimincl, Oll chcrche en vaill a 
ruser ayec le tcxle de l'article G4 de nolre 
Code pour y trou"Cl' quel(IUC indulgence en 
f¡¡vcur des acles Iluisihles, comnüs dan s un 
momcnt oi! les facullés morales de 1'I1Omme 
n'agisscnt plus, dormcnt ou s'obliterent me me 
entierement. 

CcHe sévérilé (le plusicurs naLions moderncs 
pOllI' des Cl'illlCS salls méchanceté, s'cxpliquc 
d'autanL moins (lllC l'usagc des liqucurs spiri
tlIcuscs se rattachc a l'influence du elimat. Les 
habilanLs du Midi voivenl par choix , eeux du 
NOl'd pat' coulume, el s'il faut en croit'c Mon
tcsquicu, par hesoin (2). JI sClllule dOlle nalu
rel que, dans les pays froids, les lois sur les 
délils cOlllll1is en élal d'ivressc, couvrcnt de 
quelque pilié les coupalJles et envisagenL avee 
douceur des mé[ails qlli échappCtlL cn partie 
it la jllslicc. 

]~a Belgiquc tl'aulrefois élait-elle plus logi-

(1) L. n, Dig. 48, 1\). - L. G, § 7, Dig. 49, 
JG.- L.12, Dig. 48. 3.-Decret. gral.JI, C. XV, 
q. 1, c. 7. Si qua per vinurn dcliqllcrint apud 
sapieutes ju¡Ji¡;cs veni~ qlli¡Jcrn facta donantur, sed 
lcvitatis dalllnanlul' auctorcs. 

AHCIIlVES. - T. IV) Gil LlVR¡\ISO~. 

cienne que la Belgique d'aujourd'hui ? Quelle 
élait sur eelle qucslioll la pcnsée des temps 
qui IlOUS ont précédés, quelle était l'opinion 
nationale? Les édils s'armaienl-ils de loutes 
les peines juridiques con1re les délinquan1s, 
ou la hienveillance de la coutume l'emportait
elle? Pour éclaireil' ce point d'histoil'e de 
notre droit crimincl, il faut avoir rccours a nos 
~\Uteurs velges et reeueillir avee soin les 
fragmcnls des orades de 11ott'e vieille juris
prudcnce. 

Nous remonlons a l'époque dc Charles
Quint. L'ernpercur flamand voulllt d'ahord 
réglementer par un édit du 7 oelobre Hj31, 
les feles quí suivaient chaque :1nnée dans tou
tcs les localités les solcnnités religicuscs. Le 
texte de l'édit est rapponé par Anselmo (3). 
On y signale, tJ'abord , la nécessité de porter 
remede aux exees qu'engendrait l'ivrognel'ie, 
la compaglle inséparable de ces retes, qui sem
hlail :woil' pI'is Ull caractere de régulal'ilé assez 
alarmant. II est en cO'et incontestahle que ces 
habituues d'illtempérance et de dissipation , 
si cOlltraircs pourtant a la "ie laboricuse du 
pays, éLaient clltiel'emcnt acelimatécs SUl' notre 

(2) Esprit des lois, liv. XIV. ch. to. 
(3) Trlbonian1ts Be/g/cus, C. G5. On le trouve 

aussi dans les PlacCll'ds de Flandres, yol. 1, 
p. 761, arto 10. 
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sol; I'Italien Gincci;¡rdilli, ([ni, apres aroí!' 
longlemps p:1t'COll/'ll !lO" prvri¡¡('e~;, :l dére10ppé 
vers ecHe éporIllC, lÍalls ulle Sllilc de 1l31'I'atiollS 

pleillcs ¡J'jnt0n3L, Lll;m;ratioll que lui faisaicllt 
éprouver nos vilIes eL nos inslilULiollS, nOllS a 
tl'allsmis des détails fOl'l pl'écis sur la fuºon de 
vivre des habitants : 

(( La plupart du peuple de ce p:1ys bas 
« est encore souillé de ceUe faute, que prcs
« que lOus sOIlL atlonnez a trop boil'e : en quoi 
« ils pl'cnnent UII singulier plaisir : ce qui est 
« C3use que souvent ils hoivent tant el nuit et 
« jour, qu'oulre le désordre que cela cngen
( dre, plusieurs d'.enlre eux en sentent oc 
« griefves maladies eL du eorps el de l'esprit. 
« Aussi sans mentit' ce drinquer leur accoureit 
« la vie ... 

« Et eux-mesmes cognoissent bien cecy et 
« le confessent et s'ell blasment, ce nonob
e slant ceUe mauvaise coustume ayant pris 
« pied en cm, ils ne s«.{avcnt ou peuvcnt s'en 
« abslenir, ny dompter eette p3ssion désor
ce donnée, en quoy ils sont 311CUnement excu
« sables; cal' estant rail' du pays le plus du 
« temps hnmide, nU:1geux et mélancolique, a 
« peine s()auraient - ils trouver un moyen et 
({ instrumcnt plus propre it hauce!' le lemps, 
ce et cll3sser eelle fascheuse mélancolie eL mal
o: saín ch:1grin, que le vin, selon qu'il semble 
({ que le poete Horace le veuille monslrer, 
« quand il dict : 

Avec la force du vin, 
Chasse le soing ct chagrín. 

u Néantmoins dcvroient-ils suivre l'advcrtis
\t sement du proverbe Tét'enticn qui diet: 
« Ne quill nirnis, que ríen trop ni excessif : 
« ('omme,:l dire "ray, depuis quelque tcmps 
({ en ~a presque Lous les hommcs de quelquc 
« qualité el condilion qu'ils soient, eommen
<t cent f3ire cL s'abslenir de trop boire (1). ) 

On cOl1lprelld pourquoi ces fetes qui pré
senl;,ient l'occasioll de désordrcs de tonte 

(1) Df'scril'tz'on des Pays-B(is; qU:1líté eL fil~Oll 
de ,¡e, elc. 

(:2) JYotifia Juris lJr.;lg. lib. IX, Ci1p. ad legcm 

espece, dcvinrcnt l'o!Jjet de la survciJ/ance du 
lé¿~i51;¡tclll'; (,Jl :t1m:gl':tllt la duréc de ces ré
jouiss:mces dangerclIses, il espél'ait diminuer 
le nombré des Jélils <]ui s'y COlllllleltaicnt; il 
ordoilll:l, ca conséquellce, sous peine d'une 
amcnde de quinze florins, qu'eIIes eussent lieu 
a jour fixe, et défendit qu'clles durassent plus 
O'UIl jour. l\Iais il était prcsque illlpossible 
d'op6rcr ü l'aide d'une loi pénale, la réformc 
qu'appellaient les habitudes d'un pcuple que 
le merne Gnicciardini nous présenle ([ comme 
q étant aclonné au plai~it" :i la joie et aux 
« festes et passetemps, et ne se souciant pas 
« d'aller 30, 35 ou 40 mil/es loing pour se 
« trouver:l quclque feste, ainsi qu'en avÍent 
G: en esté aux plus solennelles processions qui 
G: se font par le pays et qu'ils appellent care· 
« messes. » 

Aussi, nous n'avons aucune preuve que eeHe 
pénalité ait j3mais rec;u son exécution. Zypmus 
aLteste au eontl'aire que I'édit ne fut pas suivi; 
Quod tlSU receptttm non (uit, dit- il, puis il 
ajoute ces paroles quí déposent nalvement des 
usages domestiques ; Jllores culincB fumttm 
retinuerttnt (2). 

Rinschot nOlls apprend la memc chose (3). 
eNte dis[Josition de I'on]oIlnance de H>31 fut 
reproduitc, mais toujours sans succcs, dans un 
édit de Philippe Il du 22 juin ID89 (4). 

Néanmoins le législateur ne voulut pas fer
mer les yeux :1U~ abus résultant de l'ivresse; 
il mit impitoyablement sur la memo lígne 10U5 

les délilS commis pendant l'enivremellt. 11 
importe peu que le crirne soit pel'pétré par un 
misérahle qui eherche dans les lirIueurs eni
vrantes le moyen de s'enhardir au crime, ou 
par un homIlle conduit involontairement a une 
ivresse complete, m(~me en se lcnant en garde 
contre la perte de sa raison, Oll cnfin par un 
individu qui transgresse volontairement les re
gles de la ternpérance sans avoir cepenrlant 
le dcssein d'exéculer une mauvaise action : 
toules les distillctiolls que la seicnce du droit 

Corne/. ele Sicari¡"s, n. J. - (5) De l'ernissionib. 
homicid. C. 0. 

(4.) Art. 9. Placards de Flandre, vol. 11 p. 1i3, 
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s'esl ~pplifJ\1éc !1cpllis :\ Elirc res:,OrLil', SOllt 

effacées dans les édits dc nos pl'inccs. Les con
pables sont d'ahord pUllis pou!' l'i\Tessc, CllsuilC 
pour le délit; UII défend au cOlIscil pl'iyé de 
faire fléchir la jusliee et d'octroyer grúccs, 
p::mlolls el rélllissions pOllr homicidcs cOlllmis 
un jour de kermesse ou dans les trois jours 
suivants ('l) ; et s'il :m'i\'e que le délinqu:mt 
oUlienlle des leltres de rémission, en omeLLant 
dans l'exposé quelqucs ci!'con~t:mces dn délit, 
C[ ces 'recelemenls (ont la dicle rémission 
« subreptice el nulle (2). l) 

La jllslice fllt-elle aussi délJonnaire dans 
l'applic:llion de ces disposilions, que lo!'sqll'il 
s'agissait de la prohilJilion des testes et passe
lemps? lei nOlls :wons des décisions diverses 
entre lesquellcs le lcctcur choisira. 

L'édit de ,1;)1,1 avait posé le principe, les 
successeurs de Charles-Quint le rnainlillrent 
avcc la rncrne rigHelIr', rnais la nécessilé de 
remanirr eonslallltllent la législation prollye 
une résistal1ce profonde ~ une d(~sohéissance 

formelle, contirmée d'ailleurs par la plupal't 
de nos auteurs. 

Notre aneien jUloisconsultc Damhoutlcr, 
donL les éCI'ilS se raLlaclrellt an rérejl de la 
science ou droil crimine!, et conliellnenl tout 

ce qu'on en savaiL alol's, IIlentionna le pre
mie!', je pense, l'édit de 1ü3L 11 se pose la 
(jneslion tI'excuse, s'empare des texles du droit 
rOlllain et du dl'oit canon, les combine et Hnit 
par con<:lure que I'ivresse complele n'exempte 
}las de toule peine, mais rcnd le f:.lit excusa
}Jle. Ehrietas ... (suma ET E:'iORms) non excusai 
a toto sed a tanto (3). Aprcs eelle d(~cision 

toule rUlll:lille et canOni(l'le eL sans mélange 
d'idées éll'angeres: il cite l'onlollnance de 
Charles-Qllint, et rapporle sans réflex.ion ses 
prohibitions eL sa double péllalilé. L'aulorité 
illlpériale étail-elle á ses yeux de moindre va-

(1) Édits du 7 oct. 153J, art.14. - Du 30 jan
vier lJ1J, Placards, vol. 1, arlo!. p. 7G3 et 783.
Du ~2 jllin lJ89, art. 13. - Du 1cr juillet iGHi, 
art. 11, Placart/s, vol. '3, p. 173 et lR3. 

(2) Ordonnanee (ouchant Icsimpétranlsde rémis
siotl du :20 octuure 1011. Placards de Flandrc, 

lem que celle <111 droit romain el du c1l'oit 
canon? On sait (Jllclle élait :\ eelte époque la 
SOlllllissioll d'cspl'it aux Pandectes et aux Dé
crétales. 

JlIsque -l;'t lout reste dans l'indécision. 
l\lais yoici "enit' Anselmo, lc pl'atieien d'An
vers, 'lui a particulir~rernent élahoré notre 
légisJation d'édilS eL de placards, et quí, dans 
ses Annotations sur les décrcls de 1 !)31 et 
de 154;'), combat et rcjette toutes les dislinc
tions entre l'ivresse complÓle el celle qui ne 
suspend p:1S tout a faít l'usage de la raison; 
am!'me flu'ellcs n'ont jamais élé admises chez 
nous, el rappol'te comme preu\'c irrécusable de 
l'applicalioll rigoureusc des édits, deux COII
damnatiolls capitales fJui eurenllieu a Anvcrs, 
le 2ü j¡ún ,1024 et le () mai ,103J (4). 

Ql\oique °basée sur des faits, il fant se 1t:11er 
de dire que I'Opillioll d'Anselmo esL entiere
Illent isolée. H. Kinschot qui lulle d'érudiLÍon 
positive ayec Anselmo, la détruit compléte
ment. J1Ierito hoe statwn imp. Caroli V non 

est observatmn : palriisque moribus ebrii a 
Fama homicidii excusantur. e'est avec raison, 
dit-il, que l'on n'observe pas le slatut impérial: 
dans 110S mcellrs l'ivresse exemple les homi
cidcs de la peine eapilale. Puis un peu plus 
has s'appuyallt sur la pralique de l'Espagne, il 
conclut d'autant plus Volollliers de ce pays a 
la nclgiqllc, que cctlc del'lliel'c s'abandonne 
davantage :mx. I'éjouissances de la grande chere 
et des banquets. Qtlod si in lIispaniois, ubi 
ebrietas maxilllo vcrtitur vitio, adrnittitur, 
quanto magis in Belgio et hae nostraBraban
tia, ubi alius convivendi ae convivandi mos 

semper (uit 'I.lsitattls P). L'excuse on le voit, 
est toujOUl'S puisée dans l'influence des usages 
de la yic domestique; c'est au fonel l'ébauche 
de I'opinion de Montesquieu. 

Zypceus n'accol'oe pas plus d'autorité que 

vol. 1, p. 7iG. - (3) Praxis crimino C. 86, 
n° 1~-21. 

(.1) Tribonianus Bclgicus, C. tlJ, § G el G. -
Codcx Bclgicus, vo Dondt-Slagen, n° 8, el 
Delictcn. 

(:i) De fl.cmis8/onib. homicitl. cap. 9, n° 3 eL 4. 
:;0. 
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son deva,ncier a ce décret; iI líent le me:ne 
langage: Id usu rec'cptun-vnon est : sed ebrictas 
minuit delictum ustt patria: (1). 

D'autres témoignages assez graves viennent 
encore s'y joindre. Tuldenus lui refuse toute 
espece de force obligaloire : Ea constitutio 
in Belgio recepta non fuit (2); el 'Vynants 
rcpoussant l'opinion conll'ail'e, dépose que 
dans l'application, on esl retourné au dl'oit 1'0-

main (3). 11 en est de meme de Chl'islin:Bus (4). 
Ainsi les regles de ce droit subsistaient tou

jours, et il faut tenir pour constant que, si la 
Jégislation considéraiL tomme un déliL l'ivresse 
liée au crime, el déclarait le crimc imputable, 
l'on ne tenait en général 311cun compte de se.s 
prescriptions; dans la pratique, l'ivressc était 
regardéc comme une circonstance allénuante, 
une excuse, un fait paralysant le concoul'S de 
l'intelligence et de la volonté. 

Les obstacles a l'introduction de l'édit de 
Charles-Quint résultaient non-seulement des 
mceurs et des usages nalionaux, mais encore 
de I'empire du droit romain et du droit canon, 
qui gouvernaient la vie civil e de la plupal't de 
nos provinces avec aulant de force que les 
coulumes. On sait quelles difficultés ont ren- . 
conlrées nos législateurs , lorsqu'ils Ol1t youlu 
toucher a la Iégislation COl1lllmf~~e et romaine. 

Celle longue !Jersista.nce de nos ancelres fut 

(1) Notitia Juria Belg. lib. IX de Abolit. ee 
remis, n° 31. 

(2) Ad Codo lib. IX, tit. XVI, n° 11. 
(3) De Publicis Judiciis, lit. XXVII, n° 1!J, 

du resle un actedebon sens; al'exception d'An
selmo qui juslifia l'édit de H>31 par la raison 
hanale que l'ivresse est voIontairc, et que celui 
qui yeut la cause veut aussi les effets, les autres 
écrivains appréeicl'ent avee beaueoup de raison 
la sagesse dll dl'oit romain. Ebrietas dolum 
cxhaurit, disait énergiquement Tuldenus, 
l'ivresse absorbe le do!. C'cst la meilleure 
juslification d'une doctrine que professent 
aujoul'd'hui lous les criminaIistes. Quelque 
dépIorable que soit l'état de dégradation mo
mentanée pl'oduit par l'ivresse, iI est impossible 
de rendre l'hommc responsable d'un fait auqueI 
sa raison ne l'a pas sollicité. L'ivresse est IIne 
3ction mo\'alemoot condamnable; quand elle 
devicnt habitueUe et généraIe dan s un pays, 
la loi peut s'en emparer pour la chalier commc 
un délil sui generis, mais déclarer imputable 
un acte commis dans l'ivrcsse, elle ne le peut 
salls nicr toutes les conditions de la responsa
bililé morale. JI nJést peut-clre pas hors de 
propos el'insister sur ccUe idée qui s'appuie si 
forlemellt sur les traditions de notre aneienne 
jurisprudcnce, a une époque oú nos lois péna
les ne peurellt se souslraire a une révIsian 
complete. 

H. LAVALLÉE, 

Avocat d la cour d' appel de Bruxelle3. 

fil) Decis. CU1'lW Belg. vol.IV, dec. 198,n° 23.
De Ghewict ne raíl que rapportcr I'opinion de ces 
trois prcmicrs aulcUl's cités ci-dcssus. Institut. 
du droit Belgique, part. IV, lit. VI, ~ 1, 'Jrt. O. 
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DE 

L'OBLIGATI0N NATURELLE SELON LE DIlOIT R()1AIN 

I~t le C::ode ~ivil rl·an~ais. (Suite el (iN, (1)). 

~LCTJO.'l 11. - De l' obligation 1Ia{urel{c selon le 
code civil {rall gais. 

Les conclu8ions de nos recherches sur le 
droit roma in , sont le point de dópart le 
}11118 naturel des i,Jécs qui tloivcnt guider nos 
explorations sur le Code civil. Une obser~ 

valion flui frappe d'abord par l'antithese 
fju'elle présente avec la législation que 1l0US 
venons d'analyser, c'est que notre droit est 
un dans sa source; qu'aucun autre que celui 
qui l'édifie n 'esl appelé:l le modifier. Nous ne 
connaissons pas un droit anLiqne et pour ainsi 
dil'e Inviolable, á c6té dU(JlICI se trouv(~ plaeé 
un ma3i8trat qui s'arroge le pouvoir de l'ac~ 

commoder , par toutes sOl'lcS (Jc flcliolls el de 
subterfuges, 31lX principes d'une jllsLice plus 
équitablc, et aux besoins llouveaux qui se font 
jOUl' :\ la ravcnf des développemcnts de la 
civilisation. Chez nous , toutes les dispositions 
g(~!Iél'alcs flui r{)gisscnt les affaires humaines 
élllancnt du meme légisbteur. Le marristrat 

e ü 

n'a d'auLre mission que de les appliquer. Il 
viole ses devoirs s'il trace Oll suit une autre 
regle que eelle que la loi a sanctionnée. AillSi, 
que l)our des raisons bonnes ou mauvaises le 
législateur n'attribucaucun cffetciviUtdes faits 
qui, d'aprcs l'équité sembleraient devoir (~trc 
plus efficaces, la sanction que le législateur 
ne leur donne l)a8, QC pent) dans nos prin
cipes constitutionnels, leu1' venir d'un autre 

(1) V. Archives, t. IV, p. 310, ~c linaison. 

que lui. Il n'est pas moins certain que si le 
progl'C8 des idées l'amene a reconnaitrc lui
meme qne certaincs barrieres opposées a la 

. réclamation d'ul1 droit utile nc 80nt plus en 
harmonie ayec l'élat des mecurs et les besoins 
du temps, il décl'étera OUVCl'tement que ces 
barrieres sont désormais abaissées. 

Il ne recourra point, pour doter ces obli
gations de la sanction civile, á des moyens 
indi1'ects teIs que ceux qu'était obligé d'em
ployer le préteur de Rome. Il n'y a point a 
sauver les aFparences en introduisant un droit 
IlOUyeaU; iI doit , des lors, lui donne1' tous 
les efTets propres a en assurer l'efficacité. 

"Ces obsQrvations sur l'organisation de nos 
pouvoirs, si différente de l'organisation ro
maino, font cOlleevoir des doutes trcs-sérieux 
sur Ic point dc sayo ir s'il pcut exister dans 
notre droi t des obligations naturelles, telles 
que cclles que Ilons ayons rencontrées en droit 
romain, ohligations boiteuses que le droit civil 
cut laissées éehoir, que la main du préteur 
venait soutenir. On ne comprend pas eomment 
le memo législatellr s'attacherait a releyer 
d'une main ce qu'il aurait abattll de l'autre; 
eomment, s'il croit une obligation valaMe, 
il ne la protégerait pas direetement, et, s'jl 
la eroit nulle, pourquoi il luí donnerait des 
effets indirects. Le doute que eeUe réflexion 
fait naitre se corrobore singuliercment quand, 
remont:mt aux sourecs dont IlOUS avons vu 
découlcr l'obligation naturclle en droit romain, 
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on trouve que les príncipes du droit nouvcan 
les ont toutes taries. Les pacles sont devenus 
des conLra!s, les esc!ayes des hommes libres; 
l'ohligation du pupille rnrichi, une olJligation 
civile. Nous n'avons plus une plIissance pater
neHe teHe , qu'elle empcche les enfants ma
jeurs de contracte1' entre ellX OH avec)eu1' 
pere; les relations <Iu patron et de l'aITranchi 
ont disparu avec l'esclavage, le S. C. Macé
donien a cessé d'elre en vigueu1' et n'a ras 
d'éqllivalent uans notre Codeo Oil donc serait 
l'obligation Ilatllrclle? 

L 'art. 123;) en prol1once le nom; iI en in
dique un effet. CCl eITet, c'est la non-répéLi-

. tion du payemcnt; mais l'article ajonte t'olon
taire, et montre bien par lit qu'il ne s'agit 
plus, dans la pensée du législateur, de l'oLli
galion naturclle dn ul'Oit romain , de la com
pensation dont eeUo obligation pourrait etre la 
base; il n'en est nulle part question; il ne devait 
pas en elre plus question que de l'obstac\e a 
répéter ce qui a été payé par crreur, ces dcux 
effets étant corrélatifs. Les art. 'i DG5 el 1907 
parlent de la dette de jcu, que plusieurs ont 
considérée eomme une dette naturelle. Ce 
point de vue fUt-il exact, ectte csrece d'obli
gation ne serait point dav::mtage l'olJligation 
naturelle du droit romain. L'action e1it refu
sée, il est "raí; mais , pO\1r que la répétition 
ne puisse avoir líen, il faut encore que le 
payement soit volontaire. 

Si enfin, pour arrivcr ~l la démonstration la 
plus irrécusaLle de ce point capital, nons eher
chons a toutes les sourccs possiblcs d'obliga
tion naturelle, nons llons convaincrons qu'au
cune d'elIes ne peut Han3 fournil' cet élémcnt 
essentiel : la faculté de réclamcr par voie d'ex
ceploion ce qui nc pcut l't~lrc par voie d'action. 
Ainsi on ne trO\1ve cel'lainell1cllt pas cet élé
ment dans les convcntions ou dispositions con
tenues dans les conlrats ou actes Iluls pour 
défaut des formes exigées par la loi; cal' ces 
conditions de forme cl)Jigent le ju~e; et, oe 
quelque point de vue qn'i¡ ail.il les cU!lsidé
rer, il ne peut sancLionnel' comme valables les 
,actes que la loi décl:ue elro Iluls. II eH fauL 

dire autant des contrats passés par des inca· 
pables. En eonscnl:lllt a valider o'une ma
niere que;col!(jUC ces cngagclllcnts, le juge 
contraricrait dircctcment le hllt que s'est 
proposé le légi~Jateur qlli a eréé le sysLeme 
des incapacités. En erret, l'appréciation gé
nérale sur laquelle ce sysLt~me repose a eu 
précisément pom objet d'Cll11)(~eher l'al'bilraire 
des appréciations du jugc dans chaquc cas 
indiridncl. 

D':mll'cs nullilés, d'anLres rcflls d'action 
sont fOlld(!s sur des préSolnptions Jégales, ran
tori té de la chosc j llgée, le S(~J'Ill('n t , hl pres
cription, l'illterposiLíon des pcrsolllles, Clc • 

Encor'-~ el toujours ce 80nt (ks molifs d'intéreL 
général, de sécurilé publique qui ont faíl 
établir ces présomptions. Elles ne peuyenl eLl'e 
jugées par les tribllnaux, mais ils doivent 
juger d'aprcs elles. Si ron me demande l'ac
quittcment d'une detle eL que je rapporte un 
jllgcment passé en force de cllOSC jllgóe qui 
oéclare que je ne suis pas déhitCUI', assuré
mentle juge qui connalll':lit que ce jugCIl1CnL 
existe en eifet, devrait s'abslenir dc toute atllre 
recherehe; mais le lribunal pourrait-il daran
tagc se Jivrer ü ecHe recherche (!tl':1llgere, si, 
au líen de me dcm:wdcr sponlanúmcnL le payc
mCllt de ccHe prélcnJue dette, il était ques
tion de la faire entrer en compensation avec 
une créance dont je réc\amerais moi-memc 
l'acquittement? ÉvidemmenL non; dalls les 
deux cas le juge serait saisi d'unc queslion 
qll'il He pelll pas réSOlltlre, tlu moment oú iI 
est établi qu'il ya cllOse jugée; de mcme ti'jly 
avait eu sermcnt lm'!lé , prcscriplioll acquise ... 
On arrlverait ayec la mernc évidcncc a la meme 
conclusioll, si, au lieu de se dd'endl'e contrc 
une compensation , le prótcndu débiteu1' avait 
a se défenore contre l'exception tirée de sa 
pl'étendue delle el opposéc a la demande en 
l'épétition d'un payement qu'il aurait fait par 
errem. Nous pouvons donc considércl' commc 
s\ll'aiJond:unment élabli qne si, dalls notre 
droit, il ¡¡cut t!tre questioll (l'obligation natll
relle ,- ce n 'est Cf'rtes point de cdle dont trai
taient les juriscollsultes rOll1ains. Iluc faudrait 
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pas croire que les l'édacteurs du Cocle qui ont 
conservé le mot, ayent eu la pCllsée de ceHe 
assimilation. 

M. 13igot-Préamenell, dalls son ex posé de 
ll1otifs, repousse eXl'rcssément ceHe cOllfu
sion. Apres s'clre expli(IUé Sta' ce point, iI 
contioue : ( On !le regarde comme olJliga
( tions puremcnt nalurelles que cclles (lui, 
( par des Illotifs particuliers, sont cOllsidé
« rées comme nulles par la Ioi civile. TeIles 
« sont les obligations dont la cause est trop 
« déplorable pour que l'action soiL admise, et 
( les obligatiolls qui ont élé forll1ées par des 
te personnes auxqlleIlcs la loi ne permet pas 
( de eontracler. Telles sont meIl1e les obli
( gaLions civiles, lorsque l'autorité de la chose 
« j ugée, le sermenL décisoire, la prescrip
« tion, ou toute autre exception pércmptoire 
( rendrait sans efl'ct l'action <Iu créancicr. Le 
« débiteur qui a la capacilé pour payer, et 
( qui, au lieu d'opposer ce moyen, relllplit 
( son engagement, ne peut pas dire ensuite 
« qu'il ait fait un payement sans cause. Ce 
« payement est une renonciation de fait aux 
( exceptions, salls lesquelles l'action eút éLé 
a admise ... renonciatioll qui forme un lien 
i civil que lc déLitcllr ne doit plus etre le 
( maitre oc rompre. }) 

Et enfin, comme pour mettre le dernier 
sceau a notre oémonsLratión, 1'orateur conti
nue: d L'obligation ne devenant unlie3 civil 
« que par illduction LÍrée uu payemen~~ elle 
a ne peut avoir d'autre effet que d'empécher 
« la repétition; mais elle ne peut faire la 
« matiere d'une cornpensation, ni avoir les 
« autres effets que luí dunnait la loi 1'0-

d mazne. ) 
Ce poi", esL dOllC défillitivement acc¡uis ;\ 

notre discussion, savoir : que l'obligation 
naturelle uont parle le Code civil Be peuL 
avoir d'autre effet que d'empecher la répéti
tion du payement volonlaire qui en a élé fait. 
Et cet cffetlui-mbne n'cst produit que par la 
sUpposiLion d'une l'cnOllCialion que ce paye
ment autorise. Mais, s'il en est ainsi, on peut 
se d.emandcr, avcc quelque fondement sans 

uouLe, si ce qu'on appellc une obligation na
turelle peut, a Hai dirc, eLrc considéré COUUlle 
une ohligatioll. 

lei s'appliqucnt les llotions que nous avons 
exposéc3 dans le sens propl'e de ce terme de 
uroit. Si ron yeut conscrvcr les mots, tOll
jours devl'ait-on recollnaltre que c'cst la une 
obligation qui n 'obli;;c :\ rien eL qui n'a aucune 
espece u'efficacité ci"ile avanL l'illtervcnlÍon 
d'un consentement nouve::m. 

Il y a plus, le payement volontaire ll'est 
pas sujet ~\ répétilion. - Mais est-ce que ce 
fait est. particulier au payement rait en ver tu 
d'une obligalion naturclIe? Si je paye volon
taircment ce que j~ sais ne pas deyoir ni natu
rellement ni ci, .. ilcment, est-ce que h sel'ai 
ensuite aomis ;\ rúpéter? Ne me répondrait-
011 pas, avec toute raison, qn'cll payant ce 
que ,le savais ne p3S devoil', je n'ai pu avoir 
d'autres inlentions que de faire une libéra
lité? Cela n'était }Joint douteux en droit 1'0-

main eL ne saurait l't~lre davantage chez nous. 
S'il en est ainsi, l'cfllcacitú de l'obligation natu
relle, déj;\ si amoindl'ic par les termes memes 
de l'art. 1235, sem}Jle dcvoir se réduire a 
rien. Ccpendant ceHe eflJ.cacit6 ne nous parait 
point etre cntieremcnt all{~~mLie. Celui qui a 
re~u ce payement se tr~uvera, SOIlS deux rap
porls, placé tlans Ulle siluation plus favorable 
que s'il avaiL reGu un paycment q\li ne lui eüt 
élé dú en aUClllle maniere. D'abord, sous le 
rapport ue la preuve, pour triompher dans sa 
prétention, le demandeur en r6pétition uevra 
prouver deux choscs : 10 qu'il ne devait pas; 
ce qui sera suffisamment établi par l'allégatioll 
non contestée qu'il n'était teou d'aucunc obli
gation civil e ; 20 qu'il a payé par erreur; 
cal' l'olJligation naturelle uont il élait tenu 
étant une juste cause du payemellt, on présu
mera contrc lui qll'il a réellemcnt youIu s'ac
quitter. Ce sera donc a lui d'éta}Jlir que telle 
n'était point son illtenlion, et de d.émontrer 
qll'une erreu!' a mn¡ivl; eNte ex¡'~cuLion. 

Je erois hien (Iue ecttc diflérence de position 
signalée entre les deux défcndeurs est surlout 
un hommage rendu aux principes, et qu'en 
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fait elle restera le plus SOllvcnt saus av::mtages 
praliques; cal', 110m' en faire l'application, iI 
faut supposer que l'obligation naturclle est 
constante. Le plus souvent elle sera alléguéc, 
et le jllge ne pourra en admetLre la pretlvc 
toules les fois qne ceHe preuvc viendrait COll· 
tl'edire une pl'ésomplion légale, Il est bon 
cepentIant de maintenir ce principe : cal' le 
d~m:llldeur pourl'ait avouer l'obligation natu
relle; ou bien elle pourrait eLre si évidentc 
que la preuve en serait inutile, el, dans tous 
ces cas,- la procédure que nous t1'a<;,ons aurait 
son utilité. Quand, :1U contraire, on 1'épete 
une cllose qui n 'était dlle d'aucune f:1(;OI1 , il 
sufllt au demandeur de mettre son adversaire 
au oéli de prouver qu'il y eut une delte que 
eette chose dut acqllitter. Il dira : Ma chose 
cst sans cause entre vos mains, eL le défendeur 
devra prouver que le revendiquant n 'a fait 
réeIlement qu'acquitter une dette, ou bien 
qu'il a voulu lui faire une libéralité. Ni l'une 
ni l'autre de ces bypotheses He pouvant sc 
l)résumer, il suit qu'a défaut par le défendeur 
de faire l\me ou l'autrc de ces preuycs, la 
répétition devra ctre admise. 

L'existence rcconnuc o'une obligation mo
rale aura encore cct eITet indirect, quc le 
payement yolontaire sera eonsidéré COllltne 
un véritable payement et non comme une 
libéralité. Des lors on ne devra roint asslljettir 
ceL acte aux formes di la donation (1) ; de plus, 
il pourra intervenir entre personlles respcc
tivement incapablcs de donner et de receyoil' ; 
enfin, les so mm es payées en acqllit de cetle 
obligation n'entreront poinl en compte dans 
le ealeul de la quotité disponihle. II semble 
qu'on devrait aussi conclure de ces prémisscs, 
que les créanciers n'ont pas le droit de s'op
poser a l'exécution de ces oLligaLions, pas plus 
qu'ils n'ont ceIui d'empecher que le débitellr 
ne paye ses autres dettes civiles. Cependant 
l'art. 2225 nous averLit (IHe ecLLe F.olution ne 
}Jeut pas du moins etl'C admise avec eelle géné
ralité, et nous conduit á rccherchcI' quelles 

(1) II faut rcmarqucr ccpendant que ccci ne peul 
avoir d'application aux mcubles corporels relativc-

sont les diverses sources de l'ohligation natu
reIle, telle qu'il faut l'enlendl'e en oroit fran
<)ais, pour savoil' ({ueHes di/I'él'enccs il en pellt 
résulter dans leurs dI'els. 

Sur ce point, lc Code laisse tout ~\ faire a 
la doctrinc; il supposc l'ohligalioll naturelle, 
mais il n'en donnc point d'exemples. 

Est-cc que toutes les cOllyenlions el toutes 
les dispositions de l'holllIllC, pour l'exécution 
desquelles la loi ne llonne pas d'aclion; estoce 
que tons les contrats et tous les actes que la 
loi civile aniHIle donnent naissance I\ une obli
gation lJaturelle? Il fallt rcjetcr une proposition 
!mssi ausolue e t tracer ¡ci une distinction fon
damentale. 

S'il est vrai que la regle générale cst, 
chez nous, que toute convention librcment 
consentic est productive d'obligation, ce prín
cipe ne peut néanmoins s'entendre, meme 
dans notre droit, qu 'ayec de nombreuses res
trictions. On con.;oit, en e/fet, que si le lé
gislalcllr doit laisser une libre carrierc aux 
cOIlYenliolls humaines, il ne peut pas prendre 
sous sa protection des cOIlventions, quelque 
libres qu"elles aient été, qlli porteraient at
teinte Ü l'humanité, Ü l'ordrc public, ou allX 
principes cOl1slitutifs de l'I~lat. Ces COll\'en
tiolls llC ceSiSent ]'amais d'etre défavorables' , , 
des lors l'exécution, la confirmalion, les su
retés promises ooivent etre fl'appées d'une 
nullité aussi radicale que la cOIlYention qui en 
est le sujeto eeHe ouservation s'applique S3ns 
difficulté- aux pactes fails sur les successioIls 
flltures, a une société de déliLs , aux cOllYcn
tions tendant ~l rétablir des seniecs féotlaux , 
a allLoriser la contrainle par COl'pS hors des 
cas déterminés par la loi t au\: contrats usu
raires et a tOllS ceux qui sont fondés sur une 
cause ou sllbordonnés a une condilion i\licite. 
Ces comentiolls étant prohihées commc COI1-
traires ü la moralc OH a l'ordl'c public , C0111-

mellt pOllrrail-il en réslllter une ouligalioIl 
morale? L'cxécntion dont ils Ol1t été suivis, 
les garantics t!Ollt on a voulu les fortifier, ne 

ment auxqucls la simple tl'udilion suffit pour que 
la donalioIl soit par faite. 
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peuvent etre que des tentatives coupables, 
impuissantes a consolider l'acte primitif auquel 
le législateur ne reconn:tissaÍt aucune force. 

Il est une autre classe de conyenlions allx
quelles la 10i a refusé les effels civils par des 
considérations moins graves. Ainsi les inca
pacilés générales de contracter, les solennités 
exigées pour la perfcction de cert:tins contl':tts, 
les présolllpliolls contre lesquelles la loi n':to
met pas de prcuve contrai1'e, ne peuvent (~tre 
considérées que comIlle el es garanties accor
dé es a des intérets particuliers. L'on comprenu 
des lors que l'inefficacilé dont sont frappées 
les convcnliolls Ú raison de ces motifs, ad
melle des lcmpél'amenls. Celui qui est indi
qué par la natllre memo des choses, consiste 
a permeLtre que les personnes en faveur des
quelles la garantie a été introullile, puis
sent renoncer ü s'en prévaloir. S'jls recon
naissent que la prémmption en vertu de 
laqllelIc ils sont garantís contre toute actioll 
ne se vérifie poi11t a lem égard; que, malgré 
lcur incapacité ci"ile, ils ont :\3i ave e plein 
discernement; que la chose jl1gée qlli a pro
noncé en leur faveur con sacre une erreur ; 
que Icur deLle subsisLemalgré la prescription 
qui les libl~re; que I(~s VOIOllL(~S de lcul' autcllJ', 
bien qu'exprimées dans un acle HuI, sont 
cependant incontestables; dans lons les cas 

enfin 011 l'exéculion de semblalJles ohligations 
l1e peut blesser que Icurs intél'ets, iI est óvi
dent qu'elle doit eLre libre, ct qll'une fois 
:lccomplie, elle doil elre considérée comme 
il'revoe:able. A plns fOl'LC raison, eeHe obli
gatíon toute mOl'ale poul'ra-t-ellc , par un con-
8tmtemenl nouvcau, devenir la cause d'une 
obligation ci\'ih~. Selllclllent, dans l'appliea
tion de ces principes, il importe!'a, pour 
jugCl' de la validité de la ratitication , d'exa
miner si elle est faite par la peI'sonne ou par 
toutes les per~onlles en fayeu!' desqucHes la 
10i avait exigé le's garantics (luí ne se tronvent 
pas réalisées. II faudl'a ohsel'ver, en OIllre, 
que l'exécntion ne peut confirlller une obliga
tion i ncfficace en tll'oi 1 civil, qu 'alllant qu 'elle 
a lieu apres la cessatioll de la cause qui Clll-

ptkhait l'obligation de produiro des ciTel:; 
civils. 

La distinction que nous venons de recon
nallre entre les obligations auxquelles la loi 
n'accoroe pas d'efficacité (distinction d'apres 
Jaquelle nous ne considérons comme obliga
tion naturelle aucune de ecHes dont la SOllrce 

• 
ser:1it une convention immorale ou contrairc 
a 1'0rdre public), semble devoir nous créer 
des difficultés pour le cJassement de la dette 
de jell. D'un coté, l'art. 1967 lui altribue le 
meme effet que celui qui est attribué par 
l'art. 'j 23J ü l'obligation naturelle ; de l'autre, 
l'art. 1 a60 refuse l'action, et tout le monde 
est d'accoru que ce déni est fondé sur la tIéfa
veur qni s'auache ü une semhlable convention. 
La loi confirme done l'exécution d'une obli
gation immorale! Le systeme de la loi peut 
tres-raisonnahlement s'explique!'. D'ahord , ~t 

tIéfaut d'autre, Pothier nous fournirait une 
explicalion historique. En effct, cel auteur 
ex pose que le rcfns d'aclion ~l raison des delles 
de jeu était un point de dl'Oit, commun aux 
provinces de coutullles et aux provinces de 
d!'oit écrit. Quant aux sommes pcrllnes et 
payées, ici 011 suivait le tlroit roma in , qui 
pel'lI1ettait expl'essément de les répéter ; la, 
on n'accordait pas allx perdants cette répéti
tion, parce qu 'aucune des lois, ordonnances, 
ou rcglements faits sur la m:1tiere n'autol'isaiL 
ectte actiol1. L.'art. ~)9 de l'orllonnance de 
Moulins, en accordant ceLte répétitiol1 aux 
mineUl's, montrait bien fin'oll ne voulait pas 
en étcndrc le bénéfice anx lllajeUl's. 

Les 1'éd:1ctellrs du Code civil, plaeés _cntre 
ces dellx systemes, :tdopterent celuÍ des pays 
coutuIUiers. J'oserai dire que c'était le parLi le 
plus sage. En effet, quelque pcn de sympathie 
que lelégislateUl' :lit et doive avoir ponr des faits 
qui délournent les citoyens dcs moyens licites 
d'acquisition, qui alllllncllt dans leur cmur la 
soi f Íll1l11odérée d'tm gain alHluel le tr:1vail n 'a 
aucunc part, toujollrs est-il que le .ieu est dans 
nos mreurs, et que, dans uno cerlaine mesure, 
ii est protégé par l'opinion. II est constant 
que chaquc jour, en France, il y a une quall-
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tité considérable de sommcs OH valeurs qui 
passent de certaines mains en d'autres, par 
suile des perles de jeu ou de parí. En pcrmet
tanl la répétition, 011 s'exposait a ouvrir une 
souree fécollde en proecs scal1lblcux. ; 011 don
nait, pour ainsi dire, une prime d'encoura
gement aux joueurs de mauvaise foi, qui seuls 
3uraient profité de eeUe ressource. On aurait 
faíL prononeer par les tribunaux des rcstitu
tions qui n'auraient point en l'adhésion de la 
conscienee publique. C'cst pourqlloi on est 
entré dan s les voies d'une justicc érninernJllcnt 
politiqne, en déniant en meme temps l'aclion 
et la répétition. 

En résumé, le législatcur ne donne point 
d'action pom les dettes de jeu, parce qu'illes 
a cOlIsidérées comme apnt IIne cause immo
raleo La répétition n'en est cepcndant pas per
mise, paree que, dan s l'état de nos mreurs, 
ce droit anrait favorisé plus de déloputés qu'il 
n 'aurait protégé d'intérets respectahles. Cette 
atténuation dn principe avait besoin d'etre 
écrite, el elle l'a été. Amsi ne fait-elle point 
ohstacle a la théorie ave e laquelle elle pOllvait 
paraitre en opposition, et que nous n'hésitons 
pas a appliquer ici, pour déeider qnc la dette 
de jcu ne pOlll'rait elre le sujet d'une obliga
lion civile. 

L'intervention d'un nouveau eonsentement 
ne peut oter a cette cause la défavenr qui s'yat
tache, et eette dette ne naus parait, pas plus que 
toutes les obligations contraires a 1'ordre public, 
susceptible d'eLre novéc, cautionnée ni garan
tie par un nantisscment ou une hypotheque. 

