
TITRE TROISIEllE. 

CCNTRATS OU OBLIGATIO\íS 
CONVE'.\ITIONNELLES EN GÉNÉRAL 

NOTIONS PRÉLD1INA.IRES. 

Art. 1101-1107. 

Obllsatloo. - t\écessilélégale imposéea une 
personne de donner, de faire ou de ne pas faire 
quelque chose dans l'intéret d'une aulre personne 
déterminée. 

L' obligalion met en présence deux personnes : 
le débiteur et le créancier. 

Le débileur est tenu a un fait ou une abstcnlion. 
Le créancier a le droit d' exi3er du déhileur ce 

fait ou celle abstenlion. 
Le premier est done lié envcrs le second. L'o

bli3alion élait définie par les Romains un licn (vin
culum juris). 

Quand un certain fait est imposé a l'homme 
dans l'intéret d'aulrui sans qu'aucun aulre hommc 
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puisse en exirrer l'accomplissement, il n'y a pas, a 
proprement parler, obligation, mais devoir. 

Exemple: Xécessité de secourir les malheureux, 
de rendrc ser\'ice a un bienfaileur. 

Les dernirs sont du domaine de la morale. 
Les obligalions sont clvllcs, celles qui sont 

sanclionnées par une action en justice, ou na1u
relles, celles qui, bien que reconnues par la loi 
civile, ne donnent pas au créancier le droit d'agir 
enjustice. 

Dlverses soorcCM de. obllaa1100■• 

1' Les contrats; 
2' Les quasi-conlrats ; 
3' Les délils ; 
4' Les quasi-délits; 
5° La loi. 

Les quatre dernieres sources d'ohli3ations sont 
lraitées au litre IV. 

Con1rat. - Convention qui crée une ohli3a
lion, ou qui transfere soit la propriété, soit un droit 
réel. 

Cooven11on•• - Accord de deux volontés 
dans un meme but juridique. 

Celle expression est plus lar3e que le mot con-
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trat. Toutcs les conventions ne sont pas des contrals. 
Exemple : Convention qui éteint une obli3ation. 

Dl"1SlOD■ dell contrats. 

Premiere division. - Synallac;mattqoes. 
- Qui produisent des obligalions réciproques. 

Exemple : \!ente, loua3e, société ; chaque con
tractant est en3a3é envers l'autre ou lesautres. 

Unllatéraux. _ Qui ne produisent d'obli-

8ations que d'un seul_ coté. • , 
Exemples : Donahon. Pret d ar3ent. Le dona-

teur et l'emprunleur sont seuls obli3és. 

synalla5"mattques tm~artaus. - _con
trals unilatéraux par nalure, qm peuvent acc1den
tellemcnt et par suite d' é\·énements poslérieurs il 
leur formation, obliger celui qui n'était d'abord 

que créancier. . , 
Exemples : Pret a usa3e (commodat). S1 1 em-

prunteur, seul obli3é d'abord, fait des frais. n~ces
saires pour la conservation de la chose prctee, le 

prcteur doit les lui rembourser. 
Dépót. - Mandat. . , 
Jntérét de la distinction des contrats umlateraux 

et synallagmatiques. V. art. 1184, 1325, 132G. 
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Deuxieme division. _ vontrats • tUre 
sratoU ou de btenratsance. - Ceux qui 
procurent a l'une des parties un avanlage sans 
charge, c' est - a- dire sans com pensalion pour 
l'autre. 

Exemples: Commodat. - Pi·et snns intérets. _ 
Mandat. 

Contrat■ A tltre onéreux. - Ceux qw 
se fout <lans l'inléret réciproque de chacune des 
parties. 

Exemples : l'ente. Chaque partie donne ou pro
met quelque chose. 

Pret a intérets. Le conlrat est unilatéral car le . ' preteur seul est obligé; mais il est a titre onércux 
car le preteur donne !'argent, el l'empruntcur reud: 
outre cet argent, les intérets. Chaque partie retire 
done un arnnta3e du contrat. 

Subdivision des contrats a titre onércux. Con
trats commotatlf•. - Ceux ou les choses don
nées et re~ues ou promises par chacune des partics 
sont considérées par elles comme a1;ant une valcur 
~pp~éciable des le jour du contrat et a peu pres 
equivalentes entre elles. 

