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nairement le mineur émancipé ne puisse pas faire 
annuler les acles qu'il a faits daos les limites de sa 
capacité, il peut cependant faire réduire les engage
ments qu'il a conlraclés par voie d'achat ou autre-

ment. 
Exemples. - A.chats a crédit, - Locatio_n a 

c1·édit de meubles et d'immeubles, - Embe]hsse
ments de ses p1·opriétés. 

Les tribunaux réduiront en tenanl compte de la 
fortune du mincur et de la bonne foi du créancier. 

netraH de ••~manclpatlon. 
Art. 486. 

Quand la réduction des engagements aura été 
obtenue, l'émancipation pourra etre relirée au mi
neur par ceux qui la lui ont conférée, et dans la 
forme a laquelle est soumise l'émancipation. 

On admet généralement que l'émancipation 
résullant du mariage ne peut pas etre retirée, 
puisqu'elle est la conséquence d'un acle sur lcquel 
il n'y a pasa revenir. 

• 

TITRE ONZJEME 

MAJORITÉ - INTEllDICTION 
CONSEIL JUDICIAIRE 

La majorlté est l'état de celui que la loi pré
sume, a cause de son age, capable de gérer sa per
sonne et ses biens. 

L'age de la majorité est fixé a vingt et un ans. 
Par exception, certaines personnes ne sont ca

pables pour le mariage et pour l'adoption qu'a 
vingt-cinq ans (art. 138 et 346). 

Sauf ces exceptions, l'état normal du majeur, 
c'est la capacité. Il peut etre cependant incapable 
a raison de son état mental dans trois cas: 

l º Interdiction ; 
2' Nomination d'un conseil judiciai1·e; 
3' Placement dans une maison d'aliénés 

INTERDIC'l'ION. 

Élat d'une personne qui est privée du droit de 
faire pa1· clle-meme les acles de la vie civile el 

d'administrer sa personne et ses biens. 
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L'inlerdiction résulte : 
1 º De cerlaines condamnations cricninelles 

(interdiction légale) ; 
2' D'un jugement d'un tribunal civil fondé 

sur l'élat mental de la personne (interdir.
t ion .f udiciaire). 

Le Code civil ne parle que de cette derniere. 

causes d'interdtctlon. 
Art. 489. 

État habituel d'imhécillité, de démence ou de fu-
reur: 

lmhéciltité, faiblesse d' esprit. 
Démence, désordre intellectuel. 
Fureur, démence se traduisant en actes maté

riels de violence. 
L'état doit etre lzabituel, c'est-a-dire : 

I • Que quelques actes isolés ne suffisent pas; 
2 ' Qu'il n'est pas nécessaire que cet état soit 

sans intermiltences (intervalles Incides). 
La loi suppose que l'interdiclion est prononcée 

conlre un majeur, c'est le cas ordinaire; mais on 
pomrait comprendre l'interdiclion d'un mineur, 
elle ne serait pas inutile : 

lº S'il est émancipé; 
2' S'il est sur le point de devenir majeur; 

... 

• 

• 
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3' Parce que les acles de l'interdit sonl nuls 
de droit, tandis que ceux du mineur ne sont 
nuls que s'il est lésé; 

4º Pour l'empecher de semarier, sil'on admet 
que le mariage des interdits est défendu. 

Personnes qui penvent provoqner 
l'lnt~rdlctlon ( art. 490, 491) : l ' Tout pa
rent, a cause de l'affection que les parents doivent 
avoir pour l'aliéné et du droit éventuel qu'ils ont a 
sa succession ; 

2º L'époux; 
3° Le ministere public quand il n'y a pas de 

parents (sauf le cas de fureur ou la sécurité 
publique est intéressée). 

Procédnre d'lnterdlction. 
Arl. 49~-l»OI. 

Elle a lieu devant le tribunal civil du domicile de 
l'aliéné. 

Elle commence par une 1·equéte adressée au 
président par le demandeur el contenant une arti
culation des faits (c'est-a-dire leur énumération ar
ticle par arlicle, pour éviler des allé3ations vagues), 
indication des técnoins et production de pieces a 
l'appui (comme proces-verbaux constalant des actes. 

11. 
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de folie ou écrils insensés émanés du prélendu 
oliéné). 

Le président s:iisit le tribunal, qui, par un ju3e
ment ordonne la convocation d' un conseil de fa

' mil/e. 
Ce conseil est composé conformément aux re

gles ordinaires; les enfants de l'aliéné en font partie 
comme plus proches parents, l'époux comme plus 

proche allié. , ,. . 
On en écarte ceux qui ont provoque l mterdte-

hon, cxcepté les cnfants et l'époux, qui, bien qu_e 
demandeurs en interdiction, sont admis au conse1l 
avec voix comullative. 

!\pres l'avis du conseil de farnille, on procede a 
un interrogatoire du défendeur. C'est le tribunal 
qui l'interroge en chambre du conseil, pour appré
cier par lui-meme son état intellectuel. 

i\u cas de maladie du défendeur, il est interrogé 
chez lui par un juge commis. • 

Le tribunal peut en outre ordonner une enquete 
(audilion de lémoins). 

