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EXPLICATION HISTORIQUE

DES

INSTITUTS DE JUSTINIEN.

LIVRE TROISIÈME.

TITULUS I. TITRE I.

DE HEREDITATIRUS QU/B AB INTESTATO DES HÉRÉDITÉS QUI SONT DÉFÉRÉES AB

DEFERUNTUR. INTESTAT.

99-4. Nous, savons en principe général que, clans le droit

romain, il ne pouvait jamais y avoir à la fois hérédité testamen-
taire et hérédité réglée par la loi. Cette dernière hérédité ne

pouvait exister qu'à défaut de l'autre, par conséquent lorsque le
défunt était mort absolument intestat.

Dans quel cas mourait-on intestat ?

A quelle époque s'ouvrait la succession ab intestat ?

A quelle époque devaient être considérés la capacité, la qualité
et le degré des héritiers âb intestat?

Voilà trois questions préliminaires qui s'appliquent à tous les
ordres d'hérédités ab intestat, et sur lesquelles il faut, avant tout,
donner les règles du droit romain.

Intestatus decedit qui aut omniiio Celui-là meurt intestat qui n'a fait
testamenlum non fecit, aut non jure absolument aucun testament,kou aucun
fecit ; aut -id quod fecerat ruptum irri- de valable, ou dont le testament a élé
tumve factum est, aut nemo ex eo hères rompu, inutile, ou n'a produit aucun
extilit.

""
héritier.

995. La circonstance que quelqu'un meurt intestat, dit Théo-

phile, peut arriver ou en fait ou en droit : en fait, s'il est mort
sans avoir laissé aucun testament; en droit, s'il en a laissé un

qui n'est pas admis par le droit, soit parce qu'ayant été fait irrégu-
lièrement, ce testament s'est trouvé nul dès le principe, soit

parce qu'il a. été plus tard rompu par l'agnalion ou par la quasi-
agnation d'un héritier sien, annulé comme inofficieus, rendu
inutile par le changement d'état du testateur, en défaillance par
suite.de l'incapacité, ou abandonné par suite du refus de tous les
héritiers institués.

996. Une seconde règle à observer, c'est que l'hérédité ab
intestat ne s'ouvre pas dès la mort du défunt, mais seulement du

TOME III. 1
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moment qu'il est certain qu'il n'y a pas d'hérédité testamentaire r

Eo tempore quoerendum est quo certuni- est aliquem sine testa-
mento decessisse (1). Si donc le défunt n'a fait aucun testament,
ou si son testament était nul dès le principe, ou s'il s'est trouvé

rompu, inutile, infirmé d'une manière quelconque avant son déeès,
dans tous ces cas, l'hérédité ab intestat s'ouvrira aw moment
même du décès, parce que, dès ce moment, il y a certitude qu'il
n'existera pas d'hérédité testamentaire. Mais si le testament, vala-

ble encore au jour du décès, ne s'est trouvé annulé, en défaillance
ou abandonné que plus tard, par exemple pour cause d'inofficio-

sité,., d'incapacité postérieure des héritiers, ou de répudiation,
dans tous ces cas l'hérédité ab intestat ne s'ouvrira que du jour

que, ces événements ayant eu lieu, il sera devenu certain qu'il
n'y aura aucun héritier en vertu du testament {quo certum esse

coeperit riullum ex testamento heredem exstiturum) (2).
997. Une troisième règle qui n'est que la conséquence de la

précédente, c'est que, pour déterminer quels sont les héritiers

appelés ab intestat, il faut considérer leur existence, leur capa-
cité, leur qualité et leur degré, non pas au jour de la mort do

défunt, mais au jour de l'ouverture de sa succession ab intestat,
ouverture qui peut avoir lieu, comme nous venons de le voir,

longtemps après le décès. D'où il suit qu'il peut arriver que telles

personnes, qui étaient les plus proches prétendants ab intestat au

jour du décès, ne soient pas les héritiers au jour de l'ouverture,

si, dans l'intervalle, elles sont mortes ou devenues incapables;
et qu'à l'inverse, les héritiers ab intestat au jour de l'ouverture
soient des parents qui n'étaient pas appelés par leur rang au jour
du décès (3).

Mais s'il n'est pas nécessaire dans ce cas que les héritiers ab
intestat fussent les plus proches en degré au jour de la mort du

défunt, il est toujours indispensable qu'ils fussent déjà nés ou au
moins conçus à cette époque. Car s'ils n'ont été conçus qu'après la
mort du défunt, ils ne se sont jamais rencontrés avec lui dans
cette vie;"ils n'ont jamais pu se rattacher à lui sur cette terre par
aucun lien, puisque l'un n'existait déjà plus quand l'autre a

commencé d'y vivre : en conséquence, ils ne peuvent avoir
aucun droit à sa succession ab intestat, quand même ils se
trouveraient en premier rang au moment de l'ouverture de cette
succession (4).

998. Ces règles préliminaires posées, nous arrivons à l'ordre
des héritiers ab intestat. Là-dessus nous aurons à examiner avec

le texte quatre systèmes successifs qui se modifient progressive-
ment : la législation des Douze Tables, le droit prétorien, les

(1) Voy. ci-dessous, § 7. —
(2) Voyez ci-dessous, fit. 2. § 6. —

(3) Voyez
Ci-dessous, lit. 2. § 6. —

(4) Nous verrons l'application de ce principe, ci-

dessous, § 8.
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constitutions impériales antérieures à Justinien, enfin celles de
Justinien.

I. Intestatorom autem,hereditates ex 1. L'hérédité des intestats, d'après
lege Duodecim Tabularum primum ad la loi des Douze Tables, appartient
suos heredes pertinent. d'abord aux héritiers siens.

La loi des Douze Tables établissait deux ordres d'héritiers :

l6 les héritiers siens ; 2° les agnats. On ne passait au second ordre

qu'à défaut du premier. Dans certains cas et pour certaines per-
sonnes, il y avait, après les agnats, ira troisième ordre, celui des

gentils.
« Intestatorum heredîtas, dit Paul dans ses Sentences,

» lege Duodecim Tabularum primum suis beredibus, deinde
» agnatis, et aliqnando quoque gentibus deferebatur (1). » Nous

avons, dans noire Histoire de la législation romaine, rapporté
là-dessus le texte des Douze Tables, tel qu'il nous est resté d'après

TJlpien (tom. I, p. 104, tab. 5, §§ 4 et 5).
Nous examinerons successivement chacun de ces ordres, en

commençant par celui des héritiers siens.

. A leur égard, nous aurons à voir quelles personnes étaient

appelées dans cet ordre : 1° d'après la loi des Douze Tables;
2° d'après le droit prétorien ; 3° d'après les constitutions impé-
riales antérieures à Justinien; 4° d'après celles de Justinien.

Héritiers siens d'après la loi des Douze Tables.

H. Sui autem iheredes existimantur,
ut supra diximus, qui in potestate mo-
rientis fuerint : veluti fîlius, fîlia, nepos
aeptisve ex filio, pronepos pronepJâsve
ex nepote, ex filio aato prognatus pro-
,'gnatave, Née interest ufrum oaturales
sint liberi an adopfivi. ^Juibns coranuBie-
rari necesse est etiam eos qui ex legiti-
mis quidem matrimoniis mm sunt pro-
geriiii, ciariis isimen civitatam dati ,
•secunduni diialitim constifaatinnum quoe
super lus positse suàtitènBirem, heredum
isuorum jura nanciscuntar. JMecnoen eos

quos îiissiî-» amplexae sunt constitu-

tiones, per quas jnssimus, si quis mi-
lierem in suo contubernio copulaverit,
•non ab initie aîfectïone maritali, eam

vtamen. oum qua potërat habere coriju-
gium, ex ea liberos sustulerit, postea
vero affectione procedente etiam nup-
iîalia instrumenta cum ea fecerit et filios
*élfi]ias ha'bnerit, non solum eos libéras

•qui post dotern editi sunt, Justos et in po-
testate patiïs esse,:séd etiam wnteriores,
«juiet eis "quipostea nati sunt occasionem

iegitimi no-minis prsestiferont. Quod oh-

9. Sont héritiers siens, comme nous
l'avons déjà dit, ceux qui, à la mort du

défunt, étaient en sa puissance : tels que
le fis, la fille, le petit-fils ou la petite-
fille mus d'un fils; J'arrière-petit-fils ou

rarrière-peffite-fiUe nés d'un petit-fils
issu lui-même d'on fils : enfants oafa-
nels ou adoptifs, peu importe. Parmi
•eux doivent aussi «ompter ceux qui ne
«eut «pas«es de justes noces., mais qui,
par leur donation aux curies des cités,
•sei»n fa teneur des constitutions impé-
riales, acquièrent les droits d'héritiers
siens. Comme aussi ceux auxquels se

rapportent les constitutions par lesquel-
les nous avons ordonné qae-,*srquelqu'un
ayant vécu avec une fejnme, sans inten-
tion de mariage dans le principe, mais
telle cependant qu'il aurait pu l épouser,

•

et si, en ayant eu des enfants plus tard
rtatention de mariage survenant, il
dresse avec elle les actes nuptiaux, et

qu'il en ait des fils ou dés filles, non-
seiflemeirt il aura comme enfants légiti-
mes en sa puissance paternelle les en-
fants nés depuis la constitution de dot,

<1) 'Bara.. Sent. 4. S .3.
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tinere censuimus, etsi non progenili
fuerint post dotale instrumenlum con-

fecium liberi, vcl etiam nati ab hac luce

fuerint subtracti. lia démuni tamen ne-

pos ncptisve, pronepos proneptisve,
suorum heredum numéro sunt, si proe-
cedens persona desierit in potestate

parentis esse, sive morte id accident,
sive alia ratione, veluti emancipatione.
Nam si per id tempus quo quis morere-

tur, filius in potestate ejus sit, nepos ex

eo suus hères esse non polest. Idque et

in céleris deinceps liberorum personis
dictum inlelligimus.' Poslumi quoque

qui, si vivo parente nati essent, in po-
testate ejus futuri forent, sui heredes

sunt.

mais encore les précédents, qui ont
fourni aux puînés l'occasion de leur lé-

gitimité. Ce qui doit avoir lieu même

quand il ne serait né aucun enfant après'
la confection de l'acte dotal, ou que
ceux nés depuis seraient tous prédécé-
dés. Toutefois, les petits-fils ou petites-
filles, arrière-petits-fils ou arrière-peti-
tes-filles, ne sont au nombre des héritiers

que dans le cas où la personue qui les

précède a cessé d'être sous la puissance
de l'ascendant, soit par décès, soit par
toute autre cause ; par exemple, par
émancipation. Car si, à la mort d'un

citoyen, son fils est encore sous sa puis-
sance , le petit-fils né de ce fils ne peut
être héritier sien; et ainsi de suite pour
les autres descendants. Les postumes
qui, s'ils étaient nés du vivant de l'as-
cendant , seraient nés sous sa puissance,
sont également héritiers siens.

999. L'intelligence de ce paragraphe doit nous être claire,

d'après ce que nous avons dit précédemment sur la puissance
paternelle (tom. II, n0892 et suiv.), sur les héritiers siens (tom. II,
n°" 806 et suiv.), et sur les postumes (tom. II, n" 183, 697 et

suiv.). Ainsi, que la puissance paternelle provienne de justes
noces, de l'adoption, ou de la légitimation par oblalion à la curie
ou par mariage subséquent, peu importe, les enfants soumis à
celte puissance au moment du décès, et les premiers en rang,
sont héritiers siens du défunt.

III. Sui autem etiam heredes igno-
rantes (iunt, et licet furiosi sint heredes

pbssunt existere : quia quibus ex causis

ignorantibus nobis adquiritur, ex his

causis et furiosis adquiri potest, et statim

a morte parentis quasi continuatur do-

minium. Iît ideo nec tutoris auctoritale

opus est pupillis, cum etiam ignoranti-
bus adquiratur suis heredibus heredi-

tas, nec curatoris consensu adquiritur
furioso, sed ipso jure.

3. Les héritiers siens deviennent hé-
ritiers même à leur insu, et encore qu'ils
soient fous; parce que toutes les causes

qui nous font acquérir à notre insu font
aussi acquérir aux fous, et parce que,
le père mort, il y a en quelque sorte
continuation immédiate du domaine.
D'où il suit qu'il n'est besoin ni aux pu-
pilles de l'autorisation du tuteur, ni au
fou du consentement du curateur pour
l'acquisition de l'hérédité, qui a lieu à
leur insu et de nlpîn rlrnît

1000. Cette règle nous est déjà connue (t. II, n01808 et suiv.).
Il faut appliquer ici tout ce que nous avons déjâdit sur l'immixtion
et l'abstenlion des héritiers siens.

IV. Interdum autem, licet in potes-
tate mortis tempore suus hercs non fuc-

rit, tamen suus hères parenti efficitnr :
veluti si ab hostibus reversus quis fuerit

post mortem patris. Jus enim postlimi-
»ii hoc facit.

4. Quelquefois le fils, bien qu'il ne
fût ,pas sous la puissance du père au
moment de sa mort, lui devient cepen-
dant héritier sien; par exemple, celui

qui revient de chez l'ennemi après la
mort du père ; car tel est l'effet du

postliminium.

1001. Nous savons que les droits du captif étaient simplement
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en suspens, mais non rompus, et que, par l'effet du postliminium,
la suspension se résolvant, les droits se trouvaient rétablis dans

leur intégrité (t. II, n° 163).

V. Per contrarium autem evenit ut,
licet quis in familia defuncli sit mortis

tempore, tamen suus hères non fiât :
veluti si post mortem suam pater judica-
tus fuerit perduellionis reus, ac per hoc
memoria ejus dnmnata fuerit. Suum
enim heredem habere non potest, cum
fiscus ei succedit; sed potest dici ipso
jure suum heredem esse, sed desinere.

S. En sens inverse, il peut arriver

qu'un fils, bien qu'il fût dans la famille
à la mort du père, ne lui devienne ce-

pendant pas héritier sien : par exemple,
si le père, après sa mort, a été jugé cou-

pable de haute trahison, et sa mémoire
condamnée pour ce crime. Il ne peut
avoir, en effet, d'héritier sien, puisque
c'est le fisc qui lui succède. Toutefois,
on peut dire que de droit il y a un hé-
ritier sien, mais qui cesse de l'être.