Ezemple: Vente. La chose etle prix sonl consi
dérés par les parlies comme de valeur a reu pres 
é:{ale. 
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"ontrat• aI~totres. - Dans lesquels l'é
quivalent consiste pour chacune des parties dans 
une chance de 3ain ou de perle subordonnée a une 

évcntualilé. 
Exemples : Jeu. - Pari. 
Rente via3ere. Celui qui donne 100,000 francs 

pour rece.oir 7,000 francs pendant sa üe 3a3nera 
s'il vil lon3temps el perdra s'il meurt vite; el ré
ciproquement celui qui re~oit le capital 3a3nera 011 

perdra suivant la durée de la vie du renlier. 

Troisieme division. - "ontrau consea
•uels. - Se formant solo consensu. Ce sont, el 

droit fran~ais, presque tous les conlrats. 

(jootrats •olenuel•• - Ceux qui sont, l 
peine de nullité, soumis a des formes : 

Contrat de maria3e, 
Constitution d'bypotheque, 
Donation. 

Quelques contrats peuvent etre qualifiés 
trats réell!i, parce qu'ils ne sont formés que 
la remise d'une certaine chose. 

Ce so_nt les contrats qui obli3ent a une resti 

tion : 
, Dépot, 

Ga3e, 
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Pret de consommation (muluum) 
Pret a usa3e (commodat). ' 

Le dép?sitaire, le, 3agiste, l'emprunteur ne peu
vent pas etre tenus a restituer avant d'avoir recu . . 
CONDITIONS ESSENTIELLES A LA \'i\LIDITÉ 

DES CO~VENTIONS. 

Arl. 1108. 

Quatre conditions : 
Consentement des parties, 
Capacité de la parlie qui s'oblige 
Objet, ' 
Cause. 

La capac~té est moins essentielle que les trois 
autres, car a son défaut le contrat n'est qu'annu
lable, tandis que, a défaut d'une des trois autres 
le eontrat est radicalement nul. ' 

hnsentemen1. 
Art. 1109-1118. 

La convention, et par conséquent le contrat 
étant un accord de volontés, si l'une des volonté; 
mtananque, le contrat ne se forme pas, il est inexis

t. 
Le consentement peut avoir e:xisté, mais avoir 

u. 12 
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été cntacbé d'un \'ice; alors le conlral est amlu

lable. 

Vices dn oonaen1ement,- Quatre vices: 

Errcur, 
\'iole !Ce, 

Dol, 
Lésion; ce dernier dans quelques cas excep-

tionnels seulement. 

Erreor. - Le Code ne parle que de l'erreur 
sur la substance de la chose et de l'erreur sur la 

personne. 
Erreur sur la substance de la c!tose. Ce n'esl pas 

l'erreur sur l'identité de la chose. 
Exemple d'erreur sur l'identité: J'ai cru vendre 

ma maison de Paris, landis que l'autre portie 
croyait acheler ma maison de Rouen (error in ipso 
corpore rei). Dans ce cas, il n'y a pas accord de 
,olonlés. Le contrat est radicalemenl nul. 

L'erreur sur la substance suppose un accord sur 
la chose mcme, mais une croyance erronée, non 
pas sur les matieres qui la composent, non pas sur 
une quelconque de ses qualilés, mais sur cellcs de 
ces qualités qui la caraclérisent et luí donnent son 

indiddualité. 
Exemples : S'il s'a3it d'un lin3ot ou d'objets 
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dont la forme n'a pns d'importance l'crreur sur le 
métal sera substantielle, car le trait caractéristique 
de ces objets, c'est d'etre de l'or, de l'ar3cnt ou 

du cuivre. 
S'il s'agit de tableaux, de statues, la pierre, le 

métal ou la toile ne caractérisent pas spécialement 
l'objet qui est plus particulierement cnractérisé 
par le nom de son auteur; l'erreur sur ce nom 

serait substantielle. 
En résumé, les qualités substantielles sont celles 

dont l'absence dénalure la chose au point qu'elle 

devienl une aulre chose. 
Erreur sur la personne de l'un des contraclants. 

Elle ne vicie pas ordinairement le conlrat, si ce 
n'est quand la considéralion de la personne a pu 
déterminer l'autre partie a conlracter. 