Tonte obligation natul'elle, au contraire, 
peut etre garantie par 1'aceeGsion des conlrats 
que nous venons de n0Il1111er. l\Iais, pour faire 
une juste application de ce príncipe, iI faut 
en suivl'e les applications aux di verses sor tes 
d'obligations naturelles qlli nous restent apres 
rélimination que IlOllS verons de faire. On peut 
signaler encore celles qui naissent des contrals 
OH actes Ilul~ soit pOIl!' défallt de formes, soit 
pour cause d'incapacité; et entln celles don! 
l'efficacité es! annulée par quelque présomp ... 
tion juris et de jure. 

Je commence par les dispositions contcnues 
dans une donaLioll nulle pour vice de forme. 
Tuuíes les sÚl'etés survellUCS pour l'appnyer 
son1 frappécs de la meme illefficacit~ I quand 
meme ces súrctés seraicnL foumics pard'aulres 
que le (kbiteur. On nc devrait pas meme dire 
que la caution :.;crait ohligéc, si elle avaitconnu 
la llullité, comme élallt censée des 101'S avoir 
renoncé a son l'ecolll's. En elfcL, ceUe renon
ciation transporterait la qualité de donateur 
sur la tele de la eaulion; sa donation serait 
done, comme celle OU principal olJlígé , nulle 
pom défauL de formes. 

Quand il s'a:;it o'un Icgs contenu daw¡ un 
testament Bul 011 excédant la qllotilé disponi
ble, l'hériticr pcnt se considérer comme natu
rellement obligé a l'exécuter; s'ii paye en eon
naiRsance de cause, il renonee a dcmanuer la 
nullité OH la réduction. Il rcnoncerait égale
ment en nOV:lllt son obli~atiun, en la faisant 
cautionner, Oll en donnant tonte autre sorte 
de súrelé. ecHe ratificatíon scrait inattaquable, 
aussi hien quc celle qu 'jI ferait de la donation 
de son auteur, bien que Ilons ayons vu que 
celui-ci.lle pouvait lui-meme la confirmer que 
par Ull nouvcl acto fait en la forme légale 
('f 339-15-1,0). 

Une obligation non prouvéc ne cesse pas 
d'elre une oLligation civile. La loi ne refuse 
ras l'actioll; le créancier a toujOUl'S la res
source de la délation du serl11ent. Si, indépen
damment du scrmcnt , le débitenr reconnais
sait sa delle d'une maniere qllelconque , 
l'obligation civile aurait tontc son efficacité. 

Quant aux contrats passés pal' des incapa
hles, ils peuvelltetre ralifiés apl'(~s la cessatioll 
de l"incapacité, et par conséqnenL les súretés 
que donncl'ait en ce momcnL le débiteur, pro
duil'aient refret qu'elles produisent, quand 
elles sont allachées a lIne obligation civile. 
l\Iais quid des sürclés données dans le temps 
memo de l'incapacité? Il 1Ie s'agit pas de l'hy
pothef111e 011 du gagc que dOllneraiL l'inc;lpalJle 
lui-meme , conlrats évidemment tout aussi 
nuls que le coutrat principal. La questíon uaH 
seulcmcut daus les cas Olt un ticrs consentirait 
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une hypolheque, donncrait un gagc, OH sc 
porlcrait caution pour l'incap::lhle. Sera-t-il 
tenu? L'art 2.012. uécide posilin~rnent l'affir
mative pOlIr la call1ion des millclll's 011 plntót 
pour lous les cas oil la Illlllilé de I'ohligation 
é'st pUl'cmcnt persoilnellc á l'obligé. 01', :HlX 

terllles de l'article 12:lJ, la llullil.:~ des COD
trats l'ails par les incapables est justemcnt dans 
ce C;lSo Cetle disposition se justilie par ceHe 
cOll!;idér:üion, que les assureurs sont cens(;s 
ayoir voulu prenure sur ellx les chanccs de la 
nullité; enr il est bien e!ltcUU!l que lenl' ellr\:1-
geIllent lle pClIt llllire ;'¡ l'ilie:lpalJle. C"llc 
interpréla:iollIlCpOUy;nt s'appliquer qn'autant 
fJue les tiers interrellus ont en cOllnaissance 
de la llullité, ils doi\'ent se fairc décharger 
de lcur engagement ell prouvallt le contrail'e; 
cal' ils se1'ont fondé" ~l dire (jll 'ils ne se sont 
obligés que paree qu'iis ::raicIlL (;Olllpté 8tH' un 
recou!'s . !eu!' enoa"'ellleut doit done tomber , (1 u 

des qu'il nWl1rlllC de b condilion sous laquclle 
il :ívail élé contraclé. 

Dans le cas d'un contrat nui paree qnc les 
partís SOllt rcspeetivemcllt incapablcs, soit de 
se dOllller, soiL de se ve!Hlre, il ne peut pas 
inlel'\'cllir de calltionncrnent. On lle pellt pas 
dire qu'il y ait b pour les parties ellcs-memes 
les déments d'llne oLligalion n:ílurcllc, IcUl' 
fait étant une contravention a la loi qui le pro
hibe tbns un :llllre intért:t que le lem. 

Nous avons dit que l'obligation pom'ait suh
sistel' apres le jugerncnt qlli pronollce la Iihé
J'alion, le serment déeisoirc qui l'affinne, ou 
la pl'escriptioll qui la COllsaCJ'e; mais il esl fOl'l 
óyidellt que les tiel's iiltel'Vellus pOUl' la Stll'eté 
de cetle ohligalion, !le saUl'aiellt etl'e tCHUS 
d'aucune maniere apres la réalisatioll de ces 
é\·énemenls. Que si, postérieul'Clllent eL en 
connaissance de cause, le débiteUl' donne un 
gage, une hYPoLhcque ou une caution , ii csL 
également dair que ces con Irats uevronl a voir 
lcur efIeL, puisque len!' illtervcnlion p1'ol1\'e 
que le d(:IJitcur I'cconl1ait 8:1 dl~tt~ lllalgrl~ la 
présomplioll <¡ui le libcre. 

Le deroil', dOllt on peut dire qu'un p(~l'e 

est teHu , de doler 8a fille ou de foul'llir Jet> 

aliments a l'enfant natul'cl qu'il n'a pas rc
connll, n'est rien aux yenx du droit civil, si 
cellli qn 'ii con cerne ne contracle pas l'obligation 
d'y sati~,fairc. S'il s'y engage, il esl d(~s ce mo
mel¡t tenu d'une ohligalion ciyj!c susceptihle 
de LOns les modes et de toutes les accessiolls 
que le d;'oit reconnait. 

Je reprands les d:vcrs cas qne je vieIl~ de 
pareourir ponr rcchel'chcr si les disposiLions 
des art. 11 eü el 11 G7 Y pCUVCllt recevoir leur 
applieation. Nous aYon~ uit que l'iJérilicr peut 
se croire naturellement o;; :;2;é, soit ~l exécu
ter une dOi1ation ou un testalllcnt HuI;; pour 
défaut de forllles, soit a acquitter des libéra
litó;.; (lui dépasscllt la quotité disponible. Quand 
il cst seul intéressé, 011 ne pellt qll'applaudil' 
a cette 3énérosité; mais si d':ltlLreS illt{~l'elS 

sonL en jeu, iI est néeessaire d'en leni!' comptc; 
si cot hériticr a des cl't:ancie1's qn'il ne peut 
satisfaire, ceux-ci ne pOll1'raiellt-ils pas réda
mer'? H.emal'quons qu'il lle s'aGit. pas iei d'unc 
olJ!igation qui aít sa somec dalls le propre con
sClllcme:lL du déhiteul', etdollt tui senl pOlll'rai1 
se Jire appl'éeialcur souverain. C'est la \'olonté 
de son :.tuteur qui s'esL manií'est6e sallS se con
forlllel' aux prescl'iptions de la loi, OlI dópas
sanL les limites qui lui étai~nt assigllécs; les 
intéressé:; peuvcnt dire, la loi :1 la main, qu'il 
n'y a rien ¡j'olJligaLoire dalls de semblables 
fails, et des 101's intellter, :lll Iiom de leur dé
lJiteur, l'action en nullité que eeluí-ci ll'exer
cerait paso 

11;) le pCllyenl, qll:1nd meme leur déhitem 
aUl'aiL exécuté. Seulemeut , comme ils agil'oltL 
alor8 en vertn de l'a1'1. HU7, ils tlen'ont 
pl'OUYel' que la rel1orlciatioll faitc par luí I'a 
été en fraude de leurs droits, el, par cxcmple, 
étaolir no::-selllemellt le pl'éjl1dice mais encore 
le cOllsilium. ecHe obsenatioll est importante, 
elle pl'oLége conLre l'acLioll rérocatoire les 
tcst:.ltUenls sur la valídité desquei¡; iI ne peul 
s'éleH'r que des doutcs; cal', dans ce cas, le 
dl'hitelll' a ¡m cl'oire n'accluitter qll'ulle obli
galion civile, eL paí' conséquent n'a renoncé 
~l rien. 

l\OU0 ne pcnsons ras non plus que l'opillion 
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de l'incapable, qui se croit tenll de ccrtaincs 
obligations qu'il a contraetées, empeche ses 
créanciers de demander la nullité de ses en
gagements. L'exécution donnée d:ms le temps 
d'incapacité, n'arreterait pas non plus leu!' 
action, puisqu'elle est vicié e par la meme nul
lité; mais l'exécution ou ratification faite par 
ces incapables apres la cessation de Icm inca
pacité , ne pour1'ait aueunement et1'e atlaquée 
par les créanciers. Par ceUe ralifi.eation, les 
débiteurs ont montré qu'ils se considéraient 
comme teHus naturellement, el ils sont les 
seuls juges vraiment compétents de eeUe obli
gation. En aequittant ces obligalions, ils font 
done un vérilable payement. Comment les 
créanciers pourraienl-ils l'attaquer, a moins 
qu'ils ne fussent pbeés dan s le cas prévll par 
le Code de commcrce? Et s'ils ne peuvent at
taquer le payement, comment pourrair.nt-ils 
critiquer les autres actes confirmatifs? 

La vente entre époux, la donation entre 
incapables, ne faisallt pas na1tre d'oLligation 
llaturelle, pas de doute que les créanciers ne 
puissent en demande!' la nullité au nom de 
leurs débiteurs, ou en faire 1'évoquer l'exécu
tion en vertu de l'art. 1167. 

Enfin, quoiqu'une dette prescrite, mais que 
le débiteur saurait n'avoir pas payée, puisse 
etre considérée comme une obligation natu
relle , l'art. 222t) aulol'ise formellement les 
créanciers a opposer la prescription, bien que 
leur débiteur y 1'enonce. La loi voit avee 
faveur ce moyen de libération; iI n'est pas 
seulement une proteetion pour les débiLeurs, 
iI est aussi une l)eine contre les créanciers 
négligents : n 'est-il pas naturel que lcs c1'éan
ciers qui n'ont pas cette faute a se reprocher, 
puissent ¡¡'cn prévaloir contre lui? Puisque 
tous luttent de damno vitando, il est plus 
juste que le dommage tombe sur celui qui, 
demel1rant si longtcmps san s manifestcr son 
droit, a montré qu'il en était peu soueieux. 

Mais ces motifs ne s'appliqllent pas au 
payement que ferait le débileur, sans se pré
valoir d'un jugcment remlu en sa faveur ou 
d'un sermcnt preté. De nouveaux ti tres peu
vent faire découvrir le mal fondé du jugemcnt 
011 la fausseté du serment. Le créancicr qui 
obtient de la loyauté de son débitcur un paye
ment qu'il ne pourrait pas exiger de lui, n'a 
fait que reeevoir l'exéeution d'une obligatioll 
civile , que la chose jugée, le serment prelé 
n'avaient point éteinte, mais dont ils avaicnt 
sculemcnt rcndu la preuve impossible. La 
preuye cst maintcllant d:1l1s l'exécution faitt 
par le débilellr. Les cl't'~ancjcrs ne pourraicllt 
attaqller ce paycment ou toutc autre raLitlca
tion, qu'en prouvant qu'il n'y avaít réellelIlenl, 
pas de deue; et s'ils arrivaicnt a faire eeHe 
preu"e, ils détruiraiellt le fondemcnt sur 
lequcl HOUS appuyoIls la validité du payc
mento 

Je terminfl. Les seuls effels possiblcs, dans 
notre droit, de ce que le Code appelle obliga
tion naturelle, ne se rattachent , comme 011 

voit, que d'une maniere fort éloignée a l'idée 
d'obligaLion, puisql1e ces cffets ne sont pro
duits qn';\ la condition que le débitcur dOl1llcra 
ou fera ce qu'il était absolulIlcnt libre de don-
ner ou de ne pas donner, de faire ou de ne 
pas fairc. On voit aussi que dans notre droit il 
n'est d'ancun intéret de distingucr l'obligation 
naturelle et l'obligation purement morale et 
de conscience, qui ne présentent aujourd'hui 
qu'ullc meme idée sons des dénominations éga
lernent incxactes. Tont ee que lc légisblCUl' 
en pcut dire , c'est qu'clle est une juste cause 
cl'obligation civile. ectte formule IlOUS semblc 
faire entcndrc sllffisamlllellt la validité dn 
payemellt volontaire, cal' 011 peut dire quc le 
payement, étant IIne ratification, a nové l'obli
gation avant de l'étcindre. 

S. VlD.\L, 

Docteur en drait. 
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ltIERLIN. 

De tous les ch~nge:ncnls cxlraordinuircs que 
1I0US arons rus de nos jOlll'S, le plus profond, 
S~IlS eonll'edit et le plns complct, est cclui 
qui a renouvelé, en Fr:lIlce, la constilulion de 
la société civile. CeUe rérolutiol1 a achevé 
l'reuyre cornmencée, il ya dix-huit cenls ans. 
par la reljgiol1, et a rendll égaux dcvant la loi 
les }¡omrnes que le chrislianisrnc avait renclus 
égaux devant Dieu. Effacel' SUt' le sol toutes les 
traces des anciennes inégalités ; abolir dans les 
familles les priviléges fondés sur la priori té de 
la naissance et la sllpériorité du sexe, pour 
rcconnaiLl'e les memcs droils a ceux qui, nés 
du me me sang, dcvaicnt elre I'objct de la meme 
:lfl'ection; supprimer dans l'Élat les différences 
des cIasses, et soumettre toute une grande 
nation a une regle juste et uniforme; non-senle
ment proclamer eelle "aste égalilé, mais 1'0r
ganiser, diviser I~ propriélé, étendre le bien
elre, honorer le lrayail , nc donner au droit de 
(:hacun d'antre limiLe que le droit de tous, 
roila ce qu'a produit celle révoIution qui a mis 
la wciété franc¡aise a la lt~te des sociélés euro
péenncs, et l'a rendue la plus heureuse comme 
la plus av~mcée d'enlre elles. C'esl de l'un des 
:mtcurs dc ceHe révolution que fai 3 vous en
trdeni!' :wjounl'hui. 

PitilipIW-l\lIloinc Mcl'lin n~(plit ~ Arlcllx, 

dans l'ancienne Flandre fl'::lI1c¡uisc, le 30 oclo
bre 1754. Son pere élait un cullivateur aisé 
qui, lui troUV:1nt d'heureuses dispositions, 
,"oulut les faire développer par une éducalion 
lihét'ale. Le jeune Merlin fut éIevé dans le col
légc d'Anchin, a Douai. Apt'(~s avoir terminé 
ses classes a Lige de dix-sept ans, il étudia 
jusqu'a vingt et un ans le dt'oit, vers lequel 
l'entrainait tlne vocation natul'clle. Il fut alors 
rec¡u aVQent an parlemellt de Flandre. 

Doué d'un esprit pénétl'ant el femlC, d'un 
talent vigout'eux, d'uTle aclivilé rare, appliqué, 
arL!cnt, illstrllit, honnete, iI acquit bientót 
une répulalioll élenclue et une cIienleIe con
sidérahle. Les quatorze années qui s'écoule
rellt entre ,1775 et 1789 furent l'époque oú il 
se forma, par de forLes préparations, au róle 
important qn'il joua depuis dans les assembIées 
publiques et dans la magistt'ature. e'est alors 
que, scmblable 3 ces sources dont les eaux 
s'accumulent lenlement d:lI1s les entraílles de 
la terre, pour ne jamais tarie Iorsqu'eIles 
en sOI'lent, M. Merlin amassa ces profondes 
connaissances qu'iI devait répandre si abon~ 
dalllment plus tal'(!. Levé a quatre hcures du 
matin , iI ne quittait son cabinet que pour aIler 
aux audiences du pubis, eL iI ne terminait sa 
journée C] 11' :tl'res a roir :\rbevé lOll t son tJ'a vail. 
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Ces haLitudes laborieuses , :mxquelles il a été 
fidele le reste de 5a vie, lui pcrmil'enL alors 
d'élu¡lier sériensemellt les dircl'scs l¡;gi,;]alioll'l 
qui régis~:1ieIlt la vÍeille FI';tnce. II appl'iL a 
fond et le droit romaill, CJui rcstait cllcore 
la plus solide base de l'ordre civil (blls les 
provinces mell1CS oú il n'était pas la loi du sol; 
et le droit canollique, qui cOl1lcnait les regles 
de la sociélé religieuse et fixait les rapports de 
I'Église el de rÍ~tat; eL le droit féodal qui, 
dépossédé de pl'csque toutes les positions poli
tiques, se conserrait encore dans les régiolls 
privées; et le dl'oíl cOlllUmier 'luí, avcc ses 
innombrables v:1l'iétés eL ses dispositiolls sou
vent bizarrcs, étaitle Code Ligarré de la moilié 
de la Fr::lllce; et les ol'llollnances des rois, 
surtout celIes de Fran¡;ois Ier, de Henri 111, de 
Louis XIV et de Loui::; XV , qui formaiellt un 
droilnouvean ayanL , en oeaucoup de poin[s , 
modifié LOus les autres. S'applíquant ales con
naiLre dans leur hisloire, pour mieux pénétl'cr 
leur esprit, il appela de plus an secoUl'S de ses 
propl'es jllgemenLs les opiuions déja éprourécs 
de leurs plus doctes interpretes. De ceLle ma
niere s'opéra ~n luí l'heurcuse et solide uníon 
de la science et de la praLique, uBion sans 
laquellc la scicllcc esL souvent stérile eL la 
praliquc csl loujours élroite. 

La rCilommée de M. Merlín s'élendit promp
tement au dela de sa proyince. 11 fut consulté 
par le spirituel Beallmarchais, par le célehre 
président Dupaty; el, dans un pro ces impor
tant qn'il parvint a gagner, il devint 1',lYocat 
du duc d'OrIéans, qlli le nomma, apl'es1789, 
chef de son conseíl privé. ¡"lais on ne recourut 
pas seulement ~\ son habileté, on illYor¡ua ses 
doctrines. Lejurisconsulle GUY01, ayanl fondé 
son Répcrloire de Jurisprudence, M. Merlín 
en fut le principal collaborateur. Il entreprit, 
de plus, avec Treilhard, Henrion de Pansey , 
de Seze, de composer un l'raité des Offices 
destiné a rcmplacer eelui de Loyse:m, qlli, 
publié drpuis deux cents ans, n'élait plus cn 
rapport aycc l::l conslilulioll de la monarchie. 
Cel ouvJ':lge nOll ve:H1, cOll1l1lellcé en 1786, 
faisaiL cOl1JlaiLre aycc nelleté eL avcc étenduc 

les UiV(~I'S pOIl\'oi\'s de l'~lat, leu\' origine, leu!' 
organíS:llion el leurs rapports mULnels. Quatre 
VOlll:lW:, in-4°, l)l'CS(jIlC Uni(jllCIilCnL écrits par 
M. Merlín, avaicnt p:1l'1I Cll 1788. ~Iais les 
granus é\'énemcnts 'lui appl'ochaienL intel'fom
pirent celLe publication savanle. 11 devcll:\iL 
inuLile d'exposer un m¡~c~lllisme social que la 
maill des I'évollltions albit briscr. 

1\1. Merlín fut meme appelé Ú cOllco11r:r a S3 

ruine. Le hailliage de DOllai le dépula aux 
états gélléraux de 178U. Dans celle célebre 
assemhiée, la résel've de SOIl caractel'e el la 
simplicilé lllodeste de son lalctlt ne lui pcrmi
renL ras d'alJord de se lIIelel' aux iu[[cs écla
t~UlLes a la suite dcsfjuelles le parLi populaire 
victorieux ehangea la constitution dc la France, 
transforma les trois ordl'es de l'Élal en une 
sellle nalion, eL lit, de la loi, l'unique souve
raine de tout le monde. IUais son tour al'l'iva 
hientot. La révolution politique était décidée; 
la ré\'olution sociale re:;lait a fairc. Ce Cut 
I'ecllne de la nuit ~ jamais célebre dn 4 aout. 
Depuis l'avéncment !In chl'isLi:misme, quí avait 
annoncé aux hommes une piense fl'aternil(; 
morale, il ne s'élail rien passé d'anssÍ admi
rable pOUI' ClIX que ce qui s'accomplil d:lI1s 
eeUe grande JluiL, ou l'espl'it de la chal'ité 
eivile péilél/'a loules les ames; oú la noblessc, 
le clergé, les provinces, les villes , ellLrainés 
par une génereuse émulation de sacrifices. 
renonccrenL 11 lons lcurs privilégcs; oü le régimc 
féodal fut abolí, le rachat des dimes décrété , 
l'unifol'milé de l'impoL adl1lise, l'émancipation 
du tr:1\'ail reconnue, les législatiolls panicu
liel'es détniites, lontes les inégalilés alléanties; 
et ou, an milieu des plus toucJ¡an[cs érnoLions 
et du plus \"Crlncux entbousiaslllc, fut proclamé 
l' éV:lngile social d II monde 110U \'ca u. 

l\Iais ce qui avait élé anelé en principe et 
d'ulle maniere générale avait bcsoin d't~tre 

réalisé en détail et avee précision. Le granu 
al'bre féodal qui avait aull'efois eouvel't la 
Franee enliere, et dont, pendaIll scpt siecles 
de suite, les rois a\'aient abaLll1 toutes les 
Lranchcs, "ivait encore par ses innomJ¡l'ahles 
racines. II fallaiL l'cxlil'pCI' du sol qu'il épuisait. 
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C'cst dans ce hut que fllt formó un comité 
féodal, composé tle vingH¡\lalr(~ IIw!llhres, 
l'cpréscntant les di"cl'sCS pl'ovillccs de Fr:mce. 
1\1. Merlin en JiL parlie arcc TroncheL I! avait 
soigncuscmcnL éLudié les coutllllles !oeales, et 
savail cc flui avait é¡é {icrit sur C!;aCllIlC d'ellcs 
par ieurs plus énlillcnts interpretes, en Brela. 
gne, jJard'Argelllré, en Bourgognc, par le prési
dent BOllhier, ü Troycs, par Legl'and, en AllVel'
gnc, par Chabrol, en NOl'illandie, par Basnage, :l 
Oriéans, par Pothier, a Paris, par 'Duplcssis , 
Renusson, Lebrun eL Lauricrc; il S'élai! nourri 
du (hoit dcs fiefs qu'avaient si savalllIllcnt cx
posé eujas, Dumoulin, Chanlel'eau Lefevrc, 
Bl'lIsscl, Salvaing. Aussi sc's profonclcs COI1-
naissanccs, sa rare sagacité et son esprit con
cluant le placerent a la tetc du comité dont il 
dirige::\. les délibérations eL devint le rappol'
teur. Il posa nellemellt les pl'oblómes sociaux 
qui luí élaicnt sournis, el t!'ouva dans qucl
qlles principes fécOlllls les raisolls simples et 
supérieures qui devaient les faire résoudre. 

Que reslait-il uu régime féodal? Tl'ois choscs. 
10 Des justices seigneUl'iales, qui élaient 

des pOl'liollS détachécs de l'autorilé publique 
eL qui pcnneuaicllt au possesseur d'un fief 
d'exiger serment de fidélilé de ses yassanx, de 
les soumettre a scs décisions, de les ob!iger 
a garuer son chateau, de lellr infliger en ce1'
tains cas, dcs arnendes, et de levcl' l';mpot 
sur la plupart de lours actcs civils; 

2° Des sel'vitudcs personIlelles ou des redc
"Jnees qui en représelllaicnt l'abolilion : ainsi 
les serfs et les mainmortahles, qlle Lonis XVI 
avait récemll1cnt rcndus libres dans les domai
nes de b couronlle, avec une hllmanité naiment 
royale, par le bel édit de 1770, exislaient 
encore sur quelC¡lIes terres seigneurialcs, eL la 
ou ils avaient él<S affranchis, conlraints de 
travailler pour leur allcien mailrc , de moudrc 
le bIé :i son monlm , de cuirc leur pain a son 
four, de venllrc leurs tlenrées ~l son marché, 
ils papicnt ¡eur érn:mcipatioll de corvées oné· 
reuses ou de devoirs assujelli~,sailts; 

5° Erdin, des conll'ats d'inréodatioll en 
,'ertu desfIlIcls des terTes avaiellt été cOilcédécs 

~l la condition d'acfJuittcr un cens annnel ou 
en na tUfO, on en :1 rgen t OH en tra vail; de 
bisser au maitl'ü du flof, chaque fois qu'elles 
changeraient de main, une partie UIl pri~ 

de Icm vcnte, et de reste!' soumiscs, soit 
cnvcrs la terre snpéricnre dont elles élaient 
délachées, soil envcrs son possesseur, a des 
obligations convcnucs. 

D'apres les principes de l'époque, de ces 
trois sortcs dc dl'oits féodaux, les premiel's 
attentaient :1 la souverainclé de I'Élat, les 
seeonds viotaient la lil>erté dcs citoyens, les 
tl'oisiemes, seuls, étaient conformes :\ l'ordre 
COl111l1un. Le comité décida, des 101's, que 
les premiers et les seconds devaient etl'e abolis 
sans indemnilé, paree qu'ils provenaient de 
l'usurpalion et ue la violence en faveur des
quclles le temps ne saurail amener la prcscrip
tion, selon la belle 1113xime de Sieyes : Si le 
{ort parvient d opprimer le raíble, il produit 
efTet sans produire obligation; mais il admit 
le raehat pOUl' les troisiemes, qui étaient de 
véritables propl'iétés, ayant pour origine des 
contrats rcspeclahles, malgl'é la forme féodale 
qu'ils avaíent revctlle. 

Ce systerne, qui dégageait avec soin la pro
priété de la féodaliLé, fut cxposé, p3r 1\1. Mer
lin, dans un l'apport admirable de raison et de 
JJrievclé. Aussi, lorsqu'il fit connailre lesgrands 
motifs qui 3vaient dil'igé le comité, lorsque 
déroulant avec une fortc Iogique les consé
quences des principes vOlés dans la nuit du 
4 aoút, il déclara qu'il n'y aUl'ait plus de mailres 
ni de serfs, dc seigneurs recevant hommage 
ni de vassaux promeLtant fidélité, de proprié
laires dominants ni de possesseurs censitaires; 
que lOllS les hommes étaient égaux sur le sol, 
que [outes les terres y deven3ient libres et alié
na}¡les; Iorsqu'il ne reconnllt plus dan s les 
conlractants féodaux que dcs créaneicrs pou
vanL etre remboursés et des débileurs capables 
de se libél'cr; lorsqu'il lut le décret qui effa. 
qait les dCl'lliercs traces dc la vieille société, 
sans pOrler allCllne aUcinte 3UX droit légitimes, 
iI fut accueilli par les applaudissemcl1ls una
nimes dc l'asscmulée. Au moment ou il des-
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ccndait de la tribune, Miraocau COUl'ut a sa 
renconlre et lui dit en I'cmLrassant : « VOl re 
travail est cxcellent, et la preu ve, e' est que 
Sieyes, qui ne trouve bon que ce qu'il faít, en . . 
Juge comme mm. » 

Toutes les mesures parliculieres pour abo
lir entierement ce régime dans les diverses 
provinecs, ainsi que la législation nouvelle sur 
la chasse, si étroitement liée au droit de pro
})fiété et a la bonne culture de' la terre , furent 
provoquées ou rédigées par lui. Apres avoir con
comu a l'établissement de l'égalité dans eelle 
partie de }'ordre social, M. Merlin, quc son 
aetivité et sa scienee ayaient fait attaeher en 
outre au comité de constitution, et au comité 
d'aliénation des biens nationaux, proposa, 
en lem nom ,d'introduirela meme égalité dans 
la famillc. HapPorleur de la loi sur les succes
sions (lU inteslat, il lui donna pour base l'équité 
naturelle et l'affection présumée. II fit abolir le 
droit d'ainesse eL de masculinité POUl' consacrer 
le parlage égal cntre les héritiers du memc 
<legré; admcltrc la repl'éscntation :\ I'infini en 
ligne direete cl jusqu'aux nevellX ínclusivcment 
dans la ligne collntérale; étaLlir l'identité de 
lous les biens I mcubles ou irnmeubles, transmis 
ou acquis, quant a leur distribution, supprimer 
la regle qui, dans plusieurs provinces pl'cscri
vait, lorsqu'il n'y avait pas d'enfants, le retour 
des hiens paternels cL des hiens materncls aux 
el ¡verses 1 ignes d' oil pro\"cnaien t ces biens, eL 
pl'ivait souvcnt d'ulle partie considérahle de la 
succession l'hél'itier le plus proehc pour la 
transporter, au mépris de la jllslice eL dans 
l'intéreL purement abstrait des ramilles, sur la 
tele d'un hériticr éloiO'né. JI I)rovoqua énale-., " 
ment la destruction des priviiéges, qui, dan s 
les villes comme dans les campagnes, sons le 
110m de droit de bourgcuisie eL cJ'habitatiun, 
el sous cclui de rclrait lignagcr, paralysaient 
le mouvement des propriétés Cll pcrmellanL au 
cohérilicr de gartler les unes, au plus proehe 
parent dc rcvendiquer Ol! de racheter les alltres. 
Pendant que se décrétait ce régillle d'égalilé 
pour les pCl'SOnIlCS, de dispollihililé p01ll' les 
hiens, 011 clltendít une voix s'écl'icr amc1'c-

ment : 1Jf aist'ous (llle::: diviscr la terre l'i l' infini ! 
et la géné1'euse assemblée, loin de se t1'oubler 
a une 3ussi heureuse menace, y répondit par 
ses applaudissements. 

Non content de servir sa cause en législa
teur, lU. Merlin la servit comme écrivain. Se 
faisant le commentateur lumineux de la révo
lution et l'avocat consultant du peuple, il prit 
a t:khe, dan s un recueil périodique consacré 
aux plus hautesmatieres du droit nouveau, d'en 
répandre la théorie, d'en expliquer les difficul
tés, d'en démontl'er les bicnraiLs. Pendant 
cclte mémorable époqllc, on esL frappé de I'a· 
hOllllance et du méritc de ses travaux. M. Mer
lin se distingue parmi ceux qui 3ssurcrent la 
révolution politique par la révolution civilc. 
Ses rapports a l'assemblée constituante furent 
de v~ritable modeles. Il y montra un esprit 
posilif et élevé qui , sans pcrdre de vue les 
hesoins contemporains, remontait jnsqu'a la 
raison premicrc du dl'oit. Son inlelligellce 
s'était agl'andie an milieu du vaste horizon de 
ecUe assemhlée qui, ne mellant d'autres bor
nes a ses pO\l\'Oil'S que eelle de ses idées, et 
porlant ses idécs aussi loin que s'étendaienlses 
scnlimenls de jusliec el ses élans d'humallilé, 
inlroduisait les príncipes de la helle philoso
phic soeiale dalls la législalion. 

M. Merlin aurait voulu placer le mainlien 
des instilutions nouvelles sous la sauvegarde 
de ceux qui Ics avaicnt fondécs. Cest dire 
qu'íl ne partagca point l'enlraincmcnt prcsque 
universel qui porta les membres dc la consri
tuante iI déeider, ayee lIne abnégation plus 
génércuse CJII'haIJÍle, letll' proprc cxelusion 
de l'asscmhlée suivanle. 11 SOlllillt la 1iherté 
illimil{~e des ehoix, fit v:lloir les conseils de 
l'expérience et pl'onOIl9n ces prophétiques 
pnroles : Je cmins 'ltt'une nouvclle législalure 
ne chaílgc la cunslúution , ct que si elle ne l("" 
changc pas elle la laissc périr. Un an s'était 
:\ peine éeoulé, et l'asscmhlée légírslative 
décrétait, au uruit du canon vietol'iellx du 
10 ao(¡t, la fin de la déLile monarcIlic que luí 
avaiL confiée la constituanle. 

Dalls ce momcnt 7 1\1. l\Icrlin, rtpres avoir 
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i~té nommé d'abord président de I'un des dOllZe 
tribunaux de Paris, exerQ:lÍl, depuis Lienhlt 
une année, 1es fOllclions de I)['(:sidcnt <In !ri
hunal crimincl du déparlemellt dn Nonl. 11 y 
;\\'ait été :lppelé par le dlOix de ses cElfllpalrioles, 
'luí l'envoyt~rent alOl's ü la cOllvcntion natio
w,le. Pelldallt ceHe terrible époqlle OÚ des 
pél'ils illlltlclIses IIlCIl:1CCrelll la Fr;lIlee révolu
líonnaire eL cxal[(:~rcnt au plus haut degré ses 
passio!ls; oú l'Europe s'avanQait en armes 
contl'C un pays désorganisé; 011 le roi prison
llier était re¡';~l\'(lé COlllllle complice dc celle 
invasion; oú les rcgrcts el les espérances des 
p;1I'lisv:liIlCIlS passaiellt pOIlI' eLre des cOlllplot;.;; 
vr't le p;¡ni vainC[lIclll', concluit par qllclql1es 
fíOnJlues audacieux, animés d'une énergie 
formidablc, vOlllait saUVCl' a tout prix l'in(lé
pcndance dlllerritoire el la cause de la révo
lu.tion, la répllhlirlue ne ponvait elro qu'no 
110m, la conveotioo qu'une asscmbl(~e dicta
toriale, les lois que des mesures de faclion 0\1 

de guerreo POllr de pareils tcmps M. Merlia 
lI'avait ni l'exahation qui emporte, ni la fo:'ce 
flui résiste. 11 apparLint a eeLLe masse modé
rée el sOllmise de la convention flui céda aux 
circonstances. Aprcs s'et['(~ associé a la con
darnnaLion du royal et inforLuné vaincu <lu 
JO aoCn, il essaya de se sousLrairc;\ la yiolence 
des lulles inlérieures pOllr aller remplil' des 
devoirs simples et uliles en ql1alilé de corn
missaire de la convention aupres de j'al'lnée 
du norel et de eelle de I'ouest. Il s'aequittaít 
de ceHe derniórc m ission lorsqu' il appl'it l' a t
télllat Ju 31 mai. Du fond de la Bretagllc il 
prole~la contre eeLle violation de la repl'ésen
tatíoll nationale. Mais bielllot tout fléchit devant 
raudace y!etoricuse des llOmllles qui I'avaient 
commise. HCVCIIIl de sa mission ot nornlllé 
memore du cOlllité de législation, M. Merlin 
)le sut pas eombatLre leurs passiolls, braver 
Icurs menaces. La fieVl'c révollltiollnaií'e étai t 
panenue ü son plus violent acceso Elle tl'oublait 
les espl'its, cndul'cissait les tUllCS, faisait planer 
sur la conventioll lItle terrcur profonde qlli de 
la convenLion se répandaiL SUl' le restc de la 
France. COlllpromis par sa proLestation) menaré 

ARClIlVES. - T. IY, G'~ Ll\'R,\lS0X. 

dans sa víe, M. !\11'rlin eut la faiblesse de 
coopércr :1 ceúe loi qui, sous no prétexte de 
stlretó, faisait cornmencer les ch:\liments la OÚ 

ne commen<¡:1ient p:1S meme encore les actes. 
en ol'dollllant la détenlÍon jUSqll'Ü la paix de 
ceux dont les inexol'ables dorninatcurs flu tcmps 
craign:1ient les upinions ou les senliments. Il 
esl des mesures tellement conLraires h la justice 
qu'on doiL au moins y rester étrangel', el il est 
des principes au mainlien desquels un hornme 
public doit etre pret a fail'e LOUS les sacl'ifices, 
IIIcme ceIui de sa vie. 

Le D thenniJor rendit M. Merlin a ses sen
timents naturels. Deux jours apl'es la chule de 
Hohespierre, il fut nommé président de lacon
,'enlioa redevenue libre, et il fiL hientót partie 
du nouveau comité de salul public, dont il ne 
cessa }Jrcsque plus d'eLre mcmbre jusqu'fl la 
fin de cetle assemblée. Il fut un de ccux qui 
mirent le gouvernement dans de lIouvelles 
voies, au de dan s par la ruine du régirne révo
IULiollnaire, au dehors par lc démembrement 
de la coalilion curopéenne. 

Avant tout il fallait bl'iser les inslrurnenls 
légaux de la t.yrannie renversée, de peUL' 
(jll'elle ne parvlnt a se relever. Les trois fH'in
cipaux de ces instrlllllcnts étaienl le club des 
jacobins quí av;úl enlretenu ses passions, la 
munieipalité de I\tris qui luí avait foul'l1i ses 
forces, le tl'ilJllllal révollltionnaire qui avait 
fr;lppé ses victimes. M. Merlín flt décréLer 
d'ahol'd une nouvclle organisation du redou· 
taLle tribulIal dont les mernbres devinrent 
lcmpOI'aires, auque! on imposa une lenLeur 
raSSlll'anle, et quí fut soumis a des formcs 
protectrices. II proposa cnsuite la dissolution 
de ccue puissante commune qui avait dominé 
les gouycrnements eL les asselllblées, ct qui fut 
Mcomposée en dOllze commissions séparées 
el indépendantes les unes des alItres. Mais ce 
fIni élait plus difficile, c'ét:lit de f'errner la 50-

ciété des jacobins dans iaqllelle se conservaiellt 
les maximes et les regl'eLS du régillle délrllit, 
et dont les séanees provoquaicnt dans París 
une guene journalicl'e. Les lrois comités de 
S:1111t puhlic, de Sllreté générale et de lógisla-

31 
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lion , en dem::mderent la c1óture a la conven
lion qui passa ü I'ordl'e du jour. Pal'unc inter
prélalion hardie, 1\1. Merlín prélendit que 
c'était la Ull acle de gOll\'ememenl et non une 
mcsure législative, el il pcrsuada aux comités 
asscmblés dalls la nuit de faire fermer le club 
son s ¡eur re~ponsabililé. II en signa le premier 
1'0J'dre qui fut cxéeuté une heure apres, et 
le lendemain la convenlion approuva dans ses 
comités, I'énergie qu'elle n'avait pas osé avoir 
elle-meme. 

Ces retours a la légalité el a la modération 
furent suivis de réparations équilables Cllvers 
le" memhres de la convention qui avaient été 
exelus dc' son sein. M. Merlín, organe des co
mités, proposa de réintégrer dans tous lellrs 
droits, d'ahorcl les soixante et lreize députés 
qui avaient protcstéeontre I'attentat du 51 mái, 
el ensnite les girondins qui avaient survécu a 
la proseríplion. 11 s'excusa de ce qu'on rendait 
si tard :\ ces derniers le earaetere seleré que 
l'injustiee n' avait pu lcur enlever el qui avait 
rl'fu un nouvel éclat de leurs malheurs et de 
[eur courage; mais, d'Ü-'Íl, le moindre ouMi 
des précaut1'ons aurait fourni d la tyrannie 
terrassée les moyens de se relever. A «jourd'hui 
que vous n' {(vez plus rien d redouter, ni des 
tyrans, ni des faetieux; aujourd' hui que les 
portes des jaeobins sont {ermées, vous ]Jouvez, 
dans toute la plénitude de votre {orce, combler 
celle de votre justir:e. 

Une si tuation plus lég:1le exigc:lit des maximes 
plus régulieres. Le malhellr avait donné de 
I'expérience, el les exees avaient fixé les limi
les des droils. Aussi l\I. Merlin tit adopter par 
la convention, SOtlS le 110m de principes cssen
tiels de l' ordre social ct de la répuúliqtw, 
ulle déelar:¡tion des droits qui modifiait eelle 
de '1780. A l'égalité deYant la loi élait opposée 
I'illégalité n:llul'cllc dll talent , dc la verlu , du 
ll':nail, de la ri('hes~e dans la ~oti(;té. La 
liberté était ramenée dans ses llomes natul'elles 
p~r la répl'ession de ses abuso La souveraineté 
populaire ne pouvait s'cxcrcer que pal' des 
assclIlhh:es :lutol'isées, et il était défendn :l 
tOllt rasscllIJ¡leI1lCllt pal'licl de s'appelel' le 

peuple. Ellfin lc droit d'insurrcction devait 
s'appuyer sur ulle décision de la majol'ité des 
assemblées prirnaires régulicremcllt COI1VO
qllées eL ayant reeonnu que les lois avaient été 
violées par le gouverncment, SOllS peine r!'clre 
une réLellion pllnissahle. L'cspritnouveall de 
celle déclaration, qui fut adressée a tOlltcs les 
:\ssemblées et dllt elre lue réglllicremenl dans 
toules les écolcs p\'imail'es , était exprimé par 
la phrase snivante : ~ Cellli quí pal'le aux 
citoyens de leurs verlus sans les averlir de 
leurs el'reurs, de Icll\'s droils sans leur rappe
ler leu\'s dcvoirs, est un Halleur qui leS tl'Ompe, 
ou un ambiLiellx qui c/¡cl'che ú les as~ervil'. , 

L'inflllence que M. Merlín exel'~a sur les 
¡¡ffaires exlérieures de la l'épuhliquc Ile fut pas 
moins grande. Le rnoment de la paix paraissait 
anivé avec plnsieurs des pllissanees coalisées 
(lll in' étaien t pas irrévocaLlement cont raires 
:1 la rérollltion, par haine de son príncipe 
Oil de 53 grandellr. L'Enrope cOll1melH;ait a 
ressenlir une admiralioll craintive pOUt' ces fiers 
el inlrépides hOllrgeois qui avaient su lui résis
te/' eL qui avaient pu la vainere. Les soldats de 
la révolution avaient fl'UlIchi le Rhin , envahi 
b Hollando, dé bordé al! deJa des Pyréllées, 
el ils occllpaienL le sOlllmet des Alpes, prets a 
fondre 5111' I'lLalie, lorsque la l'msse, I'Espagne, 
les provinees unies des Pays-Bas, la Toscane, 
la IIesse, firent coup sur COllp des OUYCrtll/'es 
de paix, et que l'alllhassadeul' de Sucde vint, 
au milieu de la eonvenlion, rellollveler dans 
un Jallgage magnififlue, la vieille 31!lilié de 
son pays avee la FraIlce. M. Merlin , Sil\' la pro
position duquel les honnelJrs dus ú la sOllve-· 
raill(~[(~ rurent relldus :'¡ l'amhassadeul' du roi 
d(~ SlIede qui occupa un fautcuil eIl face du 
président, el y parla assis el COIl\'('\'t; M. Merlin 
(,xpOS:1 les llé~oci;l!ions cnlalllécs, avec une 
modératioll el ulle ficrté lout :l rait dignes des 
grandes dIOses (lll't~x~cIILaíellt les années nalio
/lales. « Nos lr:olllplj(~s, dil-il :\ la convention, 
el nos principe:;, IíOllS permeLlcllt ü la fois de 
,'ou/oír eL dc díl'C ce que lJOI1S voulolls. Le 
peuple fl'aIH,;:\is saUl'a distingue\' ses ennemis 
el les motifs de leut' agrcssioll, el, dans les 
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loís que ses victoires lui donneront le droit de 
dicter, il aura surtout égard a cenx que la 
Cl'ainte ~t la violence ont cOfltrainLs de marcher 
a la suile des chefs d'lIne ligue in~ellsée. En 
lraliant de 5a main tl'ioIllphanl'~, rnais géné
reuse, les limites d:lIIs lesquelles il lui con
viendl'a de se .. enfermer, íl ne repoussera aucune 
des olfl'es compatibles avec ses inLéreLs el S3 
dignité, avec son repos el sa sÚl'elé. Telle est 
sa politique : elle marche ;\ découvert comme 
la gloire de ses armes. Il traitel'a avec ses en
nemis cornme il les a eombaltllS, ú la face de 
l'llniyers qu'il prend pOli!' térnoin de 5a juslice 
comme il I'a ell pOllr témoin de ses victoires. ) 

Ces helles déclarations ne furenl point vai
/les, el les traités de Bale avec la Prusse, 
I'Espagne et la Hesse, de La Haye avec la 
Hollandc, concllls dans cet esprit, avec j'au
torité et la mesure que dOllllent la force, 
procurerent l'ocen pa tion de la ri ve ga uche d II 
Rhin, la posscssion de la Flandl'c hollandaise, 
de MaeSLricht et de Venloo, la dispositioll du 
port de Flcssillgue, la ccssion de la parLie 
espngnole de Saint-Domingue t\ la, France, 
qui, :l ces CUIHliLioIlS, évacua les Elats alle
llIands du roi de PI'USSC et du landgrave de 
Hesse, el dOlil les tl'oupes rcp;¡sserent les 
Pyrénées. 