1002. Perduellionis reus. Il s'agit ici du crime de haute tra-

hison contre l'État ou le prince (1).
Memoria ejus damnât a fuerit. L'accusation de haute trahison,

dit Théophile sous ce paragraphe, diffère des autres poursuites
criminelles en ce que toutes les autres s'éteignent par la mort du

coupable, tandis que l'accusation de haute trahison s'exerce même

contre les morts (2). Cette réflexion nous donne l'explication de
notre paragraphe. En effet, lorsqu'un citoyen était condamné à la

déportation ou à l'esclavage de la peine, et qu'il essuyait ainsi la

moyenne ou la grande diminution de tête, cet événement n'ouvrait

pas sa succession au profit de ses héritiers; mais tous ses biens-
étaient conBsqués, dévolus au fisc (3). Pour tout autre crime que
celui de haute trahison, il pouvait arriver de deux choses l'une :
ou l'accusé mourait avant la condamnation, et alors la poursuite
était éteinte, il mourait dans l'intégrité de ses droits (4), sa succes-
sion était ouverte, ses héritiers la recueillaient ; ou la condamna-
tion était prononcée de son vivant, et alors avant sa mort, par
l'effet de sa condamnation, sa famille était dissoute, sa puissance
paternelle et tous ses autres droits évanouis ; il n'y avait plus pour
lui de succession, mais confiscation de ses biens. S'il s'agissait au.
contraire du crime de haute trahison, il pouvait arriver que le cou-

pable mourût avant aucune poursuite. Dans ce cas, au moment
de sa mort, il était encore dans tous ses droits; ses enfants étaient

encore, en ce moment, sous sa puissance, dans sa famille, in

familia defuncti mortis tempore, comme dit le texte, sa succes-
sion était ouverte; ses héritiers siens, ou autres, appelés : et

cependant, l'accusation de haute trahison intervenant plus tard,
sa mémoire étant condamnée, cette condamnation opérant un effet

rétroactif et emportant confiscation de ses biens, il arrivait que
ses enfants, bien qu'ils fussent encore sous sa puissance et dans
sa famille au moment de sa mort, n'étaient pas ses héritiers siens;

(1) DIG. 48. 4. 11. f. Ulp. —
(2) Notre ancienne jurisprudence pénale avait

recueilli ce mauvais héritage dans ce qu'on appelait les procès aux cadavres.
—

(3) GOD. 9. 49. 2. 4 et 6. —
(4) DIG. 48. 4. 11.
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ou plutôt, ils l'avaient été selon le droit, mais ils cessaient de

l'être par suite de la condamnation prononcée contre la mémoire
du défunt (ipso jure suum heredem esse, sed desinere).

fflL Cum filius filiave, et ex altero
filio nepos neptisve exstant, pariter ad
hereditatem avi vocantur; nec qui gradu
proximior est, ulteriorem excludit.

iBquum enim esse videtur nepotes nep-
tesque m patris. sui locum suceedere.
Pari ratione, et si nepos neptisve sit ex

filio, et ex nepote pronepos proneptisve,
simul vocantur. Et quia placuit nepotes
neptesque, item pronepotes et proneptes
in parentis sur locum suceedere, conve-
niens esse visum est non in capita, sed
in- stirpes hereditatem dividi : ut filius

partem dimidiam hereditatis habeat, et
ex altero filio duo plnresve nepotes al-

térant dimidiam. Item, si ex duobus
filiis nepotes neptesve exstant, ex altero

unus forte aut duo, ex altero très aut

quatuor, ad unum aut duos dimidia

pars pertinet, ad très vel quatuor altéra

dimidia.

G. Lorsqu'il existe un fils ou une

fille, avec un petit-fils ou une petite-fille
issus d'un autre fils, ils sont appelés en-

semble à l'hérédité de l'aïeul, et le plus

proche en degré n'exclut pas le plus

éloigné. L'équité veut en effet que les

petits-fils et les petites-filles succèdent

en la place de leur père. Par la même

raison, s'il existe un petit-fils ou une

petite-fille issus d'un fils, avec un ar-

rière-petit-fils ou une arrière-petite-
fille issus d'un petit-fils, ils sont appelés
ensemble. Une fois admis que les petits-
fils, petites-filles, arrière-petits-fils et

arrière-petites-filles succèdent en la

place de leur père, il a paru conséquent

que l'hérédité se divisât non par têtes,
mais par souches : ainsi le fils aura la

moitié de l'hérédité, et les descendants

d'un autre fils, qu'ils soient deux on

davantage, auront l'autre moitié. De

même, s'il ne reste que des petits-fils
ou petites-filles issus de deux fils, par
exemple un ou deux d'un côté, et trois

ou quatre de l'autre, ceux-là, qu'ils
soient un ou deux, auront la moitié; et

ceux-ci, qu'ils soient trois ou quatre,
l'autre moitié.

1003. Non in capita, sed in stirpes hereditatem dividi.
C'est la. distinction entre le partage par têtes et le partage par
souches.

Le premier a lieu s'il n'existe que des héritiers siens au premier
degré, fils ou filles, sans distinction, pourvu qu'ils ou qu'elles
fussent sous la puissance du défunt. On fait autant de parts égales
qu'il y a de tètes, c'est-à-dire d'héritiers; et chaque tête, c'est-à-
dire chaque héritier, a la sienne.

1004. Le partage par souches a lien si, parmi les fils au pre-
mier degré, il en est qui soient morts avant l'ouverture de la suc-
cession ab intestat, laissant après eux des enfants dans la famille'.
Dans ce cas, ces enfants prendront à eux tous et se partageront
entre etra la part que leur père aurait prise. Ici, on ne fait donc

pasaulanl départs égales qu'il y a de têtes d'héritiers ; mais chaque
fils au premier degré est considéré dans la famille comme une
souche d'où partent de nouveaux rameaux : on fait autant de parts

ègafes qu'il y a de souches, et cette part est dévolue, dans chaque
souche, soit au chef, s'il existe encore, soit aux rameaux qu'il a

laissés, s'il est mort avant l'ouverture de l'a succession.

Le partage par souches a également lieu, soit qu'il reste à la
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fois des fils ou des filles au premier degré et des descendants

d'autres fils prédécédés ; soit que les fils et les filles au premier

degré étant tous morts, il ne reste que. des descendants des fils-.'

Du moment qu'on arrive, dans la succession, à ces descendants,
c'est-à-dire aux rameaux d'une ou de plusieurs souches, il faut

nécessairement que le partage ait lieu par souches.

Observons bien que le texte, toutes les fois qu'il parle ici des

petits-fils ou petites-filles, arrière-petits-fils ou arrière-pelïtes-
filles, etc., appelés comme héritiers siens au partage par souches,

exprime toujours qu'ils descendent d'un enfant mâle : ex altero

fîlio; ex nepotey ex duobus filiis. En effet, nous savons que les

femmes qui se trouvent dans la famille y sont bien héritiers siens,
maïs que leurs enfants ne le sont pas, puisqu'ils n'entrent pas
dans la famille maternelle.

VII. Gum autem quoeritur an quis
suus hères existere possit, eo tempore
quoerendum est quo cerfum est aliquem
sine testamento decessisse, quod acci-
dit et destituto testamento. Hac ratione,
si filius exheredatus fuerit et extraneus
hères institutus: et filio mortuo postea
certum fuerit heredem institutum ex
testamento non fieri heredem, aut quia
naluit esse hères, aut quia non potuit,
nepos avo suus hères existet ; quia, quo
tempore certum est intestatum deces-
sisse patremfamilias, sotus invenitur

nepos; : et hoc certum est.

ï. L'époque à considérer pour savoir
si quelqu'un peut être héritier sien est
celle où il est devenu certain que le
défunt est mort sans testament : ce qui
comprend le cas où son testament a été
abandonné. Ainsi, un aïeul ayant laissé
son fils exhérédé et un étranger insti-

tué, et le fils étant mort, si, postérieu-
rement à cette mort, il devient certain

que, soit par refus, soit par impossibi-
lité, l'institué ne sera pas héritier en
vertu du testament, ce sera le petit-fils
qui sera héritier de l'aïeul, parce qu'à
1 époque où il devient certain que le
chef de famille était mort intestat, il
n'existe que le petit-fils : cela ne fait
aucun doute.

1005. C'est l'application du principe général que nous avons

posé ci-dessus (n° 997), relativement à l'époque à laquelle doi-

vent être considérés la capacité et le degré des héritiers ab intestat.
Dans l'exemple cité par le texte, le petit-fils n'était pas le plus

pioche héritier au jour du déoès, parce qu'à cette époque il était

précédé par son père ; mais comme la succession ab intestat ne
s'est ouverte que plus tard, lorsque le testament qui existait est

devenu inutile par la défaillance de l'institué ; et comme à cette
seconde époque, le petit-fils, ayant perdiu son père, s'est trouvé
le premier en degré, c'est lui qui est héritier sien.

"VIII. Et licet post mortem avi na-
tus sit, tamen avo vivo conceptus,
•mortuo pâtre ejus, pûsteaque deserto
avi testamento, suus hères efûcitur.

Plane, si et conceptus et natus fuerit

post mortem avi, mortuo pâtre su'o de-

sertoque postea avi testamento, suus
hères avo non existet, quia nullo jure
cognationis patrem sui patris tetigif.
Sic nec ille est inter liberos avi, quem

8. Et encore qu'il soit né après la
mort de l'aïeul, pourvu qu'il ait été

conçu de son vivant, le petit-fils, par la

mort de son père, et par l'abandon pos-
térieur du testament de l'aïeul, devient

héritier sien. Bien entendu que, s'il n'a

été conçu qu'après la mort de l'aïeul,
le décès de son père' et l'abandon pow*
térieur du testament ne le rendent pas
héritier sien, parce qu'il n'a touché par
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filius emancipatus adoptaverat. Hi au-

tem, cum non sint quantum ad here-
ditatem liberi, neque bonorvm posses-
sionem petere possunt quasi proximi
cognati.

Hoec de suis heredibus.

aucun lien de parenté au père de son

père. C'est ainsi qu'on ne compte pas non

plus parmi les enfants de l'aïeul celui

qu'un fils aurait adopté après avoir été

émancipé. Ces descendants, n'étant pas
comptés comme enfants quant à l'hé-

rédité, ne peuvent pas davantage de-
mander la possession des biens, comme

plus proches cognats.
Voilà quant aux héritiers siens.

1006. C'est le principe énoncé ci-dessus (n° 997), qu'il faut,

pour avoir des droits dans une hérédité, avoir été au moins conçu
avant la mort du défunt.

Sic nec Me est inter liberos avi. Ce n'est ici qu'une sorte de

comparaison. Il est bien évident que l'adoption que fait, après son

émancipation, le fils émancipé, n'établit aucune espèce de lien
de filiation à l'égard du père émancipaleur; le fils émancipé étant
sorti de la famille de son père, les enfants qu'il adopte postérieu-
rement sont étrangers au père, et naturellement et civilement.

Neque bonorumpossessionem. Ainsi, les membres de la famille

qui n'étaient encore ni nés ni conçus au jour de la mort du défunt

n'ont sur la succession ab intestat de ce défunt aucune espèce de

droit, ni civil, ni prétorien.
1007. Hoec de suis heredibus. Ici s'arrête l'énumération des

héritiers siens et des règles qui les concernent, d'après la loi des
Douze Tables. Dans ce système on n'a aucun égard au lien naturel
du sang, la loi ne considère que le lien civil résultant de la puis-
sance paternelle. Les enfants descendant du défunt, qui n'étaient

pas sous sa puissance au jour de sa mort, n'ont aucun,droit sur
sa succession ab intestat. Ce qui comprend trois classes d'enfants :
1° les émancipés; 2° les enfants donnés en adoption; 3° les des-
cendants par les filles. C'est sur ces trois classes d'enfants qu'ont

porté les adoucissements introduits successivement à la rigueur du
droit civil; de sorte que, progressivement, tous ces enfants, bien

que placés hors de la famille et de la puissance paternelle, se sont
trouvés appelés à la succession ab intestat de leur ascendant, à
leur rang de filiation, en concours avec les véritables héritiers

siens, sans être eux-mêmes héritiers siens.
C'est le droit prétorien qui, le premier, a commencé cette

réforme pour les enfants émancipés et pour ceux donnés en

adoption.

Enfants appelés au rang des héritiers siens par le droit

prétorien.

IX. Emancipati autem liberi, jure
civili nihil juris liabent : neque enim sui
heredes sunt, quia in potestate parentis
esse desierunt, neque ullo alio jure per
legem Duodecim Tabularum vocantur.

9.- Les enfants émancipés, d'après
le droit civil, n'ont aucun droit : ils ne

sont, en effet, ni héritiers siens, puis-
qu'ils sont sortis de la puissance pater-
nelle , ni appelés à aucun autre titre
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Sed proetor, naturali oequitate motus,
dat eis bonorum possessionem UNDELI-

BERI, perinde ac si in potestate parentis
tempore mortis fuissent : sive soli sint,
sive cum suis heredibus concurrent. Ita-

que, duobus liberis exstantibus, emanci-

pato et qui tempore mortis in potestate
fuerit, sane qilidem is qui in potestate
fuerit, solusjure civili hères est, id est
solus suus hères. Sed, cum emancipa-
tus beneficio proetoris in partem admit-

titur, evenit ut suus hères pro parte
hères fiât.

par la loi des Douze Tables. Mais le

préteur, mû par l'équité naturelle, leur
donne la possession des biens UNDE

LIBERI, comme s'ils avaient été sous la

puissance de l'ascendant à l'époque de
sa mort, et cela qu'ils soient seuls, ou

qu'ils concourent avec des héritiers
siens. Ainsi, qu'il existe deux enfants,
l'un émancipé, l'autre soumis au défunt
au jour de sa mort, certainement ce
dernier est seul héritier par le droit ci-

vil, c'est-à-dire seul héritier sien. Mais
comme l'émancipé, par le bienfait du

préteur, est admis à prendre part, il en
résulte que l'héritier sien n'est plus
héritier que pour partie.

1008. Nous avons déjà expliqué (t. II, n°708) comment le pré-
teur, ay«nt égard au lien naturel, appela à l'hérédité ab intestat,
en concours avec les héritiers siens, les enfants émancipés : d'où
naissait pour le père émancipateur qui faisait un testament l'obli-

gation de les exhéréder. Il ne nous reste plus ici que quelques
détails à donner.

Emancipati autem liberi. Ce qui s'applique non-seulement aux
enfants qui ont été personnellement émancipés, mais encore à
leur postérité. Ainsi, les enfants que le fils émancipé a eus après
son émancipation sont, en cas de prédécès de leur père, appelés
à-sa place par le préteur dans la succession de l'aïeul émancipa-
teur, au rang des héritiers,siens (I).»De même les enfants du fils

émancipé qui étaient déjà nés avant l'émancipation, et qui, par
conséquent, étant restés sous la puissance de l'aïeul, n'ont pas
suivi celle de leur père, n'en sont pas moins appelés par le préteur
au nombre des héritiers siens de ce dernier (2). Enfin , la décision
du préteur.s'appliquait, en général, à tous les cas où les enfants
et descendants se trouvaient par une cause quelconque hors de la

puissance paternelle de leur père ou de tout autre ascendant (3).
Ils n'en étaient pas moins appelés, à cause du seul lien naturel,
à' la succession ab intestat, à leur rang, en concours avec les
héritiers siens, pourvu, bien entendu, qu'ils jouissent des droits
de cité. Ainsi, si la puissance paternelle a été dissoute, soit par
la déportation, soit par l'esclavage de la peine, et qu'il y ait eu

plus tard restitution, bien que la puissance paternelle ne se trouve

pas rétablie par cette restitution, les enfants n'en seront pas
moins appelés à l'hérédité prétorienne de leur ascendant (4). Le
cas de dissolution de la puissance paternelle par adoption était
seul régi par des règles particulières, que nous expliquerons au

paragraphe suivant.
Possessionem UNDELIBERI. Ainsi, constatons bien que le pré-

Ci) DIG. 37. 4. 3. pr. f. Ulp. — (2) Ib. 6. f. Paul, et 21. f. Modest. —

(3) Ib. 1. § 6. f. Ulp.
—

(4) Ib. 37. 4. 1. § 9. — Ib. 2. f. Hermog.^
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teur, en appelant ces enfants en concours avec les héritiers siens,
ne les rend pas eux-mêmes héritiers siens : ce n'est que par une

possession de biens qu'il les appelle. Nous exposerons plus loin,
d'une manière spéciale, tout ce qui concerne les possessions de

biens, et en particulier celle nommée unde liberi ; en attendant,
ce que nous en avons dit t. II, n 0' 708 et 709, suffira.