Le jugement est rendu en audience publique, 
apres que le président a entendu les plnidoiries et 
les conclusions du ministere public. 

Le jugement peut prendre trois partís : 
1 • Interdire le défendeur; 
2° liejeler la demande; 

• 
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3º l\'ommcr au défcndeur un conseil judiciaire. 
C' est un partí moyen, quand l'aliénalion 
mentale n'est pas assez caraclérisée, mais 
que la faiblesse d'esprit du défendeur foil 
craindre qu'il ne ge1·e mal ses affaires. 

Le jugement peut elre frappé d'appel, et la pro
cédure recommence devant la Cour d'appel. 

Le jugement ou l'anel qui prononce définilivc
ment l'interdiction intéresse le public, car chacuu 
peut avoir besoin de sauoir si telle personne est c,t· 
pable ou incapable. i\ raison de cela, le jugement 
ou l'arret doit etre affiché dans la salle de l'audi
toire du tribunal et dans les études de tous les no• 
taires de l'arrondissement. 

Effets de l'lnterdic1lon. L'ínterdiclion 
produil deux effcts : 

1 º Elle rend l'interdit incapable; 
2º Elle donne lieu a l'organisation d'une tu• 

telle. 

Inca1>aclté de l'lnterdU (art. 502). Tous 
les acles fails par l'interdít sont annulables, comme 
le sont en général ceux des incapahles (femmes ma
riées, mineurs). 

.., Les caracteres qui dislinguent l'annulabililé de 
la nullité radicale sont · 
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l • Que l'acle annulable ne peut clre attaqué 
que par certaines personnes; 

2· Qu'il peut elre ratifié; 
3' Qu'il doit etre altaqué daos un délai qui est 

ordinairement de dix ans. 
Ces lrois caracteres sonl allrihués aux acles de 

l'interdit, expressément par les arlicles 1125 et 
1304, et implicilemenl par l'arlicle 1338. 

U n'y a pas de doule sur ce point, quoique l'ar
ticle 502 diseque les actcs <le l'inlerdit sont nuls <Ú 

droit. Ce qui si3nifie seulemenl que les lrihunau1. 
ne peuvent pas refuser d'annuler les acles, qu'ils 
n'auront pas a apprécicr les circonslances, el no
tamment a exi3er la preuve de la lésion, comme 
lorsqu'il s'a3il d'annuler les acles des mineurs. 

Les acles qui sont annulables parce qu'ils ont 
été faits par un inlerdit, sont, d'apres Je lexle de 
l'article 502, tous les acles. lial3ré la précision de 
ce texte, il y a des auleurs qui veulenl faire une dis
tinclion. lls réservent la nullilé pour les acles rela
tifs au palrimoine de l'inlerdit (aliénalions, obli3a
tions, ele.), c'e.st-a-dire pour les acles que le tuleur 
de l'inter<lit peut faire en son nom et comme son 
représentant. 

Mais ils refusent d' appliquer l'arlicle aux acles 
que le tutear ne pcut pas faire pour l'inlerdit, comme 
le maria3e, la reconnaissance d' enfant nalurel, la 
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donation. lls ohjectent que si l'on prive l'inlerdit di, 
l'e1.ercice du droit de faire ces acles, on le prive? 
par la du droil lui-meme. Puisque le mineur peut 
faire certains acles, nolamment se maricr, il faul 
que l'intcrdit ait le mcme droit, car l'articlc 50:) 
l'assimile au mineur. Seulement il faudra que !'acle 
de l'inlerdit ait élé foil dans un inlervalle lucide. 

Cette doctrine a conlre elle la 3énéralilé du texte 
de l'article 502, qui s'explique par la nécessilé de 
proté3er l'interdit quand il s'a3il des acles qui peu
vent avoir les conséquences les plus 3raves. On 
peut lui opposer, en oulre, l'arlicle 175, qui fait de 
la démence une cause d'opposilion au maria3e. 
Quant a l'article 509, il ne saurail démenlir l'article 
502, parce qu'il assimile le mineur et l'interdit par
ticulieremenlau point <le vue des lois sur la tulelle, 
ce qui lui donne une portée moins 3énérale que 
celJe de l'arlicle 502. 

.&eees Cátts par l'Jnterdt& antérleare
mena a l'luterdlctlon (art. 503). Comme
l'état d'irnbécillilé de démeoce ou de fureur exis-, 
lait avant l'inlcrdiclion, la loi permet au tribunaux 
d'annuler les acles aolérieurs a cet événement. 
Mais la nuJlilé n'esl pas de droit. Le tribunal ap
précie d'apres les circonstances ; il faut d'ailleurs 
f{U

1il reconnaisse l'existence de la cause d'inlerdfo-
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tion (élat babiluel de folie) au temps oi1 l'acte a élé 
fait, et la notoriété de celle cause, c' esl-a-dire sa 
publicité. Si elle n'avail pas pu etre connue du pu
blic, il serait injuste d'annuler d~s acles faits avec 
des pcrsonues qui auraient pu cro1re que le contrac
lant avait sa raison. 

