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Exemple : Char3e de payer toutes les dettes que 
le donateur laissera a sa mor!. En contraclant des 
detles, il díminuerait la donation. 

11 peut au contraire char3er le donataire de payer 
toutes ses dettes présentes, ou, parmi celles-ci, un 
cerlain nombre de dettes énumérées daus un élat, 
parce qu'il ne peut pas, en contraclant de nouvelles 
delles, réduire la donation. 

Prohibition de la réllerve do drolt de dl!I· 
poser cl'one partte des obJets donnés 
ou d'une somme a prendre sur les biens donnés. 

Exemple: Donation d'une maison et d'un jardín, 
avec réserve du droit de donner le jardín a un 
autre. Cette réserve rend la donalion révocable 
quant au jardín, et par conséquent nulle quanl a 
cet objet. 

Quand meme le donateur aurail dít que , s'il n'u
sait pas du droit de dísposer du jardín, ce bien res
terait au donataire, la donation du jardín n'en se
rait pas moius nulle, parce qu'il ne dépend pas de 
la volonté du donateur de faire une donation révo
cable. 

Observation. - Les donalions par contra! de ma
ria¡¡e ne son! pas soumises a la re¡¡le : Donner el 
retenir ne vaut, ni par conséquenl aux qualre pro
hihilions que nous venons d'énumérer. 
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DonattoD!lavec clause de retonr. (.'\rt. 
951-952.) -Donation daos laquelle le donateur 
se réserve de reprendre le bien donné s'il survit 
soit a11 donalaire, soit au donataire et asa postérilé. 

Cettedonalion n'esl pas contraire a la re3le: Don
ner et reteuir ne vaut; son e[et ne dépend pas de 
la volonté du donateur, qui n'est pas maitre de sur

vivre au donataire ou a sa postérité. 
Elle est licite. 
Ejfet de droit de retour. - Le donalaire est pro

priélaire sous condilion résoluloire; s'il prédécede, 
la condilion s'accomplit, et le donataire es! censé 
n'avoir jamais été propriélaire. 

11 n'a pas pu transférer plus de droit qu'il n'en 
avail lui-memc; s'il a aliéné, l'acquéreur n'est pas 
devenu propriétaire, et le donateur reprendra le 
bien; s'il a consenti des bypotbeques, des servi
tudes ou autres dM1ls réels, il !'a fait saos droit, et 
ces droits son! au santis pa·· la résolution de la pro
priété de celui qui les avait constitués (resoluto jure 
clanlis, resolvitur jus accipientis). 

Le Code excepte de ceHe résolution, mais dans 
un cas spécial, l'hypolheque lé¡¡ale de la femme 

mariée. (V. art. 952, injine.) 
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le silence du donaleur peut elre considéré comme 
un signe de pardon. . 

Les liéritiers du do11ateur ont le droit de deman-
der la révocalion quand le donaleur est mort sans 
avoir perdu son droit d'agir en révocation. 

Les héritiers du do11ataire ne peuvent pas elrc 
poursuids quand la révocation n'a pa_s élé prononcée 
du \'ivanl du donataire. La révocahon pour cause 
d'in3ralilude est, en effet, une sorle de peine, el les 
peines sonl essenliellemenl per~onnel~es. 

Effet de la révocation pour ~ngralltude. - D~ ce 
que la ré\ocation est une peine 11 résulte que les hers 
ne doivent pasen souffrir, et parliculierement ceux au 
profit desquels le donataire a consenti des acles 
d'aliénation ou de constitution de droils réels (hypo
tbcques, servitudes). La révocation n'anéanlil pas ces 
droits et n'annule pas les aliénations. 

Cependant il serait dangereux que, postérieure
ment a la demande en révocation, le donataire pul 
aliéner le biens ou lesgrever de cbarges réelles; d'un 
aulre coté, les tiers, si l'on annulait tous les acles 
faits depuis la demande, pourraient etre victimes de 
l'iffDorance ou ils seraicnt de celle demande; , . 

La loi évite ce double danger par le procede sm
vant : Le donateur, quand il formera sa demande, la 
fera mentionncr par une inscription en marge de 
la tramcr;ption de la donation. Cette menlion ayant 
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prévenu les tiers, lout acle d'aliénation ou loute con
slitulion de droil réel postérieure a la menlion sera 
saos effet. 