Solus suus hères. Sed evenit ut pro parte hères fiât. C'est-à-
dire que, quant au droit et au titre, les enfants placés sous la

puissance du défunt sont seuls héritiers siens; mais, quant au
fait et à la possession, par suite du concours des autres enfants,
ils ne.recueillent qu'une partie de l'hérédité.

X. At bi qui emancipati a parente
in adoptionem se dederunt, non admit-
tuntur ad bona naturalis patris quasi
liberi : si modo, cum is moreretur, in

adoptiva familia fuerint. Nam vivo eo

emancipati ab adoptivo pâtre, perinde
admîttuntur ad bona naturalis patris,
ae si emancipati ab ipso essent, nec un-

quam in adoptiva familia fuissent. Et
convenienter quod ad adoptivum patrem
pertinet, extraneorum loco esse inci-

piunt. Post mortem vero naturalis pa-
tris emancipati ab adoptivo, et quan-
tum ad hune seque extraneorum loco

fiunt, et quantum ad naturalis paren-
tis bona pertinet, nihiTo magis libero-
rum gradum nanciscuntur. Quod ideo
sic placuit, quia iniqiium erat esse in

potestate patris adoptivi, ad quos bona
naturalis patris pertinerent, utrum ad

lïberos ejus, an ad agnatos.

ÎO. Mais ceux qui, émancipés par
leur père, se sont donnés en adrogation,
ne sont point admis aux biens de leur

père naturel en qualité d'enfants, si

toutefois, à sa mort, ils étaient encore

dans leur famille adoptive. Car si de son

vivant ils ont été émancipés par le père
adopf if, ils sont admis aux biens du père
naturel, comme si, émancipés par lui,
ils n'avaient jamais passé dans une fa-

mille adoptive. Quant au père adoptif,
ils lui deviennent dès ce moment étran-

gers. Si c'est après la mort du père na-

turel qu'ils ont été émancipés par le père

adoptif, à l'égard de ce dernier ils de-

viennent également étrangers, sans ac-

quérir pour cela aucun droit au rang
d'enfants sur les biens du père naturel.

Le motif de cette décision, c'est qu'il eût
été inique de laisser le père adoptif
maître de déterminer à qui appartien-
draient les biens du père naturel, S ses
enfants ou aux agnats.

1009. Ce paragraphe se trouve déjà expliqué en partie par ce

que nous avons dit précédemment sur le même sujet, t. II, n° 710.

Qui emancipati a parente in adoptionem se dederunt. Le texte
ne parle ici que des enfants émancipés, qui, après leur émanci-

pation, se seraient eux-mêmes donnés en adrogation à un tiers-
mais nous savons par le passage précédemment indiqué (t. II,
n° 710) qu'il en était absolument de même pour les enfants donnés
directement parleur père en adoption à un tiers. Les dispositions
du paragraphe s'appliquent donc et aux enfants donnés en adop-
tion par leur père, et aux enfants émancipés par leur père, qui
se sont donnés eux-mêmes en adrogation.

Il faut remarquer que ces enfants, dans ces deux cas, diffèrent
des entants purement émancipés, en ce que non-seulement ils
sont sortis de la puissance et de la famille de leur père, mais de

plus, ils sont entrés sous la puissance et dans la famille d'un tiers,
sur la succession duquel ils ont acquis des droits d'héritiers siens,
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en compensation de ceux qu'ils ont perdus dans leur famille

naturelle. C'est cette différence de situation en ce qui les concerne

qui a motivé la différence des dispositions du droit prétorien à,

leur égard.
iOlO. Cela posé, remarquons que le texfe s'occupe de déter-

miner les droits de succession qu'ils peuvent avoir et dans la

famille du père naturel et dans celle du père adoptif. A cet égard,.
le texte suppose trois cas ; 1° qu'ils se trouvent encore dans la

famille du père adoptif; 2°' qu'ils en ont été renvoyés par émanci-

pation , du vivant de leur père naturel ; 3° qu'ils en ont été renvoyés

par émancipation „ maïs seulement après la mor.t de leur père
naturel.

Dans le premier cas, s'ils ont perdu leurs droits de succession

dans une famille, ils les ont acquis dans l'autre : ils sont héritiera

siens du père adoptif ; en conséquence, le préteur ne leur accorde

aucun droit de possession sur l'hérédité du père naturel.

Dans le second cas, renvoyés de la famille adoptive, ils n'y
conservent plus aucune espèce de droits, car ils n'y tenaient que

par un lien civil, et ce lien est brisé. Afin donc qu'ils ne se trou-

vent pas dépourvus de toute hérédité, dès ce moment le préteur
leur rend le privilège des liens du sang à l'égard de leur père
naturel qui vit encore : ainsi, à la mort de ce dernier, ils seront

appelés à son hérédité par la possession unde liberi, en concours
avec les héritiers siens.

Dans le troisième cas, leur sortie de la famille adoptive les
laisse sans aucun droit d'hérédité dans cette famille, et néanmoins
le préteur ne leur en rend aucun sur l'hérédité du père naturel :
en effet, ce dernier étant déjà mort précédemment,, l'émancipa-
tion postérieure du père adoptif, qui, selon le droit prétorien,
devait les faire rentrer dans l'hérédité du père naturel, ne les y
fait rentrer que trop tard; ils sont, en quelque sorte, semblables,
sous ce rapport, à des descendants qui n'auraient été conçus et ne
seraient nés qu'après la mort du défunt. Ils n'ont aucun droit dans
la succession de ce défunt. Le texte d'ailleurs en donne encore une
autre raison : c'est qu'il ne doit pas dépendre du père adoptif, en
les émancipant après coup, lorsque leur père naturel est décédé,
de changer l'ordre de la succession de ce dernier. Ainsi, voilà un
cas où, d'après le droit prétorien, il pouvait arriver que les enfants

adoptifs se trouvassent dépourvus de toute hérédité paternelle, tant
de celle du père naturel que de celle du père adoptif. C'était à
cet inconvénient que Justinien avait porté remède, ainsi que'nous
l'avons indiqué en traitant de l'adoption (t. II, n01138 et suiv.).

XI. Minus ergo juris habent adop-
tivi quam naturales : namque naturales
emancipati beneficio proetoris gradum
liberorum retinent, licet jure civili per-
dant; adoptivi vero emancipati, et jure
civili perdumt giradum liberorum, et»

II. Les enfants adoptifs ont donc

moins èe droits que les naturels, puis-

que ceux-ci, quoique émancipés;, re-

tiennent par le bienfait du préteur leur

degré d'enfants, qu'ils perdent par le

droit civil; tandis que les adoptifs, par
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proetore non adjuvantur : et rccte. Na-
turalia enim jura civilis ratio perimere
non potest; nec quia desinunt sui he-
redes esse, desinere possunt filii filioeve,
aut nepotes neptesve esse. Adoptivi vero

emancipati extraneorum loco incipiunt
esse, quia jus nomenque filii filioeve,

quod per adoptionem consecuti sunt,
alia civili ratione, id est emancipatione
perdunt.

XII. Eadem hoec observantur et in
ea bonorum possessione, quam contra
tabulas testamenti parentis liberis proe-
teritis, id est, neque heredibus institutis

neque ut oportet exheredatis, praetor
pollicetur. Nam eos quidem qui in po-
testate parentis mortis tempore fuerint,
et emancipatos, vocat praetor ad eam
bonorum possessionem; eos vero, qui in

adoptiva familia fuerint per hoc tempus
quo naturalis parens moreretur, repel-
lit. Item, adoptivos liberos emancipatos
ab adoptivo pâtre, sicut ab intestato,
ita longe minus contra tabulas testamenti
ad bona ejus non admittit; quia desi-
nunt numéro liberorum esse.

l'émancipation, perdent, d'après le droit

civil, leur degré d'enfants, sans obtenir
aucun secours du préteur : et c'est avec
raison. En effet, les droits naturels ne

peuvent pas être détruits par là loi civile,
et ces enfants ne peuvent pas, parce
qu'ils cessent d'être héritiers siens, ces-
ser d'être fils, filles, petits-fils ou petites-
filles. Quant aux adoptifs, au contraire,
une fois émancipés, ils sont étrangers,
parce que leur titre de fils ou de fille,

qu'ils ne tiennent que de l'adoption,
une autre institution civile, c'est-à-dire

l'émancipation, le leur enlève.

1*. Les mêmes règles s'appliquent à
cette possession de biens que le préteur
promet contre les tables du testament

paternel aux enfants omis : c'est-à-dire

qui n'ont été ni institués, ni régulière-
ment exhérédés. Car le préteur appelle
à celte possession de biens et les enfants
soumis à la puissance de l'ascendant au

jour de sa mort, et les émancipés ; mais
il en repousse ceux qui, à la mort de

l'ascendant, se trouvaient dans une fa-
mille adoptive. Pareillement, il n'ad-
met pas plus à cette possession contra

tabulas, qu'à la possession ab intestat,
les enfants adoptifs, émancipés par le

père adoptant, sur les biens de ce der-

nier, parce qu'ils ont cessé d'être au
nombre de ses enfants.

1011. Contra tabulas. De ce que les enfants émancipés ou
donnés en adoption étaient, dans les divers cas que nous venons

d'exposer ci-dessus, appelés par le préteur à l'hérédité paternelle
en concours avec les héritiers siens, résultait l'obligation, pour le

père qui faisait un testament, de les repousser formellement de
cette hérédité, ou, en d'autres termes, de les exhéréder, s'il ne les
voulait pas pour héritiers. En cas d'omission, le testament., selon
le droit civil, n'était pas nul; mais le préteur donnait aux enfants

omis, pour le faire rescinder, la possession de biens contra
tabulas. Tout ceci n'est que la répétition de ce que nous avons

déjà expliqué t. II, n0!
709, 710 et 711.

XIII. Admonendi tamen sumus, eos

qui in adoptiva familia sunt, qui post
mortem naturalis parentis ab adoptivo
pâtre emancipati fuerint, intestato pa-
rente naturali mortuo, licet ea parte
edicti qua liberi ad bonorum possessio-
nem vocantur, non admittantur, alia
tamen parte vocari, id est, qua cognati
defuncti vocantur. Ex qua parte ita ad-

mittuntnr, si neque sui heredes liberi,
neque emancipati obstent, neque agna-

13. Avertissons cependant que les
enfants qui, à la mort du père naturel,
se trouvent dans une famille adoptive et
n'en sont émancipés que postérieure-
ment, bien qu'ils ne soient pas appelés
à la succession ab intestat de leur père
naturel, par cette partie de l'édit qui ap-

pelle les enfants àla possession des biens,

y sont appelés cependant par une autre

partie, celle qui appelle les cognats du

défunt. A ce titre ils sont admis, s'il n'y
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tus quidem ullus interveniat. Ante enim

praetor liberos vocat fam suos heredes

quam emancipatos, deinde legitimos
heredes, deinde proximos cognatos.

a ni héritiers siens, ni émancipés, ni

agnats. Car le préteur appelle d'abord
tant les héritiers siens que les émanci-

pés, ensuite les héritiers légitimes, et
enfin les plus proches cognats.

1012. Ce paragraphe n'appartient réellement pas à l'ordre
d'hérédité dont nous traitons ici; ce n'est qu'un avertissement

anticipé : admonendi tamen sumus. L'ordre des cognats, dans

l'hérédité, était un troisième ordre que le préteur appelait à
défaut des deux premiers, c'est-à-dire après les héritiers siens
et les agnats. Nous verrons que tous les parents par le sang
étaient appelés dans ce troisième ordre, sans aucun égard aux
liens civils de famille; par conséquent les enfants et descendants
non admis parmi, les héritiers siens se trouvaient dans ce troi-
sième ordre en tête des cognats. Mais ce n'était là qu'un rang
bien subsidiaire, puisqu'il n'arrivait qu'après deux ordres pré-
cédents d'héritiers.

Enfants appelés au rang des héritiers siens par les constitutions

impériales antérieures à Justinien.

1013. Le droit prétorien, parles dispositions que nous venons

d'exposer, avait adouci là rigueur du droit civil à l'égard des
enfants émancipés et de ceux donnés en adoption; mais rien
n'avait été fait pour les descendants des filles.

'Ce fut une constitution des empereurs Valentinien, Théodose
et Arcadius qui pourvut à leurs intérêts. Cette constitution décida

que lorsqu'une fille, membre de la famille et par conséquent
héritier sien, serait morte avant l'ouverture de la succession ab

intestat, ses enfants ou pelits-enfants, bien qu'ils fussent, selon
le droit civil, étrangers à la famille maternelle, viendraient dans
cette succession représenter leur mère et prendre la part qu'elle y
aurait prise, toutefois avec une certaine diminution. S'ils venaient
ainsi en concours avec d'autres héritiers siens, ils ne devaient

prendre que les deux tiers de la portion maternelle ; et si, aucun
autre héritier sien n'existant, ils venaient exclure les agnats,
auxquels la succession aurait appartenu d'après le droit civil, la
constitution voulait que ceux-ci retinssent, comme une sorte de

Falcidie, le quart de l'hérédité.
Telles sont les dispositions de cette constitution qtie nous trou-

vons au Code Théodosien (1), et dont les Instituts nous donnent
la paraphrase dans le § 15, ci-après.

(1) CODE THEODOSIM, liv. 5. fit. 1. const. 4. Nous croyons utile d'en donner
ici le texte :

« Si defunctus cujuscunque .sexus aut numeri reliquerit filios, et ex filia
i defuncta cujuscunque sexus aut numeri nepotes,, ejus partis quam defuncti filia,
« superstes patri, inter fratres suos fuisset habitura, duas partes consequantur
» nepotes ex eadem filia, terlia pars fratribus sororibusve ejus quae defuncta
» est, id est filiis filiabusque ejus de cujus bonis agitur, avunculis scilicet sive
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Enfants appelés au rang des héritiers siens par les constitutions
de Justinien.