E.remples : Dans un contrat a litre 3ratuit (ílo
nation, - Commodat, - Mandat), le donateur, le 
preleur, le mandataire, conlrc1ctent soil pour en
richir une pcrsonne déterminée, soit pour lui 
rendre serrice. 11s ne feraient pas un pareil contra! 

avec une personne quelconque. 
Autre exemple : Contrat a litre onércux. Con

vention a~ec un artiste, peintre ou musicien. L'er
reJr sur la rersonne ce l'artiste est substantiellC', 
car dr.ns ce semblables conventions la considéra
tion de la personne est absolumenl délcrminante. 
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Vlolence. - Actes qui ont pour hut d1a3ir 
sur une personne pour la déterminer par la crainte 
a contracter. 

C'esl la crainte qui vicie le consentement. 
ll faut que la crainte soit inspirée par des faits 

de nature a faire impression sur une personne rai
sonnahle. 

Cependantilfaut tenir compte de l1a3e, du sexe et 
de la condition de la personne violentée; ce qui per
mettra d'annuler une convention a cause de mena
ces, eífrayantes pour un vieillard ou une personne 
saos instruction, qui a un plus grand besoin de 
protection a raison de sa faiblesse intellectuelle. 

La violence vicie le consentement alors meme 
que les actes qui la constiluent ont été commis par 
un aulre que celui a qui profite le contrat. 

Exeniple : Pierre agit violemment conlre Paul 
pour le contraindre a vendre sa maison a Jean. 

Dol. - Manreuvres deslinées a tromper une 
personne. 11 est un vice de consentement quand 
ces manreuvres sont destinées a pousser une per
sonne a conlracter. 

Exemple : Pierre fait croire a Paul que le cheval 
de celui-ci est mort, pour le déterminer a en acheler 
un aulre. 

Pour que le contrat soit vicié, il faut : 
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l O Que le dol ait eu pour résultat de délerminer 
la partie a contracter (dolus dans causam contrac
tui). C'est le cas de l'exemple précédent. 

Il ne suffirait pas que la partie, décidée a con
tracter, eut été trompée sur des circonstances qui 
ont pu modifier les conditions du contrat, par 
exemple sur les qualités non suhstantielles de la 
chose (dolus incidens in contractu). 

Dans ce cas, le dol n'est pas assez grave pour 
entrainer la nullité du contrat. La parlie n1oblien
drait que des domma3es-intérets. 

2' Que les manreuvres qui constituent le dol 
aient été pratiquées par l' autre partie, c' esl-a-dire 
par le contractant qui profite du contrat. 

C'est une différence entre le vice de dol et le vice 
de violence, fondée sur ce que les acles de violence 
sont plus contraires a l'ordre public, et qu'il est 
bien plus difficile d'y résister que de se soustraire 
a des tentatives de tromperie. 

Léston. - Préjudice qu'un contrat fait éprou
ver a l'une des parties. 

Elle ne vicie pas ordinairemenl les contrats, car 
les parlies capables doivent subir les conséquences 
des actes qu'clles ont consentís. 

Elle n'est un vice que par rapport a cerlaines 
personnes : les minew·s. 

12. 
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Et par rapporl a cerlains contrals : 
I • Les partages qui doivent avoir pour caraclere 

principal l'é3alilé. lis sont viciés quand la lésion est 

de plus du quart. 
2 Les ventes d'immeubles au profit seuleme11t 

du i·endeur quand il est lésé de plus de 7 /12. La 
vente a un prh si inférieur est présumée n'avoir 
pas été consenlie librement, mais sous l'empirc 
d'un extreme bcsoin d'ar3ent. 

conséqnenees des vices de consente
men&. - La convention est annulable, on clit 
aussi rescinda ble. 

Elle n'esl pas atteinte d'unenullilé radicale et ab-

solue. 
Elle ne peut etre attaquée que par la partie dont 

le consenlement a été vicié. 
Elle doit etre attaquée dans un courl délai (ordi-

nairement 10 ans). 
Elle peul etrc confirmée par la pnrtie qui aurdt 

le clroit d'allaquer l'acte. 

capacité. 
Art. 11•'1-IIIG, 

La capacité est exi3ée en la personne de celui 
qui s'oblige ou qui aliene. 
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La re3le esl que toule personne est capable; les 
incapacités sont des exceptions. 

lncapables : 
Mineurs, 
lnterdits, 
Femmes mariées, 
Personnes auxquelles la loi intcrdit cerlains 

contrats. 
Exemples : Personnes pourvues d'un Cl n eil ju

diciaire. Personnes non interdites rclem es rans 
des maisons d'aliénés. 