Observation. - La menlion prévient les tiers, 
parce que, s'ils veulenl lrailer avee un donataire 
d'immeuble, ils doivent prudemm~nt s'assurer que 
la transeription de la donation a été faite, el qu'ils 
ne pourronl pas aroir connaissance de la lranscrip
tion sans connaitre la menlion mise en marge de 
cel acle. 

8arvenance d'entant. - Pour que la 
donalion soit révoquée pour survenance d'enfant, il 
faut: 

1 º Que le donateur Jút sans enjant légitime 
lors de la donation ; 

2° Que poslérieurement a la donalion il naisse 
UII enjant légitime du donaleur. · 

La loi suppose que le donateur sans enfanl pcn
sail qu'il n'en aurail pas, ou bien ne se rendail 
pas compte de la force du senlimenl paternel ou 
maternel. 

Ces suppositions ne sont plus possibles quand le 
donaleur a nn enfaul lors de la donation. La naissance 
d'un autre e1úanl ne rérnque pas la donalion. 

La légitimation d'un enfant naturel poslérieure a 
la dooation équii:aul a la naissance d'un enfant 
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lé3itime, mais il faut que cet enfant soit né depuis 
la donation. 

Si la lé3ilimation d'un enfant né avant la donation 
révoquait la donation, le donaleur aurait eu des le 
jour de la donation un moyen de la révoquer dépen
dant de sa volonté; e' est pourquoi l' article exi3e que 
l'enfant lé3itime soit né depuis la donation. 

Toutes les donations sonl exposées a cette révoca
tion, excepté celles que deux fulurs époux se font 
dans leur contrat de maria3e. S'il en élait autre
ment, presque toutes les donations enlre futurs époux. 
seraient révoquées. L'articlc 1096 étahlit la meme 
re3le pour les donations entre époux. 

L'article parle aussi des donalions faites par les 
ascendants aux. conjoinls; mais si elles ne sont pas 
révoquées, c'est en vertu de la re3le meme, et non 
par exception; car un ascendant n' est pas une per
sonne sans enfant. 

Une conyention des parties ne pourrait pas sous
traire la donation a la révocation pour survenance 
d'enfant. Celte convention serait inspirée au dona
tcur. par la supposilion qu'il n'aura jamais d'enfant 
ou par l'i3norance de l'affeclion qu'il pourrait avoir 
pour ses enfants s'il lui en naissait. 

Effets de la révocation pour survenance d'enfant. 
- Cetle révocalion opere de plein droit. Du jour de 
la survenance de l'enfant et sans ju3ement, les choses 
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sont remises au meme état que si la donation n'avait 
pas été faite. 

Le donateur redevient propriétaire de la cho se sans 
meme avoir repris possession; seulement il ne peut 
réclamer les fruits qu'a partir du jour ou il a notifié 
au donataire la survenance de l'enfant; jusque-fa le 
donataire est traité comme possesseur de honne foi. 

Les droits que le donataire a pu consentir sur le 
bien donné sont résolus (anéantis), comme la pro
priété du donataire, qui n'a pas pu transférer plus de 
droit qu'il n'en avait lui-meme. 

La résolution de la donation est définiti ve; la 
donation ne peut elre confirmée; la mort meme 
de l'enfant ne la validerait pas. 

Prescription -de l' action en révocation pour sur
venance d'enfant. (Art. 966.)-Le donataire ou les 
tiers qui ont acquis la chose de lui ne peuvent plus 
etre inquiétés apres tl'ente ans de possession. 

Le délai court seulement depuis la naissance du 
dernier enfant du donateur. 

Observation. - C'est la une ri3ueur contraire 
aux principes, car le droit d'a3ir contre le donataire 
ou les acquéreurs étant né a Ja naissance du pre
mier enfant, c'est de ce jour que devrait courir le 
délai, la prescriplion ayant ré3ulierement pour point 
de départ le moment ou un droit étant né n'a pas 
été exercé. 
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Celte prescriplion, en ce qui concerne le donataire 
lui-meme, parait n'elre pas une prescription acqui
sitive, elle confirme la donalion (le texle dit pour 
{aire valoir la donation); deslors le donalaire reste
rait soumis au rapport et a la réduction, comme si 
la donation avait été valable des le príncipe. 

DISPOSITIONS TESTAMENT/\IRES. 