1014. Par les dispositions du droit prétorien et des constitutions

impériales que nous venons d'exposer, la rigueur du droit civil se

trouvait corrigée :

A l'égard des enfants émancipés, dans tous les cas ;
A l'égard des enfants entrés par adoption dans une autre famille,

seulement dans certains cas, savoir : s'ils avaient été renvoyés de

la famille adoptive avant la mort du père naturel;
A l'égard des enfants et descendants des filles, seulement en

Sartie,
puisqu'ils devaient laisser un tiers ou un quart de la portion

e leur mère, selon qu'ils venaient à l'hérédité avec d'autres
héritiers* siens ou seulement avec des agnats.

Justinien compléta ce qui manquait à ces adoucissements.
Il n^ut rien à ajouter à l'égard des enfants émancipés.
Pour les enfants donnés en adoption, nous savons qu'il intro-

duisit un nouveau système, d'après lequel l'adoption ne fit plus
perdre les droits de famille dans la famille naturelle.

Quant aux descendants par les filles, il les restreignit toujours
aux deux tiers de la portion de leur mère, s'ils venaient en con-
cours avec d'autres héritiers siens; mais il leur donna la totalité
de l'hérédité, s'il ne restait que des agnats, de sorte qu'ils exclu-
rent complètement les agnats, comme auraient fait de véritables
héritiers siens.

Telles sont les dispositions exposées dans les paragraphes
suivants.

XIV. Sed ea onmia antiquitafi qui-
dem placuerunt, aliquam autem emen-

dationem a nostra constitntione acce-

perunt, quam super hîs personis posui-
mus, quae a patriims suis maluralibus in

adoptionem aliis dantur. Invenimus ete-

nim nonnullos casus, in quibus filii
et naturalium parentum successionem

propter adoptionem amittehant, et,

adoptione facile per emancipationem

14. Tel était le droit .ancien, mais
nous y avons apporté plusieurs modifi-
cations , par notre constitution sur les
enfants donnés en adoption par leur

père naturel. En effet, nous avons trouvé

que, dans certains cas, .ces enfants per-
dant et la succession de leur père naturel
à cause de Fadoptîon, et le droit d'adop-
tion , si facilement dissous par l'éman-

cipation, ils n'étaient appelés à la suc-

J materteris eorum quorum commodo legem sancimus, adorescat. Quod si hic
t defunctus, de cujus bonis loquimur, habebit ex filia nepotes, et praeterea filios
s non habebit, sed, qui praeferri nepotibus possint, habebit agnalos, in quam-
-t dam Falcîdiam, et in dodrantem nepotes jure succédant. Haec eadem quae de
» avi materni bonis constituimus, de avioe rnaternae sive etiam patentas, simili
» aequilate, sancimus : nisi forte avia elogia inurenda impiis nepotibus, juste
D samedis ratione, monstraverit. Non solum autem si inJestatus avus aviave defe-
% cerit, hoec de nepotibus quoe sancimus jura servamus : sed etsi avus, vel avia,
» (quitus hujusmodi nepotes erant, lestati lobierint, <et proeterierint nepotes, aul
» lexheredaverint eosdem., et de injuste avonuwi testamento, et si -qua; (filioe pote-
ti raat vel de re vel de lite cempetere actiones, nepotibus deferamus, secundum
m justum nostrae legis inodum, quae de parentum inofficâosis testamentis compe-
i tunt filiis. n
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soluta, ad neutrius patris successionem

vocabantur. Hoc solifo more corrigen-
tes, constitutionem scripsimus per quam
definivimus, qaando parens naturalis

filium suum adoptandum alii dederit,

infegra omnia jura ita servari atque si

in patris naturalis potestate permansis-
set, nec penitus adoptio fuisset subse-

cuta : nisi in hoc tantummodo casu, ut

possit ab intestato ad patris adoptivi ve-

nire successionem. Testamento autem

ab eo facto, neque jure civili neque

praetorio ex hereditate ejus aliquid per-
seqni potest ; neque contra tabulas bo-

norum possessione agnita, neque inof-

ficiosi querela instituta; cum nec né-

cessitas patri adoptivo imponatur vel
heredem eum instituere vel exhereda-

tum facere, utpote nullo vinculo naturali

copulatum neque si ex Sabiniano sena-

tus-consulto ex tribus maribus fuerit

adoptatus. Nam et in ejusmodi casu ne-

que quarta eî servatur, neque ulla ac-

fio ad ejus persecutionem ei competit.
Nostra autem constitulione exceptus est

is, quem parens naturalis adoptandum
susceperit. Utroque enim jure, tam na-

turali quam legitimo, in hanc personam
concurrente, pristina jura tali adoptioni
servavimus, quemadmodum si pater-
famiiias sese dederit adrogandum. Quoe

specialiter et singulatim ex proefatoe
constitutionis tenore possuut Golligi.

cession ni de l'un ni de l'autre père.
Corrigeant ce point, suivant notre usage,
nous avons rédigé une constitution qui
explique comment, lorsqu'un ascendant
naturel aura donné son fils en adoption
à un autre, tous les droits resteront en-
tiers comme si cet enfant fût demeuré
sous la puissance du père naturel et que
l'adoption n'eût eu lieu en aucune fa-

çon; sauf, en ce point, qu'il pourra
venir à la succession ab intestat du père
adoptif. Mais si ce dernier a fait un tes-

tament, l'adopté ne pourra prétendre à
rien de son hérédité, ni par le droit ci-

vil, ni par le droit prétorien, ni par la

possession des biens contra tabulas, ni

par la querelle d'inofficiosité ; car aucune,

obligation n'est imposée au père adop-
tif d'instituer ou d'exhéréder un enfant

qui né tient à lui par aucun lien natu-
rel : et cela quand même il s'agirait
d'un adopté pris entre trois mâles, selon
le sénatus-consulte Sabinien; car même
dans ce cas, nous ne maintenons à l'a-

dopté ni la quarte, ni aucune action

pour la poursuivre. Notre constitution

excepte toutefois celui qui serait pris
en adoption par un ascendant naturel,
parce qu'à son égard le droitnaturel con-
courant avec le droit civil, nous avons
conservé à une telle adoption tous ses
anciens effets, de même qu'à celle d'un

père de famille qui se donne en adro-

gation; tontes dispositions qu'on peut
voir spécialement et en détail par le
texte de notre constitution.

1015. Les dispositions de ce paragraphe nous sont déjà con-
nues par ce que nous en avons dit en traitant de l'adoption
(t. II, n08136 et suiv. ).

Neque si ex Sabiniano senatus-consulto ex tribus maribus

.fuerit adoptatus. Nous savions déjà, elle texte nous répète ici,
que l'adoption, d'après Justinien, ne produisant plus la puissance
paternelle, l'adopté n'a plus sur les biens de l'adoptant que des
droits de succession ab intestat, sans aucun droit de se plaindre
si l'adoptant, ayant fait un testament, ne lui a absolument rien
laissé. Et cela, nous dit le texte, quand même il s'agirait d'une
personne adoptée entre trois enfants mâles. A cet égard, voici,
dit Théophile dans sa paraphrase, ce qu'il faut savoir : « Si4
» ayant trois trois enfants mâles, j'en donne un en adoption, cette
si adoption se nomme ex tribus maribus. Et il existe le sénatus-
» consulte Sabinien qui dispose que vous, adoptant, vous serez
» dans l'obligation de laisser le quart, de vos biens à celui que
» vous avez ainsi adopté entre trois enfants mâles ; et, si vous ne
» lui laissez pas ce quart, le sénatus-consulte lui donne lui-même
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» une action pour en poursuivre la délivrance contre vos héritiers. »
L'intention de ce sénatus-consulte, sur lequel nous n'avons pas
de donnée plus positive, et que nous plaçons, par conjecture,
sous le règne de Marc-Aurèle (an de R. 914 à 922), est facile à

apercevoir. Le sénatus-consulte avait voulu mettre l'enfant adopté
entre trois mâles à l'abri des événements qui, après lui avoir fait

perdre, par suite de l'adoption, ses droits de succession dans sa
famille naturelle, pourraient encore lui faire perdre les mêmes
droits dans la famille adoptive, s'il en était renvoyé ou s'il y était
exhérédé. En conséquence le sénatus-consulte lui avait assuré,
contre tout événement, une quarte sur l'hérédité du père adoptant.
D'après'le droit de Justinien, l'adopté ne perdant plus ses droits
de succession dans la famille naturelle, l'assurance de cette quarte

'devient hors de propos.
Mais pourquoi le sénatus-consulte Sabinien avait-il réservé ce

privilège à l'enfant adopté entre trois mâles? Qu'y avait-il de

particulier dans ce genre d'adoption spéciale? C'est ce que nous
ne connaissons pas bien. L'opinion de Heineccius, qui suppose
que la quarte était accordée sur les biens, non pas du père
adoptant, mais du père naturel, est évidemment inadmissible.

XV.. Item vetustas ex masculis pro-
genitos plus diligens, solos nepotes qui
ex virili sexu descendunt ad snorum
vocabat successionem, et juri agnato-
rum eos anteponebat; nepotes autem

qui ex filiabus nati sunt, et pronepotes
exneptibus, cognatorum loco numerans,

post agnatorum lineam eos vocabat,
tam in avi vel proavi materni, quam in
avise vel proavise sive paternoe sive ma-
ternée successionem. Divi autem princi-
pes non passi sunt talem contra naturam

injuriam sine compétent! emendatione

relinquere : sed cum nepotis et prone-
potis nomen commune est utrisqiie qui
tam ex masculis quam ex feminis des-

cendunt, ideo eumdem gradum et ordi-
nem successionis eis donaverunt. Sed
ut amplius aliquid sit eis qui non solum

naturae, sed etiam veteris juris suffragio
muniuntur, portionem nepotum vel

neptum vel deinceps de quibus supra
diximus, paulo minuendam esse existi-
maverunt; ut minus tertiam partem ac-

ciperent, quam mater eorum vel avia
fuerat acceptura, vel pater eorum vel
avus paternus sive maternus, quàndo

femina morlua sit cujus de hereditaie

agitur : iisque, licet soli sint, adeunti-

bus, agnatosminimevocabant. Etquem-
admodum lex Duodecim Tabularum
filio mortuo nepotes vel neptes, prone-

_ potes vel proneptes in locum patris sui

15. Pareillement l'antiquité, plus
fayorable à la ligne masculine, n'appelait
à la succession des siens et ne préférait
aux agnats que les petits-fils descendant

par mâles; quant aux petits-enfants
issus des filles, et aux arrière-petits-
enfants issus des petites-filles, elle ne les

comptait qu'au rang des cognats et les

appelait seulement après l'ordre des

agnats, dans la succession soit de leur
aïeul ou bisaïeul maternel, soit de leur
aïeule ou bisaïeule paternelle ou mater-
nelle. Mais les divins empereurs ne souf-
frirent pas qu'une telle violation du droit
naturel restât sans correction convena-
ble j et puisque le titre de petits-enfants
ou arrière-petils-enfanls est commun'
aux descendants tant par les femmes

que par les hommes, ils leur attribuè-
rent le même degré et le même ordre
de succession. Seulement, afin de lais-
ser quelque chose en plus à ceux qui ont
en leur faveur non-seulement le suf-

frage de la nature, mais encore celui
de l'ancien droit, ils pensèrent que la

part des petits-fils, petites-filles, et au-
tres descendants par les femmes, devait
subir quelque diminution, de telle sorte

qu'ils eussent un tiers de moins que
n'aurait eu leur mère ou leur aïeule, ou
bien leur père ou leur aïeul paternel ou

maternel, s'il s'agit de la succession
d'une femme. Et lorsqu'il n'y a pas d'au-
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ad successionem avi vocat, ita et prin-

cipalis dispositio in locum matris suae

vel avise, cum jam designata partis ter-

tiae deminutione vocat.

très descendants qu'eux, s'ils font adi-

tion, les agnats ne sont nullement ap-
pelés. Ainsi, de même que la loi des
Douze Tables appelle les petits-enfants
ou arrière-petils-enfants de l'un et de
l'autre sexe à prendre dans la succes-
sion de leur aïeul la place de leur père
prédccédé, de même les constitutions

impériales les appellent à y prendre la

place de leur mère ou de leur aïeule,
sauf la diminution d'un tiers, déjà
indiquée.

1016. Ce sont les dispositions de la constitution des empereurs
Théodose, Valentinien et Arcadius, que nous venons de rapporter
ci-dessus, n° 1013, en note.

Agnatos minime vocabant. L'expression minime n'est pas
exacte, puisque les agnats, dans ce cas, d'après la constitution
des empereurs, retenaient un quart, comme une sorte de Falcidie.

XVI. Sed nos, cum adhuc dubitatio
manebat inter agnatos et memoratos

nepotes, quartam partem substantiee
defuncti agnatis sibi vindicantibus ex

cujusdam constitutionis auctoritate, me-
moratam quidem constitutionem a nos-
tro Codice segregavimus, neque inseri

cam ex Theodosiano Codice in eo con-
cessimus. Nostra autem constitutione

promulgala, toti juri ejus derogatum
est ; et sanximus, tâlibus nepotibus ex
filia vel pronepotibus ex nepte et dein-

ceps superstitibus, agnatos nullam par-
tem mortui successionis sibi vindicare :
ne hi qui ex transversa linea veniunt,
potiores iis habeantur qui recto jure
descendunt, Quam constitutionem nos-
tram obtinere secundum sui vigorem et

tempora et nunc sancimus : ita tamen,
ut quemadmodum inter filios et nepotes
ex filio antiquitas statuit non in capita
sed in stirpes dividi hereditatem, simi-
liter nos inter filios et nepotes ex filia
distributionem fieri jubemus, vel inter
omnes nepotes et nepfes et alias dein-

ceps personas : ut utraque progenies
matris suoe vel patris, aviae vel avi por-
tionem sine ulla deminutione conse-

quatur : ut si forte unus vel duo ex una

parte, ex altéra très aut quatuor extent,
unus aut duo dimidiam, alteri 1res aut

quatuor alteram dimidiam hereditatis
habeanl.

TOME m.

IG. Pour nous, comme il y avait
encore discussion entre les agnats et les
descendants ci-dessus indiqués, pour
un quart de l'hérédité que les agnats
réclamaient pour eux en vertu d'une
constitution impériale, nous avons re-

jeté cette constitution, et n'avons point
permis qu'elle fût transportée du Code
Théodosien dans le nôtre. Mais promul-
guant une constitution à nous, et déro-

geant totalement au droit de celle-là,
nous avons ordonné que tant qu'il sur-
vivrait des petits-enfants ou arrière-

petits-enfants issus d'une fille ou d'une

petite-fille, les agnats n'auraient à récla-
mer aucune part de la succession, les

parents de la ligne collatérale ne devant

pas être préférés aux-descendants di-
rects. Cette constitution à nous doit être
exécutée selon sa teneur et sa date,
comme nous l'ordonnons ici de nou-
veau. Toutefois, de même que d'après
l'antiquité, le partage de l'hérédité
entre des fils et les descendants d'un
autre fils doit avoir lieu non par têtes,
mais par souches, de même nous vou-
lons qu'une distribution semblable ait
lieu entre les fils et les descendants
d'une fille; ou entre tous petits-fils,
petites-filles, et autres descendants. De
sorte que chaque progéniture prendra,
sans diminution, la part de sa mère ou
de son père, de son aïeul ou de son

aïeule; et si, par hasard, il y a un ou
deux enfants d'un côté, et trois ou quatre
de l'autre, ceux-là, qu'ils soient un où

deux, auront la moitié; et ceux-ci, qu'ils
soient trois ou quatre,- l'autre moitié.