A.ctes raus par une personne qui es1 
morte 11an~ avotr été tnterdite (art. 504). 

11s ne peuvent etre allaqués, a moins que l'acte 
ne contienne en lui-meme la preuve de la dé
mence. 

L' exceplion qui restreint la regle montre la raison 
de la disposilion il s'agit d'éviter des proces qu'il 

' , l' eut été trop difficile de juger apres la mort de au-
teur des acles. 

Cependant si l'interdiction avait été provoqué_e 
a-vant la mort sans avoir été prononcfo , comme il 
ne faul pas que les inléressés souffrent des lenteurs 
de la juslice, les acles seraient soumis a la regle de 
l'arlicle 503. 

Dérogations a l'article 504. 1° On admet 3éné
ralement que les donations et les testaments peu
vent elre attaqués en dehors des conditions de l'ar
ticle 504 parce que l'arlicle 901 contient une 

' ) regle spéciale qui ne permet ces deux acles qu aux 
personnes saines d'esprit; 

... 
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2• La loi de 1838 sur les aliénés (v. ci-nprcs) 
permet d'attaquer les acles d'une personne non in

terdile, pourvu qu'ils aient élé faits pendant que 
cette personne était retenue daos une maison d'a
Jiénés. 

Totelle de 1•1n1erdl1 (art. 505-511). La 
tutelle est déférée par le conseil de famille. 

Il n'y a qu'une tutelle légilime (celle du mari sur 
sa femme). 

La femme peut etre nommée tutrice par le con
seil. 

Le tuteur peut demander a etre déchargé apres 
dix ans, a moins qu'il ne soit un époux, un descen
dant ou un ascendant. 

Renvoi aux regles sur la tutelle des mineurs. 
Deux dérogations a ces regles : lº L'administra

tion des biens doit se préoccuper des secours né
cessaires a l'inlerdit et des moyens de le guérir, plu
tót que des économies possíbles. 

2° U peut etre fait une donation au nom de 
l'interdit quand il s'agit du mariage d'un de ses 
enfants. Un avis du conseil de famille homologué 
par le tribunal autorise cetle donation, qui doit 
avoir le caractere d'avancement d'lwirie (avance sur · 
la succession, lwirie, de l'interdil) a fin de ne pas dé
truire l'égalité entre les divers enfants du donateur. 
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Pin de l'lnferdlctlon (art. 512). Elle ne 
cessc pas pa1· la 3uérison. 11 faut un ju3emenl pour 
la faire cesser (ju3ement de mainlevée). La procé
dul'C est la meme que la procédure d'interdiclion. 

CO~SEIL JUDIC!r\IRE. 

Le conseil judiciait·e est une personne qui est 
nommée par les tribunaux pour assister daos cer
tains acles lesfaibles d'esprit (art. 499) et les prodi
gues (art. 513). 

Les personnes qui ont regu ce conseil ne sont 
pas absolument incapables. 

D'abord elles conservent la díreclion de leur 
persouue. 

Elles peuvent : 
Chan3cr de domicilc, 
Adopter, 
Reconnaitre un enfant mtureJ, 
Se marier. 

En outre, en ce qui concerne leurs hiens, elles 
ne sont incapables que des actes énuméi'és par la 
loi : 

Plaider, 
Transiaer, 
Empruntcr, 
Recevoit· un capilal , 

.! 

lNTERDICTIO~. 

Aliéner, 
Hypothéquer. 

Ces díllerents actes sont faits par l'incapable lui
mcme, mais ils ne sont valables que s'il esl a~sisté 
de son conseil judiciaire. 

11 peut faire seul les autres actes, en particulicr 
les acles d'admiuistration. 

Exemples: 
Donne1· ou prendre a hail,
Recevoir ses revenus , 
Vendre les fruils de ses hiens, 
Faire des réparalions sur ses immeuhles, 
l\chetcr ce qui est nécessaire p(;Ul' son exis-

tence. 
Quand il se marie, il ne peut pas faire seul son 

contral de maria3e, car, dans nolre droit, la capa
cité de se marier n'implique pas absolument celle 
de faire des conventions matrimoniales (l'article 
1398, qui semhle s'inspirer de ceUe idée, ne parle 
que du mineur autorisé a se marier). 

S'il se mai-ie sans conlrat, il est marié sous le ré-
3ime de la communauté lé3ale, parce que ce n'est 
pas luí, mais le léJis!ateur, qui a or3auisé ce ré3imc; 
la loi, en l'i1nposant a lous ceux qui n'ont pas fait 
ele contrat, a montré qu'elle le considere comme le 
ré3ime qui re3lc le plus équitahlement les intérets 
des époux. 
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Les acles qui doivenL etre faits avec l'assistance 
du conseil sont annulablcs de droit si le faible 
d'esprit ou le prodigue les a faits seul (art. 502). 

La procédure tendant a la nominalion du conseil 
et celle qui tend a la mainlevée de la mesure prise 
pour protéger l'incapable sont soumises aux regles 
sur la procédure d'interdiction etde mainlevée d'in
terdiction. 