Fo.rmes des testaments. 
Art. us,-980. 

Trois especes de testamenls : 
1 • Testameµt olographe, 
2º Testament par acle public, 
3° Teslament mystique. 

Tcstamen1 olographe. - Acle écrit, daté 
et signé de la main du testateur 

Sans autre formalité. 

Testament par acte pnbUc. - Acle 
re~u par deux notaires en présence de deux. témoins 
ou un notaire en présence de quatre témoins. 

Les formalités spéciales consisten! : 1 º En ce qu'il 
doit etre dicté par le testateur aux notaires en pré
sence des témoins. 

DONATIONS ENTl\E•V IFS ET TESTAMENTS. 159 

2° Écrit par l'un des nolaires, 
3° Relu au testateur en présenee du seconu 

notaire et des témoins ; 
4° En ce qu'il doit ctre fait mention expresse 

de l'accomplissemenl des formalilés. 
Il doit elre·en outre : 
Signé par le testaleur, les nolaires et les témoins, 

sauf les cas indiqués par les articles 973 et 97 4. 
Observation. -Pour etre témoin d'un testament, 

il faut elre male, majeur et Fran~ais, jouissant des 
droits civils. • 

11 faut de plus, pour etre témoin d'un testament 
par acte public, n'etre ni légataire, ni parent, ni 
allié des légalaires, jusqu'au 4• degré, ni clerc des 
nolaires qui re~oivent le testament. 

Les autres conditions de capacité exigées par la 
loi du 25 ventose an XI pour les acles notariés en 
3énéral ne sont pas exigées, parce que le Codea réglé 
lui-meme les conditions requises pour elre témoin 
d'un testament. 

Testament mysnqne. Le teslament 
olographe est secret, mais il peut etre facilement 
détruil. Le testament public est moins facilement 
destructible, mais moins secret. 

Le testament mystique est inventé pour réunil' les 
deux avanta3es : secrel et sécurité. 



ISO MANUEL DE DROIT CIVIL. 

Rédaction du testament rnystique. :.,_ Le testateur 
l' écrit ou le fait écrire; il faut seulement qu'il le 

signe. , , . . , . 
Présentation du testament. - L ecrit prive qm 

contientladisposition du testateurest présenté par lui, 
clos etscellé, au notaire en présence de six témoins, 
avec déclaration que ce papier est Je testament du 

déposant. . , . 
Acle de suscription. - Le nota1re red1ge sur 

l'enveloppe close un proces-verhal du dépót et de 
l'accomplissement des formalités, qui est signé par 
lui, par le testateur et par les témoins. 

C'est l'acte de suscription qui donne au testa
ment son caractere do testament mystique, el notam
menl sa date. Si cet acte était nul, le testament 
n'aurait aucunevaleur, a moins qu'il ne füt écrit, daté 
et signé de la main du testateUl'; alors il vaudrait 
comme testament olographe, maís a sa propre date. 

Observation. - La capacité d'étre térnoin d'un 
testament mystique est régie par la regle que nous 
avons déja donnée : il faut etre Fran~ais, male, 
majeur et jouissant des droits civils. . . 

Le Code n'exige pas, en ce cas, les cond1bons de 
capacité reiative qui sont imposées aux témoins d'un 
testament par acte puhlic. 

r 
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Des lep en cén~rat. 

Trois especes de legs : 
1 º Legs universel, 
2° Legs a titre universel, 
3° Legs particulier. 

Lec• unlver1e1. 
Art. 1003·1009. 

Lees onlversel. - Le3s qui donne au léga
taire l' universa/ité des biens du testateur. 

Universalité. - C'est-a-dire la masse des droits 
el obligalions du défuut, le patrimoine considéré 
comme un ensemble, un tout susceptible d'au3men
tation et de diminution, par opposition aux Je3s 
d'objets spéciaux (une maison, uneterre, 10,000fr.). 

La vocation a l'universalité peut du reste etre 
éventuelle; ainsi le Jégataire ne recucillera pas Je 
tout, si Je testateur laisse des héritiers a réserve. 