M. Mcrlin prit une part considérahle a ces 
négocialions. Apres avoir annoneé a la eonvcn
tioll plllsieUl's des Ll'aités concllls, il ¡¡roposa 
et fit décréLer par elle la réullioll de la Belgi
que, du pays de Liége et de la pl'ineipauté de 
BOllillon ala Franee. S'appuyant sur le vreu ex
primé des Bclges, íl ex posa de plus les grandes 
raisolls de eNte mesure: « SOllS le rapport l1lili
taire, dit-il, nous nons porLons au de!;, de la 
ligne des placcs de 1792, qui n'a pas pu IlOllS 

garanlir de ],invasÍon des ellllemis. Son:,; le 
r;ipport poliLique, moins Paris sera \'oisill dn 
théútre de la gucl'l'e, plus il scra tl'anquil!e, 
lIloins les puisS'ances étrangeres seront tenlées 
de I10US attaquer, paree qll'elles n'alll'OlIt pas 
l'espél'ance de péllélrcr jnsqu'it cctLe ville cen
trale et o'y venir rCllverser le gonrerncmcnt. » 

e'est ail1si que ces plébéiens , parvenus á la 

viCloire el au gouvernement, portaient jusqu'ci 
I'Escaut et jusqu'all Rhin la frontiere de la 
France. Moments glorienx pom notre pays et 
pOllr ceux qui, comme l\l. l\Iedin, le rame
naient ala l1IodéraLion, ala jusLice, et le rnainte
naient hahilement, par des trailés, dalls la 
grandeur qu'il devait a ses armes! 

~Jais ceHe marche prudente et heureuse ne 
convellait pas aux partis extremes. Le 1 cr prai. 
rial, le partí des anarchistes altaqua la con
velltion paree qu'elle était trop modérée. 
Le 13 vendémiaire, le partí contre-révolution
llail'C I'assaillit a son tour, parce qll'apres 
aroir adopté la constitution direetoriale de 
l'an III, elle avait déclaré les deux tiers de ses 
memhres I'ééligihles dans les nouve3UX conseils, 
pour ne pas répéter la !;¡ute de 1791 el remet
tre le dépot de la république a des roya listes , 
cOlllme l'assemblée constÍlllante avait confié le 
dépot de la monarchie a des républicains. 
Toutes les sections de Paris marcherent en 
arllles conlre le palais meme de ses séances. 
Jamais inslllTection n'avait été miellx orga
nisée et plus formidable. Dans ce dallger ex
ln~Jlle, la convention chargea un comité de 
cillq memores de pOllrvoir asa surelé. M. Merlin 
en fit parlie. e'est sur sa proposition que Bar
ras r.elillt le comruandement des troupes con
velltionnelles. Mais il désigna de plus le 
vél'itable défenseur dc J::¡ convenlion assaillie. 

Peu de temps auparavant, le général de 
brig:Hle BOllapal'le, que, dans le mouvement 
réactionnaire, le représentant Aubl'Y avait 
privé de tout commandement , s'était présenté 
:lU comité de saluL public pour dem:lllder des 
passe-porH. 11 se pl'oposait d'aller servir en 
Turqllie dans l'armée du Grand Seigneur. Bizar
rerie de deux destinées:\ tant d'égal'ds sembla
bIes! De meme que Crolllwe!!, dont les 
opinions élaieHt p(:j'S~CUl~~S (Jil Allgleterre 
aV:lI1t la rérolulion de ,1 G40, avait voulll se 
réfugicl' en Amérique a\'ec Hampden, et avait 
été :1l'l'eté dans SOil dessein au mOlllellt o,u ji 

était pret a monter sur le vaisseall qlli devait 
le por ter obscurémenl ¡oin des grandclll's aux
quelles il était réservé, de meme BOllaparte 
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voulut partir pOtlr Constantinople, el ne le put 
paso La Pl'ovidcnee ne se Iaissc pas ainsi déro
her scs inslrllments. M. Merlin, devinant en 
quelque sone l'hommc supéricllr dans ce pre
miel' entrclicn, luí refusa des passc-pol'ts, I'en
gJgea;\ ne pas quiuer SOl! pays, et promit de 
lui fairc relldl'c justice. II se souvint alot's de 
sa prornesse, el nanas ayallt demandé un 
cOlfllllandant eH sccond, il pl'opusa el fit ;Igl"t<er 
le génél'al DOll:lpadc. EIl retellant ainsi cet 
inquiel ct :wenLureux jeune hommc, Jocsf}l,'il 
alIaiL se jetel' avec ulle téll1él'aire impatiellce 
dans cel Ol'ient qu'il devaiL Lienl6t l'emplil' 
de rnerveilles, en le rrpla(¿ant dans les "oies oú 
11 devait tl'ouver d'ahord la gloire eL plus ta\'(l 
l'empire, M. l\1edin contriblla a donne¡' a la 
convention son sallveur, ;'1 la France son réor
ganisatcUl', cl an mondc l'un de ses Lrois plus 
gr:lIlds hommes. 

Pend:lIl t qu 'iI dirige:-l i t les affail'es i \l térien
res ct cxléríeures de qttat dans les comités ou 
il passait souvellt ses Iluits, M. Merlin 3vait 
Honvé le loisil' de fairc loul un coJe, Le 22 avril 
17D4, la convcnlion L',vait chargé avcc Ca m
hacéres d'un travail ::;éllér;d sur la légi~lation 
civilc ct crilllinellc de la France. Call1Lacércs 
s'occupa plus parlicnlicl'cmenl de la prclllicl'c; 
M. Merlin de la secolldc. Troisjours avallL que 
la convenLion sc retirat, M. Merlín luí offl'iL le 
Lean résultat auqucl il était parvenu. « Com
mencé, lui dit-il, depllis dix-huít llIois en 
cxécuLion du décrct qui aV:-lit ordonné la re
fonle de loutcs les lois émanécs des trois assem
hlées représentativcs, le projet que je vous 
soumets a exigé heancollp de rechel'ches, de 
longues méditalions et un travail péniLle. » 

Ce code ,con(¿u dans un esprit lres-philoso
phique, divisé avec une méthode rigoureuse, 
rappelait dans des dispositions pl'éliminail'es les 
heaux et immorteIs príncipes sur lesqucIs rc
posaient a la fois la protection sociale, la sécmiLé 
individuelle? et il cmbrassait, en deux livres, 
l'action de la poliee judiciaire chargée de 
})oursuivre les délits, et eelle de la jllslice ap
pelée ü en punir les auteurs. Jamais jusquc-Ia 
on n'avait aussi bien pOUl'VU a la prudcnce des 

:lrresl:llions, ~I la publitité dc J'instl'lIctíon ~ :¡ 
la latitnJc de la défcllse, Ü l'éqllité des ju
gcments, :l l'applicalíon pl'oponionnée dcs 
pClllCS. 

Toulefois, d:llls ce syslcrne, le mécanism ó; 

dcs divers (Jouvoírs (lui cotlcouraiclll allx aCle" 
v:ll'i,Ss de la juslicc crilllillclle était pcul-etl'e 
ll!l peu (fOp compliqué Ce déf:lllt l'Clllont;lit 
á la divisioll des puuvoil'::i publies, tdle qu¡~ 
I ';nait COII¡;!lC J';.l::isclllhlée cOlJslitualltc are", 
1Ille lrop jaiollsc sulliciludc. 

lY:wLrcs disposiLions, dOllt le vice avait UIl!': 

selllbhd)le origille, pédwicflL par un exccs dI 
sCl'upule et de prévisioll. Aillsi jI élait ;'1 cr;¡il:

tire que des quesliuns trop llombrell~cs po:,!:", 
all jury \le I'clllban'<lssassent dafls des :-lppl'!~ 

eialions Lrnp Sublilcs; que le jugcment de l'ill-
tenlioll, sépar<S dll jugemcnt du rail, ne COII
duisit sou\'euL ~t l'acquiUcrncllt des coupables; 
que le désir de détcnnincr 101ltes les cír'con
fltallces des délits et de souflwttre les délits !In 
meme ol'dl'c 3 des ch~timents invariables, san" 

élablil' dans les Jlcines \lU llIinimun el 1111 

lll:lximum qui perlllissent au juge de mesnrer 
I'ételldue de la condalllllatioll au degni de h 
perversité, n'abolltit ou ~ troJ> de rigucur 011 a 
trop d'iudulgence; elllin que I'aceurnlllation 
des causes de llullité n'exposat les procédUl'es 
a l'incerLilllde et ne frappat la juslice de 
découragernent. Ces irnperfeelions ne sallraicnt 
elre atll'iLuées á M. Merlin. Elles provcllaicilL 
des lhéories encore dominantes qui sacrifiaient 
un pen tl'Op la société a l'illdividll , et elles f10. 

dispal'lHeut que plus tal'(l. La législali(lll de 
I'elllpire, tout en cmpruntant au code de bru
maire une partie considél'ahle de sa pl'()cédlll't~, 
Ics repoussa, mais elle repoussa égalemellt ce 
ljll'il y avait de philosophique dans les llécla
rations de ce code, de libéral dans ses précau
liollS, de modéré dans ses peines. Ellc ~e 

mOllll'a plus impériclIse, plus déflanle, plus 
stSvcl'e; elle rétablit la confiscation quí sem
hlait étendl'c jusqu'allx ramilles des coupai)le~ 
la solídarité de leurs erimcs, la marque qui 
ayait éLé supprimée eOIl1IllC déshollor~nt Ú 

jamai~ te COl'pS de l'hommc , el les peines per-
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:);ducHes c¡ni avaicnt été aholies pOIlI' oc dé
',i'lIire re~pél'ance dalls allCllne tune IltIllIaille , 
el pour f:lire du c11:\Lilllent un moyen d'expia
!.ion publiquc el d'éducaLion lllora!e, eL non 
ulle SOrle de dalllllatíoll terrestre. 

Le calle d0 hrlllllaire:lII IV, sauC quelqlles 
ehallgemcllts, s'en référait a la loi péllale du 
26 f'epLcmbrc l7!)'. C'élait Ull colle d'instruc
tían criminelle ell six cenl (JlJarallle-six articles; 
expression géllérellse de la plJilosophie sociale 
la pllls avallcée , écrit avec une clarté éll;gallte, 
chaclIne de ses disposiliollS portant pOllr ainsi 
dil'e sa raison en elle-IIH3mc, il fllt volé en dellx 
séances par la convelltion, ¡¡ui radopl~l de con
iiancc. La pensée de M. Merlín resta pendant 
quinze ans la ItSgislation tle la Franee. 

La conven lion temlina ses tra va IlX en rondan t 
rInstitut naLional, dont 1\1. Merlin rut élu 
mcmbre. Ses Litres cOlllme jllrisconsulto eL 
COlllIHe légis(aLclIl' le flrcnt a!,tacher' ;} la dasse 
des scíenecs morales el politifIlles. En lllellW 

tClllpS, les suffl'agcs de plus de quatre-vingls 
;lsscmblées élecloralcs l'appelCl'enl au cOllseil 
dl'S Aneiens. ?Ibis il n'y siégea qu'ull jour, le 
dil'eeloirc lui :lyanL cOllllé, par son premie!' 
:IITC[(;, le pOl'lefellille de laju:'lice. Ces haules 
¡ulleLíolls Illi fOllvcnaicllt t!'alltant micux que 
les ¡ois éLaiellt plus eonfuscs eL que les devoil's 
flu magistraL supreme chargé tI'en aSSlll'er 
l'exécuLioll élaielll plus dillicilcs. Tous les trí-
11llnallx, tOllS les dírecLcul's du jlll'y, toas les 
ofliciers du IllinisLere plliJlic, lOus les juges de 
¡nix, reCOllrllrcllt Ú son expél'icnee, pOlI!' qu'il 
,'ll cxpliqll;lL le sens OH qn'í! en lixúllcs formes. 
)lien lI'égala ia et;lél'il(~ de sa corre:,pondanee 
d la Ill'éc:sioll saYa/lte de Sl~S :\vi:-;. ,\ueunc • 
IcUrc ne restait plus de huit jOlll'S S:IIlS I'é-
pouse. Totlles les :dTail'es importallles élaicllt 
!railées pa\' Ini senl , el il HC dOHllail. sa signa
ltlre al1X allll't~s qll'apl'4~s les ayoir ré~'isé¡!s. 

Lorsflu'il eut ol'ganisti Ic Illiilisll~t'l! de la 
jll:ilicc, le direc[oirc le chargea de dil'iser 
,;c1ui de la poliee générale, qui venait d'elrc 
\~léé. ~J. Merlin accepta; mais, au houl de 

'111:ltI'C Iilois, ses Corees épnisées le conll':ligni 
rCllt de I'CIIOIICer Ü des oiJlig:l,:¡.Jil"; l!'0il hli-

gantes. En rccevanf'avcc regret sa démission, 
le dil'ectoire le rappela de 1I01lveau au ministerc 
de la jtlslil'e, dont les deroil'i; devinrcnt tres
péllíblcs pOUl' lui. Les partís avaÍcllt reeom
llIcllcé leurs entreprises; gouvernel' se rédllisait 
de nOllveau eL presque uniqucment a combat
treo D¿fenscllr de l'ol'dre existant, au moyen 
de lois poliLi(lues, souvent aussí passionnées 
que les partis eux-mcmcs, 1\1. Merl in se servit 
d'elles quelquefois avee r¡gueu\'. II éprouvait 
UIIC sor le (rallil1losill~ patriotiquc eOlllre ccu~ 
qlli avaienL qlliLLé la Franee pOli!" comhatlre la 
ré\'ollltion, et ce sentilllent, q\li r;rcnait sa 
sourec dans I'amo\ll' de son p:IY.S et de sa 
cause, le disposait :', elre sévere envers les 
émigrés. Aussi se ll1ontr'ail-il a leur égard I'in
terprete ill.(]exiLle d'ullc justice éerile dans la 
loi, mais qui n'était pas toujours avouée par 
l'éfJuité. 

lIlle faut pas s'étOIlIlCI' s'il fllt C/I buttc au.\: 
altaques aclwrnées oe tons eell~ qui sou{fraient 
de son iiH'xorable logique, et (Iui élaienl 
exposés ~I ses froides sévériLés. La presse, alors 
eXLremernent libre, de lOlls leí; partis, le prit 
p01l1' J'ohjet de ses ~lgl'essions. L'anarehiste 
BabceuC se chargea de le décl'icr en le louant, 
eL IOl'sfllle M. Merlín lit saisil' ses papiers, on 
y Il'0uva ces Illots : 11 faut que je dise <lu bien 
de Merlín, afin que tont le II10lHlc lui tombe 
desslls. b D'un :lutre colé, les jOlll'llaUX de 
I'opinion OppOSl~C le pOllI'suirirellt des plus 
vives aecllsat¡ons, el l'un de lelll's rédaclcurs 
en L n!l j01l1' la hOlllle foi de I u i ti ire : « Quand 
il no!!s Illanque qtlelque chose pOllr remplil' 
110;;; eolon!les, vous (~leS llolre ressoul'ce, eL 
!lons vous a ttaquolls. )) 

llicnlúl la cOllstillllion lIollvelle ne suffit plus 
pOlll'mailllenil' la paix entre les pOll\'oil's qu'ellc 
:\\'ait ét;lulis. Tl'o)) raíblc pOtlt' Il'elre pas con
dalllllé ~l devenil' \'iolellt, le dirccloil'e I'CCOU,
l'uL, pa!' \lll inslillcL llalure1 de consel'valion, 
aux coups d'l~tal, contre Ic parti qui, apl'eS 
a\'oil' :ILtaqué llIiliLairclIlenL la I'évolulioll all 
13 \'elldémiail'e, la llIellac;ait :1lol's légalcmel1t 
dn sein Il1cll1e des eonseils. Le IcndclIlain du 
J ~:; frIlCli,loi') M. Merlin Cut íiCBllll(: 1 'un des 
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cillq direclellrS. 1I était appelé a l'exerciee dll 
supreme pouyoir dans uu facheux momento 
Le direcloire, en frappant ses cnncmis, s'ét;) il 
blessé mOrlcllemenL lui-memc , eL la dictaLure 
qui avaiL facilité sa vietoil'e de,-ait préparel' sa 
('hule. Obligé de conlillucl' le régime des coups 
d'État conLre le parti démocratiqlle, ce gouve!'
Ilement, qui ll'avait pour se soulenir ni l'Ullilé, 
lIi le génie, ni la loi, ni Ul(~llle la craintc , 
perdiL de plus le prestige dC:5 succes eXLérieurs. 
TouL le monde se déchainá cOlltre lui. 011 ae
cusa Laréreillcl'e-Lepaux, Trei!hanl et Merlíll, 
fOl'lnal1t la majorité <lu directoire, d'avoir 
amcllé touL ce qu'il leUl' avait été illlpossiblc 
d'empeclter. L'Aul.l'icilc avaiL rompu la paix dt~ 
Campo-Formio, ct les pléllipotentiaires fl'an.;ai:; 
avaient élé lachement assassinés a Rastadl; 
ils étaiellt cOlllpliecs de la rupture et du 
lIlcurtre. SchercI' se faisJit haltre eu Italic; 
ils étaiclIl cause de sa défaile. BOllaparte avaiL 
voulu aller en Égypte, iis I'y avaient déporll~. 
Rendus responsables de la faiblesse du gou
vel'llement, úe l'anarchie, des vo!onlés eL des 
tiésaslres puhlics, 011 les forca a donncI' Icur 
démission de directeurs qualrc lUois aV:lnt la 
célebre joul'Ilée Ol! l'allloitieux soldat l!'Arco!c 
eL des l\ralllides renversa le direcloil e Iui
nH~me. 

lei se termine, ponr 1\1. Merliil, la "ie 
agilée du législateur el de I'ILOlIlme polítique , 
et commence la vie du m;¡gisll'at civil. BiCI! 
préfél'able a la prcmióre, conforme aux gOÚls 
de M. Merlin et a ses grandes aplitudes, ne 
l'appelant a remplir que des devoil's simples. 
n'exigeant de lui ni efTorts ni sacl'ifiees, se 
passant toujollrs dan s I(,s régions supérietll'e~ 
de la scienee et de la juslice, eette vie 1l011-

velle lui procura un honhcur tranquille cL UIIC 
célébrité pUt'e. 

Six mois apres le 18 brumaire, M. Merlin 
tul a la deuxicme classe dc I'Institut UB lIIé

moire fOl't curieux SUI' la nécessiLé d'Ull cotle 
unive/'6el pour touLe la Frallce. On ne lH)l!v;¡iL 
pas dire, COHune on Ic fais:lit cn 1789, qu'oll 

changeaiL de lois en challgeant de chevaux de 
poste. Mais la légis1alion resfait eucore exlre-

mcment confuse. Au droit I'OIll~IIII, au d,'oit 
coulumiel', allx ortlollnances des l'ois, flUX 

arl'eLs génér:H1x des parlclllcnts, dont le décret 
dl! 21 seplembre 17!H avaiL rn:lilltellll toutcs 
les di~po5-llions (llli n'avaielll pas élé abrogées, 
il fal!;¡it joi/ldl'e et Ics Jois étr;lJlg(~res qui 
régissaient Ics pays lIollvellerncnL alHlpxés au 
lerriloire par hl cOllqIH~te, « et Ics trente 011 

fJuarante millc lois pOl'técs, dit M. Merlin, 
dalls des assemblées oil ehafJlIc lIlelllhl'C avaiL 
le droiL d'initialive, el, OÚ Lel hOlllllle se sCI'ait 
cm déslJOIIO:'é, s'il /I'avait el! Ü la fin de la 
se;.;sioll aH IIIoios cillr¡ Oll six lois de sa fa.;on 
:l pl'ésclller poureerlitieatsdcses lalellLs 011 de 
SOIl influenee. b 

11 pressait le gOllvernement cOllsulaire d'éta
hlir I'ulliformité de législalion dans un pays 
que la rérolulion avail, rcndu complétement 
homogellc. Le ncu de M. Merlin élail d'aceord 
aree 'le besoin de tOlllle monde. Le momenL 
(~iait alors vellll OU ceLLc rellvre désirée pouvait 
elre elllJ'eprise aree suite, et exéClltée dans 
lOule sa gralldellr. Rceollstruire une société 
lIoll\'elle sur llll vaste plan et sous le Iliveau dc 
l'égaliLé eivile, était réscrvé:ln pays féconrl 
qui, apl'es aroir produit des philosophcs pOllr 
provoquer les illllovaliolls, des réformatellrs 
Jlour les aceoOlplir, des soldals VOllr les dé
fClldre, avait desjnrisconsulles pOUt' les I'égu
lal'iser. La France élaiL particulieremClll propl'e 
a ee travail. Depuis trois siec!es elle avait été 
la grande école du droit eL la patrie des hommes 
les plus profondément versés dans la scicnce 
de la jllsliee eL la connaissance philosophiquc 
des lois. En meme le'lllps qu'elle avait lllarcllé, 
SOllS la eoncluile de ses J'ois, vCJ'S l'ullité poli
tiquc, ellc avait lendll, par' ses éminents 
juriseonsllltes et ses gl'allds IlIagistrats, veI'S 
1 'unité civile, eujas, Dumolllin, Doncall, 
L'Hópital, Pithou, Loisel, Brisson, Lamoic 
gnon, Oomat, d'Agllesseau, POLhier, J'avaienl 
successivement ral'prochée de ce hut important 
que la réyolulion devait seule atteindre. 

Quel<¡ues-ulIs meme d'clItl'e CllX avaiel!t 
visé:'1 ulle IlIUlé illtellectllelle du droit. elijas 
;¡\,aíL n:la/ll; dans SOII llIajcslIlclIx ensemblo ¡ 
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la vicille législation romaine. Dumoulin, apres 
avoir combaltu la féodalité civile au nom dll 
droit natll\'el, avait été condllit a I'unité du 
pOllvoir el de la légisbtion par l'Ullilé de I'ÉLal, 
el avait réclam6 la conconLmce des cOlllul1les 
:.lvec toute la \'ene de son granel SClIS. Domat 
était alIé plus loin pal' son magnifique Ollvrage 
des Lois civiles da ns lcttr ordre naturel. Cet 
allstel'e métaph}sicicn du droit, ceL aIlli de 
Pascal et (le lloileall, nOIlfl'i des doctrines des 
pieux solitaires de Porl-Hoyal, qu'on pcut 
appeler les ~toicit~ns <lu catholicisme, frall
ehissant I'illtcnall(~ qlli sóparc LOllis XIV de 
Napoléoll, créa, CIl 1 G8D, un code complel, 
dont les litres et les disposilions ont en parlie 
passé dans le nótre, et ont ainsi fait de lui le 
régulateur posthume de l'avenir. Entin, un peu 
plus tard, le célebre POlhieI', dans ses Pan
dectes rédigécs selon un noltt'el ordre, el dans 
ses beallx ouvrages sllr les oúligations, les 
contrats , les successions, les donations, pré
senta une classificatioll régllliere et IIlle analyse 
profonue de loutcs les matieres civiles qu'il 
traila en j urisconsul te eL en pra ticien consommé, 
puisanL a la fois ses prillcipes dans les regles 
de la sagesse romaine, dans les inspiraLions 
morales uu chrisLianisllle et dans les intlica
tiolls avancées de la raisoIl moderne. 

Ce que Domat et Pothicl' avaient fait pour 
la science, les auteurs de nos corles, qui élaienL 
leurs disciples eL qui furent leurs conlinua
teul's, le tirent pour la société. S'appropriant 
les travaux de ces deux grands jUl'isconsullcs, 
et fidéles a I'esprit de la révulutioll, ils donne
rcnL ú la Fr:ltlcc l'cnouvelée la loi la plus 
raisol1nable, la plus claire, la plus juste, 
qll'auclln pays eüt encore possédée. lis la dOIl
nerellL; j'clllpnlllle iei les brillantes paroles de 
Portalis :« Avcc cctte sagesse qui préside aux 
élablissements durables, et d'apres les princi
pes de cette équité nalurelle dont les législa
teurs humains ne doivent etre que les respee
tueux interpretes. ]) Par la ils fonderellt ce 
Le! ordre civil vers leque! s'avant;aít depuis 
longlelllps le genre humain, el que le pC\lple, 
placé:l sa tete, venait cntin tl'aucinrll'e si 111;11-

reusement. le dis heureusement, cal' Je ne 
suis p:lS de ceux qui craigncllt qu'en se perfec
tionllallt le llIonde se rapproche de 5a disso-
11Ilion, -et que le mieux doive elre le commen
crmcnt du pire. Je ne crois pas que la famille 
souffre de I'afrcctucuse égalité établie entre les 
enfants; que la société éprouye moins de 
sécurité la ou l'indívidll jouit de plus de biell
~tl'e; et que plus d'éqllité dans les rapports 
priyés·conduise l'ÉLat a plus de désordre. Non, 
la liberté :lequise flU travail, la protection 
accordée a la faib!esse, [a justice assurée :lU 

lJOII dl'oiL, )'cssence des contrats miellx connue 
et plus respectée, I'égalité dans les partages 
80lidelllcnt établie, la propriélé plus répandue, 
la richesse mieux distribuée, la famille plus 
unie, la nation plus hornogt~ne, doivent aug
menter [a force dll pays et y affennir ceHe [>1'0-

fonde et universellc paix civile qui est le but 
et le bienfait des lois. Nous serions aycugles eL 

ingrats si l'incollstance de nos désirs et l'in
quiélude de notre esprit nous faisaient posséder 
avec désenchanlement ce que nos peres ont 
recherché avec enthollsiasme. 

Ce corle fut l'rellvre des Portalis, des Tron
chet, des Cambacéres, des Bigot-Préameneu, 
des l\1aleville, des Treilharcl, des Siméon et 
de tous ces habiles jurisconsultes au«quels les 
événements et les révolutions avaient mieux 
bit connaitre les intérels dps hommes et les 
ressorts des sociétés civiles. On est surprís de 
ne pas trouver parmi eux M. Merlin. Fl'appé 
d'une sorte de dél'aveur publique et vivant a 
l'écart depuis sa sortie dn ponvoil', il avait de 
plus enCOllru l'illímitié des frcres du puissanL 
général, sous la dil'ection sllpremo duquel 
s'exécutait alors la réorganisation de la France. 
Aussi sait-on ce qlli fut offert :l celllÍ dont la 
célébrité datail de la constituante, qui était 
devenu l'ul1 des principallx chcfs fin gouveflle
ment cOllvellLionnel apres le 9 Lhermidor, qui 
avait négocié ave e I'Ellrope, fait décréter la 
réunion de la Belgique, rédigé a lui seul tout 
un cocle, été ministre eL directellr? On luí 
proposa d'elrc subslllul du commissaire OU 

~ouYcl'llenH'nl. auprcs de la conr de cassation : 
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M. Merlín, pensanl salls dome qll'OIl pCllt ell'C 

utile a son pays dan s les positions Ic~ plus 
humhles, s'bonora jnsqll'ü acccptcr. l\bis il 
JI'eut pas besoin de beaucollp de temps pOllr 
prendre S3 véritable place. Des -i801, il fllt 
1l0mIllé commissaire dll gouvernement, c'est
~l-dire procllreur génél'al allpres de ectte cour 
de eassalion qu'il avaiL appelée, sous l'assem
blée constiluante, la gard'ienne supréme des 
lois el le lien des triúunaux. 

Apres l'étabiissement d'llne législation régu~ 
liere, il s'agissait de fOlld~r une jurisprudellce 
uniforme. C'élait l'ccllvre réservée al1X cours 
de juslice. llour l'accomp!il' avec le succes 
llécessaire al! maintiell de l'unÍlé civile, il 
fallait ne pas exposer la loi aux applications 
conlrail'es des tribllnaux qlli [ilIraicllt déLruit 
son autorilé en cOlllprenanL diversement ses 
dispositiolls; il í'allait la rendre I'objet d'une 
lllterpl'étation supél'icUI'e qui, dcsccndant tou
jours lllmineusc des plus grandes hauLcllJ'8 de 
la justice , fiL de la cour de cassalioll l'organe 
respecté et presque infaillible de ses VOIOIlLés, 
moills cncore comme le tribunal qlli jugeait 
le (lcrnicr flue comme le tribunal qui jugeait 
le mieux; il fallait cllíin L10llller a la 10i autant 
dc force q He si elle é la ita n cicnne, en [le remOIl
tanL jamais ü d'aull'cs principes que les sicns, 
de peur que, sons le dangereux prétexLe de 
I'équilé, elle lIe hit livrée a l'al'biLraire dcs 
pensées pal'liculiercs el au désonlre des perfec
tionncmc n 18 journa 1 iers. 

Pel'sonnc n'était plus c:lpable que M. Merlin 
de donller ú la législatioll eeLLe lIlile fixité, d 

~\ la cour de cassaLion ceHe pl1issance régu
latrice. Aux IUlIlieres dll jurisconsulte, il joi
gnait l'habileté du praticien. Inlelligence par
f;lüe des príncipes constiLuLifs du droi!, de 
leur g(~nération , de lelll' emploi; connaissance 
exacte des lextes et de leur esprit; sayoir 
éclail'é de l'expérience qui, sans Iluire a la 
liherté de la réflexion, faíl connaitre la succes
sion des doctrines et' la pralique progl'essivo 
du gcnre hllmain; pénétralion , discernemenl, 
súreté d'idées, darté de Iangage, talcnt de 
démonslralioll, yoilil les qualilés rares que 

M. Medin apporla dallS rexel'ti<.:~ de ses nou
vcllcs lonctiolls. Se péuélrant du role du 
magistraL, il so rcnferma ayec déférence dans 
l'hol'izon de la loí, tlont le textc fut son roint de 
départ; l'espl'it, 5a philosopllie; la volonlé, sa 
justiee. 

Mais comrne cclle jllsLice étaill'reuvre de 
deux civilisations sncccssiyes, comrno elle 
élait le savant résultat auqueJ ayait abnuti, 
ü travers une suito immense de génér:-tliolls. 
ce beau sentiment de l'éf]uité donllé a l'llOlllliW 

jJOlll' lllelt¡'C de plus en plus l'ordre social en 
rapport avec I'ordre moral, M. i\lerlin pouvait 
s '011 remire r j 11 terpl'ctc sans l'isoi(~r d il COil!

lIlentairc des siecles. Aussi puise-t-il a!Joildalll-' 
lllont dans les doctrines du passé pOli\' c.\l'¡i~ 

quer les obligations <In présent, et ilmontrc 
encore miellx ce qu'exigc la regle, en recher
cIJant d'oú elle ,'iellt. En génél'al , ses réquisi
loil'cS sonL des cllefs-d'ccuvre dalls lem' gClll'e. 
JI y pose toujOUl'S nettement le probleme, le 
dégage de LotlLes les inutilités qui I'envil'onnent 
el \' ohscurcissent, le résoll tú\' a ide d'lIne déd ue
lion irrésistible, dails le lissu serré de laqllelle 
il intl'odllit les le\leS, exposc les principes, 
produit les exemples, elasse les r:1iso!Js, avec 
une súreté rafe, ulle force iuyineible eL une 

illteiligence si facilc, 'Iu'clle lIe parait ras pro
fondeo Cest ainsi que, mailrisant les eonvÍc
tiOIlS, il a faiL sancLionnel' la plupart de ses 
avis par des ancts, d fixé la législation al! 
moyen des plus IUlllineux commenLaires. Sous 

ce rapport, le procuren!' général :\ la cour de 
cassalion a conlinué les législateurs du conseil 
d'Étal, et la jllrisprudence saine el fcrmc, 
qu'il contrihua lant a Couder, a élé le complé
lllent nécessaire du Code civil. 

Avanl d'etrc l'illterpl'ele dll rIroit nouveau , 
1\1. Merlín avait ou le lllérite, peut-elre plus 
difficile encol'C, de guidcl' pClldant trois alls la 
jllslicc fl'an(faise, :\ tl'a\'el's les détoUl's de la 
législation ÍllLerlllédiail'c. II l'avait C¡it sans 
jalllais I'égare!', en éclairanl de la plus "'ive 
iUIJ.1Íere le chaos ohscul' dalls Icqtlcl ~c con
fOlldaicllt les déuris du ,ieu" dl'oit eL les 
éléll1cnts enCOl'e inforlllei; dll 1l011H::tlL Appru~ 
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l'omlil' la législalion tr3nsiloire, tOtlt 3utant 
liue si elle devait ótre durable, se p(;nétl'cr de 
son esprit, comme s'il reposail toujOUI'S Slll' 

les principes éterncls de la j llstice Oll SUI' la 
ré31ilé permancllte des choses, tirel' de ce droit 
lllOInellt:\Ilé la regle applicable aux cOlltesta
lions privées, savoil' ll'ollver pOlll' char¡ue 
cause, eL d'aprcs son origillc, la disposilion 
de loÍ qui dcvait la ré¡2,il', el lui appliquel' 
celle dispositioll d' u \le man iere súre, 'elle fu t 
la tache que 1\1. Merlin remplit 310l's avec une 
!:lll périorité incomparable. ] 1 porta le l1leme 
génie d'inlerjll'étaLion dan.'; le droit éLrangel', 
donl il s';lppropria les richesscs, 1000sqllc le 
Pi¿lllonl, I'Ilalie, la llelgique, la Frise, la 
Hollallde, les pl'ovinccs allcllIandes du Bas
Hhin el de rElllS, fllrent annexées a la France. 
Suceesscllr des Luca, des Richcl'i, des Casa
regís, des Bynkersheckh, des S¡ockmans, des 
Leyser, des GI'(:cncwcghcll, des Voet, qlli 
a\'~lieilL rellt!¡¡ Horissanles la science et la pl'a
tiqllQ du dmil dans ces divers pays, 1\1. Merlín 
:¡ida la COUl' de c:lssalion :\ accomplir avec 
digllité, savoir el justico, la magnifique mis" 
i'-iOil f!1l'elle lcnail de la gral\(leur des événe
IIlenb, et quí faisait !\'elle l'arbitre judiciaire 
d'UilC partir de l'Europe. 

PendallLIa périodc de 1804 :\ '18H~, qui 
flll, salls contl'edit, la plus importallle dans 
I'hisloire de notre jnrisprudence, puisqlle c'est 
:dors que lOllles les grandes diHicullés de la 
législalion lransiloire, soit fl'an<;aise, soit 
~trangcl'e, furellt résolues, et que lous les 
principes fonJalllelltaux de la législation déli
Ji iti re 1'11 .. en l appl iq lIés a ux Cjueslions douleuscs, 
ou sur les persolllles, OU su!' les pl'opriélés, 
M. Merlín fllt I'orac!e de la j uSLice. 11 CXCI'<;a 
une sorte de souvcl'aincté jnridique dont les 
traces se lrOllYCllt dans le cdcbre Répertoire 
de JurislJ1'udence el dans le li\Te des Questions 
de Droit, qlli lui est peut ell'C eIlcore supél'ieul'. 
Ces illlillenses ouvragcs, qUÍ fonneraienl plus 
de CClIl cillfluan le vol UIllCS ol'd inaires, embras
"ellL lOlites les panÍes eL luus les prohlCmcs 
du tI/oit. 

Le dJ'oiL ~i\"il, francais ,\olllaill l coulUlllicr, 

élran¡.;er; la procédure civile , le dl'úit crimi-, 
ne!, le droiL commereial , le droil marilillle. 
le droit administratif, le droit puhlie ancien et 
Jlloderne, le dl'oit des gens, le droit fJodal , 
le dl'oit canonique, sont lraités dans le Réper
toire de Jurispnulcnce, avcc une étendue pro
portiollllée:\ 1 Cut' degl'é d'importancc. M, Merlin 
s'y monlre jnrisCOl1sulle universe\. Si dans ces 
anicles, donl plusiellrs 50nt des ouvl'ages, ji 

n'omet rien d(~ ce qu'ont pensé les autres, s'il 
iilvoque l'expérience dcs temps et des hommes 
qui ont cOlilribué au perfectionnement de la 
jllslict~, ce n'est pas pOllr éviter de se prollon
cer 11IÍ-meme. Loin de 1:\, sa vaste instrllclioll 
éclail'e tOlljours son jugelllent. Allssi ses livres 
scnirent-ils de guidcs aux lrihunaux et de 
manuels al1X jUl'isconsllltes. Qnant :l lUÍ, il 
obtilllunc telle :luLol'ilé , qne ses conclusions 
devinrclIt la raison del'llicre de la loí, ~t 

qu'en 1813, le conscÍl d'Élat , COUI' de cassa
lion dll royaume de \Veslphalie, se 1l'01lvant 
pal'tagé d'opíníon sur une fJuestion majcure de 
jnrispl'udence, le choisit u!lanimement pou!' 
arbitre el régla son arret 3U1' SOIl avis. 

C'est pendant eettc épor¡tlC de sa vie que la 
gloire de l\I. Merlín resla sans mélange, que 
son esprit yigourcux ne su¡Jit de la p:1l't des 
circonstances allcunc déviation, que s310gicJlic 
Ile scrvil qu'au hien. Le pOllvoir elles hOllneurs 
vinrellt, sans qu'il les J'ccherch:\t, récompen
ser son mérilc et s'allachcr :l sa renornméc. 
11 fut fait slIccessivemcnt conseiller d'É!at ;1 
"ie, comte de I'empire, grand ofllciel' de la 
Légion d'honneul', cornrnandcUl' de l'ordre de 
la H.éllnion, membre du comité pour les alTaires 
contcntieuses de la COllrOlllle eL pour celles du 
domaine privé de I'emperellr. 

CeHc brillante situalion dura jusfJlI'en -1814. 
1\lol's, avec les revers de sa causc, cornmen
cel'cnt pour luí les disgdces el les malheurs. 
Exclu d'abord du conseil d'l~lal, il fut cnsuile 
dcstilué de ses fOllclions de pl'ocurcur génél'al. 
Hcplacé auprcs de la COUl' de cassalion, c& 

dercllll ministre d'État duranL les Cent Jom.';, 
talldis que le départell1cllt dll Nord l'cllvoyait 
ü la clWllllJl'C des rrpl'ésenl;'llls, ce rcloul' dc 
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prospérités trompellses l'expOS:l a de plus 
rudes traverses. Il fut mis sU¡' la fameuse liste 
des trente-huit bannis par l'ordonnancc de 
juillet HH5. 11 se rdugia en Belgiqlle. I\Iais 
on ne le lrouva pas assez éloigné de la Francc, 
et un ordre des puissallces alliées enjoignit au 
roi des Pays-Bas de meLLl'c UIl tenue :\ la dan
gel'euse hospitalité qu'il exervait envers des 
vainc!ls et des viei!lards. Ce fllt un exil dans 
l'exil. Conlraillt de quiller ce pays rapproché 
du sien, M. Merlín espél'a du moins pou voir 
resler en Europe et recevoir Ull asile chez 
quelque peuple assez libre, ou assez éclail'é 
et assez puissant pOUI' osel' etre hospitaliel'. JI 
écrivit dans ce but en Anglelerre; mais on lui 
répondil de ne pas s'y rendl'e , paree qu'il n'y 
serait pas adrnis. Se tournanL alors vel'S la 
Prusse, il s'adressa au pl'inee de Hardenbel'g, 
avec leqllel il était entré en communication 
101'5 du tl'aité de Bale, et quí ne luí l'épondit 
meme paso 

11 fallut renoncer a rEurope, et il s'embal'· 
qua sur un navire qui devait le por ter aux 
Élals-Unis. Son fils, qui depuis ruge de qua
torze ans sel'vait SOllS le drapeau de la France, 
et qlli était alot's mal'échal de camp, l'accorn
pagnait. Mais, non loin de Flessingue, le 
navire qu'il rnontait fut jeté par les vents con
Lraires sur un banc de sahle (Iu'avaient signalé 
de nombrellx naufl'ages. Poussé par les vagues 
furieuses, il Y hellrla avec violence, et s'en
tr'ouvit. Apres dix heures des plus cruelles 
:lIlgoisses, les pass:lgers allaient pél'ir, )orsque 
la mer s':lpaisa tout :l cO'up. Avant que le 
vaísseau s'cng)outit, M. Merlin put regagner 
ce He terre o'U les puissances de l'Europe lui 
défendaienL de rester, et d'ou les vents ne lui 
permettaient pas de sOl'lit'. lnvoquant alol's le 
bénéfice de la tempele, il demanda au roi des 
Pays-Bas de ne plus voír en lui qu'un étranger 
que la mer avait jeté sur ses cotes. Ce prince , 
qU'OIl avait conlraint de renvoyer un banni, 
ne \'oulut plus exécuter les rigueurs ellro
péennes cO'ntre un naufragé, et. malgré des 
injonctions répétées, il laissa vivre M. Merlin 
iot HarlcllI eL Amslerdam, sous un nom supposé, 

jusqu'ú ce qu'il put se livrer lui-meme a sa 
génél'osité naturellc, et recueillir libremenL 
dans ses États les débris errants de la révo
lulion. 