Per■onnes placées dan• des établls
sements d'aliénés. 

. ~a loi du 30 juin l 83~ sur les aliénés a orga
mse un systeme de smve1llance médicale, adminis
tralive et judiciaire sur les élablissements d'aliénés • 

' elle a pris des précaulions, créé nolamment des 
inspections, pour garantir la liberté individuelle et 
ernpecher que des personnes non aliénées ne puis
sent etre retenues dans ces établissements. 

C'est la partie adminislrative de la loi · puis a 
. d ' ' raison es précautions qu' elle a prises, elle a pré-

sumé que les personnes retenues dans les maisons 
d'aliénés étaient, en effct, atleintcs d'aliénalion 
mcnlale, et elle a cherché a les proUger; c'est la 
parlie civile de la loi. 

INTERDICTION. l 9f) 

Éta, de la personne placée dan• nn 
établlssemen, d'alléné■• 

Le fait du placement produit une sorte d'interdic
tion engendrant, par exemple, !'incapacité d'etre 
juré ou électeur, 

Et permellant d'allaquer les actes faits par l'a
üéné tant qu'il a été retenu dans la maison. 

Ces acles ne sont pas pas nuls de droit, ils peu
vent etre annulés suivant l'appréciation des tribu
naux. 

L'action en nullité doit etre intentée dans le dé
lai de dix ans; mais tandis qu'en maliere d'in
terdiction le délai court du jour de la cessation 
de l'incapacité, il court, d'apres la Joi de 1838, 
seulement du jour ou, soit l'aliéné, soit ses hérilicrs 
ont eu connaissance de l'acte, postérieurement a 
la sortie de la maison ou a la mort de l'aliéné. 
Cette connaissance peut résuller d'une significalion 
par huissier(art. 39, loi 1838). 

La fixation du point de départ du délai ménage 
mieux que le Code civil les inlérets de l'incapable, 
car daos le systeme du Code cet incapable peut 
n'avoir pas intenté l'aclion parre qu'il a pcrclu le 
souvenir de l'acte fait pendant sa mala<lie mentale. 
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ProtecClon de la personne e1 des 
bien• de l'alléné. 

11 doit clre nommé par Je tribunal un curateur a. 
la personne de l'aliéné, pour surveiller l'emploi de 
ses revenus a son soulagement et a sa guérison, et 
pour réclamer sa mise en liberté apres sa guérison 
(art. 38). 

Ses hiens sont gérés par un administrateur pro
visoire qui est, suivant les cas, un membre des com
missions adminislralives des étahlissemenls publics 
d'aliénés ou une personne nommée par le tribunal 
apres délibération du conseil de famille (art. 31-
32). 

L'admioistrateur nommé par le tribunal peut, 
en vertu du jugement qui le nomme, etre grevé 
d'une hypotheque frappant la totalité ou une parlie 
de ses hiens (arl. 34). 

L'aliéné esl représenté daos les proces par un 
mandataire spécial nommé par le tribunal (art. 33). 

LIVIlE DEUXlE1IE 

DES BIENS 
1':T DES DIFFÉREl'\TES MODIFIC.\TIONS DE LA PROPRIÉT.É 

TITRE PREl\IIER 

DISTINCTIOl\J DES BIEl\JS 

Blens. Choses qui sont l'ohjet d'unepropriété 
publique ou privée. 

Choses. Tout ce qui peut elre de quelque 
utilité aux hommes. 

Dlwlstons des blens d'ap:r4'8 
Ieur natore. 

l º Meuhles et immeubles; 
2' Diens corporels et incorporels. 
lntéret de la division des hiens en meubles ef 

lmmeubles. 
Les regles du droit ne sont pas les memes; ainsi: 

les pouvoirs du tuteur sont moins grands quant 
aux immeubles que quant aux meuhles. (Art. 4G4.) 
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Le tuteur doit faire vendre les meubles - mais 
non les immeubles. (Art. 452-454.) 

L'étran3er propriélaire d'immeuhles ne donne 
pas la caution de l'art. 16. 

Les formalités des saisies sont plus compliquées 
pour les immeubles. 

Les regles sur les prescriptions sont diff érenles : 
Les immeuhles sont prescrils par dix, vingt ou 

trente ans de possession. 
Les rueubles sont souvent acquis par la posses

sion saos aucune condition de durée, en vertu d'une 
regle ainsi formulée au titre de la prescription : 

En fait de meubles, la possession vaut litre (voy. 
art. 2279). 

Blena corpereb. Choses qui ont une exis-
tence matérieUe, qu(JJ tan'}i possunl. - Exemples : 

Tcrre, 
Maison, 
Animaux. 

Bien■ lncorpereJs. Qui n'existent pas réel
lement, qui sont de pu res créations de I' inlelliacnce, 
des abstractions ; on les appelle des droits. -
Exemples: 

Usufruit, 
Ser,•iludes, 
Créances 

DISTIXCTION DES BIENS. 

IIDmeubles. 
:\rt. 51 l•li~O. 

203 

Choses qui ne se transportent pas et ne peuvcnt 
étre traosporlées. 