Legs universel a,u profit de deuxpersonnes. - Si 
les deux lé3ataires recueillent leurs Je3s, ils ne peu
vent avoir chacun que la moilié, car iJ n'y a pas 
deux touts dans un entier. Ce le3s est néanmoins 
universel, parce qu'il impliquevocationéventuelle au 
tout. Si l'un des lé3ataires ne recueille pas, ou parce 
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qu'il est mort, ou parce qu'il refuse, l'autre sera 

appelé a la totalité. 
ll en résulte que ce legs est soumis aux regles 

spéciales qui s'appliquent au legs universel sans 
s'étendre au legs a litre universel. Exemple: Regle 
sur la saisine (art. 1006). 

Legs de tout l'usufruit. - N'est pas un le3s uni· 
versel, car le légataire n'aura jamais la propriété du 
patrimoine. 

Le3s de toute la nue propriété. - Esl un· versel, 
car le légataire aura nécessairement, a la mort de 
l'usufruilier, la pleine propriété. 

Nature du droit du légataire universel. - 11 est 
propriétaire de la succession ou de la parlie de la 
succession qui lui est atlribuée 

Son droit nait a l'instant meme du déces du tes-
lateur et est des ce moment transmissible a ses héri
tiers s'il vient lui-meme a décéder. 

Prise de possession. - Deux hypolheses : 
l° ll existe des héritiers a réserve. Ceux-ci ont 

la saisine, et le lé3ataire doit leur demander la déli

vrance. 
2• Il n'existe pas d'héritiers a réserve. C'esl 

alors le légalaire qui a la saisine, et il n'a pas bcsoin 
de demander la délivrance aux héritiers. 

Fruits des biens. - i\lors meme que le légataire 
est astreint a demander la délivrance, son droit de 

, 

\ 

1 
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jouissance remonte au jour du déces en verlu de la 
reglefructus augent lzereditatem; c'est-a-dire : les 
fruits font de plein droit partie de cet ensemble 
qu'on appelle le patrimoine. 

11 faut cependant que le légataire ait demandé la 
délivrance dans l'année, sinon les héritiers seraient 
considérés comme possesseurs de bonne foi et garde
raient les fruits. 

Position du légataire universel relativement aux 
dettes et cl,arges de la succession. (i\rt. 1009). _ 
Deux. hypotheses a examiner : 

/ º 11 n'existe fªs. d'héritiers a réserve. Le léga
tau e, ayant tout l acttf de la succession, doit supporter 
toutes les charges, dettes et legs. 

U doit les legs intra vires, puisque l'hérilier lui
meme n'est tenu que dans cette limite. 

U doit les dettes ultra vires, sauf a accepter sous 
h~né~ce, d'i_nventaire, parce qu'il est saisi et que 
d ª?res l arhcle 724 la saisine parait entrainer l' obli
gation aux deltes in in.flnitum. 

~º S'il existe des héritfors a réserve, le légataire 
un~versel ne prend qu'une part de la succession, iJ ne 
doit Supporter qu'une part des charges. 

~~ant aux dettes. II doit contribuer avec les 
hér1hers dans la proporlion de ce qu'il prend dans 
la succession. 

Il eSl meme obli3é envers les créanciers person-
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nellement pour sa part et hypolhécairement pour le 

tout. (V. art. 873, p. 87.) . . 
L'ancien droit n'admeltait pas que son obh3ahon 

personnelle pour sa part put le lier ultra vires, parce Í 
que n'élant pas saisi, il n'élail tenu quepropl~r bona, 
el par conséquent jusqu'a concurence des biens. 

On décide cependant a ujourd'hui en jurispru
dence que le lé3ataire est tenu ultra vires comme 
l'héritier puisque l'article reproduit exactement les 

' ' bli termes de l'article 873, et que le propre de 1 o 3a-
tion personnelle est de lier le débiteur in irifinitum. 

Quant aux legs. Le li3alairc universel les sup

porte tous, c'est-a-dire intégralement, car les h~
riliers élaut réduits a leur réserve par le le3s um-

' versel, ne peuvent supporter aucune fraction des 

aulres legs. 
Le légalaire n'acquittc les le3s qu'intm vires. 
De plus, comme tous les l e3s doivent étre réduils 

proportionnellement qnand ils dérassent le disp~- · 
nible (art. 926), le lé3ataire unii er sel qui sub1t 
une réduction, puisqu'il ne prend pas loule la suc
cession, fait subir une réduction proportionnelle 

aux lé3alaires qu'il est char3é de payer. 
Exemple : Un fils héritier a r éserve. - Un 

lé3ataire universel. - Un lé3alairc a litre uni
versel d'un quart. - Un lé3ataire parliculier de 
20,000 francs. 
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Le légataire univcrsel n'a droit qu'a la moitié de 
son legs, puisque le fils a une réserve de moitié; par 
suite, le Ié3ataire universel ne donne qu'un hui
tieme au légataire du quart et 10,000 francs au 
légataire de 20,000 francs. 