Quand il fut pcrlllis a ". Mcdin de reparaill'e 
sous son nom el de rí'prellllre ses travaux, 
il donlla de savalll.es COllsllltHiollS, eL I'efondit, 
en les cOll1plélanl, son Répertoirc de Jurispru
dence el ses Queslions de Droit. Quoic¡ue, 
en France , la proscl'iption se fút étendlle jus
lJu'a la sciclIce de M. Merlin, et qll'on dlL 
inlerdit de cilel' SO~I nom <Ievant les tribunaux, 
les vingt millc excmplait'cs de ses deux ouvra
ges s'écolllerent rapidcmellt, et le plus célebre 
pl'OfeSSellr des écoles, le plus habilc comlllell
tateur du Code civil, Toullicl'. décernait it 

l'illustre banni le Litre mérité de prince des 
jurisconsultes. 

Jusqldl l'age de soixanle eL douze ans, 
M. Merlin put se livrer avec la meme suite et 
la merne force a ses occupaliolls. Mais a celle 
époque de sa vie, aux peines de l'exil vil1l'ent 
se joindre des privations peut-étre plus cl'llelles 
encore. Usé par les veilles et les médilalions, 
1\1. Merlin épl'ouva, en 1826, lIne légere alta
que de paralysie. Sa salllé n'cn fut pas altérée, 
mais les médecills l'obligerent a restreindre ses 
travaux. Lol'sc¡u'apl'cs cinquanle-six ans d'une 
activilé qui ne s'éLait jamais reposée ni fati
guée, M. Merlin se ViL enll~ver, du moins en 
partie, ces grandes cOIlsolations de l'intelligence 
qui lui avaienL fail jusqu'alors suppol'ter l'exil , 
il en ressentit un amer chagrin. Ne plus vivrc 
librement dans ce monde des idées ou il ~'éLait 
réfugié, c'était en quelqlle sOl'te pour lui per
dre sa derniére patrie. 

Enfin le moment arriva oú cesserent les 
épreuves que, dans sa sagesse profonde, la 
PrO'vidence réserve aux causes qui O'nt abusé 
de leur force, aux hommes qui se sont laissé 
entrainer aux exces de leurs victoires Oll de 
leurs systemes. La révolution de 1850 ramena 
M. Merlin dans sO'n pays. 1I y revint avec lous 
les partis pris de l'expél'ience. Les souvenirs 
de la pl'emiere révo~utiO'n ,dont il avait partagé 
quclqUCS-UllS {les cntraincmcnls, ressenti Ic~ 
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vicissiludes, subí la défaite, revu le triompbe. 
I'avaient renclu cxtrcmemcnL modéré. II ne 
demanda QU':1 jouir en paix de eelte liherlé, a 
i'établisscment de laf)uelle il se rendait la jus
tice de n'avoir été étl'anger ni par ses travanx 
ni par ses malheurs. RCllfré dans I'Acarlémie 
des scicnces /lloraTes et polílir¡ucs, il assista 
;¡yce !lile assiduilt; persévérallte :1 toules scs 

S~:I!lCtS, lui appol'tanL, a défallt d'ulle coopé
r:ílion active, le souvenir de ses ouvrages eL 
la gloire de son nomo 

Cel homme, qlli avail habité le palais des 
rois, el qui avait Uil mOlllcnt exere(; lenr 
;w[Orilé, ecL autetll' des lois impol'lantes, ce 
{j)lIdalcul' principal de la jurisprudence fl'an
I;aise, cct h:lbile et infatigable écrivairt, de
VCIItI "ienx eL presqne aveugle, privé du 
lravail, 'luí lui /Ilanquait be:1l1coup plus que 
la puissallce, passa les IJllit dCl'Ilieres anllées 
de sa vil' dalls la plus !IIodeste retraile. 11 y 
élait clltolll'é des soins afl'eClueux el des respecls 
oe sa famillc. Universellement honoré, il por
tait avec simplicilé sa gralldc renommée. II llC 

l'echcrchait ras les distractiolls du monde, 
:lu(JucI il él:lit reslé presque loujonrs étrangel'. 
En fl'l'nJ(; tOtlLe S3 vic dans SOIl cabinet, il 
n'avait élabli d'élroiles relations qll'avee les 
(~élebres jUl'isconslllles el les grands écri,'ains 
de tous les temps, qu'il pouvait, comme le 
faisait Bolingbrocke, appeler ses amis défunls. 
Quoilju'on I'eüt conlraint de renoncer á leur 
commerce assidu, il élait souvenL ramené vcrs 
CllX par un irrésistible atll'aiL; et 10l'squ'il vou
lait dlarlller ses loisirs devclIlIs si longs, il se 
laisait jire par son secrétairc quclqlles pages 
tle ce vicux Digrstc qui, pendallL soixanle 
ans, avait élé le fideIe compagnoll de tOllLes 
ses fortunes. Mais pell a peu ses forces décli
nerent, el il finit par s'éteindre le 26 décem
ure 1 S38. Sa deflliere eL ferme volonté pres
crivit de ne prolloncer aucune parole sur sa 
tumbe. 11 pensait sans dOUlC qu'il fallait meLLre 
du tcmps entre les hommes des révolutions et 
leul's jllges. 

En :¡ltendant que la poslérité décide sOllve
rainerllellt SUl' ces hommcs extr:1ül'dinail'cs (luí 

ont entrepris de rcnouvcler la faee de notre 
pays, et qlli y sont parvenlls, disons que si 
M. Mcrlin fut entrainé quelquefois plus loin 
qll'i! ne le vOlllait par des passions dont il ne 
partageait pas la violcllce, il était modéré, de 
caraclere, irréprochable de mreurs, llOnnele 
dans ses senLiments, hienveillallt tbns ses rap
pOl'ts. M. ~Ierlill fut, en quelqlle sorle, un 
savant égal'é dans une révolution. Timidc 
comme homme, il était hardi comme juriscon
sulle, et il montrait dans la région des idées 
et pOllr l'obsel'\'alioll de la jusLice une vigueur 
de e:Jl'aclcre qu'ilnc tl'ollvait pas 101ljollrs dans 
la eonduile dc la vie. Prompt dans ses avis, 
ferlllc dans ses doclrines, il n'était jamais 
embarrassé par I'immcnsilé de ses connaissan
ces, eL savoil', qui est si sOllvent une raison de 
<JouLer, était pOlll' lui un moyen de plus de se 
déeider. ProfondémellL attaché a la révoluLion, 
il en servil la cause, indépendammellt des for
mes qu'elle adopta. 11 combattit el il souffrit 
pour elle. Aprcs avoir contl'ibué a l'accomplir, 
ji concourut a la régler eL a l'asseoil'. Jamais le 
savoir, dénué d'ambilion, el l'habileté po \11' 

les choses, sans I'cmpire sur les hommes, 
n'avaieol dOllllé un role si considérable eL si 
varié. 

Aujourd'hui, la seienee a laquelle M. Merlin 
a dl1 son imporlance et sa renommée est dans 
d'alltres vnies. Elle recherche la raison hislo
rique du droil , el s'atLache plus a le compren
dre qu'il s'en servir. Elle remonte avec une 
él'lldilion plus SUI'C a ses origines loilltaines; 
elle connait mieux son esprit réel , el raltaehe 
avec une I'récision inlelligente la diversité de 
ses formes aux situalions variées des soeiétés 
hllmaines, et aux be!'oins mobiles des temps. 
l\Iais iI ne faut pas qu'eIle s'enorgueillisse tl'Op 
d'elle-meme, eL qu'ayant pel'du SOIl ullité en 
se répandanL sur les siéeles, eL p0!ll' ainsi Jire 
sa foi, en renon~ant a la certitude absolue de 
ses principes, elle considere avec JDoins de 
respect eelte science plus simple, plus hornée, 
plus dogmatique el plus féeonde, qui donnait 
aux homllles du uernier siecle le génie de l'or
ganisation et une sorte <le facullé législative. 
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C'est ce mérite immcnse qu'a eu M. Merlin. Il 
:1 appris POIll' :lPplirJlICr; il :l Sil ponr agil'. JI 
a enriehi la pratique confemporaine a l'aide 
de ses l'ccherches, eL la juslice a toujours élé 
la fill de son savoir. S'il a pélltitré moins nvant 
que (\'aulres jlll'isconsulles dans les pl'ofoll
deurs historiqucs de la science; s'il s'est élevé 
llloins haut dans la région philosophique Ull 

droit, ji a hisstS unc plus forte empreintc de 
son esprit d:1IIs la jlll'isprudcnce posilive, ct 
il a raiL du droÍt le plus utile US:1gC, en \'em
ployant a perfeclionner les instilulions polili
qnes eL a régler les rappOI'LS civils d'un grand 
¡¡cuple. 

~JIG;\ET • 

, 
DE L'ETAT ACTUEL 

r)E LA LÉGISLA TION PI~NALE EN ALLE~1AGNE. 

La légíslation de clwquc nation est compo
sée de deux parties uistinctcs; I'une absolue, 

(lui repose SI\I' les principes étcrnels de la 
raison eL de la juslice; l'aull'c relatil;e, glli 
lIoit néccssail'ement se conformer aux rappOl'lS 
pal'tieuljers de I'ÉL3t, aux besoins, a la ma
niere de yoir, aux mcellrs aussi bien qu'all 
degl'é de ci\'ilis3lion, 'lui caractérisent la nation 
á laquelle la It;gislaLion est desliné(~. eello 
dislinction se révcle surlout dans la légi~lalion 
pénale. Ancnn législateur ne pourra metlt'e de 
cOLé cerlaines exigences du droil, cerlaines 
condiLions COllcel'llant la pénalité; illle pOlll'ra 
fl'apper ce glli se renferme dans le pUl' domainc 
de la penséc, on bien des espéranees , comme 
si quelqu'un disait, par excmple, qu'il désil'c 
la IIlo/'t de son enncIlli; il se conformer:! anx 
condiLions générales qui consliluent l'impllla
tioll, eL n'ira jalllais jnsqll':\ éLendrc la peine 
ol'dillail'e a des aliénés OH::' des cllfanls. Si le 
1égislaLcur ne snit pas CI~S regles de la juslic0 
etcrnelle, il peut elre asslll'é d'ay;mce de 

l'inefllc:1cilé de sa légisbl.ion pénale; en s(~ 

heurlanL conLl'c le hon scns du peliple el cOliln; 
le sPlltiment dc jusLice qui anime les juges , il 
mallql!e le IJllt, cal' les dispositions pénales 
finissenL a la longllc par ne reeevoil' :lUCllIW 
exéclItion, el les habitants perdrnt ce re~pect 
pOllr les lois qui lellr est si illdispensable. 
L'essenliel c'est de ne pas pcrdl'e de vlle b 
natu/'e des cil'consL:lllces locales. D.\lIs la I'(j

daclion des lois p{'n3Ies I'on doit pl'Clldl'C 811 

considéraliollles besoins de n;:lat :H1llllel e!les , 
SOllt dcstill(~es, le caractcre p:lrticlIlicl' des 

individus, dOllt elles doivcllL /,!'érenir' les 
crimes. l\bis les bcsoins de n~l;¡t se modifiem 
selon les différClllS rappol'(s et les dilú;relltcs 
épol]lIes. La positio!l tI'lIl! pClIple :1gricnlwul' 
est alllre que celle d'uf) penple cornmert;~lllt. 
De IllclIIe, lorsr¡u'i! s'a3it de déli/lir c!Jaque 
délit ell pal'lirlllier, le législatelll' doiL faire la 
p:lrt de la di[rál~!lCe dcs illléreLS, et, pOLI!' 

dlOisír Ull exelllple , se cOil\'aincre, si 1'11 dOIl
Iw!l une lrop grallde CXlCllSioll :111 cercle des 
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1I1J\lreS que la loi doit pUllir, 011 en rejetant 
¡oule preure oc la vériLé des fail.s, ron Be 
blesse pas Lrop lcs scntilllCnts eL la suscepti
bililé <lu pcuplc. Le législatclIl' aura surtout 
iOllj ours lm;sclI (es Ú SOIl cspl'i l les d i ffl~/'el1les 
w;mieres de voil' dI! peuple, <jll:tnd il voudra 
1:'IlCOrJ(rcr la \'ériLaLle Illesure des peines, cl 
Ú~ len!' classilicaLion. C'cst ainsi que chez un 
j't'oplc dont les lllmurs se distinguenL en 
~~';lléral par Icur dOlleeur, il taehcra de faire 
:lppliquCl' des peines plus modúées, paree 
qu'il s'exposerait auLrelllent a Iaisser les crimes 
impullis; un ¡¡ellple sell~ible sur le POilll d'hon
¡¡cut' dCHa elrc COlltCIJU par des peines qui 
1l1:;.:/igCIlL r1JOllncur. 

Diilerenles eirconstances influent anssi sur 
k dl~\'eloppemenl des lois pénales~ l'inslruc
lÍun des pcuples jouc sous re I'appol't un grall(l 
rólc; la POSilioll sc Illodilie IOl'sqllc le droit 
se IwrCctliOllllC par la seicllce des juriscon- • 
~1I1t('.s, ou lorsquc ce SOIlL les vcrdicts des 
jurés ¡¡lIi fOllt parLicipcr la nalion cllc-memc 
:'t la distribulion dc la justicc. L'Allemaglle est 
le pays par excellclIce, pOllr l'inilllcncc des 
llléol'ies jlll'idÍIJIlCS, celui OÚ le perfeetionne
!/lcnL du droil. :,ppal'licnl dc lemps immémorial 
eL excIusivelllcllL au.\: jurisconsultes. Un usagc 
illLJ'ocluit depuis tl'ois sit~cles en Allemagllc 
déleguc aux facullés de droit faisant partic des 
llllivcrsiLés allemal1lJcs, des allriuulions qui 
dclllS d'aulres pays nc sont réservécs qll'::mx 

lribunaux onJinaircs; de toutcs les parLies de 
L\llemagnc' on leur envoíe des causes com
!'iélelllent inslruites pOlll' elre par elles jugées 
l'1l dernier rcssort; ceci délllontrc suffisamment 
la hautc inflllence qu'exerce la tltéorie ensei
gnée dans les ulliversilés sur la pralique, a lel 
point q tiC les d ¡fféren ls systernes scien tifi(Iues 
des professcurs allemands durent par la suite 
des temps elre adoptés dans les tl'íbunaux. 
Ce fait a acquis \II1C Ímportallce d'aulant plus 
grande qne l'Allemagllc ne possédait aucuo 
t:odc pénal général. ClwfJuc pays availquclques 
loÍs criminelles; en faiL des délits particuliers, 
ie dl'oit CO/llIIlUII obligaloire dans LOuLe l'Alle
magne se fondait sur le Code rédigé par le 

baron de Sclnvarzenbcrg, et publié en J ~32: 
par l'empereur Charles V, Code connu SOtlS le 
nom de Carolina. Ce eode n'était ríen Illoins 
que complet, et ne comprenait c¡u'lIn recueil 
dll droit coulUmicr d'alors, cn ee qui concerne 
les dipositíons pénales sur les délilS les plus 
importanls, iI renvoyait pour les antres an 
dl'oit rornain. Celui-ci ne fut pas lilléralemcnt 
app1iflllé lel qu'il est contenu dans le Corpus 
juris civilis, mais sllivant la maniere dont il 
avait été inlerprélé dans le moyen ~ge, et 
l'applicalion en fut ahandonnée :l la jurispl'll
dence des lribunaux, jurisprlldence hasée 
pl'incipalcment sur les décisiolls des faeultés 
dc droit, eL quí était ainsi toulc SCiclllifique. 
La jurisprudence péllale de I'AlIemagne s'arné
liorait done et devcnait plus douce :l mesure 
que la science du droit fais:lit Jcs progres 
plus eonsidéraLles et devcllait de plus en plus 
conformc aux principes de la justice. 

Dans la seconde moilié du del'llicr siecle, la 
réfol'lne de la législation pénale, produi1e en 
ILalic par les efforts de Recearía el de Filan
gieri, étendit aussi son inlluence sur I'Alle
magne. La science allcmande prit hienlót part 
a eelte grande luLLe inlellectuelle; on atlaqua 
la légaliLé de la peine de mort, on signala I'in
cOllséc¡ucllce des disposilions pénales ll'OP ri
goureuses, et on s'ernprcssa de s'approprier, 
aulant que pouvait l'adlllctLre I'individualité 
des savallts allemands, les changements impol'~ 
t3111s que la législation subissait á I'étranger; 
le Code de Léopold, adopté en Toscane, 
trouva SUl'louL des atlmirateurs. 

La nouvelle direclion philosophique donnée 
aux études a la fin dn del'lli~r siecle s'empara 
dc la pensée des criminalisles. 011 se mit anssi 
a poser les prillcipes du tlroit pénal; 011 dis
cuta sur le but des peines, el il s'éleva Lienlót 
de nouvelles théol'ies, différcntes selon la 
trempe des esprits; les UIlS voulant fairc 
dominer le principe de l'illlimidation , d'autres 
le systeme prévcl~lif, d'aull'es cIJeore Ile son
geant c¡u'ú la régénéralion des condamnés. 

L'esprit scicntifique ainsi éveillé ne manqua 
pas d'influcr Slll' la jurisprudence crimincllc; 



DE L'ÉTAT ACTUEL 

on cbercha a éludel' et a faire tombel' en désué
lude l'application des peines séveres de la 
CaroUne, el I'on imagina des circollstanees 
aUénllantes. De la vinl néccssairement I'incer
tilude du droit, et la nécessité d'une législa
lion pénale complete se tit sentir de plus en 
plus. 

1. Le Code pénal prussien de f 793 fut le 
premier es~ai de codificalion tellté en Alle
magne. 11 rellfel'llIc 1,577 articles; mais malgré 
ceHe mulLitude de dispositiollS, le législaleur 
n'3lleignit point le but qu'il s'éLait proposé ; 
il crut agir 10giql1emellt, en énumérant tous 
les cas possihles, el en détel'minant dans la 
loi des peines distinctes pour chacun de ces 
cas, qu'il s'imaginait a tort avoir lOUS prévus. 
Le résultat dérnontra bientot, ql1'il était plus 
rationel de dOl1ner une définition exacle des 
crimes, d'en illdiquer les principales c1assifi
calions et d'y appliquer des peines bien pro
portionnées, Ce Code pénal \le tint aucun 
compte des exigences de l'hum:wité; 011 Y 
voyail encore mailllenit, les peines harbares de 
l'écartelement, du feu; il surabonde en peines 
corporelles. Les peines e\llrainant la privation 
de la liberté, y sonl divisées en illfamantes el 
non infamantes. Les disposilions pénales sonl 
séveres, el I'on s'apcr<;oit aisémcnt que le 
législateur était dil'igé par le prineipe de l'in
timidation. La peine de mort y esl prodiguée; 
quiconque a parlicipé d'une maniere me me 
éloignée, ne fUt-ce que par son conseil, au 
tri me de haute lrahison, est puni de mort 
(§ 96); les egfants innocents d'un condamné 
pour crime de haute lrahison, doivenl elre 
enfermés puur tOtlle leur vie, ou subir le 
hannissement (§ 45); peine de mort contre 
tout homicide, merne commis dans l'aveugle
ment d'llne passion violente (§ 805), el conLre 
I'infanticide (§ 887); dans la plup:nt des cas 
aussi conlre le pillage el J'incendie. La peine 
de la prison perpétuelle y figure comme une 
peille ordinaire. Les préceptes de la morale el 

<iu droit y sont souvent confondus; de laaussi 
les peines portées contre la non-révélation el 
contre la négligellce de ceux qui n'al'l'ivent 

pas au secours des personnes ell danger de 
mort (§ 781). La définition des crimes est 
vague, et les degrés des peines son t sou
vent déterminés d'une maniere contraire a 
J'éqllité. 

11. Le Code pénal autrichien de 1803 lIlet 
en lllmiere les progres notables gll'a fails la 
législalion pénale en Allclllagne. 11 se dislin
glle par sa concisioll et une tClluanee rCIll:tI'
qllable a J'ullifúrrnilé. 11 csl divisé en deux 
parlies; la premicl'c rellferllle les dispositioIlS 
touchallt les erimes et délils proprement dilS ; 
elle conticnt 210 anicles; la seconde traite 
des contravenliolls graves de poliec et comple 
275 anicles. Dalls celtc derniel'e c¡¡légol'ie 
étaient compris les délits que la loi consi
dérail confme moins graves, tel que: les yols, 
escroqueries dont la valeUl' ne s'éliwe pas au· 
desslls de 5 florins (12 franes). 011 a liell d'etre 
élollné que le législatcur ait rangé dans celle 
classe les altentats au lllrellt'S, tels que: J'in
ceste, J'adulli~re ainsi que la simonic. Le Code 
pénal autric1rien contient en général des dis" 
positiol1s cmpreinles de douceul'; on y ren
contre, il esl vrai, la peine de mol't contre 
les crimcs d'Élat; mais en ce qui regarde les 
cl'imes conlre les paniculicrs, les plus graves 
el'entre eeux-ei en sOlll senls aueinls; ainsi, 
par conséqucnt, la peine tIe morl est seule
mellt portée eonlre l'ass:\'!\sinat, c'esl-a-dire le 
rnenrlre cOHlmis avec préméditatioJl ; rnais elle 
ne l' est poill·t contre le simple homicide ou 
l'infanticide. La loi ne prollollce pas eeHe peine 
contre l'incendie, a moiJls qlle ce cl'ime Il'ait 
eu pour résultat la mort tI'un hornme, laquelle 
aurait pu elre prévue par le coupable, Oi! hi(~n 
en cas de réeidi ve (§ 91 f). 

En matiere de faux, quand tlIcrne ce crime 
con cerne les effels publics, la loi :lccorde une 
grande exlensioll a I'arbitl'aire du juge. Elle ne 
éontient (¡u'un pClil nOlllbl'e de disposilions 
géllérales sur les lcnlalives et les complices 
(§ 5 et 7). Les regles concernant l'impulalion 
sont d'une douceur remarqnahle; elle n'a point 
lieu p01l1' les elll'anls qui n'out pas encore 
atteint l':ige de quatol'ze ans. Ce Code a sup-



DE LA LÉGISLATION PÉNALE EN ALLEMAGNE, 

primé toutes les définitions qui n'appartiennent 
qu'a la science. 

lIt. Le Code pénal de B:lViere, publié 
en 1813, peut:i juste litre elre con~idéré 

comme un progres en fait de codification. La 
rl~daetioll en est due au céld)l'(~ Fcuerbach, 
l'un des plus grands criminalisles de I'Alle
magne. Ce eode porte aussi l'cmpreinte de la 
théorie de Feuerbach, qui a posé pour prin
cipes fondamenlallx : la conlrainte psycholo
gique el l'intimidation au moyen des peines 
graves dont le coupable serait menacé. Suivant 
lui, I'holl1me devailnalurcllemellt pOUl'suivre 
ce qui lui préselltait un plus gran,d avantage ; 
done, pour prévenit, le crime, le législateur 
esl obligé de prolloncer d'es peines assez graves, 
pour que le mal qui en résulte d,5p.se le bien 
qui est l'objet de la convoitise du crimine\. 
ecHe maniere de "oir passa cntiereOlent dans 
le noureau Code de Baviere. De 1:1 la sévérité 
des peines; c'est ainsi que pour vols com/llis 
sur des objets 1101\ susceptibles d'etre tenus 
enfermés, COlllllle, par exelllple, le bétail 
répantlu sur le palurage, la loi porte la peine 
de plusieurs années de lravaux forcés. Ces 
disposiliolls rigourcuscs devinrcnt tellelllcnt 
inapplieabies, que déja .en 18JG le législatcUl' 
se vil forcé de supprilllcr le chapitt,c entier qui 
traitait du vol, et d'y subslitller des peincs 
plus donccs, 

Par une conséquence néccssaire de sa théo
rie, Feuerbach vOlllait que les peines fusscnt 
slrictemcnt détcrminécs, paree qll'il croyait 
qu'en agissant autrerncnt et en laissant quoi 
que ce soit a l'arhitraire r\u jllge, Ic législateUl' 
s'exposeraÍl a voir la trop grallde rnansuétude 
des tribullaux afl'aiblir le respect dü a l'aulOrÍlé 
des loís. Ce poillt de vue forme aussi une des 
hases du Codc de Bavicl'c. De la ulle trop 
grande sévérilé dans l'appliealion des lois pé
lIales; cal' il se lrollvcra toujolll'S dcs (:Iils IjIlC 

le législ:tleur n'aura pI! pré\'oil', et dont la cul
pabilité, étant moins grande, rérlalllcrait I'ap
pl¡calion ¡{'tille peine moins sévere que eclle 
délermilll~e par la loi. 1I en résultc uu que le 
jllge cherehe a élllder la loi, ct ne (ll'onollec 

point la peine qu'elle a porté e , 011 que le sou
verain se voit réduit :i la nécessité d'y remé
dier par l'exercice continuel du droit de grace, 
ce qui /luit :i l'autol'ité et a l'efficacité de la 
loi, Ceci explique aquel point I'arbilraire dU 
juge est li(\lité dans ce Code; la peine de la 
prison pcrpétllclle y est SOllvent prononcée 
J'une maniere ahsolue; et l'intcrralle entre le 
minimum eL le maximum de la peine yest par 
trop reslreint, par exemple, de un a trois 
ans, de quatre a huit allS; de sorte que, Illeme 
dans les cas les moins graves, le juge est forcé 
de prononcer une peine d'emprisonnement d'au 
D10ins quatre ans. Le droit du jnge d'alléger 
la peine fuI totalemcnl sllpprimé; nulle dimi
nulion de peine pOllr cause t!'un moindre 
.legré de culpahililé. Une tendance excessive 
a déterminel' strictelllent les peines a conduit 
le législateur a il}(liquer une quantité de degrés 
de culpahililé qlli ne se fondent gllere sur la 
jllstice; par exemple, en cas de blessures, la 
loi porte une peine plus Ol! moins forte, selon 
que le blessé reste plus ou moins longtemps 
Illalade 011 inhahile a vaquer a sa profession; 
de maniere que le hasard seul décide de la 
gravité de la peine. Ce qui conslitue ellcore 
une aulre panicularilé elu eode de Baviere , 
e'est son caraclere systématique et scicntifique, 
qui y fait admellre un grand nombre d'idées 
génél'ales n'appartenant qu'a la sciellce elle
meme; par exemple) une définilion du dolo 
De la vienl que Feuel'uach, ayant adopté dans 
son Code les seuls prillcipes de droiL qu'il 
avait posés dans son compendium, el qui oe 

saul'aient manquer d'etre souvent fautifs, de 
semblables erreUl's scielltifiques pénétrerent 
dans le corps de la loi et durent nécessaire
lIIent tromper le jllge. Celle tendance forcée 
:i établir un sysleme cOllduisit encore a un 
a litre i \leon \'én icn t : plllsieUl's crimes particu
liers fUl'ent prést'ntés cornme dans un com
pcndiwn SOIlS des pOilllS de vue purelllent 
scienlilir¡ucs, ce qui cmpecha de prendre en 
considération les points de vue pratiques, et 
for.;a le législateul' :i tl'aiter certaines infl'ac
tions d'une maniere loul a fait erronée. 
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Au reste, le Colle de Baviere llIérite cet 
t!loge, flu'il a inlrodllit un nouycl esprit dans 
la législation. II excelle par une rare clarté et 
un langage digne <ln législateur; il résout 
plusiellrs qu~stions de dJ'oít jusqll'alors inso
lubles [lOtlr la jlll'isprudcnce. Plusiellrs crimes 
y sont définis de main de Illaitre, par cxemple, 
le mcurlre, et pOli\' 'qnclqlles-ulls les peines 
sont "\'aduées d'ulle maniere sill"ulicrement b ü 

cfTIcace. 
Quclque admiré que fllt ce Cocle, il ne 

tarda pas néanmoins, :'t cause des peines sévc
res que les jllges étaient forcés d'appliquer, ~t 

soulever une surte de répl'obation d'antant 
plus vive que le cerclc des aetes punissables 
s'élargissait outre mesure; la loi I'angeait en 
effct dans ecHe classe des actes préparatoires, 
des tentatircs éloignées, et meme la simple 
nOIl-révélation des crimes, ce qui donnait lieu 
a un lrop granel 1I0mbre de poursuites. Déj:'t, 
en 1822, iI fLIt présenté aux chambres un pro
jet de Code pénal, le4\1el acconlait IIne plus 
grande exlension a l'arbilraire du juge, et 
diminuait l'échelle des peines. Ce projet fut 
suivi de deux :mtres présentésen '1827 el '1831 ; 
le dernier surtout contient de notables amélio
rations; rnais aucun de ces projets !le pass;) par 
I'épreuve ele la discussion, en sorte qu'au
jonrd'hl1i encol'e le Code pénal de 1813 de
meure obligatoire. Mais ces pl'ojels eUl'ent du 
1110ins l'avantage de donnel' ulle salutaire 
impulsion el de servir de modCles a d'al1tl'es 
projels uliles quí furent discutés dans les 
royaurnes de Hanovre, de Saxe et de "Vur
temberg. 

1 V. Le Code pénal pour le royaume de Saxe, 
Pllbliéen '1838, et le Code pénal pour leroyaume 
de Wurtemberg, publié en 1839, commcncent 
une nouvelle ere dans la Ip~isJ::¡líon criminellc 

<.J 

de rAllemagne, lls sont les pl'emiers qui aient 
élé adoptés dans des Élats constilutionncls; 
ils ont da, par c01lséquent ctre soumis a h. 
discussion des chambrcs. Ce mode d'élaborer 
les ¡ois rencontra de grandes difficultés. Il 
n'élait pas aísé de faire discuter de pareils 
codes par des asscmblées nombrcllses, COl11-

posées en granJe partie des habilants de ville 
el de call1pagI1C, étl'angcl's a b connaissance 
des lois. COIllI1lC c'est la pluralité de voix qlli 
prono!lce dans ces assemblées, il arriva son
vent a une majol'ilé de quelc¡ncs voix de déri
del' un point important de contl'overSC, el'ulle 
maniere qui !le ré)Joildait guere au systi~rnc 

général d'ull projct soigneusemcnt éJaLaré; on 
se trouvait mellle ell'C en cOlltradiclion arce 
une autre parlic de la loi qui n'avait nOIl plus 
passé qu'il une faible majoriLé. Le gonverne
llIent se vit done il plllsieurs repriscs forcé de 
refuscl' S3 sanction. Dans les pays qui posse
dent deux Ch:UllbJ'C3, comme en Saxe et dans 
le 'Vurtemberg, illl'éLait gllere po~siblc d'éviter 
un dissentiment sur des point fondamentallL 
La prem.'c chambre, composée principale
ment de nohles, croyait que la tendance (le 
la seconde chambre élait, SOllS plusieurs r:lp~ 
ports, trop libél'ale et limitait outre IllCSlII'e rae
tion t1u gouvernemcnt. Ceue divergence amena 
des décisions contradictoil'es ,el il fallut qUt~ 

le projel passf\.t et l'epassát trois ou qllatl'e roí.~ 

el'une chambre á l'autre avant qu'on en Ylnt :l 
s'entendl'e. 1I arriva fl'éqllemment que, pou\' 
ne pas faire tombel' le projet de Ioi, une de'; 
deux cIwmbl'es se vit forcée d'adopler la déci
sion de raulre clwmhre, bien que ceUe déci
sion fút contraire á ses conviclions. L'unité el 
l'harmonie <les ditIérentes partics, si néces
saires a un corps de lois, devaient s'en rcs
sentir. D'un autl'e cOlé, ce mode de faire 
rédigel' les lois par les chambres procura c¡tw!-, 
qnes avantages au pays. Ainsi, la puhlieité dcs 
débals contribua :l farniJial'iser le peuple arce 
les nouvclles dispositiolls pénalc3, et a lui 
inculquer plus de respe~t pour les lois allX
quelles avaient coopél'é ses propres délégués. 
Quclques nouveallx aperc;us, fl'uit de l'expé
riencc des délégués, qui vivallt au miliell dn 
peuple étaient a memc de connaitre ses besoins, 
furent siglwlés eL utilisés par le gouvel'nelllent. 
Les tlcux eodes de Saxc et de \Vul'lelllberg 
sont d'accord Slll' plusienrs points des pl!ls 
importants; le cercle (les délits y est plus res
treint, par cxemplc: le') tcntatives lI'y 80llt 
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punies que lorsqu'elles ont été suivies d'un 
commencemcnt d'exécution (Cocle saxon, arti
ele 29; Cocle de \VlIrlemberg, artide (3). 
IIs prescrivenl des peines hien moios séveres 
que cclles conleolles uans le Code de Bavicl'c. 
La peine de mor! n'y est porlée que contre le 
cl'ime de haute lI'ahisoo , le rneurlre et les cas 
les plus graves el'incendie et conlre le pillage. 
La peine de détenlion a víe y esl ral'e et jJllIais 
~bsoluc, vu qu'il est abandonné a la volonLé 
du jllgc de la prúlloncer ou d~ l'échanger conlre 
un emprisollllcmcnt :l lcmps dans lIlle maison 
de force, lequel pourtant !le pourl'a ctre au
dessolls de douze ans. Le duel n'eSl puni dans le 
Code de \Vurtefllhcrg (art. 201), meme dans 
le cas le plus grave, alors qu'on s'est baltu a 
mort el que l'une des parties a succ(r"tnbé, que 
de ia peine de forlcresse de cinq :l six alls; ct 
dans le Colle de Saxe (arl. 20G) , que d'un 
cmprisonnelllent de cinq a dix alls. L'infan
tícide, el'arres le Code de Saxe (art. 126), 
est passibJe d'une peine d'emprisonnement 
d;¡ns une maison de force, de qllatre :l seize 
ans, el d'aprcs le Code du \Vurternberg (ani
ele 249), de la memc peine, dont la durée 
cst tixée de dix a quinzc ans. Partoul on voit 
une échellc proportiollnelle pOllr les peines 
applicahles au mcme genre de délits ou crimes. 
Pour que le juge soit autorisé a diminuer les 
peines dans des cas extl'aordinail'es, comme, 
par excmple, s'il s'agit d'un homicide commis 
:1 la demande expresse de la pal'lie lésée, le 
COlle du \Vurlell1herg abandonne :l l'arbitraire 
d 1I j Ilge de prononcer selon la gravité eles cir
úlllSUlIlces une peine de six Illois ~l six ans de 
prison d::lIls ulle maison de tr'av:lil (art. 2;:51), 
el le Code de Saxe, de trois 1l10is (/'emprison
sement a six ans de prison dans une maison de 
travail. Les dcux Codes accordent sllrtout 
aux juges le droit d'abaisser l'échelle des pei
nes, merne au-dessous de leur minimum, quand 
il existe dcs circonstances alténuantes, nom
l!1élllcnt, lorsque l'ill1putation n'cst pas annu
lée, mais dilllinuée, par exemple, quant aux 
imbéciles, el, :l un degré infél'ieur, quaut aux 
individus eH élat (/'ivrcsse, etc. Ces dellX 
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Codes se recommandent par une bien plu 
grande simplicité que celui de Baviere , puis
qu'ils s'abstiennent ele ton tes défioitions sciell
lifi(IUCS et s'occupent moins de spécifier des 
p'~ines pOIll' ehaque cas particlllier, en se rap
portant au contraire a I':lpprécialion du juge. 
Le Code de S:1xe contient 31G, et cellli du 
\V urtemberg 432 articles. lis pechen t 10115 les 
deux par le me me vice; ils ont, qnoiqlle dans 
des cas furt graves, maintenu les peines cor
porelles; ils ont divisé les peines d'emprison
neme:lt en peines infamantes su bies dan s \lne 
maison de force, et non infamantes subies 
dans IIne maison de ll'avail, 011 de simple 
emprisonnnement; les premieres entrainenL 
nécessairement la perte de lout droit civil; le 
coupable est exclu de tOllles fonclions publi
ques, et du droit de faire partie d'une corpo
ration. Les difl'érents établissemenls de prisons 
se dislinguant par la durée des peines, il ell 

résulle que des crimes qui,:l cause d'nnc plus 
longue dUl'ée de la peine déterminée par la loi, 
sont pnnis de détention dans une maison de 
force, enlrainent par la mcme des peines léga
lement infamantes, t:llldis que, dans l'opillioll 
du pellple, ces crimes ne sonl point déshono 
rants, comme, pal' exemple, les délits polili
queso Tout au contl'aire, d'autres délits pour 
lesquels la loi stalue des peines d'emprisonne
ment d"tllle plus courte durée el qUÍ doivent 
par conséquent clre subies Jans une maison de 
tl'avail, n'entrainent point des peines infa
mantes, et ne privenl pas le condamllé de st:s 
dl'oits, Lien que dan s l' opinion publique ils 
soient censés déshonol'ants. Ceci ne pellt 'Iu'a
voir une infiuence pernicieuse sur respl'i~ du 
peuple, et cette illfall1ie légale est sOllvent un 
empcchement pour atteindre le bul de l'amell
dernent des condamnés. Les deux Colles rell
ferment encore des dispositions trop séveres, 
surtout en matiere de délits politiqllcs, pOul' 
lesqllels la peine de mort et de prisoll perpé
tuelle esL trop prodiguée. 

Le projet d'un Code pour le grand-(Iuché 
de Hade fit encore fail'e de nouveallx pro
gres a la législalion allemande. Ce projel, 
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élahoré en 1.839 , fut dans la meme année so u
mis aux délibéraliolls des chambres; puis 
diseuté, en 1840, dans la seconde chambre, 
eL adopté par elle, sans qu'il y Ctlt été fait 
:1Ilcun changement notahle; cunn ,au moment 
OÚ Hons écrivOIlS ces li!~lles, il est soumis a la 
deiibér;:tion de h prcl!Iiere e\¡:lIllbre. 11 prellll 
pOUl' poillt d~ dépal't un príncipe fondé sur la 
justice; il fíe r,'g!e pas I'échellc des peincs , 
d'aprt~s le ¡/lIt d'inLimidalion Ol! celni de la 
slIreté publique; mais il tache de lllell¡'e les 
peines dans un r;~pport équÍlable avec les 
cl'imes qn'ellcs SOlít destinées a pllnir; d'oú il 
I'ésllltc fju'i\ COlltiCllL des peines Tlloins sévercs 
{PI' elle" lIe SOlll ponées dan s les 3utres Codeso 
On a vOlllll , en me me tClllpS , mettre ¡es jllges 
;l memc de prolloncer, t!alls chaque cas donné. 
une peine pl'OpOl'tioniléc:llI tlélit. Dalls ce but, 
on n'a parlé :\\lClIlle peine absoluc, exeepté 
la peine de mort; el meme, qnanL a celle-ci, 
le législatellr a, pal' des gradatiolls conformes 
~ll'objeL, cmpédH\ Loutc :¡ppiicatioll execssive. 
Cest 3insí que le juge est, il e~t vrai, obligé 
de prononcer en gC'lléral la peille oe mOl't, 
quand elle esL port¿e par la loi; mais il est 
délié de celle oLligation si, dans Ult certain 
cas donn6, il renColltl'e des circonsLances 
spéciales, <¡ni démonlrcliL que le coup;¡hle n'a 
pas m~rité d'CLre pllilí dt~ mort : par exemple, 
]a peine ~Ie mort uoit etre appliquéc (art. 183) 
a tout menrtre cornmis avec préméditation; 
mais selon 1'3rt. snivant (184), la peine de 
mort est commuée en eeHe de prisoll perpé
tueHe, on meme dé~enlioll a temps, dont la 
tlurée He doit pas etre au-dessous de douze ans, 
dans ulle maison de force, si 1:1 préméditatioll 
ne peut Cir(' impuLéc au eoupable, si le mpUI'tre 
est arrivé a la snitc d'un cas non déterminé. 

Dans le bul. d'arriver ~\ une proponion exacle 
entre les peines el les délilS, le pl'ojet cOlltient 
des disposilions qui laissent au jl1ge ulle ca/'-

1 ;!".re tellemcnt Iarge, qu'il a SOllvl!nt le choix 
entre les peines de prisoll, dermis six mois 
jusqu'a dix ans; seulement, pour que le juge 
n'en abuse pas, la loi spéeilie ordinairelllent 
les circonstances aggravantes, qui doivcnt 

motiver un plus haut degré de pénalité, el les 
cireonstances atténualltes, qlli l'alllorisent a 
descelldre au-dessous <In rninimwn de la peine 
délerminée par la loi. Le projet du Code de 
Bade se propose de laisser au jllge pleine 
liberté en ce flui rewmlc I'implltat;oll; el cela 
par la raison qu'il est irnpossihle de prévoir 
dans la loi les eas ditférents qui pellvent se 
révélcr. Le jtlgc peut dOllc, d'alm'~s ¡'arlo '138 
du pl'ojet, p01l1' c:\Ilse el'ulle impulation ¡ .. com
plete, faire descendre la peine au-dessous du 
minimwn légal. COlllllle le prescl'it aussi le 
IIOIlYCaU Code pl~llal de la Sa/'daigile (a1't.100). 
C'esl p:u' eclLe raison que /3 peinc de 1Il0rt ne 
pcut etre pl'ononcée conL1'e 1111 mine!!!' <lui n'a 

pas encore alleinL rage de dix-lll1it allS. 
Le prd1ct a eH surtouL pour but de ehange1' 

le sysLeme actuel des peines infamanLes. 011 
maintient, iI est vrai, COlIlllle peine infam:Jnte, 
la détention dans une maison de force: qllí 
Iwut cLre prononcée dcpuis ll'ois ans, jllSqlt'i1 
la prison perpétuelle; du reste, en regle géné
rale, ce/ni qlli est condarnné a eLre déLeIlu 
d:1lls une maison de force, pcrd, par cela 
meme, ses droits eivils; 011 mainliellt aussi la 
peine subie dans lIne maisoll d'cmprisollflemcnt 
(de six llJois :l six 311S), COlllnle peille non 
infamante; mais le législateur, reeonnaissant 
ljue le crime pellt etre de nature a exiger l'ap
plication d'lI11e peine de déten tion plus longue, 
que le criminel doit, par eonséquent, subir 
dans une maison de force, et que des circon
stances, tontes particulicres, Ile le rendent pas. 
ccpelldant déshonorant, statne dans l'arl. 18, 
que dans 1111 eas semblable, le juge doil pro-
1l0ilCer la peine de détention dalls unc maison 
de roree, en réservant tOlltefllis au condamné 
la jouissance de ses droits civils. De meme, 
co:nme il exisle aussi {\'autres délíls qui ne 
SOllt punis que d'ull emp1'isonnement a eOUl't 
tenlle, mais dont la SOlll'ce est honlcuse. eL 
qlli rendent le coupablc indigne de conserver 
ses droits de eiLoyen , le projet acco1'de al! jugc 
la liberLé de prollollcer, dalls des cas déLenni-
1H;S, la privation des droiLs civils, bien que le 
condamné Ile soit passiblc que tI'ulle peine 

,'" .. 
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d'emprisonnemcnL dans ulle maiso!l de ll'avail. 
On voulut appliquer an Code péllaI de Bade 

la réhabilitulion prescritc par le t!/'oit fran<;ais, 
:1\'CC eeHe lIlodification fIIIC le fJl'ojet accordait 
aux trihunaux la [JClIllé (art. '1:-;) de nc pro
IWIlí'CI' la privation dcs d/'oit,~ civiL., que pOllr 
llfJ tt:m¡h lilllilé. pOUl' cinq ans, apres I'cx:Ji
r~llio!l de la peine; si aprcs ce lClIlpS écoulé, 
le cO/ídawllé IIC s'élaít pas H:lltlu coupahle d'un 
(klit illfamanL, le jllge ~erait. :lutorisé ü pl'O
noncer la resLilulion des droils civi!s. 