Trois classes : 
lmmeubles par nalure, 
Immeubles par destioation, 
Jmmeubles par J'objet auquel ils s'appliqucnt. 
Ajoulez : les aclions de la Banque de Francc qui 

i,euvent elre rendues immeuhles par la permission 
de la loi et la volonté de le~r propriélairc. 

lmmeubles par nature. - Le sol, 
Les batiments. 
Ajo u tez les moulins adhérant au sol par des piliers, 

et ceux qui font parlie d'uo hatiment. 
Les récoltes non coupées. - Elles ne sont pas 

des objets distincls de la terre. 
Les tuyaux. - lis font également partie de l'im

meuble auquel ils sont altachés ou dans le sol du
que) ils sont placés. 

launeables par de~tlnatton. Objcls, 
mobiliers de leur nature, qui sont les accessoires 
d'un 1mmeuble. 

Il faut pour qu'il en soit aiosi qu'ils aienl été 
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altachés a l'immeuble par Je propriélaire, sinon ils 
ne seraient adjoints que provisoirement et ne p1·cn
draient pas la nalure de l'immeuble. 

I º Le p1·opriétaire les a attacbés a l'immeuhle 
pour son scrvice et son exploitation. 

E.remples: 
Animaux serv:mt a la culture. -1\leme quand le 

propriétaire les confie au fermier. 
Ustensiles aratoires. - Cbarrues. - Cbarreltes. 
Pigeons des colombiers, 
Lapins des garennes. 
PaiJlcs et engrais. 
2° Autres objets que le propriétaire attache au 

fonds a perpétuelle demeure, - son inlention se 
manifestant parce que la chose est scellée, 

Ou pJacée, soitdans !'ensemble de la boiserie -
falaces, tableaux), soil daos une niche - (statues). 

En un mol, toutes les fois que le déplacement de 
lobjet dégraderait l'irmneuble. 

Jmmeobles par l'obJe1 aoqoel lls 
s'appllquen1 (art. 526). Ce sont des droits, des 
cl1oses incorporelles. 

La nature d'un droit dépend de la nalure de son 
objet. L'objel d'un droit, c'est la chose sur laquelle 
existe le droit, ou que le droit tend a faire obtenir. 

Sont immobiliers les droits : 
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D'usufruit, d'usage, d'habitationquandils portent 
sur un imrneuble, 

De serv:tude. 
ll n'esl pas qucslion de la propriété des immeu

bles, parce que Je droit de la propriété se confond 
ame la chose elle-meme qui esl un immeuble par 
nalurc. 

Les actions tendant a revendiquer un immeuble. 
Le mol a ction si3nifie icí : droit de réclamer en 

justice ce qui nous esl du ou ce qui nous appartienl. 
Le mol revendiquer si3nifie : se prétendre pro

priélaire d'une chose qu'unautre possede, et deman
der a etre remis en possession. 

Le droit de revendiquer un champ ou un usufruit, 
ou une servilude, n'est pas en réalité distinct du 
droit de propriété, d'usufruit ou de servilude, e' est 
la mise en oouvre judiciaire de ces droits. 

L'énumération de l'article 526 est insuffisante; il 
n'y est question que de la propriété et de ses ana
lo3ues, autrement tlit des droits réels. 

Droit réel. - Droil d'exiger de tout le monde, 
des lwmmes en général, qu'ils s' abstiennent de /aire 
quelque chose. 

Exemples: De se servir de ce qui m'apparlient. 
- De cultiver mon champ. - De détériorer ma 
maison. 

Droit personnel (synonyme créance). Droit d'exi-
12 
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3er d'une personne détermínie qu'elle fasse qud
que chose ou qu'clle s'abstienne de faire quelque 
chose. 

Exemples. Droit d'exiger de Pjerre qu'il me 
donne cent francs, ou qu'il travaille pour moi. 

Droit d'exiger d'un arliste qu'il ne chante pas 
dans le théatre rival du mien. 

Les différences caraclérjstiques sont done 1 º que 
le droit réel exisle erga omnes, tandis que le droit 
personnel n'ex.iste que contre une personne déter
minée; 

2º Que le droit réel ne permel pas d'exigerqu'un 
autre fasse quelque chose, tandis que le droit 
personnel oblige tres-souvent a faire. 

Le Code n' a pas parlé des droits personnels irnmo
hiliers, des créances immobilieres. 11 peut en 
ex.ister cependant, - et elles sont cerlainement des 
immeubles par l'objet auquel elles s'appliquent. 

Exemple. Pierre a promis a Paul de lui donner 
un immeuble. 11 est débiteur de l'immeuhle, la 
créance est immobiliere. 