., La réduction pourrait cependant porter tout en-
bere sur le Iégataire universel, si le testateur l'avait 
ainsi ordonné. (Art. 927.) 

Le;-s a. ,ure nntvers~I. 
Art, 1010-1013. 

Le;-s a. tUre nntversel. - Le3s d'une 
quote-part de la succession, ou assimilé par la loi 
au legs d'une quote-part. 

Le type de ce legs, c'cst le le3s d'une quote-part 
' t ' d. d' f¡ ' ces -a- ire une raction numérique de l'uni-

versalité. 

Exemples : Une moitié; un quart; un dixieme. 
Le Code considere comme le3s de quotité le 

legs soit de tous les meubles ou de tous les immeu
hles, soit d'une fraction numérique des meubles 
ou des immeubles. 

Le le3s a titre universel est soumis a peu pres 
aux memes regles que le legs universel ; on appli
que proportionnellement a la fraction ce que la loi 
a dit de l'entier. 
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Le légataire a titre universel est traité quant aux 
dettes comme un légataire universel en concours 
avec un héritier a réserve. Par conséquent, la ju
risprudence le considere comme tenu personnelle
ment ultra vires de sa part de dettes. 

Pour les legs, s'il prend tout le disponible, il 
paye tous les legs, sauf a les réduire, s'il est lui-

meme réduit. 
Exemple : Un fils; un légataire de 3/4 et un 

1égataire de 12,000 francs. Le légataire universel, 
étant réduit a la 1 /2, perd 1/3 de son legs et ne paye 
que 8,000 francs au légataire de 12,000 francs. 

Si le légataire a tilre universel ne prend pas tout 
le disponible, il paye les legs par contribution avec 

les héritiers. 
Exemple : Un fils; un légataire de 1,'4 et un 

légataire de 4,000 francs ¡ le légalaire a litre uni
versel ne paye que 1,000 francs, et les 3,COO fr. 
restant sont a la charge de l'héritier qui garde les 
3,4 de la succession, pourvu qu'il n'en résulte pas 

une diminution de la réserve. 

Le1;• parncuners. 
Art. 101<1.•IOt<I, 

Le tec;s partlculfer est celui qui n'est ni 

universel, ni a titre universel. 
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Cette dé~nition négative, qui est celle du Code 
(art. 1,0!0 mfine), s'explique par la difficulté de 
caracter1ser un le3s qui peut avoir des efli t b" 
di 

es ien 

vers : 
~xemples : Legs de propriété : le s d'une 

mruson. 3 
Legs d'un droit réel : legs d'une servitude. 
Legs d~ lihération : le créancier fait par testa

menl rem1se de la dette. 
Le3s de créance : le3s de 10 000 fr di . r l , rancs , ou 

sp~s1 10? par aquelle le testateur charge l'héritier 
de faire reparer la maison du légataire. 

Ejf~~s ~u legs particulier. - Le légataire devient 
proprietaire de la chose léguée ou créancier ·t 
de la ch · d ~ , s01 ose, sott u iait que le testament lui d 
le d 

.
1 

d' . onne 
ro1 enger. 

Son droit nait le jour du déccs 
Mais le légataire n' étant pas saisi doit dem d • la . , an er 
possess1on a ceux qui l'ont c'est , d" 

h
' ·1· , -a- ,re aux 
er1 1ers ou a l ' · . . ux e3ata1res s01t universels, soit a tilre 

umversel._ (Dem_ande en délivrance). 
. Les fru1ts et mtérets ne luí apparliennent que du 
JOur de cetle demande ou du J. our de la d ')' . elle • . 