La comIllissio!l de la secondc chamLre se 
I'cfnsa;t :llIssi :\ adopter le priilcipe ailso!n de 
la délclllion pcrl'_llclle, Cl proposalt de le 
modifjel~ par la disposilion suivante : Si le 
cÜlldamné a la délellLion perpétuelle s'esL, 
pendant vingL :lns, recornmalldé par une honne 
conduite, les trihlln:mx scront alltorisés Ü lui 
faire remise c1u restallt de la peine; mais le 
gOtl\"ernclIlc¡¡l" cOllsidéranl qll'une selllblable 
pl'OpOSilioll cOllvcrtie en loi lirniterait le droit 
de gl'úce, qui est IlIl aLLl'ihllt inCOl:lcstah!e de 
la souveraincté, se rerus:) Ú y dOllller ~Oll assen
timellt. Le projet du Code pénal de Bade pro
nOllce la peine dc Illort dans des cas rares et 
e\{nllllClllclIl graves, tels que: cl'illle de haute 
trahison el JIIcm'll'e. Le pill;¡gc el I'incendie 
lI'y sont punis de 1II0rt que si ces crimes ont 
coulé la yie ü quelqu'un, el si le coupable a 
pu prtSvoil' ce résnltat. La rcclusion :i vie n'est 
jalllais pOl'léc dans le projct d'unc man iere abso
Ille; lejugcatolljours le choix entre cdtepeine 
et. celle des lravallx forcés ü temps. Les peines 
í'orporelles a\'aieut déja été abolies en 183L 

YI. Le COdt3 pénal pour le duché de BI'UII

swick, publié le JO juillet 1840, doít etre 
considéré comme un progres impol'tant pour 
la législatioll allem:lIlde. 11 se recommande par 
sa simplicilé et sa bl'ievetl\, il ne eontient que 
266 anicles. La peiile de mOI'L n 'y est prollollcée 
que cOlltre deux cl'illh"s : le crime de IJaute 
trahisoll (art. 74), et le melll'trc (arl. -137). 
Le pillage el ¡'illcendíe ne Sll!ll punís de Illo!'l 
que lorsq~!'uil Ílldividu a péri par suite de ces 
crimes; mais, Illcme quant allx crimes de 
haute lrahisofl et de meul'lre, la peine de 

mort n'est pas Ol'dOnrH~e par la loi ¡]'une ma
uiere alJsolue; tout all cOIllraire, le juge est 
autorisé, s'il y a des mOLifs atténuanLs, a 
commuer la peine de mOl't en reelusion ou Ú 

vie, Oll memc a lenl{)S, ponl' dix :lns al! moins. 
La loí laisse LC:lllCOllp ;. l'arlJílr:i:l'i: dn juge, 
dunt le pOllroir de miliger /;¡ p~'i!iC: e~t beall
coup plus dendn que d~lI1S ¡es :ii!lres Code~. 
L'imputatioB n'ajamaislieu ;'\ I'ésal'd desenfants 
tjlli n'ont pas :atteilll 1':,\3° de 14 ;)'lS (arlo H». 
Quant :lUX individus qui Il'ont ¡¡as atlcint Ligo 
de '21 ans et quant aux imLéciies et ~lUtrcs , 
pOUl' lcsqncls rimputalioll ne saul"Jit et.l'e 

admi~e qu' ¡¡Iln degré inréricul', la loi perl1leL aux 
juges de diminuer la peine qui ne pCllt jamais 
eLre la peine demol't (al't. 53). S'il al'l'lve un tel 
concours de causes alténuanles, que mcme 
la moilldl'c peine pOl'tée par la loi semhle elre 
en disproportioll avec le délil., le jllge est au
IOl'isé :l prononcel' une peine au-dessolls du 
minimum de celle slatuée par la loi. En ce quí 
reg;¡rde les peines d'clIlpl'isonnement, la ¡oi 
veut qu'une padie en Soil subie néces5{lircment 
dans un isolemenl absolll. 

VII. Le Colle pénal le plus récent est cellli 
du royaull1e de Ilallovre, pllhlié le8 aoút -1840; 
on y renco:¡lre un mél:wge fl'appanL de dispo
sÍlions conformes aux exigences dc l'eSpt'iL du 
temps, ayec d'auLl'es qui semblent plutót appar
tcnir a une époque recul0e, paree qu'elles ne 
font que rcpJ'odllil'e les préjugés et Stll'lOllt les 
théories suraIlllées des lemps passés. Le sys
teme de la di\'isioll des peilles IlC répond guere 

• au hut qu'un IpgíslaleuI' doit se proposer sur 
cet objet important. L:l loi mainlÍcnt encore 
la peine de lllOl't, avec ceLle aggravaliol\ (Iue 
le condamné est trainé dans llll tombereau 
jusqu'au lieu de son supplice (art. Ü); les peines 
cOl'porelles y sont aussi conservées (al't. 24,99). 
Les peines d'emprisonnemclIL elllporLent aussi 
les tl'avaux fOl'cés , que le condaluné suLit avec 
des chailles :HIX pieds (ele eelle maniere la loi 
délruit tout reste de pudellr). La peine de 
mort y esL pl'odiguée (elle y es1 SI~llUéc pon!' 
quaLorze genl'cs de crillle), el avec une sé\'él'ilé 
cxcessive, pour les crimes de haute ll'ahi::oll; 

.12. 
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;', tel point que, sans :1\'011' égard a aucune 
(~irconstance, s:lns examiner si une conspira
tion ayant pour hut d'nttenter a la vie <in 1110-

narque ou de le faire prisollniel', ou de changer 
violemment la forme du gou\'ernement, a cu 
ou non un COIllmencelllent d'exécution , le seul 
fait tI'aroír panicipé a celle cOllspiralíon e~t 

puni de Illort. La peine de mort est au~sí 

portée contre celuí qui, dans un due! :l mort, 
lue son adrersaire (art. 175) ; de memc cOlltre 
l'íncendiaire dans les onze cas détermillés par 
la loi, parmi lesquels IlOUS signalons celui-ci : 
lorsqlle le coupahle avait fait la mellace d'in
cendier, eL qu'il a en cfl'et mis le feu :l I'édi
fice; la peine des fers :l. perpétnÍté est plOllon
cée dans plllsieul's cas d'une maniere ;¡bsolue 
(art. 2-11,271,294,330,332). La plus 
grande sévérité eSl déployée contre les crimes 
d'Itlat. Quiconque cherche a rabaisser la per
SOlllle UH roi , OH :} critiquer les acles du gou
vernernent par des écrils Oll par des injUl'es 
OH des calomnies, est puni (art. '139) de la 
peine de reclusion dans une maison de travail 
011 de force, peine qui peut s'élevcr jusqu':} 
Illlil ans de durée. Ceux qui attaquent puLli
quemcnt la constitution du royaume sont 
punis d'ell1prisonllclllenl (arl. 142). La COII

damllation aux fers ou ~l la rcclusioll, dans 
une maison de force, cnlraille nécessairemcnt 
la pcrle de la noblesse, de toutcs les fonctions pu
hliques elhonorifiques, etl'incapacité de gérer 
a l'avenir quelque fonction puhlique (Iue cesoil. 

Talldis que d'un nutre COlé ce Code rell
ferme ainsi des disposilions lrop séveres, de 
I'aulre il se distingue souvent par une douceur 
remarquaLle; nommément la loi (art. 25) au
lorisc le juge a subsLituer, sclon le caraetcre 
personncl du eondamné et 5elon le genrc de 
crime, :} la peine des fers ou dc redusion , 
dans une maison de force, eelle d'el1lprison
IIcment dan s une fOl'leresse, el a supprimer 
en meme temps les etrcls illfamanls de la peine. 
I Je due\ n'entrainc aucune peine infamante; 
lIIaí~ sculement eeHe d'empl'isonnelllcnt dans 
une forleresse (art. 175) , exeepté le eas ou il 
a été aecompagné de circonslances hOlllcllses. 

Ol! doit allssi sigl!aler la grande Intitudc que 
dans la plupart d(~s cas la loi donne an jllge; 
il a sOll"cnt le libre dwix entre le" peines 
infamantcs et non illfamantes (ar1. 130, '15R, 
A-O 1'"'- 1('~' 111 - C)()Cl ~)-1 C)~'~') S' 'J' ,'i .), ' o(), tI', _ :', _[) , .-.ua . L. 1 

la loi c()ntient la !llenaee tI'UIIC pcille ~é\'el'e. 
c'estavcc eellc CIaIlSf~ qlW lejllgc peut la díllli
nller s'il recolIll;dt I'exislcllce de circollslallccs 
alléllu:tnlcs; c'esL aillsi que la loi :llllol'isc le 
jllf!c :', subslilller la peine des fer's :1 eelle de 
mOI'L (al't.JJ -1-); sou\'cnt allssi la loi Pf)rlC 

1111(' peine infllll:lnte dc, reclusioll, lllais í(~ 

jllge IW1I1. la n~llIp/;l('el' pal' ulle peinc nOll in!'a-
mantf' (al't. 132, 1 ;'.;9, 202), 

VlIJ. Le projct le plus l'éccnt, qfli "ient 
d'elre soulllis aux délibéralions de 1:1 cllalllhl'c, 
c'est celui pOlll' le grand-duché de IIpsse
Darmsladt. II repose sur les rnemes bases que 
le projet dc Hade, ct, rellferllle SOIl"ellt des 
dispositions littéralement identiques; mais il 
est tOlljours empreint d'lIlle plus grande sévé
rité. QlIant aux geurcs de peine, il difI'ere dn 
projet de Badc, en ce qu'il adrnet lcs peines 
corporellt's q 1I i pClI ven L etre pronollcées con Lre 
les mendiallts el les v:-lgabonds étrangcrs; la 
peine de reelllsiüll , dans lIllC maisoll de fOl'ce, 
a liell deplIis lrois 1II0is jusIlu'a dix-huit :1 liS , 

et la peinc d'clllprisonnement, daus une maisoll 
de cÜITeclioll , depuis trois mois jusqu'a Jouze 
aus. La recIusion, dans une maisoll de force, 
consLilue UIle peiue illfamante (art. 22); ce!le 
d'emprisoHnelllcnt, Jans une maisoll de COI'

rcelion, ellLraillc aussi a des eflels in/';¡malilS 
si elle esL prolloneée pOllt' plus d'un 3rl. 011 
"oil aisémcnt qll'llll :-íclllulahle sysléllle tiC sau
('ait etre appl'ollvé; cal', COlllfllellt Ull~ seule 
et IIlClllC peine pcut·elle ell'e dédal'ée, lalllot 
infamallte, lalllÓl 11011 infamante'? t;t n'est-ce 
{las aller cOlIll'e le but que de désigller la 
llleIlle prison pOIll' les cl'illles les plus graves 
et pOlll' des délits qui n'clltl'aillenl ql1'UII C/ll

prisonnemclIl de l/'ois lllOis? Le projet du grand
dnché de Ilesse cst plus sével'c que celui de 
Bade, en cc qui COllcernc les crimes d'Élat: 
par excmple tI'apres l'ar1. 120, le crime de 
haule trahison est décIart~ exislel' quand menw 
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Jj 1I'y a eu que conspiration non suivie d'elret; 
~·('\le-ci doil elre Pllllie de reclllsion a "ie 
dans une maison de force; de Illcme, les pré
Jilllinail'es sellls qui pelnent eOlldllire a un 
erillle de haute tr;l!,;soll , eOlllllle si le pl'évenu 
/~st aeclIsé (ra\'oi!' pOllssé qllelqu'ull a un aete 
implillualll. la lIaute ll'ahisoll, Oll d'ayoir pré
p:¡l'é des i~crits (ll'et'hanlla rébellion , SOllt déjit 
plltli~ (arlo 'Í~2) de la l'cclusioll, dan'i une 
/liaison de correclion ou de foree , de deux á 
Imil ans. Le projet de Hesse limile I'arbitraire 
1111 jllge hien lJlus que eelui de Batle. La COIII

missiOIl Ilollllllée pOllr examine!' ce projet a 
('olllillencé ses délilJératiolls, et son rapporleur 
;¡ {l1't:paré UJI lravail dans lequel il pl'opose des 
aIlJéliorations Ilotables. Notls nous réservons 
trexaminer dans un auLre article les décisions 
définitives des chambres de Bade el de Hesse 
qni auronL converti ces projcts en lois. 

La sciencc du dl'oiL pénal ne cesse de faire 
des pl'ogres silllllltanémellt avcc ceux que IlOUS 

\"Cllons de signaler dans la législalion pénale. 
Xous trailerolls dans UII arliele séparó de la 
direction que ectle science a pl'ise en AlIema
gne el des ollvrages de dl'oit les plus impol'tants 
p:mni ceux qui onl parn; nous l:kherons d'en 
;¡ppréciel' le llIéritc. Qu'il 110US SOiL senlcment 
Iwrmis de relever ici les poillts prineipaux sur 
lesqucls on esl peu a peu 10lllhé d'accord en 
ce qui concerne la législation péllalc, et de 
sigllaler ¡es exigences de la seicllce vis-a-vis 
de la législatio/l. 

L':llltCur de ce travai! a pendant trente ans 
(;lit valoir ces exigences dans ses différenls 
écrils, eL il a la satisraction de pouvoir d¡re 
qu'on en a de plus en plus reconllll l'impor
lance, et qu'elles ont meme passé dans les 
Codcs nouveau\. 

Le législatcul' ne doit eonsidérer la peine 
que COlllllle ulle mesure eXlr:lOrdinaire, dOllt 
il ne lui est perlllis de se senir que lorsqu'il 
lui <:'st impossible (l'aLleindre le me me but par 
d'autres IIICSllres Illoins sé\"cres, et qlle le rait 
iJlI'il "cut pUllir aLL;¡qllt~ I'essenre dll droit lui
mellle ou les bases de I'ordre social. En pre
mirr liel! , E, 01'1 les droits d'lln individll, violés 

p;ll' le f.'lit d'un aulre, peuvent etre rélablis 
dalls la voie indiquéc par le droit civil, pal' 
exemple, si ron ne paye pas sa delte 011 qu'on 
cndommage la propriété d'aIlLrui, la aussi oú 
des mesures de police peuvcnt prévellir le 
mal, les lois pénales sont superflues. En géné
ral, ji cst de l'intéret du législateul' de ne pas 
élen(he le cercle des aeLiolls pllnissables; en 
agissant autremcnl il dimilluel'aiL le respect <lú 
aux lois pénales, si ron vellait á s'apercevoil' 
lJue meme des actes que I'opinion publique ne 
fr:lppe pas de répl'obatioll sont punis COlllme 
des crimes. Le législateur <loit surtout se gar
dcr de porter des peines pour des actes qui 
peuvcnl etre commis meme par les ciloyens les 
plus prohes, soit qu'ils considerent la con Ira
vClltion a une disposilion pénale comme ne 
blessant en rien leul' conscience, soit qu'all
cUlle mauvaise inlention ne puisse lem etre 
illlpulée. Voici pourquoi il ne doil point y avoil' 
de peine pOllr la nOIl-révélation d'llll crime; 
de merue nulle peine ponr des actes dont le 
danger est tellement éloigllé, que l'individll 
qui s'en rend cOllpable ne peut meme pas avoi,' 
d'intention séricllse et cl'iminelle de les com~ 
meLtre. La pOul'suile de semblahles eontraven 
tions amencrait souvellt des recherehes vexa 
loires et contl'ail'es an but qu'on s'est proposé. 
11 en serait ainsi si la loi portait des peines mem e 
conlre des tentatives éloignées, et qlli n'au
raient encore rec;u ancun commencement d'exé
clltioll, parexemple conlre J'achat seul du poison. 

11. Quant a l'échelle des peines, le législa
leul' ne doit pas se laisser guider par la sCllle 
pcnsée d'atLeindre un but extérieur, et porter 
des peines en proportion du mal qn'il veut pré
venir; cal' jamais la pensée de détourner du 
crime ne saul'ait, par elle-meme, justifier 
l'énormilé de la peine. L'intirnidation ll'est 
pas 1'lIniqlle but de la peine; et le législatellr 
prononeerait en vain des ch:ilimcnts sévéres 
qui ne seraient pas basés sur la jusLÍce. II en 
résulterait, OH que ces loís ne seraient pas 
exécutées, et donneraienl seulemenl lieu á de 
fl'éqllcnts recoUl's en grace, qu'on serail forcé 
de faire suivre d'effet; ces graces, en fortifi:ml 
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I'cspoil' de I'impunilé, deviell¡Jl'ail~nl de llOU

velles exeitalions au crime; OH bien si, 3t1 
contraire, des peines énormes vellaient a etre 
appliquées, :lU lieu de produire une impl'es
sion puissante, elles ne fCl'aicnt qu'aigl'ir les 
esprils. Le principe de la striete justice doil 
seul gllider le légisLttel1l'; el les peines qu'il 
vcut porLer dans la loi, doivenL loujollrs elre 
proportionnées:1 la gravité des déliLS ou crimes. 
Par exemple, la falsiíiealio!l des mOl1naies nc 
saurail, en aUCllll cas, justifier la peine de 
1l10rt, bien fjll'e!!e soit dallgercllse :1 I'État; le 
législaleul' graduera Ics peines selo:1 I'impor
tance des devoirs que le coupable viole, des 
rappoi'ls qu'il détl'uit par son cl'lme. 

Commc ¡hns chaque cas particulier le juge 
dOlí pl'olloncer une pcine 'lui réponde ~ I'in
f'r:lctioll, et que le législatelll' ne peut déler-· 
miner fjll'U;iC peine applicah!e a tous les eas 
scmbl:lbles, c'est au jugc seul qu'il appal'tient 
de pcser les circonstancs pal'liculieres :i cha
cun des fails qui, dalls lill cas donné, sonL 
dévolus ú sa juridielioll; les lois pónales doi
vent done étrc rédigécs de maniere a metll'e 
le juge Ü Illcme tl'appl'éciel' convenablemenl le 
dcgl'é de culpahilité des pI'éVCnU3, afín qll'il 
puisse prollonccl' une pe:lle pi'Oportionnée aux 
acles COllllllis, ú la grandeur du tort causé ú la 
parlie lésée, et a !'illlputalioll qui peut en etre 
úlite a 1':lC'ClIsé; en un lIlot, en ayant égard ú 

tomes les eirconslances q\li eonstitucnt la eul
p:dJilíté de I'indívidu ll'aduit ell jusliee. Il en 
I'ésuite que tontes les peines sLatuées d'une 
Illaniere absoluc ne sanraicnt ell'e approllvées, 
cal' Ui! ca5 paniculici' !le I'csscmble jarnais 
eOIl1!liélement a un auli'c. 

La loi, en porlant une peine quí prive le 
coupahle de sa líbel'lé, doit délerminel' un in
lel'valle convenable entre le ma:r:1:nwn et !t; 

mininmm de la dlllée de ,l'empl'isonnemelll. 
(Par cxemple, de fr:'llr(! ;) douze :lI1S, dc sis 
lIIilis :l quatre ans.) La reelllsioll Ü vie ne dúit 
nOIl plus etre jamais prolloncée d'une maniertc 
allso!uc, Illais SCUIClllCllt avcc la libcl'Lé laissl:ü 
alljugc de COlll'crtit, celte peine ell reelusion :'1 

li:lllpS; ear le c¡'illlt: r¡lli, ;\\Ct I'existellce de" 

cirCO:ls!:wces :lggl'aYantes, denail empol'ter 
la peine de reclllsioll a vie, peuL ;¡IIS,;;.j illter
venir avee des circonstallces lellellll'l1L allé
Imantes, qll'llne peine d'eillpl'isonnerneIll Ü 

lemps pellt seule etl'c conforme ú la jusLice. 
QuanL a la peine de mort, si le Il:gisblellr ('roit 
que dans la situalion particuliere du pay" cf~LlC 
peine est lIécessaire, il ne doit pOUl'lallt :>:¡)p" 
ter que pour les erimes les plilS graves eL le 
plus haut degré de culpabilité; el !ü meme ') 
~1i!n dc trallqllilliser la conscience des juges, 
les alltol'~sel' ü convel'tir, dans des cas OLt ils 
I'Cllcontrer;lient des 1Il0lifs aUéllllallts, h peine 
de mort ('!l cclle de rcclilsioll :'1 ríe 011 :1 tCllljlS, 

IV. Le príncipe de la juslic:' dCIll:IIHlc :lIls:-;¡ 

pOli!' le jugc une grande latilu(le on dl'oit de 
miLiger les peines; cal' ulle loi pénale ne pcnt 
se fonde!' que sur les supposiliolls eL sur les in

dices ordillaircs du cl'ime, comme aus:,j slIr u;;c 
impuLa~ion pleinc et ellLit~rc Je I'aclc incri
miné au prévellu. Yoiei pOllrqlloi le minimwn 
meme de la peine ser:lit entore lrop sércre , 
~;'i¡ (:Ltil applilJllé dans dcs cas extraordinaircs 
et imprévus; il est done indispcllsable de 
metlre le jllge a meme de diminuer la peinc IJ 
oú I'impulatiollll'a licn 11'1';\ \lll degréinférieur, 
et il importe slIrtollt, qu'au cas oú plusiems 
causes al1énuantes se trouvcnt réunies, les 
tribunallx soient autorisés a abaisscr la peine 
au-dessous du múúmwn pOl't~ par la toi. 

V. Dans un 0011 syslcrne des peillrs tI'cm
prisonnClllent, celles-ci doi\'ent, il est vrai, 
avoir pOUl' but de rClldre lc cond:llnné meil
leur; mais, en meme tcmps, elles ne pcuvcnt 
cesser d'eLre pour enx un mal réel. Le~, prisolls 
doivent ctl'e org~llIisées en sorr.e qlle Its con
damnés !le pllissenL cOllllnllniqucr' cntre en'\. 
d'llue maniere llnisible, eL qn'ulle dircctioti 
Illorale eL rclif.\icu:-e cOIlLrilmc ú lellI' amé¡io
ratioll. Il est done il)(lisp(,ll~ab!e que tons les 
élabli~:;scille¡lts de ce gelll'e soient bases sllr 
!'isoicmclll. de lIi1it; IlIais le législalCIlí' lIe Ilc.i t. 

se servil' d':mtl'l's cOlltraintes 'Iue cellcs ÍIlIPU
::;ées 1':11' le ÍJUl IIne nous V,'1101l5 d'indi/¡ucr :, 
e'e;-,l pllul'qtloi I'isolcmeat ahsolu des coo
d;Wl!l!':', de jOIll' eL de IIl1iL 1 !le ¡¡('lit sl'lvir d,' 
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regle géoéralc. L'échelle meme des peines HC 

doit elre réglée qu'apres la solulion définitirc 
de cette qllestion préjudiciellc. Le légishLellr 
entend-il adopter, dans ses élablissements 
pénitelltiaires, l'isoJement aLsolu de jour et 
de nuit, ou sculelllcnt l'isc1cllIent de ouit 
et le travai) COlllll1Un de jour, avce l'ohli
O'aLion imllOSéc aux condal\lllés de !larder un o ~J 

sLrict silence, Oll s:\ns eette ohligalion '! L'em-
prisonncmellt de trois mois , atcomp:lgné cJ'un 
isolcment absolu, équivaut a celui de six mois, 
lor5q\le l'isolemcnt n'est que dc Ilu:t, et celui-ci 
éq\livallt a un an d'Clllpl'isonncmclIt, tcl (Ju'il 
a été praliqué jllsqu'a préscllt. 

n. La division dcs pl'iSOIlS en infamantes 
et non infamantes doit ctre ab;¡ndonnéc; cal' 
elle oe pcut quc prodllire des injllsticcs ; dans 
la plupart des crimcs, il est impossible de 
préyoir si le coupaLlc s'y trouve pOrLl; p:H' des 

motifs hOIlLellx, s'il doit par eOllséqllellt ctl'e 
regardé COIllIIIC infamc. 11 pOllrra dOlle arl'ivcl' 
souvent que les tl'iLunallx puuissctlt d'lIne 

peine infamante un acte qui , dans I'opinion 
publique, ne semble point etre rJéshonorant. 
Ce disscntirncnt de l'opinion publique avce la 
décision jlldiciail'c, nuit a l'État. En Olllrc, Ic 

systelllc des peines iJl faman tes est en con Lra
diction évidclIte avcc le but quc doit sc pl'0PO
ser le législateur, de rCildre les eondamnés 
mcillelll's; cal' le sceau de l'inf:llllie, une foís 
imprilllé a I'individll, le rabaisse a tel point, 
qu'il est difllcile de comptcr sur son améliol'a
tion : celui qu'on a une fois Jéshonor&, rentré, 
:tprcs avoir subi 53 peine, au sein de la soei¡;té. 
et s'en voyant rcpoussé, se sent en quelquc 
sorte cxeité a commctlre dc Ilouveaux crilll¡;s. 
Ulle sage législation devrait done, ou slIppri
mer toutes les pcines infamantcs, ou laisser 
enLÍeremcnt au juge la faculté de les pl'olloll!:er 
ou de s'en abstcnir, selon que les circonstances 
parliclllieres, qui accompagncllt un acte cri
minel, lui pal'alll'aiellt réclarner ou non des 
condamnations 3ussi rigonrcuses. II pent bien 

arriver f{ll'un délit, puní d'nne peinc d'empri
sonnement, mCll1c a bref délai, soit déshollo
rant pal' les motifs qlli l'ont fail commettrc. 

Le syslemc de réhabílitation, non-seulement 
p;¡r voie de grace, mais aussi par :HTet judi
ciaire, est indispensahle. 

VII. NOllS ne pouvons donner notre appro
bation el la rlivision des actiolls pUllissaLles en 

crimú et délits daos le sens qu'y altache le 
Code pénal fl'arH;ais, en raisant applir¡ucr ~HIX 
crimes sculs les peines infamantes. Le législa
teur occasionne de grandes injusticfS, en gra
dllant les peines d'aprcs les signes cXlériellrs, 
cOlllme cela a, par exemple, lieu qnant :lIlX 

blessures et coups pOl'tés volonLaircment, que 
le Code fran.¡ais range r~lrilli les crimes, s'ils 
enll'alnent une n1:lladic 0\1 incapacilé de ll'3vail 
pcrsonnel pendant plus de vingt jOllrs; il fait 
d(~ eeUe manierc dépendi'c la (lx:llion de la 
pcine de l'etfet dll Irl~ar<l; dl's cil'COllstanccs 
acei(lcntclles. l'inhabilcté dll médecin ou \l1l 

capriec malicicllx du Llessé. pCl1\"Cllt prolonger 
l'incapacité du tr:lvail au de\:'¡ dn délai de víngt 
jOllrs fixé par la loi. De dCllX indivi(lus qui Ollt 
porté des COllpS ident.iques, I'un ponrra etl'c 
condanmé a une peine infamante, ¡mce que 
le blessé aura éLé ma!ade pllls de vill3t jOIU'S, 

el I'autl'c ne subir qu'ullc peillc COITccliollnelle, 
par le simple eíret Ull ha"ard , <¡ui aura ,"oulu 
que le blessé puisse continllcr se.~ lrav;1\Ix hahi
tucls aV;1I1t le villgllcme j01ll' écoulé. Cest :lussi 
a tort que le législatelll' franl¡:lis lr:,itc eil géné
I'al les délits correctionnels 1'0l't a la légere, 
cal' pal'mi les soi-disant délits, il s'en trouve 
de plus dégradants qne les crime". 

Ces divers poinLs rCCCYI'Oilt 1111 plus grand 
développement, el sc¡'ont appuyés tI'une plus 
ample démollstration, dalls un artic1-:: llltéricur 
par Jeque! 1l011S nOlls proposons de compléLer 
cetl'avail. 

~lITTErDI\lí-:B • 

Pror(',~SI!llr (i la {ael/U(! de lli'/'dr{úl'rg, 
Con¡;eiUer intime du dllc!/(; ,le Brule. 



DES 

MARIAGES CONTRACTÉS EN PAYS ÉTRANGER. 

J.égislation COlnl)aréc. 

Les diffieultés aussi nombrcuses que graves 
soulevées chaque jour a l'oecasion des unions 
contraclées par des Franc;ais en pays étranger, 
on par des étrangers sllr le lerritoire fral1<;ais, 
nous Ollt démolltré qu'il y aurait qllelque uti
lité a résumer les dispositions législatives el 
réglementaires existant en Frailee sur la Ola
tiere. Nous diviserons cet exposé en deux cha
pitres, dont le premier a pour objct les maria
ges con Lractés par des Franc;ais en pays étranger, 
le seeond , les mariages cOlltraclés en Franee 
par drs élrangers. Dans la rédaction uu second 
dlapitre 110US aVOflS rcconl1U que IlOS éludes, 
lilllilées :1 la législatiol1 fl'anc;aise, ne résoll
draienl qu'une parlie de la qnestion, et qu'il 
illlporlail , pOllr ofI'rir a nos lecteurs un travail 
de qllclqlle ellsemble el d'une ulililé pratiqlle, 
de réullir, dans un examen compar~,tif, toules 
les prcscriptions en vigueur dans les priuci
paux Éf.:llS de J'Europe: 

10 Sur les qllalités et conditions reqUIses 
[10m pouvoir contracter mariage; 

20 Sur les formalilés reJalives a la célébl'a
lion du Illariage ; 

En un mot, d'analyser toute la partie des 
]t;gislations éll'angr're;-; correspondant :1UX arli
eles 144-H;4, Ü3-7G el lG~).J71 du Codeo 
civil. 

Cel examen comparatif se subdivisera en 

nenf par:lgraphcs; le § 1 er aura pOllr objet 
I';tse rCl]llis pour contraclcl' mariagc; ~- ·le § 2, 

les dispenses d'üge ; -- le § 3, le consentc
menL des parlies; - le § 4, la prohibition de 
la. Ligamie, - le § ~, le consentement des 
pcrsonlles autres que les conlractants; - le 
§ 6, les prohibiLions pour cause de parenLé, 
alli:ll1ee ou autl'elllent; - le § 7, les formali
tés qui doivent précéder et accolllpagller la 
célébl'ation du mariage ; - le § 8, les maria
ges conll'aelés par les regnicoles en pays étran
ger, ainsi que les mariages contraelés par les 
élrallgers sur le territoil'e de I'État; - le § 9, 
les clfelS dll mariage Slll' la religion des enfants 
lorsfjlle les eonjoints :.Jppartiennenl :i des cul
tes dilI'érents. 

CHAPITRE PREl\lIER. 

DU M.\.IUAGE CONTRAeTÉ PAR UN FRANI¡AIS E:'i P.\ YS 

ÉTRANGER. 

2. Le Code civil fran(Jais contiellt des dis
positions texLllelles relatives au mari:lge con
traclé par un Fran(Jais en pays étrangcr : ce 
sont les articles 170 et 171. 

L'art. 170 est ainsi COIH;ll : « Le mariagc 
IX contraeté en pays élrallgcr entre Franc;ais et 
« entre Franc;ais et éLrangcrs, sera valablc s'il 
« a été célébl'é dans les formes usitées dan s 
« le pays, pOllrVll qu'il ait été précédé des 
« pllblicalions prescriles par l'artiele (;3, :Hl 

(( lilre des acles de I'<.;lal. civil, el (lile 1,· 
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(; Fran.;ais n'ait pas contrevenn anx disposi
u !ions contenues au e1tapitre i'l'écédent. » 

Cet article, comme on voiL, renferme trois 
dispositions, <.IOllt la prcmiere concerne la 
{arme, les deux aulres SOllt relatives au fondo 

1 ° Le mal'iage est valahle s'jl a été célébré 
suivant les formes usitées dalls le pays (1) : 
c'est une applicaLioll du principe que la forme 
des actes se regle par la loi du lieu oú ils sont 
passés (2). 

LI~ mariage de deux FI'an<;ais peut anssi, 
quant a la forme, etl'e célébré :l I'élrangcr par 
les agenls diploJl1.1tiques ou par les consuls 
franpis (articles "í7 et 4t5 du Code civil) ; il 
en eSt autrelllC!lt du mariage entre un Fran¡;ais 
eL un étranaer paree (lue ces ;}O'ellts ou con-

~, 1 ~ 

sub sont dépourvlls de toute autol'ité sur les 
étr:mgers (;',). 

2° Le mariagc doit, pour sa validité intrin
úquc, eLre pl'écédé des puhlications prescrites 
par l'al'tiele ü3, c'est-a-dire, dc deux publica
¡iolls faites, en Franee, parl'officier de I'état 
('ivil, á huit jours d'illtervalle, UIl jour de 
dimanchc, devant la porte de la maison corn
mune. La m~ison eOllllllUlle dont parle l'arti
ele ()3 est cellc du domicile quc le Fran<;ais, 
futur époux, a en Frallce dcpuis an moi!Js six 
llJois (art. 1 ü6, 167 et 74) : dans le cas OU ce 
Fran<;ais est, relalivernent au m:.lriage, sous 
la puiss:lJIce d'autl'ui (a1't.148, 152. Hi5 et 
L)~), les pllblicatiolls dCHOllt encore ctre 
J'aitt:s de\':lllt la porle de la maisoll COllllllune du 
dOlllicile des perso!Jllcs SOtlS la pllissance dcs
ljucllcs il se trou"c. 

(1) Y. infra, chapo JI, ~ 7, I'indication des fur
malités relalives a la célébration du mariage, 
prescritcs dans les principaux Étllts de l'Europe. 

('2) V. la Revue étrangúe et {ranl)aise, t. VII, 
p. 34G. Arrct de la cour de cassation ( rejet ), du 
JG juin 18::W (Sirey, 18'20,1,2(1). 

(3) M. Duranloll, Cours de droit francais, t. II, 
nOS ~31 et 23:'; (lome le r, nu' 821 et 8:22 dl~ l'édit. 
I1AUl\IAN et Ce.) Arret de la cour de cassaUon, du 
10 aoÍlt 1819 (Sirey, 18H), J, .4!H J. Jugement du 
trilmual de la Seine, du 30 décembre 1837 
( Gazelte des iribunaux du 31). 

(1) Proces-verbaux du ronseil d·I~lat. séanl'c du 

Du reste, le Fl'an¡;ais qui a conservé un 
domicile en France , et qui se propose de con
tracter mariage a I'étranger J doit faire procé
dCI' aux publications dans ledit domicilc, Licn, 
qu'il demcurc a I'étrangel' depuis plus de six 
mois; l'art. 'lü7 du eode civil ne parle que du 
cas tI'UIl changernent de domicile en France (4). 

En ce qui con cerne la détel'rninaLion <lu 
domicile des Fl'an~ais, il ya lieu de snivre les 
regles que nons avons ex posé es ailleurs (1)). 

5° Il fau t, el ceei con cerne encol'c la vali
dité intrinseque du mariage, que le Fran<;ais 
n'ait point contrevenu aux dispositions du cha
pitre Ier du litre du mariage uu Code civil 
(ar1. ,144 a 164), c'e..;t-á-dil'c qu'il ait I':'ige 
requis de 18 ou 15 ans, qu'il ail donné son 
conscntemcnt, qu'il ne se lrOllve point dans les 
liens d'un mariage précédent, qu'il ait obtenu 
le consenlement de ses asccndants ou du COIl

seil de famille, el qu'il ne se lroU\'e poillt parent 
OH allié du futur conjoint a un degré prohibé. 

Les dispositions indiquées SOIlS les nOS 2 el5 
ne sont qu'ulle applicalion du dernier alinéa de 
l'art. 5 du Code civil, ainsi con¡;u : ({ Les lois 
« eoncernant I'élat et la capaciLé de la pel'
Q sOllne régissent les Fran<;ais, meme résidant 
« en pays élranger (6). » 

3. La queslion de la nullilé des mariages 
contractés en pays éLranger entre Fran¡;ais ou 
cntre Fran¡;ais et étrangers , pon!' conlraven
tion a l'une ou l'autre des dispositions mention
lIé.cs aux nOS 2 et 3 ei-dessus, s'esL présentée 
plusieurs fois devant les tl'iLunaux, et elle n'a 
pas éLé jugéc d'une maniere uuiforme (7). 

4· vendémiaire an x, ( Locré, Législation civile de 
la France, t. IV, p. 350). Delvincourt, Cours de 
Code civil, t. 1, p. 72, et les notes, p. 138. n° 4. 
Toullier, Droit civil {ranl)ais, t.l, p. t178. M. Du· 
ranton, no 277 (tome le .. , no 8G4 de I'édition 
IIAVlIA:-¡ et Ce ). 

(J) V., la Revue étrallgcl'e el franl)aise, t. VII, 
p. '::Wl. 

(G) Ibid., p. ~OO et sui\'. 
(1) V. en faveur de la validité des mariages, 

les Ilrrels de la cour royale de Paris, du 8 juillet 
uno el du 16 juillet 1839 j de la cour royale de 
Colmar. du '26 j;¡nvier 18'2;'); de la cour royale de 
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On s'est fondé sur la généralité des termes 
, de l'article 1 íO, pOllr soutcnir que le Illariage 
contraclé en pays éLl'angcr cst Ilul dans tous 
les cas OU il n'a p:\s élé précédé des publica
tions prescl'ites pa!' le Code ; q\J'il est nul dans 
ious les cas 011 iI a été conlrcvellll a l'une 01\ a 
l'autre des dispositions Ju ehapitre Ier du titre 
du mariage, sans distinguer si I'inobservation 
des prescriptions uont il s':lgit entraine 011 non 
la nul!ité des lIlariages cOlltractés en France. 

CeHe doctrine nous semble erronée, el nous 
pensolls que les maríagcs eontraclés par des 
Franr;ais en pays éLranger ne doivent etre 
annulés que dans les cas OU ron pourrait les 
arguer d'une nullité prononcée par la loi, 
meme en les supposant contl'aetés en Franee. 

4. Suivant non s , l'arlicle -170 n'a eu pOlll' 
hut que de rappeler, a l'égard des mariages de 
Franr;ais cOlllractés á l'éll'anger, l'apl'lication 
des deux príncipcs rondalJlentanx que nous 
avons mentionnés ci-dcssus : le premier , que 
la forme des actes est réglée par la loi du lieu 
oú ils ont élé passés; le second , que les lois 
conccrnant l'état el la capacité des personnes 
régissent les Franr;ais Illeme l'ésidant en pays 
étl'anger. 

A l'appui dc ce syslcme, nOlls invoqnons a 
la fois le Lexte et ¡'esprit de l'arLicIe 170. 

Le texte ne va pas au delü el'uu rappel dll 
principc général concemant la forme des actes 
eL des aULres disposilions dll Coue eoneernant 
le rnariage. Les termes cmployés par le légís
latenr, bien que Lres-génél'aux, Il'indiqllent 
poillt son intcntion de déclarcl' nllls les ma
riagcs cOlllractés par des Franr;ais ül'étranger, 
hors les cas 011 il a prononcé la nullilé des 
mariages contraetés en France. En renvoyant 

l'\ancy, du ;:JO maiI8~3; de la cour de cassalion, 
des!:.' févricl' lfl'1Cl ellO mars lSU (rejet); enfiu, 
les jugemcnls du tribunal de la Sei[l", dulG d(;e. 
183lietdu3:lvril18W Sircy, 18:.20, 1I, 307; 18:H,U, 
1vG; 18~G, JI, 2~J; 18:13, 1, 'I9J, Dalioz, 183[1, H, 
~7 4. G autte des Tribunaux, des 17 eL 1 8 déc. 183G, 
.{ avrillB.1O, 'l2 mars eL lG ani! 1841.) Contra, 
V.les ilI'fcts suivants: eOllf royale de Paris, ji) d,;('. 
;<-::27, :ji) lIIili et 4. iuiilel 182J et 1;) av!"!1 ¡Sí!); 

Ú I'anicle 63 el au chapilre [l'r du titre dll 
mal'iage, le législatclll' n'a déclaré applicables 
ces dispositions qne telles qn'elles cxislent 
pour les mariages cOlltraclés en Franee : il 
leur a laissé la mellle tcnclll' qu'elles ont a 
l'égard de ces dernicrs; il n':J rien ajouté :l 
lellrs disposilions. D'aillcurs, le dernicl' para
gl'aphe de l'arLiclc 3 du Code a rcpotlssé á 
l'avancc toute dislinclioll ~l eN ég:ml, en posant 
leprincipe général que, quanL ü son élat ct 
sa capacité, le Franr;ais I'ésidallt a l'étrangcr 
cst régi par les mcrnes lois auxqueHes il est 
soumis en France : el le litre dll mariage rcntrc 
inconlestablemcnt dails la c)assc des lois con
cernant l'état des pcrsollllcs. Si les ;1UtCIlI'S dl¡ 

Code avaient en I'intclltion d'étahlir dalls J'ar
tiele 170 une exceplion a la regle posée el! 
l'article 3, cerLes ils JI'allraient }las nég\igé de 
s'expliquer a ce sujct; lllais, dans le silence 
dn texle, il faul admcllre que lelle n'a pas élé 
l'intention du législatellr , el il faut s'ell tenir 
:l l'axiomc que les nullilés doivcnt elre 1'1'0-

noncées texlucllcment et ne pcuvenl pas elre 
établics par induclion. 