Le Code n'a pas envisagé cette hypothese, parce 
qu' ordinairement, dans le droit fran~ais , celui a 
qui l' on a pro mis un immeuhle en devient proprié
taire, solo consensu. A.lors il n'est pas nécessaire 
de dire qu'il a une créance, puisqu'il a un droit 
plus illlportant. 
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Seulement, si la promesse n'a pas pour objct un 
immeuble spécialement déterminé, si, au lieu de 
promellre tell e maison ou teIJe ferme, on a promis 
une quantité de melres de terrain saos dire exacte
rnent lesqnels : mille metres daos le dixieme arron
dissement, dix hectares en Seine-et-Oise, celui a 
qui a élé faite la promesse n'a pas encore la pro
priété, puisqu'il serait impossible de dire de quelle 
c~ose il est propriétaire, mais il est créancier; il a le 
droit d'exiger du promettant que celui-ci lui four
nisse la quantité promise. C'est une créance immo
hiliere donnanl naissance a une action en justice qui 
est un immeuble, puisque, bien qu'elle ne tende pas 
a revendiquer, elle a pour objet un immeuble. 

n.eubles. 
Art. ólf-532. 

Dcux classes de meuhles : 
hlcuhles par nature, 
!Ieubles par la détermination de la loi. 

Meubles par natore. Choses qui se trans-
porteu t par elles-memcs (animaux) ou qui peuvent 
etrn transporlées (tableaux, hijoux, tables, sieges). 

neubles par la 4étermlnatlon de 
la lol (art. 529). Ce sont des c.'wses incorpo-
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relle.s, des droits qui ont pour objet des meubles. 
Cclte classc de biens comprend tous les droils 

qui ne rentrent pas dans l'article 526. 
Le Code énumere : 
lº Les obligations, c'est-a-dire les créances, qui 

ont pour objet des meubles. 
Exemples: obligation de payer mille francs, de 

livrer dix hectolilres de blé. 
Quand le Code parle des obligations qui ont pour 

objet des sommes exigibles, il veul se réserver 
de parler plus tard des rentes, qui sont des créances 
dont le capital ne peut jamais etre demandé (exi3é) 
par le créancier ; 

:Uais il n'entend pas qu'une créance ne sera pas 
mobiliere quand le débiteur aura un délai pour payer, 
ce qui a un autre point de vue permet de dire que 
la somme n'est pas exigible. 

A coté des obligations ou créances, la loi parle 
des actions qui ont pour objet des sommes exigi
bles ou des eITets mobiliers. Ce sont d'abord les ac
tions personnelles mobilieres, qui sont l'excrcice en 
justice du droit de créance et qui se confondent 
a vec ce droit. 

Ce sont ensuite les aclions 1·éelles mobilieres, 
autrement <lit les revendications de meubles, qui 
sont l'exercice judiciaire du droit de propriélé et se 
confondent avec ce droit. 
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2º Les actions ou intérets dans les cmnpagnies de 
commerce, finance ou industrie. 

Les actions ou les intéréts daos les sociélés sont 
des droils a une part daos les propriétés et dans 
les bénéfices de la société. 

Le mot actions est alors pris dans un sens tout 
autre que précédemment. 

Les actions et les intérets sont des droits de mcme 
nalure entre lesquels il existe des différences de 

' . ' détail qui sont indilférentes au pomt de vue qu en-
visage l'article 529. Ces deux variélés du meme 
droit sont des meubles ; l'article, ne trailant que ce 
point-Ia, n'avait pas a disl~guer le~ c~i~fér~ntes es
peces de sociétés commerciales, m a md1quer les 
caracteres qui distioguent l' action de l'intérét. 

L' action ou l'intéret étanl un droit a une part du 
fonds social, on pourrait croire que ce droit sera 
immobilier quand la société sera propriétaire d'im
meubles. 

Exemples : La Danque de France est propriétaire 
de son hotel; une sociélé théalrale peut elre pro
priélaire du batiment. On pourrait dire que chaque 
associé a une part de la propriété des immeubles. 
Le Code décide autrement : il considere que les 
immeubles n'appartiennent pas aux associés, mais 
a la sociélé dont il fait une personne; les associés 
n'ont droit qu'aux bénéfices qui sont des meubles. 

12. 
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Quancl la sociélé se dissout, c'esl comme si ce 
propriétaire mourail; alors chaque associé dei-ient 
propriétaire d'une part des immcubles, connnc les 
hl'.·riliers d'un défunl deviennent propriélaires de 
ses biens. 

Observation : Les grandes sociétés commer
ciales sont divisées par actions, mais elles émetlent 
dt•s obligations qu'il ne faut pas confondre avec les 
al'lions. 

L'obligation d'une compa3nie, c'est une créance 
résullant d'un prét. Elle a emprunté une somme 
considérable, et chaque preteur a re~u, par exemple, 
par chaque somme de trois cents francs pretée, un 
titre qui constate la dette el qui promet en outre 
quirize francs d'inléret. 

Le porteur de ces litres n'est pas un associé, 
c'est un créancier; il a droit a son capital el aux in
térets, alors meme que la société ne ferait pas de 
bénéficcs; mais il n'a pas d1·oit a davauta3e, quand 
meme la société ferait des bénéfices considérables. 

Tandis que J>actionnaire ou l'inléressé, étant un 
associé, profite des hénéfices quels qu'ils soient, 
et ne touche ríen quand il n'y en a pas. Si bien qu'il 
pcrd son droit quand le fonds social est épuisé. 