1 
e 1v1 anee 

-m~me, s1 e lea eu lieu sans demande (sauf deux 
cas pr~vus par l'article 1015) . 
. Actwns qui appartiennent au légataire. - l º 1 -

hon en d. . . e reven ication quand le lestateur lui a 
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lé3ué une cbose déterminée individuellcment : telle 

maison, tel tableau. 
2º Action personnelle. Toutes les fois que le legs 

l'a rendu créancicr de la succession. 
Cetle action se divise entre les béritiers et les 

lé3ataires universels ou a till'e universel. , 
Exemple : Deu1 héritie~s p~r parls e3ales et 

un lé3ataire d'un tiers; le legata1re de 12,0_00 fr. 
demandera 4,000 fr. a cbacune de ces tro1s per• 

sonnes. 
3º Action hypothécaire. L'article 1017' en éta-

hlissant que les débiteurs des legs sont ~en~s ~1t 
pothécairement pour le tout' consacre, a l i~u a
tion du droit romaín, l'exístence d'une hypoth~que 
légale sur tous les immeubles de la success1on; 
cbacun des successeurs détenteurs d'un ~e ces 
immeubles peut etre forcé d'acquitler la tot~1lé d~_s 
legs ou d'abandonner l'immeuble, sauf, apres qu ~ 
aura payé, a recourit· conlre cbacun de ses co~éb~
tcurs pour exi3er de luí la part pour laquelle il est 
tenu personnellement. . 

Legs de la ch ose d'aut1'ui. -11 n'était pas besoin 
de dire que le testaleur ne pe~t pas t~·ansf érer la 
propriélé d'une chose qui ne lm apparllent fas. Ce 
n'est pas dans ce sens que le Codea déclare nul le 
1e3s de la chose d'aulrui. 

L'article 1021 a une aulre portée, il entend que 
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le lé3alairc d'une chose qui n'appartienl pas au les
tateur ne peul pas exiger que les hériliers l'achelcnt 
pour la lui donner. 

Ce droit luí était reconnu par le droit romain 
avec certaines dislinctions, selon que le testateur 
savait ou ne savait pas que la chose étaít a autrui. 
Le Code faít allusion a ces distinclions pour les 
proscrire. 

Observalion. - Quand le testateur le3ue des 
ehoses simplement déterminées quanl a leur es pece : 
1,000 francs, cent hectolitres de blé, il n'y a 'pasa 
considérer s'il a de l'ar3ent ou du hlé, parce que 
le le3s n' est pas destiné a transférer la propriété 
immédiate de certaines pieces de monnaie ou de 
certains sacs de blé. Le le3s est destiné a créer une 
(;hligation, a rendre l'hérilier déhiteur, de sorle 
que l'objet légué, ce n'est pas l'ar3ent ou leblé, c'est 
la créance conlre l'héritier. 

Bxécuceu.n tes,amentalre•• 
Art. 10~5-103<1. 

Bxt§cuceor CesCamencatre. - Pcrsonne • 
char3ée par le défunt de veiller a l'accomplissement 
de ses dernieres volontés. 

Quelquefois méme l'exécuteur testamentaire 
accomplit par lui-meme les volontés dudéfunt; c'est 

º· 10 
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quand le teslateur lui a laissé la saisine (la posses
sion) du mobilier. 

11 doit alors acquilter, sur ce mobilier, les le3s. 
Celte saisine ne peut durer qu'un an et un jour; 

plus lon3ue, elle paralyserait le droit de propriété 
des hériliers. 

Quand l' exécuteur testamentaire n' est pas saisi, 
il n'a qu'une mission de surveillance qui l'autorisc 
a faire prendre des mesures de précaution, comme 
l'apposilion des scellés quand il y a des héritiers 
incapables ou absents, a assister a l'inventaire et a 
intervenir dans les proces concernant le testament. 

Révocatlon des testaments et des Iegs. 
Art. 1035-103/i. 

R~vocatlon. - Annulation soit d'un testa
ment, soit d'un le3s par la volonté du testateur. 

Révocalion : 
1 • Expresse; 
2° Tacite. 

La révocation expresse peut avoir pour objet le 
testament tout enlier ou quelques-unes de ses dis
positions seulement. 

Elle ne peut avoir lieu que par : un testamrnt 
poslérieur ou un acle de révocation. 

Testament postérieur, dans les formes ordinaires. 
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Acle spécial de révocation en forme notariée. 
Dispensé des formes spéciales du testament par acle 
public. 

Mais soumis a la regle de l'article 2 de la loi de 
1843 (présence réelle du second notaire ou des 
deux témoins). 