2
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1017. Ici se terminent les dispositions relatives aux enfants et
descendants appelés par le préteur, par les empereurs ou par
Justinien, au rang des héritiers siens. — Une remarque générale

qu'il faut faire à leur égard, c'est que, n'ayant pas véritablement

la qualité d'héritiers siens, ils ne sont pas héritiers nécessaires,,
la succession ne leur est pas acquise forcément et de plein droit.
— Mais cette observation .ne regarde pas les enfants donnés en

adoption, qui, d'après la constitution de JustinienT restent héri-

tiers siens, puisqu'ils ne sortent ni de la puissance, ni par consé-

quent delà famille du père naturel.

TITULUS II.

DE LEGITIMA AGNATOMAI SUCCESSIONE.

Si nemo suus hères, vel eorum quos
inter suos heredes praetor vel constitu-
tiones vocant, extat, qui successionem

quoquo modo amplectatur, tune ex

lege Duodecim Tabularum ad agnatum
proximum pertinet hereditas.

TITRE II.

SUCCESSION LÉGITIME DES AGNATS.

S'il n'y a aucun héritier sien, ou
aucun de ceux appelés par le préteur
ou par les constitutions au rang des
héritiers siens , qui recueille d'une
manière quelconque l'hérédité, alors,
d'après la loi des Douze Tables, elle

appartient au plus proche agnat.

1018. L'ordre des agnats n'arrive que lorsque celui des héritiers
siens et des descendants rangés parmi les héritiers siens se trouve
absent ou déchu. Cependant, parmi les héritiers siens, comme

parmi les agnats, la règle était, ainsi que nous l'expliquerons
ci-dessous, n° 1028, qu'il ne se faisait pas de dévolution successive
de l'un à l'autre : c'est-à-dire que si les plus proches refusaient,
l'hérédité ne passait pas aux suivants ; ni, en cas de refus de

ceux-ci, aux subséquents. Mais comme les béritiers siens propre-
ment dits ne pouvaient pas refuser, l'existence d'un seul empêchait
toujours forcément les agnats d'arriver.

L'ordre des agnats, de même que celui des héritiers siens,
•n'est pas resté, dans sa composition primitive, telle qu'elle existait

d'après la loi des Douze Tables. Nous aurons à examiner succes-
sivement les modifications .qu'ont pu y apporter 1° une jurispru-
dence intermédiaire ; 2° le droit prétorien ; 3° les constitutions

impériales avant Justinien ; 4° les constitutions de Justinien.

Agnats, d'après la loi des Douze Tables.

I. Sunt autem agnati, ut primo quo-
que librotradidimus, cognati per viri-
lis sexus personas cognatione conjuncti,
quasi a pâtre cognati. Itaque eodem

pâtre nati fratres, agnati sibi sunt, qui et

consanguinei vocantur : nec requiritur
an etiam camdem matrem habuerint.
Item patruus fratris filio, et invicem is
illi agnatus est. Eodem numéro sunt
fratres patrueles, id est, qui ex duobus
fratribus procreati sunt, qui etiam con-
sobrini vocantur. Qua ratione etiam ad

1. Du reste, sont agnats, comme
nous l'avons déjà exposé au premier
livre, les cognais unis par les personnes
du sexe masculin; pour ainsi dire, co-

gnats par le père. Ainsi les frères nés du
même père sont agnats : on les nomme
aussi consanguins : peu importe qu'ils
aient ou non la même mère. De même
l'oncle paternel et le fils de son frère
sont agnats l'un de l'autre ; comme
aussi les frères patrueles, c'est-à-dire
les enfants issus de deux frères, qui se
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plures gradus agnationis pervenire po-
terimus. Ii quoque qui post mortem

patris nascuntur, jura consanguinitatis
nanciscuntur. Non tamen omnibus si-
mul agnatis dat lex hereditatem; sed iis

qui tune proximiore gradu sunt, cum
certum esse coeperit aliquem intestatum
decessisse.

nomment également cousins; et ainsi
de suite, pour les degrés plus éloignés
d'agnation. Ceux qui naissent après la
mort de leur père n'en ont pas moins
les droits de consanguinité. Mais ce n'est

pas à tous les agnats simultanément que
la loi donne l'hérédité : c'est seulement
à ceux qui sont au degré le plus proche,
au moment où il devient certain que le
défunt est mort intestat.

1019. Nous avons déjà défini les agnats (t. I, Hist., n" 122,
Génér., n" 64, et tom. II, n° 194); cependant de ce fragment
dTJlpîen : « Communi jure famîliam dicimus omnium agnatorum :
» nam etsi, patrefamilias mortuo, singuli singulas familias habent :
» tamen omnes qui sub unius potestate fuerunt, recte ejusdem
» familial appellabuntur, qui ex eadem domo et gente proditi
» sunt^l), » on a cru pouvoir conclure qu'il n'y a d'agnats que
ceux qui se sont trouvés effectivement soumis ensemble à la puis-
sance d'un même chef. Nous ne saurions admettre cette opinion.
Ulpien, ici, ne s'exprime d'aucune manière restrictive ; il ne

songe même pas à donner une définition des agnats. Ce qu'il en
dit n'est dit qu'incidemment et par forme de raisonnement ; mais

quand il veut les définir, voici en quels termes il le fait : « Adgnati
» autem sunt cognati virilis sexus ab eodem orti : nam post suos
» et consanguineos statim mihi proximus est consanguinei niei
» filius, et ego ei : patrjs quoque frater, qui patruus appellatur :
-» deinceps ceteri, si qui sunt, hinc orti in infinitum (2). » Cette
définition, traditionnelle dans tous les textes du droit romain,
« adgnati sunt cognati per virilis sexus personas, » ne comporte
l'idée d'aucune limite ; et cette idée est formellement repoussée
par ces mots d'Ulpien : deinceps ceteri in infinitum; et par
ceux-ci : longissimo gradu; etiam si longissimo gradu sit, que
les textes nous offrent plus d'une fois (3). Elle l'est aussi, sans

réplique, par le paragraphe qui suit.

II. Per adoptionem quoque agna-
tionis jus consistit, veluti inter filios

naturales, et eos quos pater eorum

adoptavit. Nec dubium est quin impro-
prie consanguinei appellentur. Item,
si quis ex ceteris agnatis tuis, veluti
frater aut patruus, aut denique is qui
longiore gradu est, adoptaverit aliquem,
agnatos inter suos esse non dubitatur.

9. L'adoption établit aussi le droit

d'agnation; par exemple entre les fils
naturels et ceux que leur père a adop-
tés. Et nul doute que le fifre de consan-

guins ne leur soit applicable, quoique
improprement. De même, si l'un de
tes agnats, par exemple ton frère, ton
oncle paternel ou tout autre à un degré
plus éloigné, adopte quelqu'un, ce der-
nier entre indubitablement au nombre
de tes agnats.

1020. En somme, nous devons remarquer que tous ceux qui,
par rapport au chef de famille, étant soumis à sa puissance,

(1) DJG. 50. 16. De verb. signif. 195. § 2. fr. Ulp. — (2) Um. 38. Ib. lie

*uis, 2. | 1. fr. Ulp. — (3) Voir ci-dessous, § .3; et tit. 6. § 12.
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étaient héritiers siens, tous ceux-là, entre eux, par rapport à tous

les autres membres de la famille, étaient agnats. Et réciproque-
ment, tous ceux qui, par rapport au chef, n'étaient pas héritiers

siens, soit parce qu'ils étaient sortis de sa puissance, soit parce

qu'ils n'y avaient jamais été, tous ceux-là par rapport aux membres

de la famille, n'étaient pas agnats. Ainsi, de même que nous

avons compté hors des héritiers siens, de même nous compterons
hors des agnats : 1° les enfants émancipés; 2° ceux donnés en

adoption ; 3° les descendants par les femmes.

Telle était la composition de l'ordre des agnats d'après la loi

des Douze Tables. Si donc le droit prétorien ou les constitutions

impériales ont eu quelques adoucissements à apporter à ce droit

primitif, c'est, de même que pour l'ordre des héritiers siens, sur

ces trois classes qu'ils ont dû les faire porter.
Mais ayant de nous occuper de leurs dispositions, nous avons à

examiner une jurisprudence intermédiaire, qui, loin d'étendre

le cercle des agnats, tel qu'il était tracé par les Douze Tables,
l'avait au contraire restreint.

Jurisprudence intermédiaire par rapport aux agnats.

III. Ceterum inter masculos quidem

agnationis jure hereditas, etiam longis-
simo gradu, ultro citroque capitur.
Quod ad feminas vero, ita placebat,
ut ipsae consanguinitatis jure tantum

capiant hereditatem-, si sorores sint ;
ulterius non capiant : masculi autem
ad earum hereditates, etiamsi longis-
simo gradu sint, admittantur. Qua de

causa, fratris tui aut patrui fui filiae,
vel amitoe tuae hereditas ad te pertinet ;
tua vero ad illas non pertinebat. Quod
ideo ita constitutum erat, quia commo-
dius videbatur ita jura constitui, ut ple-
rumque hereditates ad masculos con-
fluèrent. Sed quia sane iniquum erat in
universum eas quasi extraneas repelli,
praetor eas ad bonorum possessionem
admittit ea parte qua proximitatis no-
mine bonorum possessionem pollicetur.
Ex qua parte ita scilicet admiltuntur, si

neque agnatus ullus, neque proximior
cognatus interveniat.Et haec quidem lex
Duodecim Tabularum nullo modo intro-

duxit; sed simplicitatem legibus amicam

amplex'a, simili modo omnes agnatos
sive masculos sive feminas cujuscunque
gradus, ad similitudinem suorum, invi-
cem ad successionem vocabat. Media
autem jurisprudentia, quae erat quidem
iege Duodecim Tabularum junior, impe-
riali autem dispositione anterior, subtili-
tate quadam excogitata praefatam diffe-

3. Entre les hommes, l'agnation
jusqu'au degré le plus éloigné, donne
un droit réciproque à l'hérédité. Mais

quant aux femmes, on voulait qu'elles
ne pussent acquérir l'hérédité que par
droit de consanguinité si elles étaient
soeurs et non au delà ; tandis que leurs

agnats mâles étaient admis à leur hé-
rédité à elles, jusqu'au degré le plus
éloigné. Ainsi tu succèdes à la fille de
ton frère ou de ton oncle paternel, ou
à ta tante paternelle; mais elles ne te
succédaient pas. On l'avait ainsi éta-
bli , parce qu'il paraissait avantageux
de concentrer généralement les héré-
dités sur les mâles. Mais comme il était
de toute iniquité qu'elles fussent uni-
versellement exclues comme étrangères,
le préteur les admet, par son édit, à
cette possession des biens qu'il donne à
la proximité du sang: ordre dans lequel
elles ne sont admises que s'il n'existe
aucun agnat ni aucun cognât plus pro-
che qu'elles. Du reste, la loi des Douze
Tables n'avait introduit aucune de ces
distinctions ; mais s'attachant à une

simplicité amie des lois, elle appelait
indistinctement tous les agnats, mâles
ou femmes, quel que fût leur degré,

;

à la succession les uns des autres. Ce
fut une jurisprudence intermédiaire,

plus jeune que la loi des Douze Tables,
mais antérieure à la législation impé-
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rentiam inducebat, et penitus eas a

successione agnatorum repellebat, omni

alia successione incognita : doncc prae-
tores pàulatim asperilatem juris civilis

corrigentes, sive quod deerat implentes,
humano proposito alium ordincm suis

edictis addiderunt; et cognationis linea

proximitatis nomine introducta, per
bonorum possessionem eas adjuvabant,
et pollicebantur his bonorum possessio-
nem quae UNDE COGNATIappeUatur. Nos

vèro legem Duodecim Tabularum se-

quentes, et ejus vestigia in hac parte con-

servantes, laudamus quidem preetores
suie humanitatis, non tamen eos in plé-
num causoe mederi invenimus. Quare
etenim uno eodemque gradu uaturali

concurrente, et agnationis titulis tam in

masculis quam in feminis oequa lance

constituas, masculis quidem dabatur ad
successionem venire omnium agnatorum,
ex agnatis autem mulieribus milli peni-
tus, nisi soli sorori, ad agnatorum succes-
sionem patebat aditus? Ideo in plénum
omnia reducentes, et ad jus Duodecim
Tabularum eandem dispositionem exae-

quantes, nostra constitutione sancimus :
omnes légitimas personas, id est per
virilem sexum descendentes, sive mas-
culini generis sive feminini sint, simili
modo ad jurai successionis légitimée ab
intestato vocari secundum sui gradus
praerogativam ; nec ideo excludendas,
quia consanguinitatis jura, sicut ger-
manoe, non habent.

riale, qui, par des idées de subtilité,
introduisit cette différence, et repoussa
entièrement les femmes de la succes-
sion des agnats ,• aucun autre ordre de
succession n'existant alors; jusqu'à ce

que les préteurs, corrigeant peu à peu
la rigueur du droit civil, ou suppléant
à ses lacunes, eussent, par une dispo-
sition d'humanité, ajouté dans leurs
édits un nouvel ordre. Alors, la ligne
des cognats se trouvant introduite se-
lon le degré de proximité, ils venaient
au secours des femmes par la posses-
sion des biens, et leur donnaient celle

qui se nomme UNDE COGNATI.Mais nous,
revenant à la loi des Douze Tables,
et rétablissant sur ce point ses dispo-
sitions, tout en louant les préteurs de
leur humanité, nous pensons qu'ils
n'ont pas apporté au mal un remède

complet. Pourquoi, en effet, dans le
cas où le degré de parenté naturelle
et le titre d'agnation sont les mêmes
entre des hommes et des femmes, pour-
quoi donner aux hommes le droit de
venir à la succession de tous les agnats,
et le refuser entièrement, parmi .ces

agnats, aux femmes, si ce n'est à la
soeur seulement? C'est pourquoi, abro-

geant complètement ces dispositions
et les ramenant au droit des Douze

Tables, nous avons ordonné par notre
constitution que toutes les personnes
légitimes, c'est-à-dire unies par la des-
cendance masculine, hommes ou fem-

mes, seront également appelées, selon
leur degré, à la succession légitime ab

intestat, et que les femmes n'en seront

point exclues faute d'avoir, comme les

soeurs, les droits de consanguinité.

Ï621. Etiam longissimo gradu. Ainsi, non-seulement le lien

d'agnation, mais encore le droit d'hérédité qui y est-attaché,
s'étendent jusqu'à l'infini.