Du reste, r;cll n'empeche les jnges fran~ais 
de pronollcer les nullités et amcndes élablics 
par le Code COlllllle garanlie de I'ohservation 
des regles Cl solcnnités preserites, que le ma
riage ait été cOlltraclé en FJ'anee ou a l'étl'an
gcr. Il existe seulement ecHe difl'érenec que. 
dans ce dernier cas, il y a impossibililé d'ap
pli(Jllcr l'amende conlre l'oflicicr de 1\:I,:1t civil 
qui n'est pas soumis a la jlll'idiclioll fbn.;aise; 
mais ceHc circolIstHlcc ne sallrait pas entrainer 
dcplein droit llllCll1odificatioll de la loi, ellrans
formc!' la disposiLion qui prüllonce une arnende 
eontl'e l'omeie!' de l'élaL civil, en ulle disposi-

cour royale el' Angr-n;, '1:2 jnnvier1838; COllr' l'oyale 
de l\1ont[Jcllier. 1;) j¡¡:lvier lí\3D; cour de C:JSS8-

tion, 8 n()v('mbrt~ 1824. !) rnars 1831 et (j m:Jrs 
1837; .iugements uu tribunal de la Scille, des 
·i juillet 1837 eL 31 janvier 1810 (Sirey, 182i, 1, 
4~8;18:~W, U,lí8 eL 17\1;1831,1, H2;IS3i, L 
1 í7;i83!J, 11, :24(). Ilalloz, 1~3!J) H,13:.i ctWí, 
Ga.,:ctle des Ti'ibnuaux des 10 mar:; I:t ;j jlli!lc~ 

1837, lel f(~vril'r, Jj pt 'Ji ilHil 1RW.) 
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¡ion qui déchuc Hui le m:lI'iagc entre les p:1r
tieso PeuH~tre lors el'une révision dn Code et 
lorsqu'il s'agira de nova legc condenda, le 
légis!atenr lJ'oll"cr:t convellabl(~ (/'illtrodllirc 
cetle rnodificatioll; 1ll:li~, ell allClIdallt, ilcs1 
cel'l.ain ql/c Ics rédacLcurs <lu Code lI'ont pas 
établi la peine de Ilullilé du mariage dalls le 
cas úil I'oilicier de I'état civil qui y a procédt~ 
no n;sidc \las en Frailee el ne peut pas eLJ'C 
aLleill1 des péndlités é1ablics allx anicles 19~ 
el 193 du Code; et pn' suite, les juges !le 

,pCllvent pas pl'ononcel' celle nllllilé. La doc
trine con1J'aire :turait pOUl' COIISéfjUenCe d'ét:l
IJlir en principe que l'auleur (}'ulle contraven
ljon, par le fait duquel son complice échappe 

;'1 la punilioll, pOllrrait, outl'e la peine lrgale 
(~omminée conlrc lui-m(~me , etre f'rappé p:lr le 
j ugc d' \11H' peine ex traol'd inaire non prononcéc 

p:n' la luí! 
J\'éaIlllloins, la doctrine que nous repollssons 

;\ été S;lIlCtil)JlIléc par l'arret de la cour de C3S

<Ition dll Ü mars '1857 et par cclui de la cour 
rople c!'Angers dn 12 janvier 1858. NOllS 
rappol'terons infra, nO 7, en examinant les 
flllcStiolls d(~ d¡;lail , le tt'xle dll premier de ces 
arrels, d0111 le s¡'colld n'e~1. que la reprodut
líon. 

G, Un second :ll'gulIlcnt ('11 fareur de la pré
lendue 1l1l1lill~ des llIariagcs contr;¡ctés :'1 

rétr;¡ll~f('r , pOll!' illOhsel'v:itioll d'une regle OH 
fOl'lllalilé 'jl/c!con(jtlC élabiil' par le Corle , CUIl

siste it dire : Le tcxtc de ,'anicle '170 dédare 
ralable le m:tri:lgc contracté a l'étl'angel' 
if pou/'1JU que cerlaincs publicatiolls aient en 
(( ¡ieu en Frallce, et que le Fr~lI1<;ais n'ait 
« poillt contrcrellll aux disposiliolls contenlles 
~ au cbpill'C ~cr. » 1~\'idclllll1ent, les Illots 
llOurw ([111' ••• indiqncllt une condition irri
t:lflle : dO!l(" l':ll':.:cle '170 décl~lrc non valaú/es 
01! tllll,1 lt:s m:ll'i;¡gcs (Jui seraient fails S:tIlS C(~S 

o) AIf(~!~; de la cOllr roy·dc <le Pnris, des 10 dé
(cmba' J8:27, :;0 mai et1 j"i,iet 18:W, rJéja cilé.,. 

._:) H::pcrt., VI H;:ns de llJ:lria;e, /lo~. Qucsli'Jlls 
'.:e drllit, ¡" Puhli(';¡!ioll de mariag',', ~ ':2. r. ¡¡Ilssi 
l,'s o[¡,;:nillioil'; de '1. Sirey, ;.¡ 1;\ suile de l'arr(;l (le 
la t:UUl' de (,::~::;¡lil)ll:1U U [Jlars ¡f-)::;J. 

pnhlicatiolls el. sans l'obsen'ation de toules Ics 
dispositions contennes au chapitl'c [er ('1). 

Nous répondons avec feu Merlin (~), que les 
termes cités de I'anicle '170 sont évidemment 
synOIlVlllcs de cenx-ci : « II est des cas oú le 

v " 

({ déf:lllt de publicJLio/lsOU d'aclesrespcctueux 
( pcut inl1ucrsllJ' l'annulation du mariagc pour 
« cause de clandestinilé;, .. ») OU, comme s'cx
prime l'al'ret de la cour d'appel de Bruxcllcs, 
du 28 juillet 1828 , rapporté par Merlin : Que 
tI les condilÍons que cet anicle impose au 
(C moycn des mots pourvu que, sont aussi 
« relativcs et s'appliquent allssi a la conlra
« venlion allX dispositions que rClIfcrme le 
(¡ chapitl'c ler, SOllS lequel se lrOllvent? 
« non-seulement des dispositions dont l'illOb
« scrralion enlraille la /lllllité aosolue eL 

« irréparable du mariage , lIlai.s aussi des dis
oc posilions dont l'illouservalÍon pcut nOIl-seu
« !erncllt sc l'ép:trcl', mais vient memc a 
q disparaill'e par le seul laps de lemps ; que, 
11 par conséquclll, Oil /lC pent illduirc du 
q contenu littéral de l'article 170, que toutc 
« contr3vcnlion indistillcternent ü l'une des 
Q disposilions du chapitl'e Icr ernporte néces
({ sairemellt el ]Jer se, une nullilé absoluc, .. » 

En lIll mOl, /lons dirolls que le texte de l'arti
elc 170, cnlendll sainelllcflt et S:lIlS préoccupa
lion, n'indic¡ne ;\Il11'C cilose, SillOIl que lcs 
di~p(biliolls dll Codc rebti\'es aux mariages 
conli':lctés cn Frallce sont égalelllclit applica
bIes aHX 1lI;¡ri;l8,es cOlllraetés par les Franyais ;', 
l'étl'anger (3), NOllS ajollterolls que I'aq~nmcnt 
a contrario scnsn n'cst qll'llne SOllrce d'cr
relll'S (4), et 1l0HS J'appellerons qn'en these 
générale, les 1I111lités ne peUYCIlL ctre créées 
p:lr indllction. 

G. Si tln texte nous passolls a !'esprit de la 
loi, nOtlS YOj'ons qn'il n'y avait, pOlll' les auteurs 
du Code, allcun Illolif de s'éearlcr, t!:HIS I'ar-

(3) Toullicr, t. J, n° ;)18. 
(-1) Merlín, R¿pcrt., UO Argument a contrario 

se iI.';ll. ,\ Ibsi In eour de c:l~saiion, dans les ;¡rrel~ 

rendu5 sur I'appliention de l'article170, lI'a jalllai~ 

f:lit 1·aluir I'ar,;ilmenl illdifJu(' ri -(h"~~u" 
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ticle concernanL les mariages conlractés a I'é
lranger, t1esdispositions du meme litre relatives 
¡llIX mariages en général, el J'établir une dis
tillction enlre le rnariage dn regllicole dans le 
royaume et entre le mariagc d'un Fran<;ais en 
p~lyS étranger. 

11 résulte de la discussion de I'article 170 
au conseil (ntlat (1) que cet anicle n'a d'alltre 
hui que d'assUl'el': 10 la comparulion des parties 
devant un officier chargé de consta ter I'état 
civil Jans le lien de la résidence de I'une des 
parties , et, snrtou t, 20 l' observa lioll des dispo
sitions fondamentales consigllées dans le cha
pitre ler. En particulier (et e'est une observation 
sur Iaqnelle nous reviendrons ei-apres), l'omis
sion des puhlications en Frallce n'a pas éLé 
rcgardée commc annulant le mariage; la for
malité des publications a élé établie unique
ment pour empecher les contraventions aux 
dispositions du chapitre {er. 

Les législatellrs de tous les pays ont adrnis 
une difl'érence entre les conditiolls prescrites 
ponr contracter m:lI'iage : les unes sonl regar
dées cornme essenLielles, les autres sont seu
lement des précauLions salulaires; I'omission 
des premieres entraine la 1I11lliLé du mariagc, 
celle des autres lI'a }las le memc e/reto Le 
Code civil a établi un sysLeme complet :l ce 
sujet. Y a-l-il des raisons résultant de l'esprit 
de la loi qlli puissent autorisel'le jugc a s'écar
ler du systcme du CoJe, lorsqu'il s'agit d'un 
mariage contraeté a l'éLranger? Telle est la 
question a examincr. 

Nous n'avons pu trouver aucune raison en 
f;lveur de l'affirmative. Aussi aucull des arrels 

(1) Locré, t. IV, p. 349, 3JO, 351 et 302. 
(2) V. l'arretde la cour de cassation, du 8 nov. 

18~4, cité plus haut, et la Gazette des Tribunaux, 
des 4 et 11 aoÍlt 1839. 

(3) Toullier, t. L nO 578. Merlín, Rép., VO 1\1a
ria~e, sect. 6. § 2, deuxicme qucstlon sur l'arloH)1. 
Arret de la cour de cassat. (rejet) du 10 mars 1841. 
Gazette des Tribunaux, du 16 avril18 cd. 

(4) Ainsi jugé t'galemenl en Belgique, par arret 
de cassation du 28 juin 1830, el par arrets de la 
tour d 'Ilppel de nrux., des 28 j u ill et 18~8 et 
27 iuin 1831, Taole !!/~lIérale de la jurisprurlcOf'e 

qui on1 prononcé la nullilé des m:1I'i;lges con· 
tractés a 1'¡:!r:1ngl'l' (1101'S le cas dll défaut. de 
publicíté OÚ 1l0llS parlageons la memc opinioll) 
n'a allégué un mOLif dédllit de I'esprit de la loi; 
tOIlS se sonL bornés a I'un ou I'autrc des OC\1'.; 

arguments que /lOUS croyons avoir rérutés on 
parlant du texte de I':Htielc ;J 70. En cons:é
quence, nons soutcnons quc I'csprit de la loí 
Il'autol'ise roint la disLillction qu'on a prétclJ'¡lI 
établi.' : que les mal'iagcs cOIll!'actés par les 
F.'arH;ais a l'éLranger, suivallt Ics rOl'lllCS IlSiLl:es 
dalls le pays, sont régis par les metllcs dispo
silions du Code civil qllÍ r(~gissellt les mariagJ?s 
c¿lébrt!s en France, el (llIC ces marj;¡ges Ile 

peuvent etre déclarés Iluls ho1's les ca& Vl! la 
nnllité a été établie par les disposiLions dtl 
Codeo 

7. Ainsi, le mariage contraeté a I'étrange.' 
entre un beau-rrel'e et une bclle-sreur fran
.¡ais, avant la loi qni autorise ces ulliollS , 0:1 

salls les dispenses prescrites par eelle loi, est 
nul et sans elfet (2). 

D'ull autre coté, le mariage contraclé par 1111 

Franpis en pays éll'allgcr, sans :¡roir élé pré
cédé, ell Franee, des publieations prescl'ites. 
n'est jlas l1ul dans tous les cas (3) ; il peut etre 
altaqllé dans les terll/es de I'anicle 1 !)J, comm(~ 
n'ayant pas élé conlracté publiqttement (l.); le 

texte de cet anicle, en se dispellsant de pro
lloncer expressémellt la lIulliLé pour COlllra· 
vention aux :lI'tielcs 63, 1GG et 167 (;;), Iaisse 
aa jllge toute Iatiludc d'examiner les faits el 

de dédarcr, en cOllséqllcllce, qu'il ya en OH lIon 
publieité, cL de prononcc.', pa.' suite, la val;
dité Oll la nullilé du mariagc (6). Nous avons 

beIge, VO l\Iariage, nOS 8, 9 et 10.-V., dans le 
rneme sens, dellx arrets de la cour d'appel de Co
logne, du20 juin '1821 et dn ;) f,;vr¡er 18H. 
Archives des provillces rhénanes de la Prusse, 
lo 111, p. 99; t. VI, p, 161. 

(0) V. ci-aprcs la disposilion finalc de la cir
culaire de M. le garde des sceaux, en dale du 
4 mal's 183\. 

(ü) )1. Duranton, t. n, no 238 ( t. le" no 82;j de 
l'édit. llAullAN el CC.) La cour de cassaliol1 S'f'st 
prononcée dans le meme sens par l'arrel déjú citl~, 

dll fl rnal's 1831, L'arrN de la cour royale ,I!-
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nI , au no Ü, q uc , dans la discussion d u Coue 
au conseil d'l~lat, l'omission des publicalions 
en Frallce n'a ras élé regarclée cornrne empor
t:Hlt la lIullilé du Illal'iage : cclle fOI'Il1alitl~ !l'a 

tité prescrile qll';'t l'efTet d'elllpechcr les COIILra
ycntiolls allx disposiliolls du chapill'c ler. Lors 
dOlle erlje le dd;lUl de puuliealiolls nc eoncourt 
point arce 1I1le illfraction aux dispositiolls du 
dlapílrc lel', Ic mariage est valahlc (1); et, 
p:tr cOlltrc, le mal'iage serait nul, s'il était 
eonslalé qu'il n'a élé célébré en pays étranger 

(que pour échapper aux pl'ohibitions établies 
d::l.1ls le royauJIle (2). 

De n){~me, Ic mariage contracté a I'élranger 
par UII Fran¡;ais mineur de vingt-cinq ans, 011 
par lIlle Fran¡;aise minellre de villgt el un :tns 
accomplis (art. 148, 109 el 1üO), sans le 
consclItemcnt des ascendants ou du conseil de 
famille, poulTa elre annlllé allx tennes de 
r:.lnicle j 82; mais le déf:.lut «'actes respec
llleux n'enlrainera pas la nullité (3), pas plus 
qu'il ne le I'0urrait faire Ú I'égard d'ulI mariagc 
conlraclé en France (-1), Les prescriptions des 
articles 151, 102 el 103 lIe fOil t q u' exigcr un 
acle de déférellce capable el'amener un rappro
chemcnt entre les ascendaJl\.s et I'ellfant (~¡) ; 
le légis:ale,UI' n'a pas aLlaché la peine de nullité 
;\ l'omission de cel aCle; et, COlllllle HOUS 
l'avons déja fait remarquer, le texte de I'arti
ele 170, sainement entendu, ne sallrait, par 
le l'ellvoi qu'il fail aux dispositions dll cha
pitre le l', aroir le sens t!'ételldre la nullilé aux 
cas prévus par les anicles 101,152 el Hi3, 

;\OllS parLagcons l'opinioll de Merlin (G) et 
dc la Ga:::ctledc l'riúunau:c (7), d'apl'cs laqllelle 
l'ornissioll des acles respcctllcuX pCllt former 
un adminicule ou élérncnt de la pl'euve de la 

Monlpellier, du 1:', janvier 1839, parait avoir, en 
partie, adoplé la me me doctrine. 

(1) Qucslions de droit, vo Publicalion de ma
ringe, § 2, 

(2) Arrel de la cour d'appel de Druxelles, du 
'18 jllin 1828. Table générale, VO 1\Iariage. n° 6. 

(3) Arret de la cour de cassation, dll 12 férrier 
18;)3, d(~jit cilé. L'arret de la meme cour, du 
(¡ rnars 183i, s'est prononcé pour la nullité. 

clandestinité du mariage, mais nous conLcSlons 
la doctrine admise par I'arret de la cou!' de ras-
sation dll (j mars 1H37, d'apres laqllelle, en 
lhese gént~rale, le mariage (\'UIl FraIH;ais. 
contraclé;l l'éll'angcr, se!'ait nul á défaut de 

pllblicatiolls en Frailee, ou pOllr omission des 
acles I'espcctuellx. Voici le tcxte de cel arrel : 

« Atlcndu que ron ne p8ut (las intcrpl'élcl> 
(! I'al'licle 170 du Co(le civil, Slll' les lIlariagcs 
(! cOlJlraclés a I'étl'anger, par les disJlo~itiolls 
(! du IlH~lIle eode relatives aux rnal'lages 
« célébrés en Franee; que, si ces derni('l's 
« pellvent elre dt~clarés valables, lorsqll'il 
(! lI'y a eu ni JI 11 bl ica tiOIlS, ni acles respec
« tueux, c'est parce que la loi trollve sa 
« sanction uans les peines qu 'elle prononce con
i{ tl'e les offieiers de I'état civil qui aUl'aicnt 
([ procédé:\ la célebration; tandis que, pour 
!I. les mariages contl'actés ú l'étranger, comme 
« les mellles dis(lositiolls plinales ne pOlIl'raient 
« atteinclre les officiers publics, la loi n'avait 
« d'autre Illoyen de donner une sanction a ses 
« prescripLions, qn'en frappant le mariage lui
« merne d'invalidité; que, s'il en élait aulre
\{ ment, il suffil'ait a des Fran¡;ais de rasser :i 
« I'élranger pour afIranchir leu!' mariage de 
« loutes les conditions illlposées par les lois 
« fran¡;aises, el pou!', en s'abstcllant des publi
( calions et des actes respcelueux exigés, se 
re sOllslraire, soil aux oppositiolls des ¡iers. 
~ soit a I'aulorité de la puissance palernelle .• 

Les deux motifs de ccl arret, I'impossibilité 
d':¡Llcindre I'officier de I'élat civil, et la possi
bililé (\'affranchir le mariage des condiLÍollS im
posécs par la loi. ne nous semblenl pas rondés. 
Nous IlOUS SOllllllCS déja expliqué sur le premier 
de ces mOlifs, qui poulTait venir en considéra-

(4) Favard, Rép" Vo Actes respectl1el1x, n° 8. 
1\1. Dnranton, t. 11, nos 10.1- et 113 ( t. ler, nOS 691 
et 700 de l'édit. HAmlAN Et Ce). 

(~) Digo! Préameneu, Exposé des molifs du 
titre de mariage, Locré, t. IV, p, 580 et sl1i v. 

(6) Rép., v' Bans de mariage, n° 2 ( additions á 
la 4c édition, t. XVI, p, 110 ). 

(7) Numéro du 16 ayril 1841; ex posé qui pré
cede ¡'arret du 10 mars HHI. 
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tion s'il s'agissaitde lege condenda, dc modifier 
la rédacLion dc I'arlicle '170. Le sccond va ou
vcrlcment trop loill, cal' 1I0llS nc pl'étcndons pas 
qll'en conlraelanl maliage a l'étrangcr, le Fran
c;ais puisse se sousti'ail'c arbilraÍl'ement aux 
opposilions des Liers, ou a l'aulOrilé paLernellc, 
cn ollleltant les puhlic;ltions prescriLcs par l'ar
lide 65, ou les actes respectueux. NOllS aVOilS 
déja faiL IlIclllion du pouvoit' appal'len:1nL aux 
trilJunaux de prollo!lcer la nullité du lIlariagc 
pOUI' dél'allt de publiciLé: el, quant allX acles 
respeclueux, certes les rédacteurs du Coele 
n'en ont pas reganlé l'omission comme une 
alleinte a J'al1torilé pntcrnelle, puisf}lI'ils n'y 
ont pas :1ll~lChé la peine de nullilé, laquelle a 
été limitéc all cas Oll la loí requicrllc consen
tement des pel'e eL mórc. DI! restc, cn ce quí 
con cerne !es pllhlicatiolls en Frallce, la cour 
de cassalion cst déjá revenuc Sl\l' l'arret de 
1837, par eellli <In 10 llIars '184'1, déja cité. 

8. Du principe que les llIal'iages conlraclés 
par des Fl'3n<;ais a l'éll'3nger sonL soumis aux 
disposilions du eode civil qlli régissent les 
mal'iages céiébrés cn Francc, il résulte quc 
les fins de non-rcte\'oil' élablies par lc Codc 
civil contl'e I'action cn llulliLé tI'un llIariage 
contraclé en Frallec, SOilt égalemcnt appli· 
cables, lorslju'il s'agit tI'UIl mal'iage contracté 
par un Fl'an<;ais cn pays éLrangcl'; ainsi le dé
fcndcul' a l'actio/l en I1ullité peut invoqucr les 

(1) Am~t dc la cour de cassation, du 5novembre 
1839; arret de la cour royale de Reullcs, du üjuil
fet 1810. et jllgernent du tribunal de la Seine, du 
3 avril '/8-40. (Dalloz, 1839,1, 3fJ8; ~irey,183Ü, J, 
822; 1840, I1, 3U7; Cazette des Trilntllaux, des 
1ü novembre 'l83Ü eL 4 avril 18:\u). Ainsi jllgé en 
Uclgiqllc par arret dc cassation du 28 juin 1830, 
et par les arrets de la cOllr d'appel de lJruxelles, 
(lu 28juillet '18:28 el du 28 jUiIl 1830. Table géné
rale, vO l\Ial'i"ge. nOS 8 eL 9. 

(2) Arl'cts de la LOtlr de cassation, des 12 février 
1835 eL 25 février /839; arrels de la cour royaJe 
de Paris, (les 13juin 1836 et 16 juillet1839;jllge
ment du lribunal de Fontenay. du H· juin 1834, 
( Sirey, '1833, J, 19J; 183G, 1I, ::297; '183\),1,187. 
llalloz, 183\), I. 114; 11, 274. Ga~ette des Trifm· 
lIUUX, des 2\) juin 1837 el4 mars 1839.) Arrel de 
la eour d'ilppel de Hruxclle" <lll '27 juin 1831 (ú 

ti i~posi tions des artiele~; 1 k5 Cl 18;) ti 11 

Cocle (1), l'approlJatioll do:mé(~ par les ascen
danlS, la possessioll d'état pendant ulle longue 
suile J'années, I'existence (\'UIl 011 de plusicllrs 
cllf:llltS (':!) , ctc. 

9. Aux tcrm~~s <Ir. l':¡rt.1 i 1 dll Cor!f', I';}cte 
de célébl'ation de mJl'iagc contraet(; en pays 
(~lrallgel' sera transcriL sur In regiiiLrc public 
dcs mariages <lu lieu dll dOlllicile de UpOIlX 
fl'all<¡ais, dans les tl'ois IIIoi~ :lpt'CS SOIl reluur 
dalls le royaurue; rnais le lt'~gi~Lítelll' n'a P;¡S 
attaché la peine de nnllité a l'olllission dc cclle 
formalité OH :\ l'illohscl'valioll du d(~lai pres-' 
criL (~), et chacllllc des partics ¡¡cut \(~c\;\IlH'r 

le Litrc d'épOllX cL I(~s dreLs ci"ils dll 1l/:1ri:lge 
avant la lranscl'iption de l'acLe (t). 

CHAPITIlE n. 

DES MARIAGES CONTRACTtS EN FRANCE PAR DES 

ÉTRANGEHS. 

10. Le Codc civil ni :1ucunc auLre loi nI..' 
contienl des disposiLions rclatives allx mariages 
contr:!ctés, en France, cntre étrangeJ's, Oll 

entrc Fran~ais el élrangcl's. La qllcstioll JI..' la 
valitlité de ces mariagcs est aballdoll!léc ~ilIX 

principes généraux du dl'Oil. 
Ainsi ils dépcndcnt, fjuant ~I la forme, des 

lois frall~aises (;j). 
Quant a la validité intl'illscquc, ct pom ce 

l'endroit cilé, n° 10). Arrcl de la rour d',lpprl dc 
CoJogne, uu ::20 juin 18~1 (.\rl'hives, L 111, p. ~;U). 

-Y. en sens conlrnire I'arrct de la Lour royale de 
Montpellier, d u '1 J janv. '18;JU (~i rey, 18;)'). Il, ~4(í .. 

(3) Arrel de la cour royale de Houcn, du 11 juil
Jet 18~7; arrets de la c(.ur dc cilssatiofl. dc~ 

1ü j uin18::W et 2 fl~Hier '18;>3. (Sirey, 1 H2t{, H , 

20G; 18:Ü. 1, 2Gl; 1833, I,lD;j). 
(4) M. Troplong, des IiYflOlll('(]ucS, t. 11, n<';l:i, 

Arrct dc la rour de cassalioll, dll 23 nov. ¡Sin 
( Sirey, 18:\0, 1, O::2Ü. J)alloz, 1841, J,l;:) l. Aillsi 
décidé en llelgiquc, par arrcl de cassalioll da 
28 juin 1830, el par anets de la t'our d',¡ppel de 
Bruxelles, des 13 rnailS28 et ::27 juin 1831. Table 
générale, '!JO l\Ial'iage, n'" 7,9 el 10.-M. Duranlon, 
t. XX. 11" ::21 ( t. XI, II" ~1 de l'édit. UAU,\U:"í el ce) 

professe I'opinioll conlraire. 
;j; y, \;¡ RCVIIC étran:;cre. l. YII. (l :''\1;. 
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qui concerne le futur conjoinl étr:mger, il f;tuL 
appiiquel' les lois du pays de son domicilc. en 

tOllt ce qui csl rc);¡tif a l'él;ll eL :l la capacité 
de sa pcrsolll)e (1). 

Aillsi. pour /le ('ile!' que flnelq\les cxelll
pIes, !OI'S(l'W h loi de 'VUl'l('Il,bel'g (2) déclare 
les sujCL, ilJclj);dJles de se lllal'ier, 3vant d';¡yoir 
:llleinL l':ige de vingl-eillfJ ans accolflplis, le 
Ill:lriage d'un 'VurLeli,hergeois contracté ell 
France sera nul, lIonohstant I'anide 144 du 
Code ciyil, qui perlllel le lIlal'iage dermis dix-

rmit ou c!uinze alls :,ccoIllplis. .. 
. De memo. la 101 du I'oyallllle de Ba"lCre , 
en (ble du 12 jllillel 1 k'l N, el celle du royaume 
de 'VllrlelllLel'g du 4scpLelllbre lll(;llle aIllH;e, 
qui défcndent ;¡UX slIjels, a peine de llulliLé, 
de se maricr a 1't~lrallger salls pel'missioll du 
gouverncmenl (:», elltl'aJncront la Jlllllilé dll 
mal'iage cOIlI.racté ell Franee par des B;Jv:lI'ois 
Oll des 'VlIrtelllbergeois qlli n'auront pas 
ohtcnll, au préalalJlc, eelte perrnission. 

H. 11 résulte des différences qui c\istent 
cntre les lois de la Fr:lIIce et eclles des autres 
pays de l'Europe, que le Fr:HI¡;ais qlli se lIlarie 
en FI':lIlce avee un étrangel' s'expose a voir 
allll uler ce Il}ariage par des causes expl'imées 
tlans une loi donl iI ignore les dispositions. 
C'est dalls le but d'évitcr aux regllicoles le 
préjudice dOllt ils sonl ainsi menacés, que M. le 
gardc des sceaux, ministre de la justice, a 

adressé, le 4 mars 1831, aux procureurs 
généraux pl'es les cours royales, une cil'culaire 
ainsi COII¡;UC (4) : 

tI Dans plusicurs états limitrophcs ou voi
,( síns de la France, la loi défend aux regní
« coles de se marier en pays étl'angc,' salls 
6. l'autol'isatioll du gou\'ernemcllt, sous peille 
« de la lIullité de letlr mal'iage. I1l'éslllte de 
« la que les habitants de ces pays, auirés en 

(1) V. la flerue (,tranr¡ere, t. VII, p. 204. 
(2) V. infra, § 1, v' \Vurternhrrg. 
(3) V.il/fra, ~ 8, Vis naviere et 'Vurlemberg. 
(~) Nous cxpliquerons par la suitp, au § 7, 

v' ]lade, les l'ircolIslances qui ont donné occasioIl 
¡'¡ ceUe circulaire. 

:i¡ eelle circlllaire a été imprimée dnlls le Sirey, 

q Franee par l'activité de l'industrie ou par 

({ la richcsse du sol, y ont épollsé des Fl'an
« ¡;aises sans a\'oir ohtenu ceUe alltorisalion. 
(! S'ils \'elllent ensuiLe retourner dans leur 
« patrie, IClIrs feJlllllcs et ICllrs enfanls s'en 
« voient repollssés comme illégitirnes. Un tel 
« élat de cllOses impose au gOllrcrllcmcnt fran
~ «;ais le dcvoir de recollrir Ü qllclques précau
,¡ tiolls proprcs a assurel' la yalidilé dc ces 
« mariages contractés de bonne foi par des 
({ femllles qui, apres l'accomplissement de 
(\ tontes les formalités requises par les lois 
« fran<;aises ont lit/. compler sur la prolectioll 
« de ces lois. Le moyen le plus efficace me 
« parait etre d'exiger de lout élranger, non 
~ natttralisé, qui voudra désol'mais se mariel' 
« en France, la jllslillcalion, par un certificat 
« des autorilés dll liel! de sa n;¡issance on dc 
« son del'llier domieile dans sa patrie, qu'il est 
« apte, d'apres les !ois qlli la régissent, a 
« contracler mariage arec la persolllle qu'il se 
« propose cl'épousel'. En cas de cOlllestatioll, 
« les tl'ihllllaUx compélenls seront appelés ú 
« statuer (:;). l) 

'12. Celte circulaire, on le con¡;oit, n'est 
qll'un conseil donné aux offieiers de l'état civil, 
:1 l'eITet de se garantir eux-memes, ainsi que 
lenrs administrés fran"ais, contrc tonte res
ponsahilité on contre loute actioll en nullité uu 
manage. 

L'intention qui a présidé a la rédaction de 
cette cil'culaire, oe saurait etre l'objet d'une 
critique; mais les résultats sont loin d'avoil' 
répondu an Lut que se proposait M. le garde 
des sceaux; et sa circulaire, en suscilant de 
Ilombreuses dilftcultés, a été fré'lueuHnent un 
obstacle a des ullions qlli réunissaient d'aíllelll's 
loutes les conditiolls légales. Plusieurs fois les 
autorités élrall5eres out refusé de délivrer les 

1836, Ir, 342; dans Dalloz,lS3D. 1lI, (JO; dans le 
Journal des nota/res el des m'oca/s, t. XLIX, 
p. 40; et dans le ilIhnoria! du nota,iat ct de 
l'enregistrement, t. X, (J83J), p. ~20,-Eli(' a été 
précéd~e d'une ordonnance du roi de Baviüe, en 
date du 1cr lIo\'clIlore 1830, rendul' Uill,S le mcme 
sens.V. ci-apn\s, §~. 17° Baviere rhenan\'. 
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certificals uont il s'agit, en allégu::ml que les 
lois de leur pays ne les y autorísaient pas ; 
d'ailleurs, quelle certitude peut résulter, rela
tivement a une question de droít, uu certific3t 
d'une aUlol'ilé étrangcre qui exerce des fonc
tions ana!ogues ü celles du maire en France ? 
Dans quelques pays élrangers, cetle circulaire 
a donné lien a des représailles : l'oflicíer dc 
l'état ci\"il y a exigé du Fran¡;ais qui voulait 
conll'aclcr rnariage un certificat analogue :l 
celui que rcqlliert la circulaire; et cOIllmc 
aucune alllorité fral1<;aise ne se croit ob!igée ni 
autorisée ;'\ délivrer un semblable certificat, 
le futur épollx fran<;aís ne pouvait ({u'avec les 
plus grands ell'Ol'ts conv:!lncre les autorités 
élrangcres qu'il possédaiL réellement les qua
lités et conditions nécessaires pour contracter 
mariage. Dans cet étal de choses, il nons sem
hlerait préfél'able de laisscr tomber en désué
tude la circulaire du 4 mars 1831, et t.l'aban
donner, comme dans les anlrcs cas ou un 
Frall<;ais se propose de contracter avec un 
étranger, :l chacune dcs parLies le soin de 
s'éclail'er sur la capacité de l'autre. 

L'étude des I égislations élrangeres, par les 
jUl'isconsultes fl'an<;ais, sera le meilleur moyen 
de prérenil' les incertillldes et les inconvé
nients cn cetle maliere; et , si I'officier de I'élat 
civil ne se trouve pas snffis:ul1rnent éclairé 
par les explications dll futur épollx étl'an3er, 
cellli-ci devra faíre assigner ce fonctionnaire 
devant le trilHlnal, quí slatnera selon les cir
constances de chaque espece. 

15. Quelqlles fonctionnaires fl'an~ais ont 
cru pouvoir écartel' les difficultés que I'exécu
tion de la cíl'clllaire a fait naltre, en donnant 
a ceHe instrllclion minisLérielle une inlcrpré
tation que IIOUS ne saul'ions approuvel'. VoicÍ 
ce que porle une lellre de M, Ic procureur du 
roi prcs le tribunal de la Seine , a un maire du 
déparlcment, en date du 7 jllillet 18:>;) (1) : 
« S'il y avait impossibililé d'obtenil' le cerLi
« ficat t1'aplilUde pl'escrit par les inslructions, 

(1) r. le Journal des notai/'es et des avocats, 
tome XLIX, ptlUe 4i: le 1JI/-mol'ial lln notnriat 

parce que le lieu de la naissanceou dn 
~ derníer domicile du futul' épol1x en pays 
« élranger refusel'ait de délivrer une allesta
« tion de cette nall1l'e, 011 pourl'ait y suppléer 
« par un acle de noloriélé SOIlS la forme indi
« quée dans \'article 70 du Colle civil. Cet 
« acte devrail ell'C soumis a l'homolog;¡tion 
« prt'nle par I'al'licle 72, s'il contel1:1it en 
(f mcme temps I'attestatíoll de l'impossiLilité 
« oi! la future se trouverait de se pl'ocurel' son 
« :lcte de naissance. D 

l~\'idellllllent, c'est appliqller ;'\ une quc!',tion 
de droít une dispositioll de loi Ijni n'a été 
COIH;ne quc pOlll' C01l5L¡tel' UIl f;¡it. En elTet, 
la qlll~stion de la capacité d'un élrallgel' de 
contrae ter mal'iage est une qneslion de droir 
qui ne saurait se réssolldre que par la connais
sance des lois du lieu de son <lomici\e. L'acte 
de noloriélé <1ont parle I'article 70 n'a potlr 
objet que de constater le fait de la naissance du 
futur époux; il n'y a donc aucune :\nalogie 
entre les deux caso Sans donte il existe un 
moyen facile de supplécr :lU certificat d'apti
lude pl'cscrit par la circlllaire ministérielle du 
4 mars 1831 ; e'est la }H'oduction des loís du 
pays éLl'angel' OH une aLlcstalion de jUl'iscon
sultes versés daus la conllaissance de ces lois. 
l\bis la nature des clloses s'oppose a ce'que le 
certificat d'aptitude soit remplacé par;]a décla
ration de sept illdividus pris indisLinctement 
dans toutes les classcs des citoycnset étrangers 
a l'étude des lois. C'est ccpendant par des dé
c1arations de celle del'lliel'c catégol'ie que 
s'exécute, dans la pl'3tiquc, la IcUre de ~l. le 
proclll'eur du roi. Des 101'5 l'éll'3llger a la faci
lité de s'alrl'anchir de lOUles les prolJihilions, 
de lous les elllpechemcllls que la loi de son pays 
oppose au mariage par lui projeté, pOllrvu 
qn'il trouve en France scpt individus qui, dans 
l'ignol'anee des lois, ne croient pas llIal agii' 
en répétant devant un juge de paix le récit 
quc l'étrangel' leul' a fait de sa posiLion; et 
c'est la ce qui al'rive lous les jours (2). Je 

el de l'cnrcyisl/'eJJlent, lome X, pnge 2~:!. 
(':n 1I est ¡¡yéré qu'il s'est étahli, a Paris, des 



me hornerai:t citer quelql1cs-lIl1cs des rspeces 
I!olll j'ai cu les pieces elltre les 11Iaills. Dal\~ un 
acte de llolOl'i¡:¡é, r(,~~1I le 2 1ll:1rs Hl11 :'\ la 
jllslice de paíx dn 3e al'/'Ofldis~~e/1lcllt, sept 
h;lbil:1I:1S de 1>;I/'i . .;. :lpparlcll:lIlt :1 la classc des 
;,nis;lIl:i. olll décLlré <¡lit! Fi'!~déric R:uer, 
0:1\'1';('1' la i 11('11 l' , né ü :\ellchúlel en SlIisse, 
el Élis:dJelh Fréd(: .. iqlle SchOOl, lll~e:\ Usin
::';CIl. duché de ~,\S~:tll, SOllt dans l'illlpOS
sibililé de représl'IlICI' leul's acles de Ilais-

t'allce, les acles de conselllcmcnt des pc!'e et 
mere, les aclrs de ¡J(:d's des ;¡¡·culs el alcllles, 
enfin le ceni{icaL d'aptilnde exigl~ par 1\1. le 
~~:ilde des SC(;:\IIX, « :JLlendu que les :tlllorilés 
(( ¡oc,des de lell!' pays rcfusent oc déli\Tel' 
« :llIX llationalJx les actes Ilé<.:essaires pOUl' 

fOlltl'acler lIl:lriage en pays élranger, a(jn 
« d'évit('!' 1'¡:llligralion. » Par jllgelllellL du 
'10 lIlal'S 11-)41 , k uilHlnal, -[ re <.:halllbre , p!'O
llol1º:mt en ('hamhre de cOllscil, a homologué 
Jedil :lcte pOli l' ell'e exéculé ~ui\'ant ~a forme 
el lenclI!', el lenir lieu allxdits Jean-FJ'(~déric 
Baue!' el Élisabeth-Flédériqlle Schoot, d'actes 
de naissance, d'actes de cOllscntement des pcre 
el mere, el de certificat d'aptiLUde, a l'efTct 
seulellJent de pOll\·oil' conll'actermal'iage. D6j;1, 
en ,j 83;), IIcnl'i Gcyel' de SchwarzLourg , ell 
Saxe, avail obtellu un jugemellt d:lIls le mcme 
sens; il en e\iste un aulre de ,1 g.W, au profit 
tI'un jelllle Bavarois, el un allll'c, de 1841 , 
;tU proHt dll IJOll1lllé Yossler, \Vurlelllbel'geo¡s. 
:\'ous ayons déj:'\ ('ait cOllllaitre, au n° 10, que 
les loís de ces deux roy:wlIles défendellt allx 
}'(~gllicoles, a peine de Ilullité, de contraclel' 
m:1riage a l'étl'angel' s:ws perrnission du gou
'·emelllent, et il est a notre connaissance que 
les autorités locales refusent l'expédilioll des 
:\ctes tIc lIaissance el la légalisation des acles 
de conscnlClllCllt des perc et mere, IOI'sque la 
pcrm issiol1 req 11 ise I\'a pas élé oblelllle. 

Oll le VOil, I'inslruclioll de M. le procureur 
du roi prús le tribllnal dc la Seine a aggl'avé 
le llIal, S:lIlS écarLer aucllnc des vél'iLables dif-

cntrcjlrises qlli procurcnt allX étrangers YOIII:mt 

conLral'lcr mariíl[!e, des lémoius a !'c!Tet de Ilasser 
les actes de nuloriété donL il s'agit. 

AHCIIlVES. ~- T. IV, G" LJYIUI~O\". 

37:'; 

ficu!tés. A la \érité, elle a rcndu plus faeiles 
les Illariages des élrallgcI's résidant ell Frallce; 
lIlais pl'otége-t-clie les véritables intéreLs des 
panies, et particuliercment des Fran';:lis quí 
s'unisscnl :\ des éLl'allgcrs? 11 faut bien reeon
Ilaitre r¡ne Ilon. Les ullioliS conlraclées sous la 
[oi de selllblaLlcs J'II!!l'lllellts ¡j'hollJo!oflatioll 

<tJ n 

ne constilllcnl qu'UTl sillllllacrc de Illal'iage, 
dans tous les cas 01'1 les lois dt~ la palrie du 
conjoint élrangel' étahlisscnt des J\1l~liLés in
COIlI1UCS dans la législalioll fl'all~aise, ou lors
'lile l'acte de notol'iéLé g:mle le silellce sur une 
Ilullilé I'CCOlinue par le Code fran¡;ais ( pat' 

exempie la parellLé au degré prohihé ), ou enfill 
lorsque I'acte de notoriété éllOl1Q:lnt le rait de 
I'abscllce du COllsclItelllent des pere et mere, 
ainsi que cela est arriré dans I'csl'ccc citée 
ti-dessils (~lffa ire Da nel), le j ugcmen 1 ti 'jIOIHO

logalioll prélend suppléer a l'aLsence de celle 
condilion essenlielle. Cenes, et surtont dans les 
p:;ys élrangers, les lrilJUnaux nc regal'deront pas 
ces Ilullilés comme Ollyertes Ü I'avance pal' les 
jugemcIlls d' llOfIlologalioll; ils mainlielldrollt 
le principe que la loi personnelle suit I'individu 
en pays élranger. 

l}'ailleurs, dans la plupart des eas, les faits 
se sonl pas~és ell pays étranger et IIC pellvent 
dOllc ras etre :'t la connaissallce des témoins 
Oll dt~dal'ants parisiens. CeHe circonstance 
seu le, f'l abslr:\ction faite de la queslion de 
droit, devrait faire refuser foi aux actes de 
notol'iéu) dont il s'agit. D'apl'cs le texte de 
l'al'ticle 72, l'homologalion lIe doit p:.¡s elre 
une simple formule : iI apparLienL :m juge 
d'appl'éeier le degré de créallce que méritcnt 
les déclaralions conLenues allx actes de 110-

toriélé. 
11 fallL donc reconnailre que l'illstructioll de 

M. le pl'ocul'eUl' ou roi de Paris s'écarle des 
principes du droit J el que, dans !'application, 
elle entra ¡ne les pI us gra ves incolI véllients ; 
des 10l'S il y a nécessité urgente d'abandonnel' 
celle fallsse roulc, et d'adopter les mesures que 
nons avons illdiquées supra, ü la /In du nO 12. 

14. Ilnous restea parlerd'une aulre illstrnc
lion lllinistéI'icllc, uniqucmcnt rclalivc aux 
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mariagcs quc les sujets du roi de Saruaigne 
se proposent de contracler en Frallce. 