Acte de révocation olographe, c'est-a-dire écrit, 
daté et signé, mais ne contenant aucun le3s. On dis
cute sur sa validité, parce qu'il parail inlerdit par 
l'article 1035, qui veut une révocation nolariée. 

Mais on peut admettre qu'il est valable comme 
testament olographe. Car il dispose des biens du 
testateur en les enlevanl aux lé3ataires précédem
ment instilués. Or, la définition du Code présenle le 
testament comme un acte qui dispose des biens 
(art. 895), et non pas comme un acle qui donne, 
c'est-a-dire qui conliendrait des lc3s. 

Révocation tacite. Elle peut résulter d'un testa
menl postérieur ou d'un acle qui n'est pas un tes
tament. 

Testament postérieur; révoque lacitement les dis
posilions des précédents testaments lorsque les 
nouvelles dispositions prouvent par elles-memes 
un chan3ement de volonté chez le testateur. 

Cette prcuve résulte de l'incompatibilité ou de la 
contrariété des dispositions contenues dans les 
deux testaments. 
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nispositions co11traires. - Celles qui prescrivent 
direclement l'invcrse l'une de l'autre. 

Exemple : Le testateur avait donné sa maison 
a Pierre, il la donne a Paul. 

Dispositions incompatibles. - Cellcs qui, sans 
etre précisément l'inverse l'une de l'autre, ne peu
vent pas s'exécuter toutes deux. 

Exemples : Le testateur a léaué a Pierre son 
champ. 11 le3ue ensuite au memc Pierre l'usufruit 
de ce champ. 

ll a lé30é a Pierre qui élait son débiteur sa 
libéralion. 11 lesue ensuite a Paul sa créance sur 
Pierre. 

Révocation tacite en áehors d'un testament. -
Elle résulte del'aliénation de la chose lé3uée. 

Exemple : Le testateur a lé3ué sa maison, plus 
lard il la \:end. Il montre par la l'intention de ré
voquer sa disposition, puisqu'il la rend inexécu
lable. 

La ré\:ocation résultc memc d'une aliénation qui 
n'est pas définitive, comme la vente a réméré. 

Ou d'une aliénalion nulle, a moins que la nullité 
ne soit fondée sur un vice de la volonté, comme la 
violcncc ou le dol; car l'intcntion de révoquer le 
le3s n'apparait pas plus dans ces cas que l'intention 
d'aliéner. 

Le le3s ainsi révoqué ne redevient pas valable 
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quand le testateur reprend la chose aliénée. Ce fait 
n'implique pas la volonté de lé3uer. 

BCS..-ocattonJodtclatre des les•• 
Art. 10,tG, 10<1~. 

Les hériliers peuvent demander en justice la 
révocation des le3s pour inexécution des cbar3es et 
pour io3ratitude. (Art. 954 et 955). 

V&dDCICé des le¡;• .. 
Art. IOSO-JO,tG. 

Cadnctt~. - Anéantissement d'un leas par 
suite d'un événement étran3er au testateur. 

Cas de caducité. I º Le lé3ataire meurt avant le 
testateur. 

2º 11 meurl avant l'arrivée de la condition quand . 
le le3s est conclitionnel. 

3° L'objel lé30é périt du vivant du testateur. 
Quand il périt apres le déces du teslateur, le le3s 

n'est pas caduc, car il a produit son elfet; mais le 
légataire perd ses droits, comme tout propriétaire 
dont la chose \·ient a périr. 

4• Le lé3ataire répudie le le3s . . 

Qui proote de la cadnclté d'nn lep. 
10. 
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- l º Celui qui a élé dési3né pour cela par le tes
tateur. 

Exemple : Je donne ma maison a Pierre ; si 
Pic1:re ne recueille pas, je la donne a Paul. 

2° Les hériliers ou autres débileurs du legs qui 
bénéficieut, puisqu'ils ne sont pas tcnus de l'exé
cutcr. 

3° Ccrtains colégataires de la meme chose aux

quels la loi altribue le droit d' accroissement. 

Droltd'accrot11ement. (Art. 1044, 1045.) 
- Droit en vertu duquel un colégataire profite de 
la part caduque de son colégataire. 

Conditions du droit d'accroissement. - 11 faut 
d'abord que les deux légataires soienl légataires de 
la meme chose. 