Consanguinitatis jure. Les consanguins, dit Paul dans ses

Sentences, sont les frères et soeurs issus du même père (peu
importe leur mère), restés jusqu'à sa mort sous sa puissance;
les frères adoptifs non émancipés y sont aussi compris (1). On
les nommait consanguins, parce que le même sang paternel leur
était commun; par opposition aux frères utérins, qui, étant nés
seulement de la même mère, n'étaient frères et soeurs que par le
sein maternel.

Les consanguins étaient entre eux, les uns aux autres, les plus
proches de tous les agnats. « Si sui heredes non sunt, ad agnatos

(1) PAUL. Sent. 4. 8. 15.



22 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. IIJ.

» légitima hereditas pertinebit, inter quos primum locum consan-
» guinei obtirient, dit Paul dans ses Sentences (1) ; et la jurispru-
dence intermédiaire, qui exclut les femmes de la succession des

agnats, leur laissa cependant celle des consanguins. « Soror, dit
» encore Paul, jure consanguinitatis tam ad fratris quam ad sororis
» hereditatem admittitur (2). »

Cette distinction établie porta les jurisconsultes à distinguer
en quelque sorte, dans l'ordre des héritiers agnats, deux rangs:
1° celui des consanguins ; 2° celui des agnats proprement dits :
« Consanguineis non existentibus adgnatis defertur hereditas (3).»
Les femmes étaient comprises dans le premier, mais elles ne
l'étaient pas dans le second. Tous leurs agnats du sexe masculin

(virilis sexus) leur succédaient bien, mais, sauf à leurs frères et
soeurs consanguins, elles ne succédaient à aucun (4).

Qua proximitatis nomine bonorum possessionem pollicetur.
C'est, comme le dit plus bas le texte même, la possession unde

cognati, dans laquelle le préteur ne considère que la proximité
des liens de parenté naturelle, sans égard aux règles du droit
civil. Mais l'ordre des cognats appelés par cette possession ne

vient qu'en troisième rang, après l'ordre des agnats. Nous verrons

ci-dessous ce qui lé concerne.
Media autem jurisprudentia. Cette jurisprudence fut, comme

l'indique le mot lui-même, et comme le dit la paraphrase de

Théophile, l'oeuvre des prudents. Il paraît, d'après ce qu'en dit

Paul, que ce fut par une interprétation puisée dans l'esprit de la

loi VOCONIA, que les prudents étendirent des successions testa-
mentaires aux successions légitimes cette exclusion des femmes :
« Feminee ad hereditates légitimas ultra consanguineas successio-
a nés non admittuntur. Idque jure civili Voconiana ratione videtur
» effectuai (5). » Nous avons parlé, t. II, n° 719, de cette loi

Voconia, qui avait frappé les femmes d'une certaine incapacité
d'être instituées héritières, et qui avait été portée sous la répu-
blique, l'an de Rome 585. La jurisprudence intermédiaire dont
nous parlons ici est donc postérieure à cette époque.

Droit prétorien par rapport aux agnats.

1022. Le préteur n'avait introduit aucun parent au nombre
des agnats : ni les émancipés, ni les adoptés, ni les descendants

par les femmes. Il avait laissé cet ordre tel que la loi des Douze
Tables et la jurisprudence intermédiaire l'avaient fait, sansy trans-

porter personne; se contentant, toutes les fois que les parents
étaient exclus de l'ordre des agnats parla rigueur du droit civil,
de les appeler à leur rang selon leur degré de parenté, dans son"
ordre des cognats, en cas que cet ordre vînt à arriver à la succes-

(1) PAUL. Sent. 4. 8. § 13. —
(2) lb. § 16. —

(3) Ib. § 17. —
(4) GAI. 3.

14. —
(5) PAUL. Sent. 4. 8. § 22.
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«ion; et lé préteur le faisait arriver dès que l'ordre des agnats
était déchu ou faisait défaut par une cause quelconque.

On peut donner pour raison de ces dispositions du préteur à

l'égard de l'ordre des agnats, que cet ordre étant, à ses yeux,

purement civil et contraire au lien de la nature, il n'avait pas
voulu l'alimenter; mais qu'il saisissait au contraire toutes les

occasions qui le faisaient déchoir, afin d'appeler immédiatement

à sa place son ordre des cognats, dans lequel il n'avait égard

qu'aux liens et aux degrés de la parenté naturelle.

Parents appelés au rang des agnats par les constitutions

impériales antérieures à Justinien.

1023. Les constitutions impériales, non plus que le droit

prétorien, n'introduisirent dans l'ordre des agnats aucun parent,
.soit émancipé, soit donné en adoption, soit descendants des

femmes. Ces trois classes de collatéraux restèrent toutes sous la

rigueur du droit civil jusqu'à l'empereur Anastase.

Cet empereur, en 498, par une constitution qui ne nous est

pas parvenue, mais que nous trouvons rappelée dans un frag-
ment inséré au Code de Justinien (1), et dans quelques autres

passages (2), appela les frères et soeurs émancipés, en concours
avec les frères et soeurs agnats, à la succession légitime, comme
si l'émancipation ne les avait pas fait sortir de la famille; toute-

fois, avec une certaine diminution, nous disent les Instituts. Cette

diminution, qui ne nous est pas indiquée par les textes, était

telle, d'après la paraphrase de Théophile (3), que le frère légi-
time devait avoir le double du frère émancipé : si ce dernier avait

quatre onces, l'autre devait en avoir huit.
Du reste, cette faveur accordée par la constitution d'Anastase

aux frères et soeurs émancipés, l'était à eux seuls ; mais non à
aucun de leurs enfants ou autres descendants.

Rien n'était encore ordonné en faveur des frères, soeurs ou;
autres parents donnés en adoption, ou parents seulement par les
femmes.

Parents appelés au rang des agnats par les constitutions
de Justinien.

1024. Par rapport aux femmes, exclues par la jurisprudence
intermédiaire, Justinien, comme nous venons de le voir, rétablit
lé droit des Douze Tables. Les femmes seront appelées comme
les hommes, sans distinction, à leur rang d'agnation.

Par rapport aux frères et soeurs émancipes, Justinien, dans
les Instituts, confirme purement et simplement la constitution

(1) COD. 5. 30. 4. const. Anast. —
(2) INSTITUTS, ci-dessous, tit. 5. § 1.

— COD. 6. 58. 15. § 1. const. Just. — (3) PAKAPH. DE THÉOPHILE, ci-dessous,
tit. 5. § i.
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d'Anastase : ces frères et soeurs viendront à l'hérédité légitime
avec une certaine diminution, et sans que la même faveur soit
étendue à leurs enfants (1). Mais, par une constitution posté-
rieure, datée de l'an 534, Justinien étend ces adoucissements
faits au droit rigoureux : il appelle les frères et soeurs émancipés
en concours avec les légitimes, sans aucune diminution, et il

transporte la même faveur, après eux, au premier degré de leurs

enfants, c'est-à-dire à leurs fils ou filles, mais non à leurs petits-
fils ou petites-filles; de sorte que les fils ou filles pourront, si leur

degré est le plus proche, venir dans la succession de leur oncle
ou tante, en concours avec les autres neveux ou nièces restés
dans la famille (2).

. Par rapport aux frères, soeurs ou autres parents donnés en

adoption, nous savons que, d'après la constitution de Justinien,

l'adoption, en règle générale, ne fait plus perdre les droits de
famille.

Enfin, par rapport aux frères et soeurs utérins, unis entre
eux par les femmes seulement, Justinien, par une constitution de
l'an 528, les appela à la succession fraternelle, comme s'ils étaient

agnats, en concours avec lés frères et soeurs consanguins (3); et,

plus tard, en 534, il appela aussi, aux rangs des neveux et nièces

agnats, le premier degré de leurs enfants (4), ainsi que l'expose
le paragraphe suivant.

IV. Hoc etiam addcndum nostroe con-
stitution! existimavimus, ut transferatur

-unus tantummodo gradus a jure cogna-
tionis in legitimam successionem : ut
non solum fratris filius et filia, sectin-
dum quod jam definivimus, ad succes-
sionem patrui sui vocentur; sed etiam

germanoe consanguincoe vel sororis ute-
rinae filius et filia soli, et non deinceps
personae, una cum his ad jura avunculi
sui perveniant : et mortuo eo qui patruus
quidem est sui fratris filiis , avunculus
autem sororis suas soboli, simili modo
ab utroque latere succédant, fanquam si
omnes ex masculis descendcntes legi-
timo jure véniant, scilicet ubi frater et
soror superstites non sunt. His etenim

personis praecedentibus et successionem

admittentibus, ceteri gradus rémanent

penitus semoti, videlicet heredilate non
in stirpes,' sed in capita dividenda.

J-. Nous avons même cru devoir ajou-
ter à notre constitution que tout un de-

gré, mais un seul, serait transféré de la

ligne des cognats dans la succession lé-

gitime : de telle sorte que non-seulement
le fils et la fille d'un frère viendront, se-
lon ce que nous avons déjà exposé, à la
succession de leur oncle paternel; mais
encore le fils et la fille d'une soeur con-

sanguine ou utérine viendront, mais eux
seuls et personne au delà de ce degré,
concourir avec les précédents à la suc-
cession de leur oncle maternel. Ainsi, à
la mort de celui qui est aux enfants de
son frère un oncle paternel, et à ceux
de sa soeur un oncle maternel, les deux
branches succéderont également, com-
me si, descendant tous de milles, ils
avaient un droit légitime à la succession;

pourvu, bien entendu., qu'il n'y ait ni

frère ni soeur survivant. Car ces derniers
intervenant et acceptant la succession,
les degrés inférieurs se trouvent entiè-
rement exclus, parce qu'ici l'hérédité
ne se partage pas par souches, mais

par têtes.

(1) INSTITUTS, ci-dessous, lit. 5. § 1. —
(2) COD. 6. 58. 15. §§ 1 et 3. —

(Z) COD. 6. 56. 7. const. Just. — (4) Ib. 58. 15. §§ 2 et 3.
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1025. Hereditate non in stirpes, sed in capita dividenda. Ce

qui n'est pas une disposition spéciale pour ce cas particulier, mais
une règle générale pour tout l'ordre des agnats, ainsi que nous
allons l'expliquer sous le paragraphe suivant.

Après avoir ainsi exposé la composition de l'ordre des agnats,
il ne nous reste plus qu'à faire connaître, avec le texte, quelques
principes généraux relatifs à cet ordre de succession.

"V. Si plures sint gradus agnatorum,

aperte lex Duodecim Tabularum proxi-
mum vocat. Itaque si, verbi gratia, sit
defuncti frater et alterius fratris filius,
aut patruus, frater potior habetur. Et

quamvis, singulari numéro usa, lex

proximum vocet, tamen dubium non est

quin, etsi plures sint ejusdem gradus,
omnes admittantur. Nam et proprie
proximus ex pluribus gradibus intelli-

gitur : et tamen non dubium est quin
licet unus sit gradus agnatorum, perti-
neat ad eos hereditas.

5. Entre plusieurs degrés d'agnats,
la loi des Douze Tables appelle expres-
sément le plus proche. Si donc le défunt

laisse, par exemple, un frère et l'enfant
d'un autre frère ou un oncle paternel, le
frère est préféré. Et quoique la loi, s'ex-

primant au singulier, appelle le plus
proche, nul doute cependant que, s'ils
sont plusieurs du même degré, tous doi-
vent être admis. De même, le plus pro-
che suppose, à rigoureusement parler,
qu'il y a plusieurs degrés ; et cependant
nul doute aussi que, s'il n'existe qu'un
seul degré d'agnats, l'hérédité ne leur
en appartienne pas moins.

1026. A côté du principe exposé dans ce paragraphe, que les.

agnats sont appelés à l'hérédité suivant l'ordre des degrés, les

plus proches excluant toujours et d'une manière absolue les plus
éloignés, il faut poser cet autre principe, que, dans l'ordre des

agnats, l'hérédité ne se partage pas par souches, mais seulement

par têtes. « Adgnaforum hereditates dividuntur in capita, » nous
disent les règles d'UJpien (1). Ainsi, le partage par souches, dans

lequel les enfants représentent leur père prédécédé et viennent,
à l'aide de cette représentation, occuper son degré dans la succes-
sion et prendre sa part pour se la partager entre eux, ce partage
reste exclusivement propre à l'ordre des héritiers siens : il n'a

pas lieu pour les agnats. Il suit de là, par exemple, que jamais
les enfants d'un frère prédécédé ne viendront concourir avec les
frères ou soeurs vivants : ceux-ci étant plus proches en degré, les
excluront entièrement. Il suit encore de là que si, tous les frères
ou soeurs étant morts, ce sont les neveux et nièces qui arrivent
à la succession, on fera une part égale pour chacun d'eux, sans

distinguer de quelle souche ils viennent, ni s'ils sont un ou

plusieurs dans celte souche. « Velut, si sit fratris filius, ajoutent
les règles d'UJpien, et alterius fratris duo pluresve liberi, quot-
quôt sunt ab utraque parte personoe, tôt fiuntportiones, utsinguli
singulas capiant (2). »

VB. Proximus autem, si quidem nullo
testamento facto quisquam decesserit,
per hoc tempus requiritur, quo mortuus

«S. La proximité, lorsque le défunt
n'a fait aucun testament, s'examine à

l'époque du décès. Mais s'il en a fait un,

(1) ULP. Reg. 26. 4. —
(2) ULP. Reg. 26. *..-..
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est is cujus de hereditate quoerilur. Quod
si facto testamento quisquam decesse-

rit, per hoc tempus requiritur, quo cer-

tum esse coeperit nullum ex testamento

heredem extiturum; tune enim proprie

quisque intestato decessisse iutelligitur.
Quod quidem aliquando longo tempore
declaratur; in quo spatio temporis saepe
accidit ut, proximiore mortuo, proxi-
mus esse incipiat, qui moriente testatorc

non erat proximus.

c'est à l'époque où il est devenu cer-

tain que nul héritier n'existera en vertu

de ce testament; car c'est alors seule-
ment qu'on peut le considérer comme
réellement mort intestat. Quelquefois
cela ne se décide que longtemps après
la mort; et, dans cet intervalle, il ar-
rive souvent que le plus proche venant
à mourir, tel devient alors, le plus pro-
che, qui ne l'était pas au décès du

testateur.

1027. Cette règle n'est pas spéciale à l'ordre des agnats; mais

générale pour toutes les successions ab intestat, ainsi que nous
l'avons déjà dit ci-dessus, n° 997.

VII. Placebat autem in eo génère
percipiendai'um hereditatum successio-

nem non esse : id est, ut quamvis proxi-
mus qui, secundum ea quae diximus,
vocatur ad hereditatem, aut spreverit
hereditatem, aut antequam adeat deces-

serit, nibilo magis legitimo jure sequen-
tes admittantur. Quod iterum praetores,
imperfecto jure corrigentes, non in to-
tum sine adminiculo relinquebant; sed
ex cognatorum ordine eos vocabant,

utpote agnationis jure eis recluso. Sed
nos nihifperfectissimo juri déesse cu-

pientes, nostra constitutione, quam de

jure patronatus humanitate suggerente
protulimus, sancimus successionem in

agnatorum herediiatibus non esse eis

aenegandam; cum satis absurdum erat,

quod cognatis a proetore apertum est,
hoc agnatis esse reclusum ; maxime cum
in onere quidem tutelarum et primo
gradu déficiente sequens succedit, et

quod in onere obtinebat, non erat in
lucro permissum.