3º Les rentes (art. 529, 530). 
La rente est le droit d' exi3er un certain paie

ment périodique sans pouvoir jamais demander le 

DISTlXCTIO~ DES BIEXS. 

capital que représcnlent lous les paicmcnts suc
cessifs. 

La rente est le droit; les paicmenls périodiques 
ne sonl pas la rente; ils en sont lesfruits, on les 
appclle arrérages. 

La rente nail d'un contrat qui ressemble or<li
nairement a un pret. Une personne donne un ca
pital en ar3ent a une aull'e qui lui promet des 
arrérages, mais qui ne sera jamais forcée de rcsti
tuer le capital. 

C'est l'inexigihilité de capital qui dislin3ue ce 
conlrat du pret a inléréts. 

La rente d'ailleurs pourrait résulter d'un contrat 
3ratuit, d'une donalion, ou meme d'un lestamcnt. 

Elle peut etre perpétuelle en ce sens que l'ohli-
3ation de payer les arrérages durera toujours. 

Ou viagere en ce seos que cetle obli3ation ces
sera avec la vic d'une cerlaine personne, qui estor
dinairement le renlier. 

Un 3rand nombre de rentes sont dues pa1· l'itat 
qui cmprunle sous cettc forme l'ar3ent des parli
culicrs, mais qui ne veut pas etre obli3é de rendre 
les capilaux. 

Mais le contrat peut etre fait entre partiruliers. 
Le contrat de rente a été inventé aulrefois parce 

que la lé3islation, sous l'influence du droit cano
niquc, défcndait comme usuraire le pret a intrrcts. 
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On présenlail alors le conlrat non pas comme un 
prcl, rnais comme une vente. Une personne qui 
avail besoiu d'at·3eill vendait a une aulre, pour une 
somme d'ar3cnt, le droil de lui demaudcr tous les 
ans une certaine somme équivalcnle aux inlércts. 

Comme on n'a jamais défcndu de diviser en an
nuités le prix d'une vente, on éludait ainsi la prohi
bílion du prct a intérets, et l'on lrouvait moyeu de 
placer ses capilaux. 

La rente, élant une créance qui a pour objet 
des sommes d'ar3ent, est nécessairement un droit 
mobilier. 

Si le capital de la rente perpéluelle n' est pas exi
giúle, il est cependant remboursable a la vo
lonté du débileur; celui-ci peut se libérer en resli
tuant le capital. Cette opéralion porte le nom de 
racha!. Expression qui rappelle la théorieancienne. 
Alors qu'on appelait le contrat de rente une vente, 
on dési3nait par le mol radiat 1' opération par la
quelle le débiteur reprenait Je droit qu'il avait vendu. 

Toute rente perpétuelle est essentiellement rache
table, la loi n'ayant pas voulu qu'une personne et 
ses héritiers pussent etre lenus d'une oblígalion 
pendant des siecles. 

On peut seulement convenir que la rente con
stituée a prix d'argent ne sera pas rachetée avant 
dix ans (ar!. 1911). 
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Le Code a donné quelques détails sur la rente 
conslituée moyennant un capital en immeuble. 

Exemple: J'aliene un immeuble, et l'acquéreur 
me promet 2,000 fr. paran a perpétuité. 

Ces rentes qu'on appelait foncieres avaient au
trcfois un caractere parliculier. Elles étaient des 
droits réels immobiliers, et n'étaient pas racheta
bles ; le débiteur pouvait seulemenl se soustraire il 
la charge de la rente en abandonnant l'irnmeuble. 
Cet abandon s'appelait déguerpissement. 

Ces rentes aujourd'hui ont la meme nalure que 
celles qui sont constiluées a prix d'ar3ent. Elles 
sont des créances. Eiles sont mobilieres et rache
tables. 

Seulement les parties out pu dans le conlrat ré
gler les condilions du rachat. 

Par exemple: suspendre le rachat pendant trente 
ans (délai plus long par souvenir de l'irrachetabi
lité des anci ennes rentes foncieres). 

Fixer le capital a rembourser pour le rachat, car 
ce n'est pas l'immeuble qui est rendu, mais une 
somme. 

Si les parties n'ont pas fixé par le conh-at le prix 
du rachat, on le trouvera en multipliant les arré
rages d'une année par vingt; autrement dit, on sup
pose que les arrérages ont élé calculés a 5 pour 100 
du capital. 
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Dlvlston des blens d'apres ceox qui 
les possedent. 

Art ó3'f-543. 

1 ° Biens des particuliers; 
2º Biens qui n' appartiennent pas a des partim

liers, c'est-a-dire, qui appartiennent a des person
nes morales. 

Ces personnes sont : 
L'État, 
Les départements, 
Les communes, • 
Les établissements publics. 

Les blens de l'État se divisenten: 
Diens du domaine public, 
Biens du domaine privé. 

Domaine public. Biens qui, étant affectés a des 
usa3es puhlics, ne sont pas susceptibles de pro
priété privée, - comme les routes nafionales, -les 
íleuves et rivieres navi3ahles ou flottahles, les ports, 
les forteresses , remparts des places de 3uerre 
(art. 538, 540), chemins de fer. 