Dne lettrc de M. le garde des sceaux, en 
date du 12 décembre 1831, a M. le procurenr 
du roí prcs le tribunal civil de la Seinc, repro
duite dans une circlllaire de ce rnagistl'at, adres
sée aux maires du département (1), décbre que 
( le cenificat exigé pal' la circulaire dll 4 mars 
( 1831 est sans objel a l'égal'cl des sujets du 
( roi de Sar,laigne, suivant la législation qui 
( les régit. D 1\1. le garde des sceaux ajoule 
que « les mariages des Sardes, pour elre vala
« bles, doivent etre autorisés par le droit 
i ('anonique, et de plus célébrés dans tOUles 
« les formaliLés du culle <Ju'ils professent; 
( mais quc, comrne la loí franQaise ne permet 
« pas que le mariage reIigieux précede le 
« mariage civil, il suffira désorlllais, a régard 
« des sujels sardes qui désireraient se marier, 
« de constater lenr capacité légale (\'apres le 
« droit canoniqlle, et de prévcnir en Ollll'C 
11 les futurs des cOllditions requises par la 
, \églsh\\on ~\\'',\n¡;~\'\~. )) C~\\~ k\\\'~ \\(m,:; 
sllUael'e deux observalions : la l))'emiel'e, c'est 

~~ 

qu'elle rcnferme \lile cOlltradiction en décla-
rant, d'lIlle part, inutile le certifical exigé par 
la circulairc du 4 mars 1831, lorsque, d'aulre 
parl, elle prescrit cependant de cOllsl.ater la 
capacité légale t!'apres le droit canonique, 
cOlIstatation qui était I'unique but du certifi
c:Jt : la seconde, que la lettre de M. le garde 
des sceallX charge les m:1ires franc;ais de pré
venir les fllLUI's époux des conditions requises 
par la législation étrangere (sarde), sans faire 
connallre :'1 ces officiel's publics quelles sont ces 
conditions (2). 

1~. La disposilion fil1:1le de la circulaire 
minislél'ielle uu 4 rnars 1831 , reproduiL une 
décision du comité de législalioll du conseil 
d'État, en date dll 20 décembre1823. CeLLe 
dispositioll HOUS parail olTrir une saine inter
prélation de l'arl.icle 167 du Codeo 

f{ Les étrangers majeurs, dit la circulaire, 

(1) JOlll'nal des notaú'es et des avocats, et 
_tIémorial du notal'iat et de l'enregistrement, 
fiUl eudroits cit~s pluS haut. 

qui n'out pas aeqnis de domicile en France 
« par une résidence de plus de six mois, sont 
c tcnlls de faire faire il Icut' dernier domicile 
« a l'élranger. les publications préalables a la 
« célébratioll de leur mariage. Ces publica
( tiolls doivent avoil' lieu suivant les formes 
\[ usitées dans chaque pays, el lellr accomplis
« semcnt doit ctre conslaté par un acte émané 
q des :lutoriLés locales. » 

Les dispo~itions exceptionnelles eles ani
eles 70 el 71 du Code civil n'autor'isent point 
3 faire la preuve d'une résidence de plus de
six mois par la voic eI'un acle de lIotoriélé; 
cependanl, dans lous les acles de nOlOriélé que 
1I0US avons eus cntre les llIains, le raíL J'UllC 

l'ésidence des futurs époux en Frallce, depuis 
plus de six mois, élait menlionné, eL les ma
riages ont élé célébrés en suite de cetle énon
cialion. En fail 011 pellt done éludcr et on élude 
la sage disposÍLion de la circulairc ministérÍelle; 
on conllait les facililés lrop tIrandcs qui sont 
offerLes a la contractalÍon des I1l3riages de per
o¡:,\)\\\H~':; é\\''d\\gh'es, d~\\\s le \'e'6'S()\'\. \.\u \.\'i.hu\\~\l 

de la Seine. 
16. Apl'l3S avoil' cxposé I'élat de la législa

lion franc;aise en m~lliere de mal'iages, contrac.
léEi a I'étrangcr par des Frallc;ais ou par des 
élrangers ell France, I1011S arrivons aux lois 
des Élats éLrangcrs. 

17. Les législalions étrangeres, en maLÍere 
de mariage, se divisenl en dcux classes: celles 
qlli ont adopté le Code civil fl'anc;aÍs, soit 
comme texte, soÍL cornme modele, el celles 
qui ont une sourcc entierement différenle. 
Dans la prerniere eIasse se trouvenL la Belgi
que, la rive gauche dll Rhin. le duché tIe 
Berg , le royaume des Pays-Bas, le grand
duché de Bade, le I'oyaulllc des Deux-Sicilcs 
el 1'1Ie de HaIti ; la seconde classe se compose 
des autres p:Jys de I'Eulope. 

Avara d'arriver au tableau cornparaLif de 
ces diverses législatiolls , nous ferons plusieul's 
observations sur quelques-unes tI'entre elles. 

(2) On lrouvera ces condilions dans le tabienu 
comparatif ci-npres. 
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i 8. La Belgique eL la rive gauche duRhin fJi
saient pnrlie illtégrnnle de la Franee au moment 
de la pl'omulgation <111 Codc civil. Plus t:ud, 
cn 18-10, ce Codc obtint foree de loi d:lflS 

les pays eOfllpO:-iant :lujoul'lJ'hlli le 1'0 ya U IllC des 
Pays-Has: ce meme Code fu L promulgué dalls 
le duché de Berr¡. Ces divcrs I'ays conservent, 
ju!-.qll':\ cc jour, ceHe Illcme loi, a I'cxception 
Ju royaume des Pays-llas, qui a olHenu un 
nouveau Coue civil, exéculoire a parlir du 

( 1 er oclohre 1858, EII ce qlli COllcel'lle le 
mal'iage, ce Code differe peu de celui de la 
Fraflcc (1). 

1 D. Le Coue civil de la répllhlique d'Ha'iti 
est calqué sU!' celui de la Frallce: il a éLé 
promulgué le 27 mars '182a, 

20. Le Code civil f/'all<¡ais a élé adoplé 
comme loi dans le grand-duché de Bade, 
enr809. Cepcndant le litre du llIariage a subi 
plusieurs modilicaliolls, partie au momenl de 
la prolllulgatIOIl du Code, parLie ¡bus les 
années postéricllres. Un décret grand-ducal, 
en daLe du 15 juilletl807, composé de 
i2 articles Oll par:lgraph~s, avait réglé d'ulle 
lIJan ¡ere Ull iforllle tOIl 1 ce q u i cOllcerne le 
mariage elle divorce. Parmi les addi I iOlls faites 
an Coue lors de sa proIllulgaLion daus le grand
duché, on lrollve la disposilion suivnnle 
pbcée ú !a sllile de l'art. 511: IJ. Le rcglemenL 
« matrimolJial de 1807 est mainlenu dans 
« toules ses dispolisions qui peuvent se con-

cilicr ayec celles du présenl Codeo 11 con
~ sen-era d'aillclIrs 5a force légale en lout ce 
1 gui con cerne la poliee .admillislralive . .Il 

Dile ordollnanee iulerprélative, en dale du 
29 octobre 1810, a déclal'é que la police adllli
nistrali\'c embrasse tout ce qui regarde 1 la 
( cOllelusion du rn:ll'iage, et, par suite, les 
Ir prohibilions du llIariage.» De la résulle 
que le rcglclllent de ,1807 fait encore la loi de 
la maticre en ce qui coneel'l1e les prohibitions 
ou mariage el les fO/'lIlalilés relatives :l sa 
eélébralion : pour tout le reste, les d isposi-

(1) V. la RevUI: étrangere et {ran0aise, t. V, 
p.639 el no:>. 

tions du Code civil sonl applicables. La diffé
rence la plus imporLante entre le l'eglcment 
de 1807 et la législalion fran<¡aise , c'est qu'en 
Rule le minisLre du culLe esl en mcme Lemps 
()meier de I'élat civil, el qu'il uníl les époux 
a la fois au 110m de la loi civile et par la Léné
<lidion sacramenlale. 

21. Le Code des Deux-Siciles de 1819 est 
calqué sur le Code fl'an<,;ais, lIIais il en differe, 
sous plusieurs rapports, dans la matiere du 
mal'iage. 11 fait mal'cher de front les lois 
civiles et les lois ecclésiastiques. D'une part 
(anicle Gi), le mariage ne peut elre célébl'é 
)(;galement qu'en face de I'Église, suivant les 
formes prescrites par le concile de Trente. 
D'autre p:\I'L, le mariage doit, oulre les publi
calions railes it l'église, etre précédé d'une 

• pllLlication affichée a la maison comlllune du 
licu du domicile de chacun des futurs époux 
(art. 68); les parties pl'ésenteront au mail'e de 
la cornmune du domicile de la future épouse 
leurs actes de naissance ou les aCles de noto
riété dument hOlUologués qui les remplacent , 
ainsi que l'acle du consenlemenL des ascen
danlS ou dll conseil de famille. (Arlo 72-i6.) 
Elles feront devant le maire dll domicile de 
l'une d'elles (art. 1 i~) et dans les formes 
prescriles par les art. i5 et 76 du Colle fran
<¡ais, la promesse de célébrer le Illariage en 
face de l'Église. (Art. i7 el 79.) SUI' I'exhihition 
de cet acle, le curé procédera a la célébration 
d 1I mariage , apres l' accomplissellleIl t des con
ditions pl'escriLes par la loi canonique. (Art. 80 
et 8'1.) E!l ce q ui concerne les qualiLés el con
diLions requises pour la validiLé dll mariagc , 
le Code des Deux-Si<.:ilcs (art. 132 a 174) 
rCllferme des dispositiolls ana!ogues á eelles 
des arto 144 a 164 du Code fran<¡ais, mais 
en déclaranl (:1rt. '150 el 1 ~ 1) que ces dispo
si tiolls ne se ra pportcnl q u 'aux cífels civils d ti 
mariage, el que le légi::;:atcul' laisse intacls les 
devoirs imposés par la religion , et lI'cnlend y 
appol'ter aucun challgcmenl. D'ou il suil que, 
dans tous les cas vú la loi ecclésiastique élablit 
des conditions plus I'igoureuses que la loi civile, 
les I)JI'líes, pour arrivcl' a la hénédíction IIUp-
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tiale qui, seulc I consli!ue le mariage légal, 
sont tellues de rcmplil' toutes les prcscriptions 
de I'Église. 

22, Royaume de Sardaigne. A la différcnce 
dll Code des Deux-Siciles, le Code sarde 
de 1837 ne fait point, en lll:1tiere de m:lfiat;e, 
marcher de fronlles lois ciúles elles lois ecclé
siastiqucs. 11 se bol'O{~ (ar!. '108) :\ renYoyer a 
ces dernieres, salls en l'Cprodllire les disposi
tions. NOlls donnerolls l'analyse dc ces dispo
sitions dans le talJlcau comparatif. Dll resle , 
les dispositiolls OU Code el le rell\'oi anx lois 
ccclésiastiques ne sont relatifs gu'allx sujelS 
caLholiques; les fian<;aillcs ct mariages entre 
personncs qui professcnt \In des cultes chré
tiens non calholir¡ucs, Oll entre jllifs, sont 
soumis a des uS:lges eL róglelllents spéciaux. 
(Art. J 08 et 100.) COlIlmc le Ilombre des sujeLS 
sarues non calholiques n' est pas considérable, 
nous nOlls dispenserons d'analysel' ccs uSilges 
et reglements. 

23. Autriche. Le Code civil de ,1811 est 
con«.;u dans un ~ysleHle enlicremellt ditférent 
de celui du Code fran«.;ais; le ministre dll 
elllte est en meme temps ofIlcicr de l'étaL ei"il. 
Ce Code régit touLcs les provinces composant 
la mon:uchie allll'iehielllle, a l'exccPlion de 
la llongrie, de I:í Croalie, de I'Esclatonie et 
de la l'ransylvam'e (1). Nous ind iql1et'ons les 
dispositions spéciales en ,'igueur dans le 
royaume de Hongrie et qui s'écarlent de eelles 
du Code civil d'Aulriche (2). 

24. Prusse. Le Code général ne conslilue 
qu'un droit subsidiaire applicable dans les cas 
ou les lois, coutumes el slaluls en vlgueur 

(1) Winiwarter, ex posé systémalique el COIO

menlaire du droit civil autrichien ( Das rester
reichische bürgerliche Recht, syslcmaLÍsch dar
Bes/ellt und erlautel't)) t. J, p. 31. 

(2) Publicatioll de la ehallcellerie de la conr du 
18 aoút -18;)1. 'Viniwarter, Manuel des lois autri
chiennes en matiere j udiciaire et d'admiuistration, 
{lui se rapportent au Co(k civil ( Handbuch der 
Justiz und polifischen Cese!:;;:; ... lee/che sich 

au! das ... burgerliche Geselzúuchbe::ichen), t. 1, 
p. 122. Iiccvy, E!ementrt jU1'isfirndentií1' hunga-
1'lc((', p. 57 et slIiv, 

dans les difl'érentes provinces, ne renfcrmcnt 
pas de disposition explicite (3). A I'égnrd de 
certaincs provillces, l'applicatioil des partics 
du Code général relaLi\'es an mariage (parl. 11, 
tit. 1 , JJ , In), a mcme étt~ complétrmellt SllS
pClld!le.Tel eSL le cas pOUI' le duché de 'Vest
ph;d¡(~ , la pl'incip:lllt(; de Siegen, les bailli:';2;('S 
de BUl'bach eL de NeucnkirchclI , et les :\!lciclls 

COlllLé~ de \Vitgc¡lsteir~- \V;l;!,c:lslcin el. 'YIl
gcns[cill-Ber!ehurg (4). Hans ces provinccs. 
la Illaticl'e cst régie par le droit COIl1HIUIl de 
L\llemagne (;5). Ce dCf'llic[' droit a (~galcllleilt 
conscné rorce de loi dans les pariies de lí'rri
toil'e sitllt~es sur la ,'ive <Imite du Hllill, oú les 
aull'es dispositíons <lu Code géllér:11 II'Ollt pas 

élÓ introdíliles, par exemple dall'; les localilés 
cédées par le Nassau en 1814 et faisant 

• anricnllement panie des électorals de Treves 
el de Colognc. 

25. Baviére. Les disposilions du Code civil 
de 1756 onL été dé\'eloppées eL modifiées par 
plusienrs ordonllances po~térielll'es, donL nOll~ 
f(~I'OIlS Illcntion dans le taoleau compal'atif. DIl 
re~le , il est nécess:lire de fairc remarquer que 
le Code bavarois ne régit pas toutes les pl'O~ 

vinces qui composenL :wjou rtl'hui ce royalllllc : 
dans plllsieurs localités, le eoue prllssien est 
encor8 en viguel!r; dans d'autres, le droit 
cornmun allemanu, Ol! des lois ou COlllUJIlCS 
spéciales (6). 

26. lVurtcmúerg. Cc royallrllc ne pnsscde 
pas de Code civil: il l'st J'(:gi, en malicl'e de 
mariages, par d'anciellllcs coutUIllCS d des lois 
spéciales donL 1l01lS donnel'olls l'analyse (7). 

27. Royawne de Saxe. A défant U'lIl1 Cúdc 

(3) r. la ReNte étran[JCre et franQaisc, t. IV. 
p.419. 

(4) Ordonnance royalc dn 21 juin 1825. Bulle-· 
tin des Lois ( Geset::sarnmlul1[j ), 18:25, p. 1~)3. 

Cí) V. la Revlle. t. V, p.WJ el 4:20. 
lG) V. Statistiquc du royaurnc de naviere, rela

tivcment a l'applieation des lois civiles concernant 
le fond dll droit, el ú "exclusion de la navi(\re 
rhéllil!le ( S/atisti('!.: des Hwnigreichs Buyern, 
in Be.:;;ielwrlg ({/I{ materie/ce bw'gcrliche Ge
sel::e, etc.). pilr 1\1. Jaeck, 2" cd. Erlallgcn, 1:-;:!!1. 

(í') Cc·t!e nl):dys~ es! (''(traite dl's dell'( ouvra:.;r, 
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civil (-1) qlli rellllls~e les disposilions It\gisla
ti\'ci: en \'igucur Sil l' le m:lI'iage, 1I0llS les 
;I\'OI1S exlrailes d'ul) O!l\Tagc étclldu eOlllcnallt 
l' exposilion g'aisollllée du dloil civil de ce 

royaurne (2). 
28. Halls les I~lals allcmallds dll !'ccond et 

iroísiell/e ol'dl'e, (Jui /le p()S~Cdellt pas de 
• 

IJg~s¡;¡(i()n cOlilplele en maliere de lIIariage, 
eclle llllioll se fOl'llle toujollrs sous les anspices 
de 1'I;~g!ise, el OH lI'adlllel pas la dislinelioll 
entre le lIIariagc civil elle mariage religieux; 

, la l'o¡lltlatioll calholiqlle demcure soulIli:-;e aux 
\ dispositiolls dll droiL callonilpw, que IIOIIS ex

poselolls au lIJot « Sanlaigne; ). la poplllaLíoll 
protestallte esl régie par les 1I}(~lIleS disposi
iiollS, SOIlS les IIlodifications qui y Ollt élé ap

Jlortées, soit par des lois posilives spéciales, 
soit par les Opilliolls des auLeul's el la juris
prudellce d(!s Il'ihunaux. Les allLelll'S el les 
!riIJlIJl~lUx Ollt trll voir, dans cCl'laincs dispo
:siliolls dll dl'oiL C:lIlOllifJuc, des :ltleillles a la 
liberté de la cOl\sci('llce, 011 a la lihcl'l~ Il:\LlJ

!'elle, ou allx <ll'oilS légilifllcs de I'holl1l11c (3). 
En cOnS(:qlwllcc, il s'est formé \111 COl'pS de 
doctrinc c()!Ilposé des di:-;posilio!ls dn dl'oil 
c:lllonil/llc Il(JII 1Il0diliécs el des Illodiíicaliolls 
S;\ll(;(iOllllées p:ll' k!·; :wleul's OH par unc jUl'is
prudente ulli¡'ol'lllC; c'est cc COlpS de doctrinc 

suivants: 1° Heclleil dcs lois civiles des 'Vnr!ern~ 
~)ergeois (])ie lJll/'Ucrlichcn Gesct:c da JVur
temberucr), impri!llé a Ha'l, en Jli-W, parto 1, 
~§ ti el suiv. ::.;" Malluel du droit IJriv(~ du \Vur
lcfllbcrg ( 1/ a /Ulbuch des lVw'tembcrg isclu3Il P ri
"a lrcc/¡(s ), pa r ;\1. de \Veishaar, t. 1, §§ J:-l, 
11 ;-'-1 ~3 et 1 ;;;:)-1 ;);'. 

i J) Un projet de COllc rivil s'élaborc en ce mo· 
mCIlt. V. la Rcvue étrangere el {¡'anvailc I 1. V 1I, 
p. G8iJ. 

(2) Manucl du droit civil en vigu(,llr dans le 
royaulIle de Saxe (ll:wdfllleh des lln jíWJlig
"l'icJ/I~ Sachsen geltenden civil rechls ), \lar 
,1. Ctlrtius. 

(0) Principes dn droit ecclCsiastiquc ( (;nmd·· 
sact::e des llirchenrcchts). pa¡-11. Eichhorn, t. H, 
p. 301 et 30~. B()dllllCr, Jll~ ecc!esias!iczult ¡n>o· 

!('s(ulltiwlt, passilll. 1\1. 1\!illermaier, PriliCipl's 
.lll droit privó allcmand ( Gril/ldsact::.c des deuto 
\I,'/wn Priualrcchts;, 8 :jjl. 

(ju'on appelle le droit comfllUIl ecclésiasliquc 
pI'Olc:sl:IIIL (4). Ce dl'oit comrnlln forme la regle 
dans IOUS les pays pl'OtestanlS, a quelques 
légcl'es modifications 1)I'es, inll'odlliles, dans 
ehaculI d'ClIX, par dcs disposiLions ié¡;islalives. 
Ainsi, par excmplc, ce dl'oit COmlllll!1 admet 
des dispenscs de mariage d:\IIs loas les cas 
de parclllé, hors la I'gnc direclc el les rrcres 
el swars légitilllcS el natllrels (5), et, dans les 
cas d'alliallce, hors la ligne direele (G). 
L'adoption n'apportc UII el\lllt~chclllelll <¡u'elllre 
l'adopLant el l'adopLé , el entre eeltli-ci elles 
[lgaaLs du premiel', lanl (lile Sllbsistq I'adop
lion (7); la pal'cnLé spirituelle (par le Laplemc 
cL la co¡dinll:ttion) n'est "as rccOllllue (8), cLC. 
Par cO:llre, le dl'oit COlllll1Un ecclésiasLiquc 
pl'oLeslalll rt'gal'de le d0bllL de cOllsenlement 
du l)('~re COlllillC un clllpechcmcnl dil'im:lnt 
pendallt lOllle la dnrée de la pllissance pa
ternelle (0). Par r:lppOl't {1 (I'aulrcs pO'iIlLS, 
les auteul'S eL la jurisprudellce He sont pas 
parvclll1'i ;\ étal)lil' des regles gélléralemcnt 
l'econllUcs : par exemplc, Sllr les peines ú 

pronollccr p0Ut' illobserraLioll de I'année de 
dellil (JO), sllr la prohílJilion t!u llIariagc enlre 
le LlIlclll' el la plIpille ClIlpl'lIlllée au dl'oit ro~ 
lila ir! (11); 2° 1~1l tl'{~ dllÚiclls el j II ifs( 1 '1): 3° pOlll' 
cause d'adllllt:~re (13). ,\ ccL é¡;ard. dan'i 

(4) M. Eichhorn; ¡bid, p. 310. - Aulr('fois ce 
droil comrnun régissait aussi les autres pays allc
mands non ctltholiqllCS. tcls que la l'russe, la 
Saxe, le 'YurtcllIbcrg, qui possedent uujourd'blli 
chacan une lég;slalioIl spéciale sur la maticre. Le 
droit commun y forme encore In loi slIbsidiail'c, ü 
Illquellc 011 a rccours en cas d'insulTIsance des loís 
posiliYcs. 

(J) M. Eichhorn, ¡Mil., [l. 403 el '.04, 
;(5) ¡{¡[{l., p. 41J cl 417. 
(7) ¡bid., p. 4:20 ct·í~l. Uoehmcr. lib. IV, 

tit. XH, §L 
(8) i\I. EiclJhorn, (l. 4~-2. 

t.tJ: lbid., p. 370. 
:: 10) ¡bid., (l .. 1::2J. e lud~, ComIllPul:lir¡> des Pan 

dedes ([land. commelltal', el c.); \. X Xl Y ,p. '\ B/. 
( 11) 1\1. EIChhol'lI, p.l :W. Pu ¡renuorlr, u!Jsc l'fa

tiones, t. JI, oDs. tH, § 13. 
(i~)l\I. EiddlOfII. p. 3till . 
( I ;¡' 1 ú id., p. ;; /7 , 
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chaque pays, on suit des regles particulieres. 
Le droit commun protestant régit, par 

exemple, le royaume de Hanovre, a J'excep
tion de la Frise occidentale, des pays de Lin
gen el d'Eichsfeld , oú le Code prussien a con
scrvé force de loi , el oc quelques autres loca
lités ou d'anciens reglemenlS ont élabli des 
prescriptiolls spécia les rcla ti ves a llX tlanca i 1-
les (1). 

L' électorat de Hesse est également régi par le 
droit commun (2); plusieurs ordonnances rell
dues a une époque récenLe sont venues le com
pléter. Nous les citerolls dans le courant de 
ce travail. 

II en est de meme dans le grand-duché de 
Hesse. 

Pour éviter de donner an tableau comparatif 
une élenduc qui dépasse les proportions d'ar
lieles de revue , !lons n'y avons pas eompris 
nos nOliccs concern::\IlL lous les ÉLats allemands 
du troisiemc (mire, ainsi que les cantons 
SUlsses. 

29. Espagne. Les dispositions du droiL es
pagnol en celte maLiere ont éLé emprunLées 
au droit canonir¡lIc : les lois civiles ont seule
lIJent ajolllé quelques cllIpechcmenls, ainsi que 
J'ubligalion de prclldre le cOlIsentement des 
ascelldallls (3). 

30. Le Porlugalll'a pas non plus de Cocle 
civil; I'ohservation faite par rapport a I'Espagne 
esl égalemenL applicable :lU POl'tllg:d (4). 

Angleterre. Alljourd'hui, en maLierc ele 
mariage, peu de points demcurent sous I'elll-

(1) SchlegeJ, Droit ecclésiastique de I'électorat 
de Hanoue (ChuJ'hannoverisches KirchenJ'ec/¿(), 
t. III, p. 187 et suiv. 

(2) Ledde;hose, Droit ecclésiastique de l' éleclo
rat de Uesse ( Kurhessisches Kirchenrecht), pu
blié par M. PfeitTer; l\Iarbourg, 1821-

(3) Exposé d u droit de J' Espagne ( 1 !lustracion 
del derecho de ESjJana), par don Juan Sala. 
Paris, 1837; t. 1, p. 44 el suiv. 

(4) lUel'o-Freire. lnslituliones iuris civilis 
lusitani, lib. 11, tito V. 

(5) Manuel des lois de I'Angleterre, de l'Écosse 
et de I'ancienne Bome (Compendium of lhe la les 
(lf ElI[Jland. Scot!aw/ and ancienl ROlJlc). 

pire du droit commun : presque tout a élé réglé 
par des sLatuts (Iois) qui, ponr la plup:ut, 
datent e1'une époque récente. La céléoraLion 
dll mariagc est 1111 acte religieux, sur 1t~(IlIel 
rependanL I'aulorité civile exel'cc une slIrveil
lance active (0). 

32. L'Écosse possede des lois plus ancienllcs 
sur la maticre : le mariage cst regardé comine 
un contrat civil entre les parlies, el il peut 
eLre valablelllellt conclu sans I'intervention de 
l'alltorité ecclésiastique (6). 

33. En Danemarlc, le Code de ChréLien V 
(de 1683), appelé Danske-Low, liv. lB, "
cllJp. XVI, est la loi dc la lIlaLiere. La loi ne 
reconnalt d'autl'c rnariage que cclui céléhré a 
l'église par le ministre du culle (7). 

La Norwége est régie par le Code de 1678, 
qui conLient, livre IlI, chapo XVIII, des disposi
tiolls idenliques a ceHes du liv. IlI, chapo XVI, 

du Corle danois. C'esL pourquoi IlOllS réullirons 
ensemble, dans le tablean comparatif, ce qui 
regarde ces dcnx royaumes, en nous oornallt 
a citer les di~positions dn Code danois. 

3-4. Les duehés de Schleswig el de lIolstein 
fonl parlie, :1 la fois, des possessions dll roi 
de Danemark et de la cOllfédération gcrrnani
que (8); ¡Is /le sont pas régis par le Code da
nois, mais par le droit COlll 111 1I11 de I'Allcmagne 
eL par différclltes ordonn:lIIces royales. Nous 
ferons usage d'ull ollvrage qlli conticnt l'expo
sition mélhodique du droit civil des deux dll
chés (9), 

3t). Suede. Le Corle de 1734, litre du 

parto 1, du mariage i par 1\1. Logan, page 2 ct 
suivantes. 

(6) lbid., p. 171 et suiv. 
(7) D'apres une loi danoise, clu 29 mars HH4, 

~ ü, les mariages des juifs sonl soumis nux lois 
générales du royaume. V. l'ouvrage de Heine
mann, cité infra, v'} Prusse. 

(8) V. la Revue franl;a¡-se et étrangere, t. I1I, 
p. 2 et slliv. 

(9) Manuel du droit privé des duchés de 
Sehleswig et de Holstein (Lehrbtlch des Priva· 
trechts in den Herz.ogthümefn Schleswig und 
Holstein), par IU. Pnulsen, profcsseur de droit;) 
I{¡pl, 
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J.l1ariage, chapilrc 1, es' la loi de la maticre. 
Aux termes de ce Colle, comme en Danemark 
et en Norwége, le ministre du clllte exerce en 
meme lemps les fOIlctiolls d'officiel' de I'élat 
civil. 

30. Russie. Le Digcsle (SL'od) subordollllc 
10lls les ctTets du lI1ariage a I'union religieuse 
d~' épollx; dalls lrois chapilres ditTérents il s'oc
(:llP~: 1u des mariages enlre personnes profes
sanV la religioll gréco-rnsse; 2° des mariages 

\ des personnes appal'tenant aux aulres commtl-

l
' nions chrélienl1es, SO~l ~nlre e,lles, soit av:c des 
" personncs de la rehglOn greco-russe ; <)0 des 

mari:lges des individlls nOIl chréliens, soil 
entre eu:\:. soit a ve e.; des chréliens. Les mariagcs 
des chrétiens sont nécessairelllent céléhrés par 
le minislre du culle (1). 

37. Dans le cours de ce travail , nous illdi
{IUOIlS tous les clIlpcchemenls de mariage, 
soit dirirnallls. soit simplemcllt prohihilifs, 
qui se lrollvent élahlis par les diverses législa
liolls. NOlls lI'a\'olls pas éllOIlCé, a pro pos de 
chacun d'eux, s'il est dirilllant ou prohibitif. 
e'est qu'il Ile s'agit, dans ceUe publicalion, 
que d'cxposcr la marehe a suivre ponr arriver 
;'¡ 1I11 llIariage régulier: l'examen des cas de 
Bullité, soil aosolue I sOlt relalive, exigerait 
un travail encure plus ótendu. 

S l. Age I'elluis ¡¡Otll' contractel' mariage. 

En France dans les pays détachés de le, 
France en HH4 el 18 W, dans le duché de Berg 
et en Bclgique (ar!. 144), en Ha'iti (art. '133) 
- J 8 ;1115 réyolus pour I'holllllle, H> ans révolus 
pum la femme. 

Pays-Bas, 18 :ms révolus pOllr l'homme, 
16 ans révo!us pour la fClIlllle. (Arlo 80.) 

(1) V. le Code civil de I'empire de Russie. tra
duit sur les éditions officie:les par un jurisconsulte 
russe (1'1. de 'Ihis); [lublié par 1\1. Victor Fouchcr. 
París, .Touberl, 1841 : lív, 1, tit. 1, du l11a
riage. 

(i) Cette filalion de I'age conslitue une prohi
bition, et est régie pa r le reülernent de 1807. 

(3) Cap.J, X. De despons. impub, (IV, 2.) 

Bade. 18 ans révolus pour l'homIlle. H, ans 
révolus pour la femllle. (Art 4) (2). 

Deux-Siciles. ,14 ans pom l'homme, 12 ans 
pour la femme. (Ar1. -152.) 

Sardaigne. Le droit canonique, qui fait la 
loi de la maticl'c, ne conliellt poilll de fixalioll 
positivc; iI parle (3) de l'ag(~ de la puberté, 
el de la les aulenrs (4) ont illféré qu'il a 
voulu s'en rapporler, en regle générale, au 
droit romain I qui fixe l'age de la puoerté 
a ,14 ans ponr les hornmes et ~l '12 ans pour les 
femrncs. Toutefois, le chapitre cité il. la note 
admel la validité du mariagc contracté a une 
épOtlUC antérieure, lorsqu'il a été suiri de la 
cohaoitation (5). 

Autriche. Voy. ci-apres, § ;) , ce qui scra 
dit tllI consentcment des pCI'C et IlH~re. 

Ifongrie. Entre caLholiqnes , 14 ans révolus 
potlr I'hOIllIllC, 12 ans ans révolus ponr la 
fernmc. A l'égard des illdividus professant la 
confession d'Augshourg, '18 ans révolus pour 
I'homme I 15 ans révolus pou!' la femUle : les 
préceptes de I.a confession helvétique exigent 
18 el 14 ans accuIIIplis (6). 

Prusse. 18 ans révolus pour l'homme, 
14 ans révolus pour la femll1e. (Part. H, lit. 1, 
§ 57.) 

Baviere. 14 ans révolus pom' I'holIlme, 
1.2 a.l1S révolus pour la femme.(ParL. I, chapo VI, 

§ 10.) 
Wurtemberg. 25 ans pour l'homrne. Une 

fernme agée de plus de 40 ans ne peuL 
épouser un homme ayant dix ans de Illoins 
qu'elle (7). 

Saxe. H~ ans révolus pour I'holllllle, 1 ~t alls 
révolus pOlll' la femmc. Un malldat royal du 
20 septemb,'e '1826 ;'atel'dit au clergé la béllé
dictioll du mariage d'ull hOlllllle au-~Iessous de 

(4) M. 'Valler, Manuel du droit eanonique 
(Lehrbuch des Kil'chenrechts, ele,). 8e édit. 
§ 291. Sauter, Fundamenta jUl'is ecclesiastici 
catholicorum, t. 11, § 720. 

(iJ) Ibid. 
(6) I{revy, p. 61 et suiv. D'aprcs I'auteur, ce(te 

disposition est conforme au droit canonique. 
(7) :\1, Mitlermaiel', § 37í, note L 



MAHL\.GES CONTIL\CTltS 

21 allS, l1Iais ~ans, allachcr la ll11liilé du , 
lllariage a la conlravent;o:l :1 eNte prollibition. 

llesse (Éleclol'at). 22 allS l'é\o]lIs )10m' 

l'holJ1\lle, 18 ans l'évolus pOIll' la femme. Des 
tlispenscs pcuvent clre accon.Iées par les ré
gences provinciales (1). 

lIesse (grand-tlllché). 2l ans révollls pour 
les deux sexes, :lllloins de dispcllses accordées 
par Ics :lutorilés administratives; le nwriage 
eSl !lul, si l'hofllmt~ a moins de 14 ans, la 
fcmme moillsde 12 (~). 

Espagne. 14 ans révolus pour 1'l101llmc, 
·12 allS révolus pour la fernme, s::lllf le cas oil 
la puissance virile se manifeslerail de IllGilIeure 
heure (3). 

Portltgal. La loi ne fixe poirtt d'age au
(lcssol1s duquel il est tléfelltlu de contracler 
mariage (4). 

Angleterre. 14 :ms pour l'homme, 12 ans 
pour la fcmme. La Ilullílé dll mariage cOlltracté 
avant cel áge pellt etrc tlcmandéc par chacllue 
(.les partics, aussitót ql1'clle aura atteint ce 
memc ;lgc de 14 ou 12 ans. La cohabitatioll 
postérieure a celle del'lliere épofjue renu nO!1 
l'ecevable la demande en nullité. La nullilé 
ll'esL ausollle fju'autant que l'une des parlies 
amaiL llIoins de 7 ans (5). 

1~cosse.14 ansrévoluspollrl'hornme, '12a1l5 
l'évolus pOli!' la femme (6). 

Danemark. 20 ans rérollls pOllr I'hornrnc, 
16 311S révolus ponr la femme. (Liv. lJI, 
dJa}). XVI, arl,. 5.) 

Norwégc. l\leme disposition. (Liv. 111, cha
pitre XVIII.) 

En Schlcs'toig eL H olslein il faUL avoi,' 
ODLcIIU, :1U préalaLle, la confirmalion reli
.,.iense (7). 
b 

SwJde. 21 ans révolus ponr i'hornme, 15 :lns 

(1) Ordonnunces des 6 février 182'2 el 4 janvier 
'183:2. 

(2) M. Bopp. p. 2~3, ::?::H el 416. M. Rühl, des 
Rapports matrimoniaux dans le grund-dllehé de 
Hesse (Die ehelichen Vel'haeltcllisse, cte.), p, 31, 
;)1) el 41. 

(;)) Sala. t. L p. ;)3, n. U. 
P) llello-l"reirc, lih. 1L ti! Y. S 1 J. 

révolus ponr la femme. (l'ilre du MariaJc , 
ch:\p. 1, arlo G.) 

RltSsie (a l'égard de lous les culles ehré
ticns). ,18 ans rt!vollls pOUt' I'holUme, 10 ans 
ré\'ollls pOli\' la femmc.(Tilre dnMariage, art. 2 
('L 50.) Nul ne pellL contracter rnal'iage s'jl est 
a¡;é ue 90 ans rérolus. (ArL. 3.) 

§ 2. Des dispenses d'á¡;e, . 
) 

Ces dispenses peuvenl etl'c accordécs par 
le roi, el! Franee (8), d:IIiS les pays délaehés 
crd 814 e t '1815, en Bel!Jiqllc (a 1'1. -t 4f», dall~~ 
les Pays-lJ([s (arL. gU); cn JÍatti, par le pré
sitlent. (Art. '133,) 

En Bade, le mal'iage TIC pClIl ell'C clld)l'l: 
:\vant l'age de 25 ans I'é\'olus ponr les bOllHlle,; 
el :\vanl J8 ans puur les fcmmcs, a ll10ins d(~ 

dispenses pl'éalaules oh LellllCS ti es a \1 Lori tós 
administralÍves; au sou\'er:lill seul appal'licllt 
le' ¡wu\'oir d'accorder des dispenses avant 
I'age de ~O ans pOUl'les hommcs eL de 14 pOli!' 
les Celllmes. 

JIongric. Les éveqllcs calholiques peuven& 
accof'ller des dispcnsc~. 

Prusse. Le tribunal dwrgé de veiller allx 
inLércls ti es mineurs peu l accol'der des d ispclIscs 
en fareur des fullIrs épOllX. TOllldois, le ma
riagc contraclé llloyennanL ces dio;penses peut 
elre auaqué par le mari dalls les six mois ü 
partir dujollr OÚ il allra accompli s:.\t:se :lilllée, 
(Addition au § 37.) 

lVurtemberg. Dile felllUle \le pClIl épouser 
sans dispense UII homme qui a 1.:2 ans de llloillS 
qu'el!c. 

lIesse. Voy. Si, 'v o IIessc (ÉlectoI'Jl) et 
Hcsse (gr:md-dlH:hé) . 

Sw]ae. Le roi peut accordcr des dispenses 

. (~)) Lognn. p. :5, 6, 7. 
(G) [bid., p. f 73. 
P) jI. PUlllscn, §121, p. :2:;~, 
(8) l.es COIlSU\s génl'l'<lu\. n:'5i\hn\ Ih\\5 h',. 

p:¡ys ~illlés un dela <1(. I'oréilll Atlautique sont au 
torbés Ú (lt'l'ordcr de~ di~pcllses d'Z:i!c al! 110m 

flll roí. Ordonnalll't' royalc dll ':!} ut'lo!)f(' 1~:):). 

i\lti'::e 1~-:, 



EN PA YS I~TIL\NGEn. 

d';ige. Ces l1ispcnses nc 50:\t délivrécs au 
l'i1ysan qui se propose tIc sc Ill:lricr :l J 8 ans, 
qu'autallt qu'il justific de 1ll0yCIl, suffisants 
\10m subvcnir :'t. I'cnlrelien de son llIénagc 
rutu!'. (Loi dn 8 décelllol'e ,j 7fW.) 

~
J -. l\'vce~silé du conscn!cment des parl¡es. 

PI' lee, pays détacltés en 1814 et 1815, 
Bcl'Ji(jue (art. 14G): lIaiti (art.134). 

) 

Pays-·Bas. L'art. 85 rcproduit I'art. 146 UU 
orle franc;ais. 

. Bade. L'arl. n reproduil l'art. UD du Code 
('ivil fr:m<¡ais; I'arl JO établitlcs prillcipes sur 
i'crrcllr, l'arL 7 prollollce la llullitédull1ariage: 
! o I.:ntre le I'avisscur el la personne elllevée , a 
1Il0ins quc le mariagc n':Ú élé rellouvelé ;\ unc 

époque OU ecHe deI'lliere a élé rcrnise en pleine 
!ilwrlé el dn conselllelllcllt de toute5 les pel'
:.'01l11C3 SOIlS la puissallce desquclks elle se 
¡rvllre jllacéc ¡m' la loi; 2° ell cas d'i/llpuis
sanee alll(~ricurc all marÍage cl ignol'ée pa!' 
Llllll'c conjoint. 

Dctlx-Siciles. L'art. 1;)3 cst conforme á 
i';\\,t. 140. Il n'y a pas tic eOllsclll.elllcnt s'il y 
;1 errell!' slIr la personnc; il en est alltrernent 
~,i rel/eur pone ulliqlli'mClll SUI' les qualiLés de 
la pcrsonne. (¡\n. 1 :d,.) 

Surdaigne, Le druit ('anoili~lte prollollce la 
/II11lilé dll Illariage pOUl' cause dc vio:cnce ou 
'/'t'll'elll' (1). 

.Julriche. Les illdividllS qlli se lrOll\'cnt 
d;¡IlS un élatlJabi~lIel d'illlhéeillité, dc démenee 
"ti de fureu!', flC pClrvcllt conLraeLeI' Illal'iage. 
(\110 48.) 

Le Illal'iage esl lIul, s'il a été extor(/ué parl 
la ¡¡eu\' : tet esl. le cas d'ulle pel~tllll\C cllle\'éc 
el non rClllisc e/\ liucl'lé. (Arlo ui) el bG.) Le 
!ll:1l'iagc eSllltd en ('as d'errcul' SIII' la pCI'SOllllC ; 

des 101'5, le mal'i ¡¡cut dClll;¡ndcl' la 1l11llitó du 
lIIal'i;¡gc, IOl'sqllc apl'(~s la céléhr"lliulI il recolI
llail que la I'cllIlIle csl cllceinlc des n.'unes 

1) :\1. \Valter, § ~\JH. 
~; (juunt au rapt el Ú l'impuissance. r. les pro· 

hibitioIlS, § (j. 

d'un aulre (;¡/'t. 57 el 58), cxceplé lbus le 
ras 011 iI aura épousé la femme avant l'expira
tion de six Illois depuis la dissolulion (l'un 
premier mal'iage. (Art. :120 cL 121.) 

L'jmpuissance permallcnte de remplir le 
Dut du mariage cst une cause de nullilé lors~ 

qll'ellc exi~lait avanLIa célébratioll. (Art. GO.) 
L'individu condamné :l la prisotl tres-dure 

0\1 á la pl'isoll dure cst incapaLle de conlracter 
lllariage depuis le 1ll0111ent OÚ I'arret lui a éLl~ 
nuLifié, ct jusqu'a l'expiratioll de sa pcine" 
(Al'l. Gl.) 

Prnsse. La loi exige le conscnte/llcnt lihre 
des deux paníes : elle pl'onollce la llu!!ité du 
ruariage pOllr défaut de capacité de cuntraett'l'~ 
ou pou!' cause de violcnce, entinte, fraudc, 
erreur lbus la personnc uu su\' les qualités \lCI'~ 
sonnellcs qu'oll est dáns l'usage de supposer. 
La nullilé Ile peul plus Clre inyoquée IOl'squ'il 
y a eu cohaLilalioll cotlLinuée pltls de six sc
lIJaines apres 1:1 décourcrLe de l'errcur ou de 
la fraudc, ou la cessalion de la conlrainLe. 
(§ 38-4.1,.) 

Baviere. SonL empechements dirimanls: la 
violence, I'crreur dans la pCl's/Jllne, I'incapa-

, cité physiqlle dc rcmplir Ic but dll mariage, 
JOl'squ'elle a existé anl¿riellrcmcnl a la célé

hralioll; le rapl, lant que la persollne enlevée 
n'a {las élé rellliseen libcl'lé. (§ 7 d sllivalll8.) 

lVurtemberg. Le lll:ll'iage est dél'end 11 au \. 
individus illcapahlcs de rcmplir le huL dll ma-~ 
I'iage, :l ceux qui se tl'Ollvcnt au lit de lllOrl , 
cxccplé lorsquc la future esL enccinle; auXo 
individlls aUeints d'ulle m:tladie contagieuseo 
Les HluClS, :lyeugles eL lJOilcux ne pCUVCllt 

conlradcr mal'iage sans auLorisalion pl'éalable 
du tribunal matrimonial (2). 