9. On avait voulu que dans cet ordre
de succéder il n'y eût pas dévolution .
c'est-à-dire que le plus proche qui était

appelé, suivant ce que nous avons dit,
à l'hérédité, venant à la répudier ou à
mourir avant d'avoir fait adition, ceux
du degré subséquent n'en étaient pas

davantage admis par le droit civil. Les

préteurs, apportant encore.ici une cor-

rection imparfaite, ne laissaient pas ces

agnats dépourvus de font secours; mais

le droit d'agnation leur restant fermé, ils
les appelaient dans l'ordre des cognats.
Mais nous, jaloux de ne laisseraucune im-

perfection dans la législation, nous avons

ordonné, par notre constitution publiée
sur le droit de patronage sous une in-

spiration d'humanité, que la dévolution
dans l'hérédité des agnats ne leur serait

pas refusée; car il était absurde qu'un
droit ouvert par le préteur aux cognats
restât fermé aux agnats; surtout lorsque,
pour la charge des tutelles, le degré le

plus proche faisant défaut, on passait
an suivant; de sorte qu'on admettait la

dévolution pour les charges, mais non

pour les avantages.

1028. Successionem non esse. Le principe qu'il ne se fait pas
de dévolution de l'hérédité d'un degré à l'autre était commun tant
à l'ordre des héritiers siens qu'à celui des agnats. « Successio in
suis heredibus non est, » nous dit un fragment d'Ulpîen au

Digeste (1); In hereditate légitima successioni locus non est,
nous dit Paul dans ses Sentences (2). Ainsi, la succession était
déférée toute, mais une seule fois dans chaque ordre, au plus
proche degré. Si tous les membres de ce degré 3a refusaient ou
mouraient avant d'avoir fait adition, elle n'était pas dévolue au

degré subséquent dans le même ordre, mais le droit entier de

(1) D. 38. 16. 1. § 8. —
(2) PAUL. Sent. 4. 8. 23.
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l'ordre étant épuisé, cet ordre était déchu et la succession passait
au suivant; de cette manière, la dévolution se faisait d'un ordre

à l'autre, mais non pas de degré en degré. Cependant il existe

des distinctions à faire, à cet égard, entre l'ordre des héritiers

siens et l'ordre des agnats.
Dans l'ordre des héritiers siens, la question de dévolution d'un

degré à l'autre, et de déchéance de l'ordre entier faute d'adition,
ne pouvait pas se présenter à l'égard de ceux qui étaient siens

proprement dits, puisque l'hérédité leur était acquise de plein
droit et malgré eux, par cela seul qu'elle leur était déférée.

Elle ne pouvait pas même se présenter pour savoir si, en cas

d'abstention des plus proches héritiers siens, les héritiers siens'

subséquents auraient pu venir à leur place; puisque nous savons

que l'abstention-n'empêchait pas d'être héritier, et, par consé-

quent, n'ouvrait aucun droit ni au degré ni à l'ordre subsé*

quents : ainsi, en somme, dans l'ordre des héritiers siens, si la

question de dévolution pouvait se présenter, ce n'était qu'à
l'égard des descendants qui n'étaient pas héritiers siens selon le
droit rigoureux, mais qui étaient seulement appelés, par la légis-
lation postérieure, au rang des héritiers siens, sans que l'hérédité,
leur fût acquise de plein droit.

Dans l'ordre des agnats, comme l'hérédité ne leur était acquise
que par l'adition, la question de dévolution était entière. Dans
cet état des choses, pour les uns comme pour les autres, la
dévolution ne pouvait ou ne devait jamais avoir lieu.

Imperfecto jure corrigentes. Le préteur se serait bien gardé
d'établir la dévolution de degré en degré, dans l'ordre des agnats.
C'eût été perpétuer cet ordre, tandis que l'esprit du droit préto-
rien était de profiter immédiatement de sa déchéance, afin d'ap-
peler à l'hérédité l'ordre des cognats, selon leur degré de parenté
naturelle. C'était dans cette succession prétorienne que la dévolu-
tion avait lieu.

Successionem in agnatorum hereditatibus non esse denegan-
dam, ni probablement à l'égard des personnes appelées au rang
des héritiers siens, sans qu'elles le soient réellement. La raison
est la même : pourquoi leur refuserait-on un droit qui est accordé
aux agnats et aux cognats? '<

Vfilï. Ad legitimam successionem
nihilominus vocatur etiam parens qui
contracta fiducia filiam, nepotem vel

nep.tem àc deinceps émancipât. Quod ex
nostra constitutione omnimodo induci-
tur, ut émancipationes liberorum sem-

per videantur contracta -fiducîa fieri :
cum. apud veteres non aliter hoc obti-
nebat,,nisi specialiter contracta fiducia

parens manumisisset.

8. Est appelé pareillement à la suc-
cession légitime, l'ascendant qui éman-

cipe son fils ou sa fille, son petit-fils ou

sa petite-fille avec contrat de fiducie.

Ce qui, par notre constitution, se trouve

modifié en ce sens, que l'émancipation
des enfants est toujours censée faite avec

contrat de fiducie; tandis que, chez les

anciens, cela n'avait lieu qu'autant, que
l'ascendant s'étant spécialement mé-

nagé ce contrat, faisait la dernière

manilmission.
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1029. D'après la loi des Douze Tables et le droit civil rigou-
reux, quel était le rang héréditaire des ascendants dans la succession
de leurs descendants? Etaient-ils compris dans l'ordre des agnats,
et quel degré y occupaient-ils? Il est bien entendu que nous ne

parlons ni des ascendants du côté maternel, ni des ascendantes

elles-mêmes, soit la mère, soit l'aïeule ou autres, puisqu'ils ne
faisaient pas partie de la famille civile ; mais nous parlons seule-
ment des ascendants paternels. A leur égard, il faut distinguer
deux cas : 1- celui où leur descendant défunt était encore au
moment de sa mort sous la puissance paternelle ; 2° celui où il en
était sorti du vivant des ascendants, par émancipation ou de toute
autre manière.

Dans le premier cas, le défunt étant encore sous la puissance
paternelle, fils de famille, ne pouvait avoir aucune hérédité, selon
la loi des Douze Tables. A sa mort, celui des ascendants qui était
chef de la famille reprenait, comme chose à lui appartenant, tous les
biens que le fils de famille décédé pouvait, de son vivant, avoir eus
à sa disposition. Or, comme le fils de famille ne pouvait devenir

chef, et par conséquent susceptible de laisser une hérédité, que
par la mort de tous ces ascendants paternels, puisque, tant qu'il
en restait un, il passait successivement sous la puissance de l'un à

l'autre, il suit de là qu'il ne pouvait jamais être question d'ascen-
dants dans la succession légitime d'un chef de famille; à moins

qu'il ne fût sorti de leuT puissance, de leur vivant, par suite d'une

émancipation ou de toute autre petite diminution de tête : ce qui
forme le second cas à examiner.

Dans ce second cas, l'enfant étant sorti de la puissance pater-
nelle, aucun lien de famille civile ne l'attachait plus à ses ascen-

dants, qui par conséquent ne pouvaient avoir aucun droit légitime
sur son hérédité.

Ainsi, soit, dans le premier cas, parce que le fils de famille
défunt ne pouvait avoir aucune hérédité; soit dans le second

cas, parce que le fils sorti de la famille n'était plus lié civile-
ment à ses ascendants, jamais, selon la loi des Douze Tables,
il ne pouvait être question d'ascendants dans la succession

légitime.
1030. Voyons les modifications qui furent apportées à ce droit

rigoureux dans ces deux cas; et en premier lieu, à l'égard des
fils de famille soumis à la puissance paternelle.

L'introduction des pécules vint leur permettre d'avoir une héré-
dité testamentaire, d'abord sur leur pécule castrans, et ensuite sur
leur pécule quasi-castrans. Mais cette modification ne s'étendit

pas, dans le principe, à la succession ab intestat; car nous savons

que si le fils de famille était mort sans avoir fait de testament, le
chef ascendant reprenait tous ces pécules quelconques, non pas
par droit héréditaire, mais par droit de puissance, et par préfé-
rence à tous, même aux enfants du défunt, selon le droit rigou-
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reux (t. II, n° 688). Il n'y avait donc pas encore de succession ab

intestat pour les fils de famille.

Ce genre de succession ne fut introduit à leur égard que pos-
térieurement, par les constitutions impériales, et d'une manière

tout exceptionnelle : c'est-à-dire seulement pour les biens qui
auraient pu provenir au fils de famille, soit de sa mère, soit en

général de sa ligne maternelle, par donation, legs ou autrement.

Nous voyons par les constitutions d'abord de Théodose et de

Valentinien (1), ensuite de Léon et d'Anthémius (2), et enfin de

Justinien (3), qu'à l'égard de ce genre de biens, l'ordre de suc-

cession ab intestat du fils de famille est ainsi fixé : 1° ses enfants,
fils ou filles, petits-fils ou petites-filles, et ainsi de suite ; 2° ses

frères et soeurs, soit du même lit, soit d'un autre; 3° son père
ou autres ascendants, selon leur degré. Et, dans ce cas, il est

tellement vrai que les ascendants arrivent en vertu d'un droit de

succession qui leur est accordé, et non par droit de puissance

paternelle, que si l'aïeul chef de famille et le père du défunt

vivent tous deux, ce sera le père qui succédera aux biens mater-

nels, comme le plus proche ascendant, et l'aïeul, quoique ayant
la puissance paternelle, .ne recueillera que l'usufruit auquel cette

puissance lui donne droit (4).
Tout ceci, introduit spécialement en considération des liens

du mariage et de l'origine maternelle des biens, était resté
entièrement étranger aux pécules castrans ou quasi-càstrans. Le
chef de famille, en cas de décès du fils sans testament, recueil-
lait toujours ces pécules par droit de puissance paternelle. Mais
une disposition de Justinien, que nous avons vue ci-dessus (5),
voulut que ces pécules ne lui revinssent que dans le cas où le fils
décédé ne laisserait ni enfants, ni frères, ni soeurs. Ainsi, Justi-
nien ouvrit encore, par rapport aux pécules castrans ou quasi-
castrans du fils de famille, une sorte de succession ab intestat,
dont l'ordre était ainsi réglé : 1° les enfants ; 2° les frères et soeurs:
À défaut, le chef de famille prenait les biens jure communi,
selon les expressions de Justinien. Je ne fais aucun doute que
ces expressions signifient qu'il les prenait par droit de pécule et
non de succession. D'abord la paraphrase de Théophile le dit for-
mellement : jure communi, id est tanquam peculium paganum.
En effet, le droit commun, c'était ici le droit de pécule, et non
l'ordre successif tout exceptionnel établi sur les biens maternels.

D'ailleurs, les motifs particuliers qui avaient dicté les dispositions
des empereurs à l'égard des biens maternels n'existaient plus
ici..Enfin, il devient évident, d'après la comparaison des textes,
qu'ici le droit est attribué à celui des ascendants qui est investi
de là puissance paternelle, et que, si, par exemple, l'aïeul et le

(1) COD.6. 61. 3. —
(2) Ib. 4. — (3) Ib. 59. 11. — (4) Ib. 6. 61. 3. -

(5) INST. 2. 12. princ.
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^ère du défunt vivent tous deux, c'est l'aïeul chef de famille qui,
à défaut d'enfants ou de frères et soeurs du défunt, prend les
biens castrans ou quasi-castrans ; tandis que ce serait le père
qui prendrait par succession les biens maternels, parce que,
dans ce cas, son union immédiate avec la mère et avec la ligne
maternelle, d'où provenaient ces biens, avait modifié l'ordre suc-

cessoral étahli en sa faveur, au préjudice des droits de puissance

paternelle du chef (1).
Telle était la position des ascendants dans la succession des fils

de famille.
1031. Quant aux fils sortis de la famille du vivant de leurs

ascendants paternels, par suite d'une petite diminution de tête,
une première modification fut imaginée de bonne heure au droit

rigoureux. Nous avons vu (t. II, n° 166) que l'ascendant qui éman-

cipait son fils de famille à l'aide des émancipations faites avec con-
trat de fiducie (contractafiducia) arrivait ainsi à se réserver sur
lui les droits de tutelle et de succession-attachés au patronage
(t. II, nos 80 et 221). Dans ce cas, l'ascendant émancipateur, mais
lui seul entre tous les ascendants, venait à la succession de ce

descendant, immédiatement après les héritiers siens. Il formait, en

quelque sorte, l'ordre des agnats ; car l'enfant ayant été émancipé
n'en avait pas d'autres. D'après ce que nous avons déjà vu du droit
de Justinien à cet égard, et d'après ce que le texte répète ici, nous
savons que, dans tous les cas et de quelque manière que l'émanci-

pation ait été faite, l'ascendant émancipateur a toujours les droits
de tutelle et de succession qu'il aurait eus autrefois par l'exécution
du contrat de fiducie. Cependant Justinien a modifié ces droits,

quant au rang successoral. Ainsi, l'ascendant émancipateur, en

qualité de patron, venait le premier, immédiatement après l'ordre
des héritiers siens, par préférence à tous autres. Mais Justinien
établit ici, pour l'hérédité de l"

1
émancipé, le même ordre successif

que celui existant pour l'hérédité des pécules : 1° les enfants;
2° les frères et soeurs ; 3° l'ascendant émancipateur (2).

De la succession des gentils (3).

1032. Cicéron, voulant faire sentir tout ce que doit contenir

une définition pour être complète, cite en exemple celle des

gentils :
« Les gentils, dit-il, sont ceux qui ont le même nom commun

» entre eux : ce n'est pas assez; qui sont d'origine ingénue :
» ce n'est pas suffisant encore ; dont aucun des aïeux n'a été

(1) Mon savant collègue M. Ducaurroy, dans ses Institutes expliquées, pro-
fesse une opinion contraire. — (2) COD. 6. 56. 2. const. Dioclét. et Maxim.,

interpolé par Justinien. —
(3) Voir sur l'institution des gentils, ce que nous en

avons déjà dit, t. I, Hist., n05 17 et suiv.; 91; 123 et suiv.; Génér. n°s 65
et suiv.
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» réduit en servitude; maintenant il manque encore : qui n'ont
» pas été diminués de tête; ceci est assez, sans doute. Je ne
» vois pas, en effet, que le pontife Scsevola ait rien ajouté à
» cette définition (1). »

Et cependant, malgré cette définition parfaite, rien n'est plus
resté dans l'obscurité que de savoir ce que c'était que les gentils.

« Si (fli)gnatus NESCIT (nec sit) gentiles familiam HÈRESHANC

(heredes habento) (2). »

Voilà, tel qu'il nous est parvenu, le fragment altéré du texte

des Douze Tables, qui appelait à l'hérédité, à défaut des agnats,
les gentils. Mais qu'était-ce que les gentils?