Con■éqnence de l'tneapactté. - L'acle 
esl annulable. 

11 ne peul elre attaqué c¡ue par l'incapablc, 
Dans un délai de 10 ans. 
ll peul elre confirmé. 

Objet. 
Art. 11•1-11ao. 

Les conlrals doivent avoir autant d'objets qu'ils 
créent d' obli3ations. 

Cn objcl pour un contrat unilatéral, deux objets au 
moins pour un contral syrallagmatique. 

L'objet d'une obligation. C'est ce qui est dti; la 
chosc, le fait ou l'abstention que le débiteur a pro
mise. 
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Exemples: L'argent promis par un emprunleur; 
la chose pro mise par un vendeur; la somme d'ar-
gent pro mise par un acheteur. . . • 

Nature de l'objet. La chose prom1se doit elre 
susceptible d'appartenir a un parliculier; le fait ou 
l'abstention promise ne doit pas elre illicite. 

La chose promise peut etre un corps cetlain, 
c'est-a-dire un objet délerminé individuellement, 
comme tel cheval, tel tableau, telle maison; 

Ou une quantité, c'est-a-d.ire un objet délerminé 
seulement par la classe d'etres a laquelle il appar-

tient. 
Exemples : Un cheval, dix moutons, un hecto-

litre de blé. 
Quand il s'agit d'une quanlilé, il faut que le 

débileur soit véritablementlié, pour qu'il y ait obli-

gation. 
ll ne serait pas lié : 1 • Si la classe d'etres a la-

quelle apparlient la chose due élait. si _va~e que le 
débiteur pourrait donner une chose rns13mfianle. 

Exemples: Un animal, un minéral ¡ il se libére
rait en donnant une mouche ou un caillou; il n'est 

pas lié. . 
2º Si la q,mnlité ou la quotité dépendait de lu~, 

il pourrait donner si peu de chose qu'il ne donnera1l 

rien. 
Exemples : Du blé, du charbon; il pourrait se 
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libére~. moyennant un grain de blé ou un peu de 
pouss1ere de charhon. 

La quantilé peut du reste n'etre pas déterminée 
dans le contrat, pourvu qu'elle soit déterminahl 
plus tard indépendamment de la volonté du déhiteu/ 

Exemple : Le charbon nécessaire a telle usine 
pendant une année. 

On peut promeltre une chose future. 
Exemple: Les petils a naitre de tel animal, la 

récolte de tell e année a venir. 
Alais on ne peut pas promettre une succession 

(uture, c' est-a-dire la succession d'une person . ne 
encore v1vante. 

~e droit de l' héritier présomptif et l' étendue de ce 
dro1t sont tellement incertains qu'on a voulu proté-
3er l'hérilier futur contre la tentation de le céder 
pour un prix insignifiant. 

Cause. 
Art. 1131-1133. 

, C~ose. - But que celui qui s' ohliJJe se pro pose 
~ attemdre en contraclant. Autrement : ce pourquoi 
il s'obli3e. 

11 doit exister autant de causes que d'ohligations. 
Dans un contrat synalla3matique, il faut deux causes 
parce qu'il y a deux ohli8és. 
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Exemple : \'ente. Le vendeur s'obli3e a licrer la 
cbose vendue parce que l'acheleur lui promet le 

prix. . l 
L'aclicteur s'obli3e a payer le pnx parce que e 

vencleur lui promet la cliose vendue. , . 
L'obli3ation de l'acheteur est la cause de 1 obh

gation du vendeur ; l' obli3alion du vencleur est la 
cause de celle de l'acheteur. 

canse do contratoo motlf do contra~. 
- C'est le but éloi3né que se propose la p~he 
quand elle fait le contrat, dont sa promesse n est 

qu'un élément. 
Ne se confond pas avec la cause de l'obli3ation. 
Exemple: Pierre achete un cheval. 
Pourquoi l'achete-t-il? parce qu'il ve~t fn~re ~n 

voya3e. Ce projet de voya3e le détermme a fa1r~ 
l'opération complexe qu'on appelle l'achat et qut 
se compose d'une promesse et de l'acquisi~ion d'une 
créance. Ce projet est la cause ou le motif du con-

tral. h b 
Quand Pierre acbcte un cheval et qu' on c ere e 

la cause de son obligation, on trouve une autre 
cause. Pourquoi doil-il 2,000 francs au vende~r? 
parce que celui-ci lui a pro mis le cheval. L' obhga
lion du vendeur est la cause de l'ohli3ation del'::• 

cheteur. 
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La loi, au point de vue de la validité de la con
venlion, ne considere que la cause des obligations. 