Saxe. Le lIlariagc esl. inlcrdil aux individ!ls 
qui Sé lrouvenl en étal de démencc 011 de 

fUl'ell1' (3). 
Es]wgne. Memc dispositioll. mais :1\'CC 

('xc¡,plioll en f'a re lIl' des intcn¡dles Incides, 

i;"») Cnrlius) t. 1 § 8;}, QUUlIt an rnpl, v, ci~;¡pi"C~
~ íL 



382 CHROl\IQUE. 

Le mariage est oul pour cause d'erreur dans la 
personne ou pour cause de violence (1). 

Angleterre. Sont incapables de contracter 
mariage, les individus atteinls d'un vice de 
conrormation qui enlrainc I'impuissanee ou la 
stérilité; eeux qui se trouvent en état de dé
menee OH de fureur. (Slat. 15, George 11, 
chapo LXXX) (2). 

Écosse. Memes dispositions, en ajouLant a 
la derniere: a: merne lorsqu'ils ont des inter
valles lucides (3). » 

Danemark et Norwége. Le mariage est 
illterdit aux individus qui ne sont pas sains 
d'esprit. (Arl. 5.) 

Russie. Le mariage ne peut etre valable
mClll contraelé que du const'ntement libre et 
mutllel des parlies; en eonséquence, il est 
défendu aux parenlS de conlraindre Icurs 
enfants el aux seigneUl's de contraindre leurs 
.serfs a contracter m¡uiage.(Art.1 O.) Le mariage 
est inlerdit aux individlls en élat de démence 
et d'imbécillilé. (Art.49.) 

§ 4. Prohihition de la higamie. 

. 
CeHe prohiLition, portée par }'art. 147 du 

eode civil, se trOlJve égaJement dans le Code 
de Haiti (art. 155), dans celui des Pays-Bas 
(art. 84) , en Bade (art. 6) , d:lIls le Code dflS 

Deux-Siciles (art. 15;)) , dans le droit cé,no
nique en vigueur dans ler oyaume de Sarct;igne. 
(Chap. VIII: X de Divort. (IV. 19.) Concito t<rid. 
sess. 24, can. 2, de Sacram. matr.; ~ans le 
Code civil d'Aulriche (art. 62), dans celui d~ 
la Prusse (§ 16) , de Baviere (§ 7) , en Hesse (1. ' 
en Portugal (5), e,n Angleterre (6), ( ... 
Écosse (7) , en Danemar:k el Norwége (§ 7). 
en Russie (art. 11 et 49). La loi russe (art. '12) 
ajoute llIerne qu'oll ne pent contracter un 

4e mariage. 

FOELIX, 

Docteur en droit el avocat á 
la COlO' royale de Paris. 

(La suite a une prochaine Z,ivraison.) 

CI-IRONIQUE. 

BELGIQUE. Les chambres, pendant la session 
tIe 1840-1841 ont adopté lrois lois importan
tes: 1° loi du 8 janvier 1841, relative au 
duel (8); 2° loi du 25 mars 1841 sur la com
pétence en rnaliere civile (D); 3° loi du 
10 avril 1841 sur les chemins vicinaux ('10). 

HusslE. Par UIl ukase impérial, du 2 mars, 

(1) Sala, p. ~2, n° H. 
(2) Logan. p. 3 et 4. 
(3) lbid., p. 173. Burton, p. 270. 
(4) M. Rühl, p. 34 a 39. 
(ij) l'tIello-Freire. lib. 11, tito V, § 13. 

le rouule d'argent russe est introduit dans le 
royaume de Pologne, cornrne unité monétairc 
et de compte. 

SUEDE. Le 2 avril, le comité de la constitution 
a adopté la proposilion qu'a I'avenir la repré
sentation suédoise sera composée de deux cham
bres. Pal' rescrit royal cornmuniqué au" états, 

(6) Tomlins, Law dictionnary, vO Bigamy. 
(7) Logan, p. 273. Burton, JI. 270. 
{8) Voyez AnCHlVES DE DUOIT ET IlE LÉGISLA

TION, t. IV, 4c Ji vraison. 
(9) lbid., t. V, 2' Iivr.- (10) lbid., t. V, 3< Iin, 



CHRONIQUE. 3Sj 

le (¡ :wril, la session a été prorogée pOUl' un 
temps indéfini. 

Le projcl de réforme dans la rcprésentation 
Il:ltiollale, présenté par la commissioll , a été 

rejelé par les trois" ordl'cs du clergé, de la 
" ~Ilrge{)isie et de la Ilohlcsse : I'ordre des p:ty

san;, seul a arrelé que les débals ultéricurs 
aurai¿;'lt lícu :1 la sessioll prochainc. La qlles
tion nq, sera donc pas examinée dans la session 

'\ :l('tllel~e. 

~
Le 10 jllin, S. M. a fait eonnaltre a la diete 

t~ . n~sollllions Slll' les projets de lois adoptés 
~_ r elle; ces projels sont au nombre de 47; 
20 seulelllellt Ollt ohlelllJ la sanclioll roya le. 
Pal'llli CClIX dOllt la sallctíoll ;¡ élé refllst~e , se 
trOllve celui flui, illa campagne, appelle les filies 
all parLage égal avec les tils, la suppression des 
tribl1n:Jllx oe secollde instance, appclés lag
mansrett el kwmnmrsrett; celui d'unc loi slIr les 
rélllliollsséditieusesct illiciles; elllin, I'abroga
tion de la loi en riglleur sur le tille!. Le 11 jllill, 
J'orure de la Jlohlesse et celui de la bourgeoi
sie Ollt ;ld()pLt~ IIne mOlion lenrlant ;'¡ supplier 
le roi de préselllcr un projel de réforrne de la 
rcprésenlation natiollalc, dans le cas OU celui 
flui a été anclé par la dicte acluelle, De 
scr;¡it p:15 adopté par la dicte prochaine. 

BaE)IE. Le 3 aHil, i'assemblée des boul'geois 
a anelé I'illlroduction de la prescriplion mill
taire. 

D.\.~EMARK. Les élats réunis a Vihorg onl pré
senté une supplíque au roi ;'¡ I'effet de faire 
ccsser d i vers enlravcs que la législalion existante 
:l :/flfw/'Iécs a la /i/JerLé de la presse. 

ALLEJIAGNE (Francfort). La diete "ic/lt de 
prefldre /lIle déci,~ioll sur L/flC q/Jcstioll qui 
:!"ait élé réservée d~IIIS sa /'éso/uLíon dll D no
"cmbre 1S37, concernant la propriété liué
I'aire eL :lrtistiqllc. Voiei le tcxlc de eetle 
décisiol! : Les gouvernements composanL la 
cOllfédératioll germa/lifjUe, dans le but de 
pfoléger les cOfllposilcurs de lIlusiquc et les 
auteul's d'ollvrages dramatiflues habitant le ter
riloirc de la cOllfédéraLioll, ont anclé les dis
pOsíliolls ci-apres : 1° la représenlalion publi
flue tI'un ollvl'a~e dl':lmalique, ou I'exéculioll 

puhlique d'un ouvrage musical, soit en cnlier, 
soit avec des retranchemcnts, ne pourra avoir 
lieu qu'avec la permissioll de l'auteur, de ses 
hériliers, ou autres ayanls cause, tan! que 
l'ouvraf(e n'aura pas été rendu puolic par la 
yoie de I'impression. 2° Ce droit exclusif de 
l'auteUl', de ses hériliel's ou aulres ayants cause, 
sera reconnl1 et protégé, <fans lous les Élals 
de la confédération, pcndallt au moins dix 
ans, dn jour de la prcmiere représentation 
autorisée par I'auteur; si cependant I'autellr a 
aulorisé un liersa fairereprésentersoIlouvl'age, 
sans y ajuuter son nom de famille ou le nom 
d'auteur SOllS leqllel il est généralemenL connn, 
il ne peul exercer son dl'oit exclusif a l'égard 
<!'aulres personnes. 3° L'auteur ou ses ayanls 
callse ont droil d'exiger une indemnilé de qui
conque fait représenler puhliqllement un 
ouvr:lge dramatirlue ou musical non encore 
imprimé. 4° Les lois de chaqlle ÉLat contien
dl'ollt des disposilions relatives él la quotité de 
l'indemnilé el de I'amende qui pourrait etre 
pronollcée, ainsi qu'all moyen d'assurer le 
payement de l'une et de I'autre : cependant il 
eSl établi des :\ pl'ésenl que toute la recelle de 
la représentation indue sera saisie-arrelée et 
affeclée a l'indemnité, satis dilllilllltion des frais, 
que la pi(~ce ait é té représen tée ou exéclllée seúle 
ou avec \lne :lIIlre. 

SUE (royaume de). D'apres le recensement 
gf~néral auqllel il a été procédé le 1er fé
yrier 1841, la population du royaume est 
de 1,709,880 individus, dOllt 831,870 lIom
mes el 878,010 fenHlles 285,530 unions 
p,lr mariagc; 590,905 célibitaires femmes, 
eL 545,915 célibataireslwmmcs. La population, 
s'accroit 10lls Ics aos , lerme moyen, de 19,000 
individus Oll de ,1 t/7 pour ccnt : la popula
tion de chaquc licue carré,e es!, terme moyen, 
de 6,286 individus. Les llabilanls des vi/les 
forment un chiffre tOlal de 5(;1),000 ¡ndi
vidus: ceux des 3,502 villages, 1,128,880 in
dividus. - Unc ordonnance royale dul1 rnars 
apporte des adoucissements a b I'igueur de la 
censure et en excmptc la majclll'e parlie des 
publieations scientifiqucs. 



CllllO:'\IQUE. 

HESSE- nO~!llOUI\C. Une pllhlicntion de SOll 
AlLesse Boyale le Iandgray(', ell dale du8 mai, 
[.it cOlln:dtre I'inlention de ce prillce de donner 
une constituti on d'étals a ses slIjcts. 

'VliRTElIDERC. La commissioll de la chambre 
des dépUlés, chargée de l'ex~1l1len du projet de 
loi Slll' la propriété lillérairt>, a déposé son 
rapporl; elle propose deux disposilions addilion
llelles: 10 le projet dc ¡oi limite le d!'oit exelnsif 
de LIlIICIIl'ol! de ses hérlli¡;r~ a "ingt atls:\ partir 
de la pnblic;ltion de I'o\lvr:lbc: la COlllllli,sion 
titelld ce droit a toute la durée de la vie de 1':111-

tCIlI' et ü Irellte allS apl'es sa lIIort , ;H1 Pl'oJit de 
['cs hériLiel's Ol! ayanls cau;,é; 2° lorsqne la PII
hlication de rouYl'ag(~ n'a pas lien dalls le délai 
annollcé par l'édilClIl', OH lorsquc celui-ci 
exige UII prix dépassant celui flui a é¡é annollcé, 
le sOllscripleUI' ou ac!Jclelll' de I'ouvragc n'cst 
pas lenll d'exéculcl' la conrenLion, el il pcut 
r(~clalllcr lal'cstilulion des payclllcnls déj3 fails, 
en écll:tnge dcs li\Taisons re<;ues, fusscnL-elles 
1Il(~mc }'cliées. Dans le cas oú I'éditellr d(;p:lsSC 

Ic pl'ix al1l1oné, il est loisi/¡!c au sou:-ici'ipteur Oll 

achetclIl' de s'cn tcnir :m cOlltrat prlIllitif eL 
d'exigcl' le SlIl'plllS des livraisolls al! prix pl'imi
tivelllcnt annoncé, sans égal'd :l h pllls grande 
étendlle quc I'ceevra l'ouHage. 

Pl\lJSSE. Le :21) f0\Tier' Ics éLlt8 de toutes 
provillccs se sonl l'éullis d:\Ils les chcr-li('ux, ú 
l'cxccption de cellx de la Prusse rhénallc. Lcs 
ÚaLs de la provincc de la Poméranic Ollt sup-
plié le roi de faire opérer la rcmi:;;e d'lIlle parlic 
,les impúLs, par h réducliün dc J'impóL sU!' Ic 
sel, la moulure et I'ah:!tagc. Les daLs de la 
Prussc propl'ement dile, réunis ú lhntzick, 
vicnllcnt dc supplier le roí d'autoriser J'adlllis
sion du public a leurs séallces.-Un ordre dn 

cabinet, en date du 20 mars, sllppl'illlC le 
tlroit excrcé jusr¡u'ici par le ministre de b 
jusLice, de dépbcer les mernbres de la ma
gisll':.lturc. Déj;\ ces fOllctiollnail'es ne POII

vaient ctre destitués qll(' par jngemclll; au
jOllnl'hlli ils nc pcuvellt aussi elre tkwgés de 
localité salls leHr consclILemenL Le cOlIsl'il 
d'I~Lat cst saisi d\lIl pl'ojcl dc lui sur !e du,~I. 

Les élalS de la pl'uvilitc de Pn:!l~lII¡e 

ont r('jeté le projet de loi lenJant ~t resLl'elndrc 
la faculté de rachetcr les rentes fonciel'cs.
Les élats de la province rhéllane se son I'éllllis 
a DussrldOl'f. Dcs pélitions le\lr ont été 
}lrésclllées, tcnd:JIlL a les ellg:1gcr :1 ohlenir dll 
roi le dt\\'cloppcmcnt dll sysL¿~llle repl'ésrnl';,dl 
el la lIIise en liberté de l'arr,J¡c\,cqne dc C~)'ógne 
011 sa mise en jllgcmellt. Plllsiellrs d(;Dllés Ollt 

. l . l' l - '1'/ I propose ( e I'CC alller a supprcsslOll. ( (5 CiI:tll-

gCIllCIlLS inlrO(lllits dalls la I('gislalioll fl'~Il<;:lise 
qui, du restc , n:git cncorc la Prllsse rhl~II:111'¡' 

P,II' Ics ol'dr~s de cabillcL des ti mars el 'li ()', ' 
lohrej8~1, j /'évi'iel' ,1833 et ~ avril i(:)J~, 

comc)Jc alls~i l'étdJlíssclllenL tI'lIlle se 'O:lr!!~ 

COill' tI'appel Cl la Ll'alljlalillll dalls la pl'o\'incf~ 

de la COIII' de cassatio!l donL le sié"e e::;i alliollr-
(j ,1 

¡J'lwi a Uer!in ; cnlin la libre élcctioll , p:\t' íe~ 
habilants, dcs nnircs et conscillcr~ 111 lln i
cipaux. - Les l~Lals provillciallx <In llhin ont 
jlassé :1 1'0J'dJ'c du JOUf su!' la pétiliOIl l'clali\'c 
Ü l'tm'lwn~r¡lIe de Culogne. Dans la séancc des 
1ll{~IUCS élals da J (j jllin, le Im;:-iidcllt a 
donné Iccturc d'unc pélitioll préseiltée 1';11' de:; 
hahÍLants dc Co!ognc, tellllallt a oblcllil' /;¡ 

pablicalion des déhats des élaLs, la librc L· 
('ulLé de discute .. d,lI!s lcs feuilles pllj¡¡iillle.~ l.: ... 
opiniolls élllises :. la [l'ilmllC el, ell gellér.d . 
Icntcs Ics aÍlJil'es illL(~l'ic[Jrcs du pays; en!ill 
une loi péllale ell lIIalÍcre dc (lresse qui Telll
I'lacel'aiL la législation prévclllive a!ljou:~ 

d']¡lli en viguellr. - Ulle ordOllllanrc ,'ople di: 

2S décclIl!Jl'c 'lS40, c¡ui vienL d'etl'c (lubliél:, 
déclare illsaisissalJle ia ponillll ;lJlI,artcIiJlll 

aux délClIlIS <!alls le sala:re dli pO\lr Icurs 
lrav:lllx cxéClllés d:UlS la (ll'isoll. - .JlIs(/II'ici 
eL depuis SOIl ayénCIllenL, le roi FI':~del'ic-' 

GuilI.wlIle 1 V n'a\'ait pas sanctioll1!é les al'I'j~l~ 

de [\lort soullIis :1 s:. cOlltil'lllalioll, el 011 pCIl~;I!' 

assf'Z g(~néralelllelll qne S. M. avaiL l'íntentioll 
dc stlppl'imcr la peine capilale-; mais le rOl ~t 

jngé q\le le lelllps d'une rd'ormc de l'l'ltl' illl 

l'0l'lallcc Il'est [las cllcorc \'l~nu : il \it~f1¡ d; 
cOllfirmc!' huiL JITl~lS de mOl'l rClldlls d,lIl~ Ic~ 

diver:-ics pro"illces. --- Aux termes d'lllic 01'

dOllllance royale dll ~!j. aHíl, r¡IIÍ víCllt d'etl'c 
publi .. ;e, lc·~ C\'~TlllíI)IlS C;lpíl~dl's ()rdUIlIJl':C~ 
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llar les conrs criminelles de Bcrlin el de PosI
:lalll n'auront plus liell dans ces dellx villes, 
mai" d:ms la forLeressc de Sp:lIltlau. - Les 
\ atifications du trailé de comllh~rce cOllclu ayec 

";'( )orle et dans le l¡lIcl les I;:lats composant 
i'lIniL douanióresc II'OUH'lIt eompris, oul été 
~('hang~es a COllslanlillople, dans les del'niers 
i¡¡iU'ií (~l Illois de maí. Le l'l~ecns~men,t ~le la 

1.:n.piJht'íO.1I du 1'0).,a\l1110, all~lIel ¡\ a ele .pro-
. é:l la fill de -J 840, dOIllle pOllr résuIlat le 

( . tIre total de '14,907,mH individus, dont 
_ 'iD l ,721 pOli!' la Prllsse I'IH;II:l11C ; en 1837, 
k chiíTre tolal s'élevaiL :'t '11,098, 12J, aug
¡¡I(~II[;¡lioll : 808,!)()ü. - Le ministre de la 
j!!:,licc a fait éIahorcl' et pubIier un projet de 
Lllifdcs {'rais en matióre civiIe, destiné il rem
Jíbee!' eellli de '18HL- La rOlll111 issioll chargt:e 
de préparer IIn ¡¡rojet de Ini sur !a réforme des 
prisons el présidée par l\I. le doclem Julius, 
a tel'llliné ses traV:1Ux; elle a préSClllé oeux 
pl'lljt'fS: 1\111 qui tent! ü l'adopLion du sys
ten¡C pcnsylvaniclI, l'auLre oJl'rallL UlI syslcmc 
lIIixte; ni run ni \':H1trc de ces dellx pr9jeLs 
I\'a rC<;ll I'approualion <lu gOllvcrnerncnt; une 
llOll\elle COlllIllission, dOlll M. Julius fail aussi 
parli(~, a rc<]u la Il.issioll de se rClIdl'e en 
Anglcterre pOllr examiller Ics pl'isolls de ce 
P;¡ys. 

HESSE (]~lcClOr;¡Ldc). La cOtlr supreme d'ap
pd a !'ejeté raccusalioll porlée conlre le mini
'-.lre de l'intérieur, pour inCOnSLitlllionnaIilé de 
ronlonnance qlli fixe les indcHlnilés dcslllcm
;,)'es des états. Les étals avaienL soutenu que 
celle lixation \le pouvait résulLer que d'une 
¡ ni. 

llA.xoruE. La dcuxiemc ehamhre a adopté 
une adresse aa roi, dans laquelle iI cst respec
tllcusement exposé que l'illlIllcnsc majorilé du 
p:lyS a HI ayee peine les lIlesures priscs , de
pll is 183i, pOIl r a nnu ler la eonsli Lulion de H';33. 
Par OrdOIlIl:lneC du 30 juin, le roi a prolloncé 
la dissoIution de la chambre. 

})VCIIÉ DE NASSAU. Un édit promulgué le 
11 juin, abl'oge la [ex AllClslasiana (L. 2~ 
el 23. C. rnandati), aillsi (lllC.rancicllnc loi de 
I'ElIlpire quí dt5fend 1 SOUS peine d(~ confisca-

tion, la ccssion, :lU pl'ofiL d'un chl'élicn, 
d'IIDe créance appal'teIl311t Ü un juif eontre un 
chrétien. 

BAYIEnE. Le dHllicr reccnscment, fait au mois 
de déeemIJI'e '18 lO, donne pOUI' résullat une 
popnlalíoll tot:ile de 4.370,977 illdividlls 
(en -1837, le chitI're lOlal (~lait de 4,3U'),4Ü!)) , 
fonn:lI\t 959,mm familles, et COlllrilsl'e 
de 1,232,9fW individus :111-desSolls de j 4 :tns 
et de 3,137.981 :1u-dessus de eeL age, 
don t 2, 131, (71) IlOmmcs eL~, 23U,30 J {'e!l1nl('s. 
- Dile OnIOllll:1nCC royalc, du 2::> fllars, ¡lIlcr
prélatire de l'al'L. '12 du cOllcol'dat conclll aree 
le sainl-siége, le 0 jllin 1817, déelal'c elltil~re
ment libre la correspollllance du clel'gé et ues 
pal'liculiel's arce la COUI' de Rome; lOlltefois, 
eelle ordonnanee maillticllt la néeessilé de 
prentlre le placet royal avanl la publicatio!1 
des bulles ou autres dispo~;iLions du saillL
siége. 

BADE. La session des éL:llS a éLé ouverlC 
le '17 avri\. Lc 19 avril, le minislre de la 
justiee a pl'ésent{~ ü la prelllie:'e challlbre le 
lIleme pl'ojel de Code pénal qui avait été SOll
mis en 1840 a la deuxieme dlalllbl'c, et dalls 
lequel eelle - ei a inlroduit dircrs arnellde
lIlenLs. 

D'3prcs le recensemenl dI] ll10is de noveJII
hre 'J 839, qui vicnl d'étre puulié dans I'allll:t
llach ofliciel, la popllIalion du grand-duché est 
dc 1,277 ,3GJ hahilanLs, dun185~,824 callJO~ 
liques, 401,845 pro/'essant le culle éyallgl~li
que, 1,328 mennolliles cl 21,3G8 ISI'aéliles. 
DCJluis le reeensernent <lu Tllois de IJOVCIl1-
hl'e 1836, la populalion s'cst accrue de 
33,1G8 amcs, dOllt 14,t>59 dalls le ccrele du 
Hhin moyen qui comprend les villcs de Carls
ruhe el de Itlde. - De graves diflicllllés se 
sont éIcvécs entre le gou\'ernelllent et la 
dcuxiellle ehamure. Deux eonseillers de la COtlt' 
suprcme dc jllstiee a)':lnt élé élus députés, i(! 

gouvernement leur a refusé un eongé pour se 
rendrc dans le seill de la chambre, ell motivallL 
ce refus sur les besoins du serviee, atlendll 
que plusicurs mCllIbl'cs de la meme cour fonl. 
d(;j:\ parlie de la chambl'(l. La COllslillltioll 
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n'ayant pas prévu ce cas, la commission de la 
chamhre a contesté au gouvernement la faculté 
de refuser les congés et la dtambre a adoplé les 
conclusions de la commission. 

AUTRICHE. Un décl'eL impél'ial du 7 janvier 
apporte une modificalion :} la loi du timbre; le 
timhre:} payel' par les journaux élrangers reste 
fixé a 2 kreutzer pal' exemplaire; ce (\roit n'est 
que d'lIl1 kreutzer pOllr les jOllrnaux pllbliés 
dans les États de Sa Majcsté. 

PAYS - BAS. Une ordonnance royale, du 
17 mars, autol'ise les minislres iI I'épondre 
aux demandes des chambrcs, tendant a obtcnil' 
des rcnseignemenls sur les opérations élec
torales, et de recevoir les pétilions 4ui leur 
sel'ont envoyées par les chambres. UII arreté 
royal du 8 juin 1820 avait défendu aux minis
tres de rccevoil' ue pareilles demandes ou 
pétitions. 

La seconde chambre des élats généraux, 
dalls sa séance du 27 mai, a adopté le projet de 
loi sur I'expropriation pOUI' cause d'utilité 
publique. 

SmssE (Lucerne). L'assemblée conslitllante 
a adopté I'ensemble du projet de cOllslituLioll. 
Le vote du peuple a eu lieu le 1 er mai. -
Le projet a été adopté pal' 16,720 voix COII
tre 6,292. 

SmssE (l'essin). Le grand conseil a donné 
son adhésion au ll'ailé conclu entre I'AlIlriche 
et plusieurs États italiens pour la garanlie de 
la pl'opl'iété liuéraire. 

ANGLETERHE. Dalls la séance uu '19 mars, la 
chambre des COlllmunes a adopté, en comité, le 
hill qui prOl'oge:'15 ans I'applícalion de la loi des 
pauvres. Le 22 mal'S la chambre des lords a 
adopté une proposition ue lonl Malton, d'apres 
laquelle les individus cOlldamnés pour certaills 
<:rimes moins graves, qui entrainaientjllsqu'ici 
la peine de la lranspurtalioll, subiront la délen
tion sur les pontolls (hu/k). Dans la séance du 
23 mars, la chambre des communes a rejeté la 
pl'Oposition de M. SdlOlefield , tendant iI rem
placer une partie de l'impot d'accise et de 
doualle par ulle contribution sur les propriétés. 
lbns la séance du 25mars, M. 'rellnent a oblenll 

la permission de présenter un hill sur la propriélé 
des dessins de fabrique. Dans la séance du 
51 mars, la charnhre a procédé a la tl'oisieme 
lecture du hill de M. Divelt, qui déclare les 
juif.¡,; capahles de remplir des fonclions ml?líf~ 

cipalcs.- Un t/'aité de comnWl'ce eL de n::'~iga
lion a élé signé a Londres le 2 lIlars, c/llre la 
Grande-Bretagnc, d'une part, et, d'aulrc 

, .~ 

part, I:l Prusse el les Elals allemands for-
lIlant I'ullion duuaniel'e. - Dans la Sé;t!lfi 
de la challlbre des COllllllunes du 22 a\Ti,· 
M, O'Connel ~l oblenu la pel'lllissioll de jlréserr
ter un hill lelldanl ú facilitcr la prcure de la 
corruplilln el des fraudes (bns les élecliolls. 
Dans la séance uu 25 avril, la challJhre a 
adopté en comité I'un des bilis de lord Jollll 
Russel, ayant pour bUl la réforme de I'admi
n istra lion de la j usLice (Criminal jus tice bill). 
- Dalls la séancc du 3 mai, la challlbI'e a 
rejeté les c1auses du bill proposé par M. Kelly , 
qui tendcllt a abolir la pcine de mOl't pOli!' Cll

liwernent el pour tenlalive de llleurtre. Par 
suile, M.Kelly a déclaré qll'il n'insislerait pas 
sur I':luoption du sllrplus du bill. Lord John, 
Russel a annollcé la pl'oc)¡aine présclltatioll des 
bilIs préparés p~lI' le gouvcl'llcmcnt SUI' les 
llIemes /\lalieres. Dans la séance dll 28 avril , 
lord Jollll Rllssel a proposé en principe des 
droits u'cntl'éc fixes el Illodérés SUI' le }¡It:~ 

éll':lnger, el dans la séance du 7 Illai, il a fait 
COl1nailre le montant de ces droits. Dans la 
llICl1IC séance tlu 28 avril, le ministre des 
financesa proposé ulle augmentalion des droils 
d'enll'ée du bois des colonies, une diminutioil 
de cellx du Lois de la met' Ballirlllc el du sucre 
étranger, le tout dans le but d'O/¡lcllil' un ac
croisscment des recelles. Dans la séance du 
18 mai, la chambre a adopté l'alllendemellL 
de lord Sandon, qlli tcud :l rejeler le projct 
ministériel relatir aux droits sur le sucre. ---
Dans la séance de la cha/\lbre des lords du 3 mai, 
le lord chancelier a présenté un bill qlli [lit 

cesser le privilége de la pail'ie dans le cas ou 
un pajI' se I'elldl'ait coupable tI'un crirne elll
portant la peine capitale (felony). - La 
chambre des communes, dans sa séance du 
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'iD mai a autorisé 1\1. Easlhope a proposer un 
bill pour dispenser les dissenfers de payer la 
taxe de I'Église. Dans sa séallcc 011 7 jllin ,ellc 
a entendll la sccollde lecLUre dll hill COIICem:lllt 

'~Ol'rllplioIlS praliquées dans les élecLions, 
el l'1/lt voic; les principales dispositions : 
10 10;1\c promessc OU convenLion faile par un 
c:Jfldi1t, de dOllner de I'argent a une per
SO/lneOIl de lui faire :lvoir unl'clIlploi, elc., 
~Ol1t afin d'olHeJlir son vote, sera cOlIsidérée 

)JlIme un acle de corruplion ; 20 les candidals 
~Ii, avant la publicatioJl du writ (ordre de 
convocalion l/u eollég/; élecloral) 011 pendant 
rc~pace d'lIll lIIoi5 apres celle publication, 
:lllJ'ont, directemellt 011 indirectement, traité 
(régalé) les électeurs afin de s'assurer de leurs 
voix, seronl considérés CO 111 lile courables d'actes 
de corrllplion; 3° Ics voLanls glli alll'ont ac
replé de l'argent Ol! auront été régalés, soit 
pOllr Y01CI', soit pOllr s'abstcnir de voter, 
seront déclarés cuupables de s'clre laissé cor
rompre; 4° lout candi(Jat coupablc de corrup
tion sera puni d'une amenue pour chaque acte, 
el déclaré incapahle de siéger dans le parle
mellt; ;)0 les volallls qui se seront laissé CO\'
rOlllpre, scrollt condamnés aUlle arnendc el 
dédarés incapablcs de vole\'; s'ils ont déjá 
donné leurs voix, ce vole sera nul. - Dans 
une réunion des aldermen dc Londres, tenue 
:lU Illois de mai, sir P. LauJ'ie a fait un rapo 
pOJ't d'ou íl résulterait que le ~ySlemc du si
lellce introduit dans la maison pénitelltiaire 
de Lonures, exercerail UIl I'acheux eifet sur les 
facullés IlIcntales des détenus. Sur 36'1 illdi
"idus. populalion moyellne dc ladite maison, 
on a élé obligé de transporter iI la maison dcs 
aliénés (Bedlam) 4 en 1838, 3 en 1839, 
5 en 1840 ClD dans Ics prellliers rnois de '184'1. 
Les autres prisons (Coldbath-ficlds) renferrncnt, 
année COll1ll1lJne, f ,300 a 1,500 indivitlus non 
sujets au systcme <lu silenec , el aucull cas de 
folie JlC s'y est présenté. - La chambre des 
loros, dan s la séancc du 1 J juill, a n'jelé le 
'Jil! tcnd:lllt a auloriser I'éleclion des Israé
liles a des fOJlctiolls muni civales; dans la 
sé:\lIce du 17 jllin, elle a pl'océdé a la troi-

sieme lectllre. <fu bilI déja adopté val' la 
challlbl'e des -COmJl111nCS, el ayant pour bUL 
la diminution des cas ou la pciJle de mort peut 
ctre prol1oncée. 

FftANCE. La chamLrc des députés a adopté les 
projets de loi sur' la vente des marchandises 
Ileuves, eL sur le recrutemeJlt de l'armée; elle 
a rejeté celui COl1cel'llanL la propriélé liuéraire. 
La chambre des pairs a adopté le projet de loi 
sur la re~pollsaLililé des propriéLaires de navi
res, aillsi (J ue les amenuemell t8 ill troJ uits, par 
la chambre des dépUlés , uans le pl'ojeL de loi 
sur I'exproprialioll pOlJr cause d'ulililé pllbli
que.-Les deux chambres ont adopté le pl'Ojet 
de loi sur les doualles, La chambre des déVUlés 
a adopté le projel de loi sur les ven les judiciai
res de bicns iuuneubles, avec les modifications 
inlroduÍles par la c1wmbre des pairs : elle a de 
me me adopté le projeL de loi sur la responsa
bilité des propriétaires dc navires, La chambre 
des pairs disculera encore le projet de loi sur 
la vente des Illal'chandises neuves eL sur le 
recrulement de l'armée. -Lc comple généraI 
de l'administl'ation de la justice criminelle 
pour 1839, et le complc général de I'adlllinis
tration tIe la juslice civile pOUl' 1837, 1838 
el 183D vie/lllent d'CLre l'résentés au roi par le 
garde des sceaux. 

Dans sa séancc publique du 15 mai,-\'Aca
délllie des sciences morales et poliliqlles /I'a 

pas décel'llé le prix proposé pOlll' le meilleur 
mémoire. ( Sur les réful'mes a iJllroduire uans 
« le Code péJlal, afin de le meLLre eJl rapporl 
Q; a\'ec le sysleme pénilentiaire a instituel'; ) 
seulemen,t, a lilre d'eneolll'agement, elle a par
tagé la SOlllllle de 1,500 frailes, deslinée a 
fonnel' le prix, cnlre MM. Isitlore Alallzel et 
Moreau-Chrislophe. La meme Académie , sec
lion dc mOl'ale, a proposé, pour l'année 1841, 
le prix sllivallt: o: Rechercher par quels rnoyens, 
( sans geller la liberté de l'industrie, on pou\'
( rail dOllncr:\ I'organisation du (ravail en COJll
« mun dalls les lIlallufaclllres, el a la discipline 
( inléricure de ccs étaLlisscments, ulle in
~ fluellce favorable aux c1asses ouvrieres? » 
Cette qucslioll remplace eeHe-ei, qui esl reti-
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réc Ju concourg : « Quel scrait le meillcU\' 
i moycn d':lfl'ivcr, d:H1s l'inléreL comhiné des 
~ esclaves el des colons , ;\ la supprcssioll de 
• l'esc\ange d;:¡ns nos colonies? »- La sec-

. Lion de' législatioll a proposé, pOllr le prix. elre 
décemé en 18!i5, la t¡ueslion slli\'anle : «Expo
« ser la lhéol'ie et les principes du conlrat 

f « d'::¡ssurances; ell raire l'hisloire, el détluire 
« de la doctrille eL des faiLs les d(~veloppelllents 
ti. que ce conlral peul I'ece"oil', el les diverses 
« applicalions lltiles qui pOUl'raiellt en Clrc 
l( raileS dans l'état de progl'8s OÚ se tl'Ollrcnt 
« aCluellern~nl nolre commeree el notre indus
~ trie.» - La scction tl'éconolllie l'0lilique a 
rappelé qn'elle décernera en 'J 84~ un pl'ix sur 
la qtlcslion suivante : « Rccherchcr :1 0 quels 
«( sonl les modes de loyer ou d'amodialion de 
« la leITe, aeluellelllent en usage en Fr:mce; 
~ 2°:\ quelles causes licnnenl les difI'érences 
( qui SUDS!Slent entre ces modes de loyer et les 
( changements qu'ils ont épl'ollvés; 3" quelle 
( est l'illfiuence de chacun de ces molles de 
( loyer sur la prospérité agrieole. D - La scc
tion d'histoil'e géJlérale déccl'Ilera en 1842, un 
prix SIIl' la queslioll slliv:lIlte, déjá aj(llll'lléc 
en J 840: « Traccr l'histoire du droit de suc-
11 cession desfcmmes dans 1'0 nI re civil et dans 
« l'ordre politique chcz les difIcl'cnts peuples 
« de I'Europe, au moyen :ige. D - Dans la 
mrme année, eeUe section déeernera un prix 
sur la question suivante: « Retr:lcer I'histoirc 
« des ét:HS géllérallx en Franee, depuis '1302 
« jusqu'en 1 ü04: indiquer le mOlir de lcur con
« vocalion, la lJature de Icm cOlllposilion , le 
« mode de lellrs délibérations, l'étendue de 
« lcur pouvoir ; détcrminer les diITérences qui 
« ont existé a cel égard entre ces assemblées 
« et les parlemrnts d'Angleterre, el faire COII

q naitre les causes gui les ont empecltées de 
( devenir, comIlle ces deJ'lliers, \lile inslilulion 
« régulicre de l'anciennc monarcltie. »-Enfin, 
I'Académie a proposé pOllr Icprix qllinquennal, 
fondé par l\I. le haron Félix de BOlljoul', a dé· 
fcrneren 1845, la qneslion suivanle: «Quelles 
« son1 les applicaliolls praliqucs les plus 
« titiles que rO!! pourrait (;\:I'C dI! principe 

~ de I';¡SSOCi:1Iion ,"olonlaire el ¡1I'ivl:l' au SOIl
,; J:¡gemellt de la lllis(\l'e? ) -- Les 1ll(;iIIoircs 
doivcnL I~tre (~crits ell fran¡¡:lis ou en !;¡lin, et 
adressés, f'r:lIIcs de por1, au secrúariat de 
rInstilllt : s:1voir, )10\11' le premier t'L le l~'(;"

siclllc prix, :1V:lllt le 3\ octubre 18'12; ;'í'¡(wr 
le sccond, :nant le 30 no\"cllIbrc 1 S4'~.;, pon!' ¡ , 

)e C)lIalrieme, avanl le 30 septelllbre 1:,1 H-i 1 ; 
pour le cinqui(~llle, :lv:1nL le 51 d(~celll\¡rc~1811; 
enfln, p01l1' le sixiclIle avant le 30 d0ceil'f
bre 1842. 

La c1Jalllbre des pail's ;¡ adopt¡: le proj(~t (l 
¡ni Sllr la respollsabililé des propriél:lires de 
lla\'il'es, ~1\'CC la Illodificatioll illlrodllil(~ par J:¡ 

chamhre des dépUlés d:ms SOIl derllier \'ot,~ 

(V. P IlIs h:llI t. p. 387) : elle a de rnellH' a ti op {(; 
le proje1 de Iqi sur la vente des llI:1l'chanllises 
neu\'es cL celui rclalíf a I'exéclllion du traité 
de COlllrllel'Ce concln :\\'ec le gO\l\'cl'Ilclllent des 
Pays-Das. La mClI1e challlhrc :ly:tnt, par un 
amendeHlellt, nlOdifié le projet de loi <l1l rc
crulelllent, ce )1l'ojct a élé retiré. L1 SCSSiOll 
a été c10se le 2~) juin. - Le cOII('ours Oll\'Cl't 
devanlla FaCilité llcdroit de Pa/'iss'est terminé, 
)e 50 jllin, par les nOlllillaLiun'i aux p!:lees \';t

cantes á Paris, Toulouse, Slrasbourg, Poitiel's, 
DijOll el Caeil. 

La sociéLé de palronagc des jClInes lihérés 
]WlIl' le déparLcllIent de la Seine, :1 tel\u S;l 

s(\allce publir¡ue arllluelle le 27 juin, á l'holel 
de ville. Lcsrésullats moraux sOllllrcs-satis
ülisant&, el prou"ent que la partic la plus 
impOI'l:lnle de la réroJ'lllc péllilelltiaire, c'e::;t 

ce paironage qui s'excl'ce au IllOlllcnt de la 
1 ibl~ra Lion. 

Un fait nouveau el illlportant :l menlionl1C'l" 
c'est que la nécessité d'abrégcr la duréc des 
détentions, dCfmis fIn'oH a soumis, a Paris, 
les jClInes détcI1us a I'emprisonnement illrli\-i
duel, vicn1 de donncr lIne grande el utile 
eXlellsion a UIl systellle de mise en libe)'!:; 
lJrovisoire, an moyen duquel, au ¡'Ollt d'un 
an, I"cnfall1 qui JI'a }las déll)(~rilé, peut elre 
remis :l la sociélé de patrollagc, chargée de 
son placelllent en apprcnLissagc. Dans le cas 
de mauvaise eomlui1c, l'enLHlL cst I'(;¡lllégré 



(;HRO~ IQUE. 

:, b maisoll des jeuncs détenus. 1\1. le ministre 
(lc l'intériellr, pOllr {;lVol'iscr les mises en 
1 ibcrté prov isoirc, "ien t d'a I/ollcr:l la soeiélé 
depa!rollagc GOccntimcs pal'jour, pourchaquc 
el. '¡llt de ecHc ealé;.;oric. Ce SySl/}CIlC de mise 
en L Cl'Íl; provisoil'c, ell éearlallt les délen

líons ~ long terme, va probablement aussi 
{~Cal'l('!' en grande partie les oLjeclions des 
:1' tsaircs de l'cmprisonnement individucl 

pliqué a ces jeunes détenus, puisqlle ces 
'~' h,jections s,'adressaient aux délC,JlliOIlS dc plus 

• I ~I . ·.P " J : e (,eus :lnS. H :lIS aUSSI, u IIl1 aulrCCOle, a 

!/laisoll des jcunes d(~lCnflS de París IlCJ)OUIT3 

í'oIF/lir aux pal'tisalls du eelllllage cOlllinll 
l';¡¡¡torilé d'un précédent. D'aillellrs, cc cel
llllage des enl'anls a la maison de Roquetle est 
cnvironné dc cireonstanecs auénuanLcs, néces
saires a !'égard (l'ellfallts la plupart acquittés, 
et délellus selllemcnt pour elre élerés; eL ce 
réginrc !lC saurait elrc CCllli d'ulle maison de 
«)ree el de correctioll : il n'y a rícn a COnCllll'e 
dc l'un ü l';mlre. 

En dehors de París, ious les étahlissements 
rjlJi s'élevent en Franee pour les jcuncs détenus, 

SOllt des pl~nilencjel's¡ni.7:Ie8, c'est·a-dirc. 
semi-agricoles, semi-inrlustriels : tcls sOlll les 
pénitcllciers dc Bordcaux cl dc Marseillc. Le 
dignc fondatcur de cc dernicr étahlisscment. 
ltI. l'abhé Fissiallx, ricl/I dc ¡whlicl' l11Je Jml

chure oú il dé\'eloppe Ics I'aisons quí I'Oilt dé., 
terllliné, dit-il, ú entrer dalls la penséc dc 
1\1. Ch. Lllcas, quí cst ::mssi la sícnne, sur les 
avantages lle lllélallger les travaux agricoles eL 
indllSll'iels, dan s leS éLablissements destinés 
aux jcunes délcnus. La colonic de Meltray 
parait aussi poursllivre le cours de ses 
succes. 

Le ministre de l'intérieur, M. Duch:hel. 
vient de prendre une mesure excellente eL 

féconde: le reglement du 22 lllai 184J , COI1-
cernant le scnice des COnHl\Ullautés religíeuses 
des femmes, dans nos lllaisolls centrales affec
lées aux femmes condamnées; l'instruction 
qui le précede et l'explique, annonce que la 
Franee se prépare sans bruil Ü imprimer a la 
réforme de ses prisons un earaclcre moral et 
I'eligiellx, el a chcreher dans eclle yoie b 

véritahlc Solulion pénitentiairr. 
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