11 faut, de plus, qu'ils soient légataires conjoinls, 
c'est-a-dire institués légataires par la meme phrase 
du testament. 

E'xemple : Je donne n Pierre et a Paul mon 
champ. 

La Loi assimile aux conjoints ceux qui, institués 
dans dcux phrases séparées, onl re~u une chose 
qui ne peut pas se diviser ~ans délérioration. 

Exemple: Je donne a Pierre ma maison. 
Je donne a Paul ma maison. 
La pensée de la loi est que la conjonction mani-
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feste chez le testateur l'intention de donner aux 
deux legs une certaine connexité, d'unijier les deux 
dispositions. 

Celle unification résulte, daos le premier cas, du 
rapprochement des deux légataires dans la meme 
pbrase; dans le second cas elle résulte de l'impos
sibilité malérielle de fractionner la chose. 

Daos tous les cas, si le testateur a assi3né des 
parts a chaque lé¡ptaire, l'accroissement n'a pas 
lieu. 

Observation. - En appliquant a la traduction du 
Code civil certaincs expressions qui ont été clas
.siques pendant une longue période de l'histoire 
do Droit romain, on peut résumer ainsi les dispo
sitions du Code. 

11 accorde l'accroissement aux conjuncti re et 
• r,erbi,. (Meme objct lé3ué, meme phrase). 

11 le refuse aux conjuncti verbis tantum. Ceux 
qui ont re~u la meme chose dans la meme phrase, 
mais avec assi3nation de parts (cneme phrase, mais 
non meme chose, puisque le testateur a fait la part 
de chacun). 

Quant au1 conJuncti re tantum (meme chose, 
mais dans • deux phrascs séparées), le Codc leur 
accorde l'accroissement, si la chosc ne peut pas se 
diviser malériellement, et la leur refuse si elle pcut 
se diviscr. 
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SUBSTITUTIONS PERMISES. 

Les substitutions , prohibées en principe par 
J'art. 896 (v. les idées 3énérales sur les substitu
lions, p. 125), sont permises dans des conditions 
déterminées par les articles 1048-1051, et sont 
ré3lementées par les arlicles suivanls. 

condltlons daos Jesquelle• les subs1l• 
tutlons son1 permises. 

Art. J0j8-tO:il. 

1 º II faut que le disposant soit le pere, la mere, 
le frere ou la sreur sans enfants, du donataire ou 
légataire grevé. 

2° II faut que les appelés (ceux qui recevront la • 
1 estitution des biens donnés au 3revé) soient tomil 
les erifants nés et a naítre du 3revé. 

3º II faut que la substitution ait lieu au premier 
de3ré seulement. 

4º Il faut que la disposilion porte seulement sur 
la quotité disponible du donateur ou lestateur. 

Ces re3les sont inspirées par un double motif. 
ll faut permettre a un chef de famille d'assurer 

!'avenir de ses petits-enfants ou de ses neveux, 
contre les prodi3alités de leur pere ou de leur , 
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mere, sans cependant dépouiller ce pere ou cette 
mere. 

Mais il ne faut pas que ce mode de disposition 
puisse servir a reconstituer enh'e les enfanls d'un 
meme pere des privile3es fondés sur le sexc ou sur 
l'ainesse. 

La limitation aux peres, meres ou freres et sreurs 
du droit de faire des substitutions se juslifie parce 
que ces qualités seules cxpliquent la sollicitude col
Jective du disposant pour deux donataires, le grevé 
et l'appelé. 

La deuxieme condition, vocation nécessaire de 
tous les enfants nés et a naitre, est exigée pour éviler 
la résurrection des droits d'ainesse ou de mascu
linité. 

La troisieme condition (au premier degré seu
lement) si3nifie deux cboses. 

D'abord les appclés doivent etre enfants du 3revé 
au premier de3ré a l'exclusiondes petits-enfants. 

Exception : Quand un des enfants appelés meurt 
laissant des enfants, et qu'il y a d'autres appelés, les 
enfants du prédécédéviennenta la place deleur pere. 
S'il en était autrement, la subslitulion consacrerait 
une iné3alité entre les diverses hranches de la 
famille. (l\rt. 1051.) 

Secondement. La substitution elle-meme ne peut 
pas etre graduelle, c'est-a-dire produire deux fois 