Domaine privé. On les appelle aussi simplement 
biens de l'État; ce sont des propriétés dont l'État 
jouil comme un propriélaire parliculier. 
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Exe1nples : Biens vacants et sans maitre , ter
rains des fortifications des places qui ont lé3ale
ment cessé d'etre des places de 3uerre, propriétés 
productives de revenus. 

Le domaine public est : 

Inaliénahle, 
Im prescrip tib I e. 

Le domaine privé : 

Peut etre aliéné sous certaines conditions. 
11 est prescriptible. 

Observa/ion. C'est par erreur que l'article 538 
place dans le domaine puhlic les terrains abandon
nés par la mer (lais et relais). Ils sont du domaine 
privé, car l'aliénation en est autorisée (loi 16 sept. 
1807, art. 41). 

Blens des département■• Le Code ne re
connaissait pas la propriété dépal'tementale. Elle 
n'a été constituée que par un décret de 1811 et les 
lois départementales poslérieures. 

Il y a aussi un domaine public départemental qui 
comprend les routes départementales construiles 
par le département. 

Et un domaine privé composé de biens qui ne 
sont pas affectés a un usa3e public et dont quel
ques-uns produisent des revenos. 



216 ltl\NUEL OE DROIT CIVIL. 

Blens des communes, se divisent aussi 
en: 

Domaine public communal : 
Chemins vicinaux, 
Rues, 
É3lises. 

Domaine privé: 

Diens affermés, 
Biens dont la jouissance en nature est aban

donnée aux habitants (hois, pallll'a3es). fes 
derniers hiens s'appellent parliculieremmt 
les communaux. 

Observation. L'arrondissement et le canton ne 
sont pas des personnes civiles et ne peuvent pas 
avoir de biens. 

Blens des établlssemen•• publlcs a 

Hospices, 
Étahlissements ecclésiastiques. 

Ap1,endlce sur les cours d'eau non 
navtcable• nl fto1tables. 

Le Code ne les a pas compris dans son énumé
ration des biens du domaine public et des hiens 
appartenant a l'Etat; ce qui peut fai1e penser t1ue 

1 
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leur lit appartient aux particuliers propriétaires ri
verains (quant aux droits sur les cours d'eau eux
memes, ils sont ré3lés par les articles 641 et 644). 

Le lit de la riviere est Ja conlinuation du champ 
riverain; par conséquent, a moins de texte contraire, 
il y a lieu de supposer que la propriété du riverain 
n'a pas d'autre limite que la propriété du riverain 
d'en face, c'est-a-díre que les riverains sont pro
priétaires chacun jusqu'au milieu de 1a riviere. 

Ceci est démontré par l'art. 561 qui parta3e 
entre les riverains l'ile formée naturelJement dans 
la riviere, en supposant tracée, au milieu de la 
riviere, une ligne paralleJe aux rives. 

Cette doctrine a été contéstée : 1 • des auteurs 
considerent l'État comme propriétaire du lit de ces 
rivieres, en allé3uant que l'État a succédé aux sei-
3neurs qui,a\ant la Révolution, auraient eu la pro
priété de ces rivieres; et en s 'appuyant sur 1' article 3 
de la loi du 15 avril 1829 sur la peche fluviale, qui 
refuse toute bdemnité aux riverains, si ce n'est au 
point de vue du droit de peche, quand un cours 
d'eau non navi3able est déclaré navi3ahle. 

Cette doctrine est difficile a admettre en préscnce 
de l'article 538 qui n'attribue a l'État que les ri
vieres navi3ables ou flottables. 

2° La jurisprudence, partant de ce fait qu'aucun 
te1te de loi ne statue sur celte propriété, déclare 

13 
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que le lit des rivieres non navi3ables ni tlottablcs . 
n'appartient a personne (ru nulliu1). 

Elle esplique ainsi l'arücle 563 qui, daos le cas 
ou la rivierechan3e de lit, parta3e le lit abandonné 
entre les propriétaires des terrains occupés par le 
nouveau cours des eaus., et l'article de la loi sur la 
peche tluviale cité plus baut. 

TITRE DEUXIEMB 

PROPRIÉTÉ 

Dl'Oil le plus complet sur une chose. 
Trois éléments du droit de propriété : 

Droit d'u,er. Se servir de la chose, suivant sa 
destination. Exemple1 : lire un livre, mon
ter un cheval, habiler une maison. 

Droit de jouir. Perccvoir les fruits (récoltes, 
loyers). 

Droit de di1poser. Détruire la chose ou l'a-
liéner. 

Le droit de propriété n'est pas absolu, la loi le 
soumet a des restrictioos daos l'intéret 3énéral. 

lfremplel : 1 ° Servitude, établies par la loi; 
2- Lé3islation sur les mines (elles ne peuvent etre 

cxploitées qu'en vertu d'une concession du 3ouver
nement); 

3° Législation sur les maraú (le desséchemenl 
peut etre ordonné par le Gouvernement) ; 

4° Étahlissemenls in1aluhru (autorisation néces-

aaire); 
5• Ezpropriation pour cause d'utilité publique. 