L'obli3alion qui manque de cause est nulle car 
l'absence de cause produit l'absence de cons:nlc
°:1enl, le consentemenl sans cause n'élant pas sé
neux. 

L'absence tolale de cause ne peut 3uere elre sup
posée. ~Iais la cause peut manquer parce qu'elle est 

Jausse. C'esl-a-d.ire que le promellant a été dans 
l'erreur sur le foit qui le déterminait a s'ohlirrer. 

Exemple: Pierre promet 1,000 francs a Paul en 
~lace d'uu chei:al qu'il lui doit en vertu d'un le3s. Il 
13nore que le leas élait révoqué. 

Cause illicite. Le but que se propose le promet
tanl cst un fail ou la promesse d'un fait conlraire 
aux lois, aux mreurs ou a l'ordre public. 

Exemple: Pierre promet 1,000 francs a Paul si 
celui-ci commet des actes de violence contre Jean. 

L'absence de cause, la fausselé de la cause ou 
son caraclcre illicite rendent l'ohliaation radicale
mcul nulle. Les deux parlies peuvenl done s'en 
prérnloir, el la coni-enlion ne peut pas elre ratifiée. 

Ohservation. -La nécessité de l'existence d'une 
ca~se n'implique pas la nécessité que cclle cause 
so!t conslalée par écril, quand l' obliaalion elle
tneme esl conslalée de celle maniere. L'article 
l 132, prévoyant cecas, dit que l'obli3ation n'en est 
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·ns valable d'ou il faut condure que l'écrit pns tn-OZ , , • 
. ,. dique pas la cause fait présumer l existence qm n m . . 

de cette cause, et que la partie qui voudra1t prou~er 
le contraire devrait établir la fausseté ou le caractere 
illicile de la cause de l'ohligalion. 

Entre quenes personne• 
la conventlon doH étre falte. 

Art. 1119-11'13. 

L'article 1119 contient deux propositions : 
l º Une personne ne peut pas stipuler (~lipula~i~, 

c'est-a-dire se faire promettre pour autrw, acquem 
le droit d'exiger que le déhiteur donne quelque 
chose a un tiers. 

La convenlion ne saurait avoir aucun effet, car le 
tiers ne peut pas profiter d'une convention a la
quelle il est étranger, et le stipulant _ne peut pa~ 
exiger l'ex.écution d'une promesse qw est pour lm 
sans intéret. 

2º Une personne ne peut pas s' en3a3er pour au• 
lrui c'est-a-dire promeltre qu'un tiers fera quelque 

' chose. 
Le tiers ne peut pas etre lié sans son consente

ment, et quant au promeltant, il n'a pris person
nellement aucun engagement. 
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Ces deux regles, qui viennent du droit romain, 
sont aujourd'hui presque dénuées d'intóret. 

Exceptions a la regle qui defend de stipulerpour 
autrui. 1 º Quand cette stipulation est la condition 
d'une stipulation que l'on fait pour soi-mcme. 
Exemple : Pierre el Paul conviennent que si Paul 
ne donne pas un cheval a Jacques, il donnera 
1,200 francs a Pierre. 

2° Ou quand la slipulation pour autrui est la con
dition d'une donatioo. Exemple : Pierre doone sa 
maison a Paul a la cond.ition que Paul payera 
10,000 fraocs a Jacques. 

Daos les deux cas, le stipulant a un moyeo de 
cootraindre le promettant, car dans le premier il 
lui fera payer 1,200 francs, et daos le second il fera 
révoqucr la dooation. 

Exception a la regle sur la promesse pour au
trui. Le Code indique le cas ou le promeltant se 
porte fort pour autrui, c'est-a-d.ire promet qu'un 
tiers s'obligera. Ce n'est pas une vérilable excep
tion, car le prometlaot qui se porte fort s'engage 
lui-mcme a procurer l'enaa3emcnt du ticrs et doit 
une indemnité s'il ne réussit pasa l'obtenir. 

Observation sur les deux regles. Elles s'appliquent 
au cas dans lcquel le stipulant ou le promettant a 
a3i en son propre nom. 

S'il stipulait ou s'il promeltait comme manda-
u. 13 



¡· 

218 • MANUEL DE DROIT CIVIL. 

taire ou conune gérant d'aj[aire, il conlracterait 
au noni d' autrui, et la convention pourrail avoir eles 
effets non par rapport a lui, mais par rapporta celui 
au nom de qui il aurait contracté. 

EFFETS DES OBLIGATIONS. 

L'effet principal des obligations esl ~e l~er le 
débileur c'est-a-dire de conférer au creanc1er le 
droit de 'contraindre le débiteur a faire ce qu'il a 

promis. . 
Les effets varient selon qu'il s'agit des obh~p-

tions de donner, c'est-a-dire de transférer la pro
priélé, de/aire ou de ne pasfaire. 

Oblla;atlon de donner. 
Art. 1138-IUI. 

L'obligation de transférer la propriété_ d'une 
cbose entraine certaines obligations accessorres : 

Obligation de livrer, c'esl-a-dire de m~ttre le 
créancier en possession de la chose en la lw remel-
tant corporellement (tradition), . 

Obligation de veiller a la conservatzon de la 
chose jusqu'a la livraison, quand la chose est un 

corps certain. 
Tant que le débiteur conserve la chose, par 
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exernple, parce qu'il ne l'a promise que pour une 
époque déterminée, il doit la soigner et la préserver 
des accidents. 

ll n'est pas, d'ailleurs, responsable des cas for
tuits, mais il répond de sa négligence. 

El il esl répulé négligent quand i1 n'a pas soigné 
la chose comme l'eut soignée unbonperedefai,aile 
(bon propriélaire). 

Le Code a supprimé une certaine théorie qu'on 
appuyait autrefois sur le droil romain, et qui distin
guait, parmi les fautes possibles, les.fautes lourdes, 
légeres et tres-légeres, graduanl la responsabilité 
suivant la nalure des contrats. 11 n'y a plus aujour
d'hui qu'une seule mesure des responsahilités. 

Conséquences spéctales «le l'obllc;a
tlon de donner un corps certatn. -
I • Elle transfere la propriété de la chose ; 2º elle 
met les risques a la charge du créancier. 

l. Translatlon de la propr1«5té. - Le 
créancier devient immédiatement propriétaire des 
que l'obligalion est née. 

Done la convention transfere la propriélé. 
C'est une innovalionduCode civil(art. 711-ll38). 

Dans le droit romain et dans l'ancien droit fran~nis, 
la convention créait seulement l'obli3ation, et Ja 
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propriété n' était transférée que par la tradition. 
Cette translation a lieu des que la chose est due, 

c'est-a-dire des le momenl de la convention. C'est 
ainsi qu'on fait entendre les expressions obscures 

de l'arlicle 1138 : des l'instant ou la chose a dú étre 
livrée. 

A.ppllcatton aux tmmeubles de la 
r~;-le sur la translatlon •le propriété 
par la coo,·entton. (A.rt. 1140). - La trans
lation de propriélé des immeubles résultant de la 
convention ne produit tous ses effets qu'autant que 

l'acte conslatant celte convention a été transcrU 
(copié entierement) sur le registre du conservateur 
des hypothcques dans l'arrondissement duquel est 

situé l'immeuble. 
C'est une mesure de publicité imposée par la loi 

du 23 mars 1855 sur la transcription (art. lº'). 
11 s'agit de proté3er les tiers qui pourraient trai

ter a.vec l'aliénateur dans l'i3norance de l'aliénalion 

consommée. 
E:remple : Pierre a vendu sa maison a Paul, puis , 

il la venda Jean. Si la translalion de propriélé résul-
tant du premier contrat produit ses eft'els, Pierre a 
vendo la chose d'autrui et n'a pas rendu Jean pro
priélaire; celui-ci court grand danger de perdre 

le prix qu'il a payé sans avoir la chose. 
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Le Code civil exposait le second acheteur a ce 
dan3er; puisque la premiere vente pouvait n' etre 
pas publique. Aujourd'hui, quiconque veut acheler 
est rensei3né au bureau des bypotheques sur le 
point de savoir si le prétendu propriélaire qui veut 
lui vendre n'a pas déja vendu la chose. 

Laloi, du reste, neprote3e pas tous les tiers, mais 
seulement ceux qui ont acquis des droits sur la 
chose et qui les ont conservés conformément aux 
lois. Ainsi une personne qui se serait emparée de la 
chose ne pourrait pas repousser larevendicalion d'un 
acheteur qui n'aurait pas fait faire la transcription. 

Dlstorlque. - La nécessité de la transcrip
tion pour assurer l'effet de la translalion de pro
priélé, a l' égard des tiers qui tiennent des droits de 
l'aliénateur, a été introduite dans notre législalion 
par la loi hypothéeaire du 11 hrumaire an VII. 

Les rédacteurs du Code civil étaient divisés sur 
l'utilité de cette innovation, et l'article 1140 con
tient un ajournement de leur décision sur ce point. 
Ils n'ont d'ailleurs rien décidé formellement; mais 
lare3le de la loi de hrumaire, n'ayant pas étérepro
duite, devait etre considérée comme ahro3ée par le 
Code. 

La loi du 23 mars 1855 a remis en vi31..eur le 
si·steme de la loi de brumaire. 
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Ap¡)llcatlon aux meubles de la regle 
sur la translatlon de proprlété par la 
conventlon. (1\rt. 1141.) - La translalion des 
meuhles n'est assujettie a aucune formalilé analogue 
a la transcription. 

Elle se produit sans la tradition. 
Néanmoins, la possession des meubles corporels 

a une importance considérable aucas de deux ventes 
successives du meme meuble par le meme vendeur. 

Exemple : Pierre vend son cheval a Paul, puis a 
Jean. Si Jean, second acheteur, a regu de bonne foi 
la possession du cheval, il en est propriétaire au 
détriment de Pierre, premier acheteur. 

Cette solution donnée par l'article 1141 ne dé
ment pas le príncipe. Paul est bien devenu proprié
taire par le seul effet de la convention de vente, 
mais il perd sa propriété quand le vendeur revend 
et livre la chose a Jean qui est de bonne foi; c'est 
l'application de la regle: En fait de meubles, la pos
session vaut litre. (1\rt. 2279.) 

11 arrive a Paul, propriétaire par un achat, ce qui 
arriverait a un propriétaire de meuble qui aurait 
fait un dépót chez Pierre, si Pierre vendait la chose 
a un acheteur de honne foi. 

11. Risques de la chose doe. (1\rt. 1138 
in.fine.) - Si le corps certain qui a été pro mis péril 
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parcas forluit sans la faute du débiteur, les risques 
sont pour le créancier. 

Le créancier doit subir le préjudice résultant de 
cetle perte, c,est-a-dire que si le contrat csl synal
lagmatique, le créancier qui n'oblient pas la chose 
reste débiteur de ce qu'il a promis en échan3e. 

Exemple: Pierre a vendu son cheval 2,000 francs 
a Paul. Le cheval périt par cas forluit, soit avant, 
soit apres la livraison; Paul qui n,a pas le cheval 
reste cependant déhiteur des 2,000 francs. 

Le Code semble rattacher cette solution, que les 
Romains appuyaient sur d'autres príncipes, alare3le 
qui rend le créancicr propriétaire des le jour du 
contrat, d'ou il résulle que la convention lui ayant 
donné le droit qu'il voulait avoir, il est juste qu'il 
exécute l' obligalion qui en était la contre-partie. 

Exception. Le déhiteur en demeure (mora,retard) 
supporterait le risque parce que sa demeure est une 
faute qui engage sa responsabilité. 

La demeure ne résulte pas, sauf convention 
expresse, de la simple échéance du terme assigné a 
la livraison; il faut que le débileur ait regu l'injonc
tion de livrer par un acte d'huissier : sommation 
ou aulre acte équivalent, comme un commandement 
ou une cit atio n en j ustice. 
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Obllr;atlon de falre on tle ne pas fatre. 
Art. 11<1'9-11<15. 

Obll,;aflon de ratre. - Ordinairement Ie 
débiteur qui n'accomplit pas Je fait promis ne peut 
pas etre conlraint a l'exéculer réeJ1ement, parce 
qu'iJ faudrait, pour l'y contraindre, a3ir matériel
Jement sur sa personne, porter atteinte a sa liberté 
indhridueJ1c, sans pouvoir souvent ohtenir l'accom
plissement du fait. 

Exemple : Un artiste drama tique ref use les ser
\'Íces promis. Un écrivain ne fait pas le livre qu'il 
s'est en3a3é a faire. 

L' ohli3ation alors ne peut etre exécutée que 
par équivalent, sous forme d'indemnité pécuniaire 
(domma3es et intérets). 

C'est dans ce sens que l'article 1142 <lit : L'ohli-
3ation se résout (se transforme) en dommarres et 
intérets. 

~Iais il n'en est pas toujours ainsi; quandl'exécu
lion eff ective pourra etre oh tenue sans violen ter ]a per
sonne, il est clair que le créancier pourra exiger 
cctte exécution. C'est ce qui arrivera quand l'exé
culion ne dépendra pas d'un acte personnel du 
déhiteur. 

Exemple: Pierre a promis d'abattre des arbres 
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&itués sur son terrain et qui 3enent la vue de son 
voisin. 11 voudrait conserver ses arbres meme au 
prix de domma3es et intérets considérables. Le 
créancier peut ohtenir de la justice l'autorisation 
de faire abaltre les arhres par des ouvriers aux frais 
de Pierre. 

C'est bien l'exécution effective de l'obli3ation, 
car Pierre n'en est pas quitte pour de l'arrrent, il 
subit les conséquences du fait qu'il avait promis 
d'accomplir. 

ObUgatlon de ne pu ratre. - Les re3les 
sont les mcmes. Si le débiteur a promis de s'ahs
tenir d'un fait personnel, il n'y a pas moyen de l'y 
contraindre réellement. 

Exemple : Un artiste en3a3é dans un théatre a 

promis de ne pas chanter dans des concerts. L'ohli-
3ation se traduira forcément en domma3es et inté
rets. 

llais l'exécution elfective pourra etre ohtenue 
quand le fait dont le déhiteur a promis de s'ahstenir 
produit des résullats matériels destructibles. 

Exemple : Le débiteur a promis de ne pas faire 
une certaine construction sur son propre terrain. 

La conslruction pourra etre détruite aux frais du 
débiteur. 

Ohservation. -Celui qui a proruis de faire n' est en 
13 
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contravenlion qu'autant qu'il a été mis endemeure, . , 
JUsque-la on peut croire qu'il compte exécuter 
prochainement. 

Celui qui a promis de ne pas faire contrevient a 
son en3agement, des qu'il a accompli le fait inter
dit, car il n'y a pasa penser qu'il recule seulement 
le moment ou il satisfera son créancie1·. 

Domma;-es ea tntérécs en mattére 
d'obll;-atlons. 
Art. 1146-1166. 

Dommage1 e• lntér"ts. - Indemnité des
tinée a réparer le tort que cause au créancier 
l'inexécution totale ou partielle de l'ohligation. 

On les appelle moratoires quand ils sont dus 
pour simple retard, et compensatoires quand ils 
représentent le tort causé par l'inexécution meme 
de l'ohligation. 

Celte indemnité peut etre due aussi bien a propos 
d'une obligation de donner qu'a propos des obli
gations de faire ou de ne pas faire. 

Qoand son, dos les dommages-tnf~ 
r~Cs. - Du jour de la demeure seulement (saufle 
cas d'obligation de ne pas faire), parce que le débi
teur a pu compter sur la tolérance du créancier qui 
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ne manifestait pas l'inlenlion d'etre payé immé
dialement. 

La demeure résulle soit d'une sommalion ou 
aulre acle équivalcnl, soil de la simple échéance 
du terme en verlu d'une convenlion expresse. 
(V. art. 1139.) 

L'ar!icle 1146 ajoute un troisieme cas de de
meure : quand la chose ne pouvail elre donnée ou 
faile que dans un certain temps. 

Exemples : Un fahricant a promis des marchan
dises a un déhitant pour un jour de foire. 

Un entrepreneur a promis de construire une 
boutique pour le meme jour. 

Dans ces cas il y a convention tacite d' exécution 
a jour fixe. 

comment sont Oxés tes domma¡;es
toCét•45cs. - Le tort éprouvé par le créancier se 
décompose en dcux éléments : 

lº Perle éprouvée (diminution du patrimoine 
d u créancier), 

2º Gain manqué (défaut d'accroissement du 
palrimoinc). 

H.i:c!!!ple : C'n concert manque par le fait d'un 
arliste qui s·est engagé a y cbanter et qui ne tient 
p:is sa promesse. 

L'cntrcpreneur perd toul ce qu'il a payé pour les 