Gaius, dans ses Instituts, après avoir exposé l'hérédité des

agnats, arrive à celle des gentils. « Si nullus agnatus sit, eadem
» lex Duodecim Tabularum gentiles ad hereditatem vocat. » On

pouvait espérer qu'il allait ici donner quelques explications, mais
il ajoute : « Qui sint autem gentiles, primo commentario retuli-
» mus (3) y ; or, à ce premier commentaire, on ne trouve rien
sur les gentils : un feuillet entier qui manque au manuscrit, après
l'exposition de la tutelle des agnats, contenait probablement
celle des gentils et l'explication à laquelle Gaius se réfère (4),
explication qui nous est ainsi restée inconnue.

1033. Plus d'une conjecture a été hasardée, et divers systèmes
ont plus ou moins cours sur ce mystère de l'association civile des
Romains.

Selon les uns, la gens se divisant en souches (stirpes), et les
diverses souches en familles (familioe), avec un nomen commun

pour toute la gens, un adgnomen pour chaque souche, et un

cognomen pour chaque famille : les agnats seraient seulement les
membres d'une même famille ou d'une même souche ; et les autres
seraient les gentils. Ce système dérive de Sigonius (5).

Suivant d'autres, les agnats s'arrêteraient au dixième degré;
au delà de ce degré seraient les gentils : ce système vient d'Hoto-
man (6). — Ou bien les agnats seraient seulement ceux qui se sont
trouvés effectivement soumis ensemble à la puissance d'un même
chef. Hors de celte condition les descendants par les mâles, d'un
auteur commun, seraient entre eux gentils : telle était, je crois,
l'opinion de M. Ducaurroy.

M. Laferrière arrête les agnats aux collatéraux provenant de
l'aïeul ou du père commun et de leur descendance; les collatéraux

•
(1) « Gentiles sunt, qui inter se eodem nomine sunt : non est satis ; qui ab

ingenuis oriundi sunt : ne id quidem satis est; quorum majorum nemo servi-
tutem servivit : abest etiam nuiie, qui capite non sunt deminuti. Hoc fortasse
salis est. Nihil enim video Scoevolam pontificem ad hanc définilionem addidisse. «

(CICERO, Top. 6.) —
(2) Fragment tiré d'Ulpien, Legum mosaïcarum et roman,

collatîo, 16. 4. —
(3) Gai. 3. 17. —

(4) GAI. 1. 164. —
(5) Il est suivi par

Heineccius, dans ses Antiquités romaines, liv. 3. fit. 2. § 2. —
(6) HOTOMAN,

sur le § 5 des Instituts, liv. 3. lit. 4, De successione cognatorum.
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jvenant des bisaïeux, trisaïeux ou autres ascendants plus
éloignés, seraient les gentils (1).

Ces quatre systèmes ont un même procédé : mettre à l'agnation
une limite, afin de placer les gentils au delà. Mais les quatre limites

indiquées sont contraires chacune à la définition large et générale
que nous donnent de l'agnation les jurisconsultes romains : celle
de Sigonius est conjecturale et arbitraire; celle d'Hotoman et celle
de M. Ducaurroy ont été déjà démontrées par nous inadmissibles,
quoique fondées en apparence sur quelques textes des Instituts

(ci-dessus, n° 1019 et ci-dessous, n° 1074) ; quant à celle de notre
ami M. Laferrière, sans parler de tant d'autres objections, nous
ferons remarquer seulement qu'il pourrait fort bien se faire qu'un
bisaïeul eût sous sa puissance ses fils, ses petits-fils et ses arrière-

petits-fils; lesquels seraient incontestablement agnats. Qu'est-ce
donc qui autorise à s'arrêter aux descendants de l'aïeul, et que
devient la démarcation indiquée?

Outre l'arbitraire d'une limite démentie par les textes juridiques
sur l'agnation, ces quatre systèmes ont un autre défaut : celui de
ne point correspondre à la définition que Cicéron donne des gentils.
Ils ne tiennent à cette définition que par la communauté de nom
attribuée aux gentils, laquelle communauté existe aussi pour les

agnats. Ils ne se basent en aucune manière sur la condition d'une

origine perpétuellement ingénue dont parle Cicéron. Que si on y
ajoute cette condition, comme a eu soin de le faire M. Laferrière,
on voit qu'elle y est jointe, mais qu'elle n'en fait pas partie; c'est
une addition à laquelle les trois systèmes restent étrangers par
eux-mêmes, et dont ils ne peuvent rendre aucun compte.

1034. Dans une quatrième opinion, la gens se composerait de
familles entre lesquelles la communauté de nom révélerait une

origine commune, mais si reculée que la trace en serait perdue, et

qu'il ne serait plus possible de constater entre les membres de ces
familles de véritables liens civils d'agnation (2). Cette opinion est,
sans contredit, la plus superficielle : opinion de littérateur plutôt
que de jurisconsulte. En effet, il ne s'agit pas de liens provenant
d'une vague supposition, tirée du simple fait qu'on porte le même
nom (3). Il s'agit de véritables liens de droit civil, donnant lieu à
la tutelle et à l'hérédité légitimes; qui doivent par conséquent se

compter civilement, par degrés; et qui se perdent, ainsi que nous

l'enseigne la définition de Cicéron, par 1a petite diminution de

tête, c'est-à-dire par suite de la perte même de l'agnation, pour
tout membre qui sort de sa famille.

(1) LAFERRIÈRE,Hist. du droit, 1.1. p. 78, et p. 451, Appendice.
— (2) Cette

opinion parait déduite de Mart. Chladen, De genlililate veterum Romanorum,

Lipsiae, 1742, in-4°. — (3) Ce n'est que par mode de plaisanterie que Cicéron

dit, en parlant du roi Scrvius Tullius, à cause de la simple similitude de nom :

régnante meo gentili.
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1035. Selon les conjectures de Niebuhr, la gens a été primiti-
vement une agrégation politique de diverses familles patriciennes,

étrangères l'une à l'autre par les liens du sang et de la puissance

paternelle, mais unies politiquement en une sorte d'association

civile, sur une division territoriale de la ville particulière à chacune

d'elles; formant ainsi une sorte d'unité politique, dans un quartier
commun, sous un nom commun, avec un culte privé et des sacri-

fices communs (sacra gentilitia) et une participation commune,
c'est-à-dire prise ensemble, comme en un seul corps, aux fonc-

tions politiques de la cité. Le nombre de ces gentes est clos et

arrêté, fixé par la constitution elle-même. Ce sont précisément les

trois tribus et les curies dont nous parle l'histoire romaine, qui
contiennent en leur sein cette division. Chaque tribu est composée
de dix curies, chaque curie de dix gentes : de sorte qu'il y a en

tout cent gentes dans chaque tribu, trois cents dans toute la cité.

Les comices par curies (comitia curiata) sont ceux où se trouvent

convoquées, dans les trente curies qu'elles composent, ces agré-

gations, ces gentes patriciennes, qui y votent chacune comme

une seule unité, le suffrage s'y donnant, non par individu, mais

par gens (1). Telle est l'hypothèse de l'ingénieux historien, qui
cherche dans la vie des nations des exemples d'institutions ana-

logues, et qui signale dansl'Attique ancienne, comme dans l'Italie

et dans l'Allemagne du moyen âge, des populations divisées ainsi

en espèces de gentes, de clans, ou associalions politiques de
familles diverses. — Les droits de tutelle et d'hérédité légitimes
sont renfermés d'abord dans chaque famille, selon les degrés de

l'agnation; et, à défaut, ils passent aux gentiles, c'est-à-dire
aux membres de l'association politique.

— Cette association par
gentes est essentiellement propre à la caste patricienne (2); les

patriciens seuls forment ces gentes primitives; seuls dans l'origine
ils sont les véritables citoyens ; seuls ils votent dans ces comitia

curiata, où le suffrage se recueille par chaque gens; les plébéiens
n'ont aucun vote à y donner, ils ne composent entre eux aucune
affiliation politique, aucune gens. « Vos solos gentem habere! »
tel sera le reproche que feront plus tard leurs orateurs aux patri-
ciens (3). —

Cependant, toujours selon Niebuhr, les affranchis et
les clients des patriciens, attachés en quelque sorte au patron,
font avec lui partie de la gens à laquelle celui-ci appartient ; ils
sont aussi les gentiles des membres divers de cette gens, ils par-

(1) M. Niebuhr voit l'assertion de ce fait dans ce passage d'Aulu-Gelle : s Cum
ex generibus hominum sujfragiumferalur, comitia curiata esse.t Nous en avons
donné, quant à nous, l'explication (t. I, Hist., n° 30).

—
(2) Ainsipalricioe gentes

est une circonlocution fréquemment usitée pour désigner les patriciens : Plebs
Aicitur in qua gentes civium patricioe non insunt. (AUL.-GELL. 10. 20.) —« Jus
non erat nisi ex patriciis gentibus fieri consides. » (AUL.-GELL. 17. 21.) —

i Vir patricioe gentis. • Dans TITE-LIVE, 3. 33, et 6. 11. — (3) Trr.-Liv. 10.
8. Nous allons bientôt rapporter ce passage, qui nous fournira quelque lumière.

TOME m. 3
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ticipenf aux droits de la gentiliié (1). On ne déposait au lieu de
la sépulture commune que ceux qui prenaient part à la gens et à
ses sacra (2) : or le tombeau des Scipions a recueilli beaucoup
d'affranchis. — En outre, on est bien forcé de reconnaître, dans
la vie du peuple romain, un grand nombre de gentes plébéiennes,
dont l'histoire nous parle fréquemment et d'une manière toute

positive (3). Selon Niebuhr, ce sont des gentes secondaires (delà

bourgeoisie, de la commune, de la municipalité-, d'après, ses

expressions), dont l'agrégation n'est pas reconnue comme gens
sous le rapport de la constitution politique, mais qui n'en existent

pas moins avec les droits de lagentilité entre leurs membres. Mais

.alors, quelle est l'espèce de lien qui les unit? en quoi diffère-t-il
de l'agnation? d'où se forme cette sorte d'association, sous un nom

commun, de familles diverses par leur origine, association qui
ne provient plus de la constitution ni de l'organisation politique,
et qui produit cependant une gentilité de droit civil? Ici le système
conjectural de Niebuhr fait complètement défaut, ne trouve plus
d'application, et ne laisse, pour réponse à ces questions, que le

vague et l'incertitude. — Enfin, en quoi tout ce système cor-

respond-il à la définition si parfaite que Cicéron prétend avoir

donnée des gentils et à laquelle le pontife Scaevola n'avait rien

ajouté? Comment vérifier le système par la définition, ou la défi-

nition par le système? Niebuhr s'en tire en disant que la définition
de Cicéron est accommodée aux institutions de son temps, sans

que l'orateur se soit occupé de faire remonter le sens du mot à
son origine (4).

Telle est, aussi clairement qu'il m'a été possible de l'analyser
en peu de mots, la théorie.de l'illustre exhumateur de Rome,
théorie qui se lie du reste étroitement à l'ensemble de son système
historique; mais toutes ces conjectures ne sont pas, selon nous,
à tenir pour vérités : nous nous en sommes expliqué déjà (tom. I,
Hist., n°s 13 et suiv.) ; nous n'avons plus à y revenir. Depuis, le
fond du système de Niebuhr, en ce qui concerne la genSj a pris
faveur en Allemagne ; un certain nombre d'écrivains en crédit sur
l'histoire des institutions romaines s'y sont plus ou moins ratta-
chés (5). M. Ch. Giraud, parmi nous,, a développé ce système en

(1) NIEBDHR, Hist. rom., t. 2, p. 23, note 34, et p. 28 de la trad. — Mais
sans droit de voter dans les curies, p. 39 et suiv. —

(2) « Jam tanta est religio
sepulchrorum, ut extra sacra et gentem inferri fas negent esse, idque apud

majores nostros Torquatus in gente Popilia judicavit. » (CICÉRON. De legib. 2.

22. (55).
—

(3) Ainsi, précisément la gens Popilia, dont parle Cicéron dans le

passage que je viens de rapporter, est une gens plébéienne ; de même la gens
JElia, dont parle FESTUS, au mot Gens JElia; et tant d'autres encore.—

(4) NIEBUHR, Hist. rom.,, t. 2, p. 13 de la trad., note 18. —Et pour toute
cette théorie de Niebuhr, t. 2 de son Hist. pom. (p. 1 et suiv. de la trad.).

—

(5) \7oir dans les Antiquités romaines d'Helneccius, édition de Mûhlenbruch,
liv! 3. tit. 2. § 2. p. 478 et suiv., la note e de Mûhlenbruch,, et l'indication des
auteurs qui s'y trouve.
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l'appuyant de nouvelles preuves, dans une dissertation spéciale,

à-laquelle-nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer (1).
1036. Malgré le poids de ces autorités ou l'effet de ces engoue-

ments, plus nous avons étudié la question, plus nous nous sommes

fortifié dans notre première opinion. En avouant, comme nous

l'avons toujours fait, notre ignorance ou nos incertitudes sur les

points restés dans l'obscurité, et notamment sur ceux qui se réfè-

rent à une époque primitive trop reculée pour que nous puissions

y appliquer des documents dignes de foi, il est cependant quelques-
uns de ces points sur lesquels nous croyons pouvoir nous prononcer
avec conviction et émettre des assertions -qui nous paraissent de

plus en plus hors de doute, et qui se séparent, quant au fond du

système, des conjectures de Niebuhr.

1037. Il est indubitable que les Romains ont attaché à l'expres-
sion de gens l'idée d'une origine, d'une source de génération
commune; mais il faut ajouter que cette génération pouvait être,

d'après le génie des institutions romaines, ou naturelle ou civile ;

que les Romains, en effet, pour la constitution de la famille et

pour les droits qui en dépendaient, ne s'étaient pas arrêtés uni-

quement au lien du sang; qu'ils avaient assis cette constitution et

ces droits sur des liens civils, lesquels pouvaient concourir avec

les liens du sang, ou en être séparés, quoique les imitant et pro-
duisant des effets analogues dans la cité. C'est ainsi qu'il en a été

pour la gens. Cette idée d'origine, de génération commune, soit

naturelle, soit civile, nous apparaît de toutes parts. La philologie
seule du mot et de ses nombreux affiliés nous la révèle (2).. Nous
la trouvons expressément énoncée dans Festus, qui nous fournit
sur les gentils une définition évidemment moins complète que
celle de Cicéron, et d'ailleurs de beaucoup postérieures a Gentllis
dicitur et ex eodem génère ortus et is qui simili nomine appel-
latur; ut ait Cincius : Gentiles mihi sunt qui meo nomine appel-
lanfur » (3). Nous la retrouvons dans Vairon, qui, comparant
la filiation des mots à celle des hommes, considère les gentils
jEmiliens comme issus d'un ./Emilius, leur père commun (4); et
dans Ulpien, donnant la définition de la famille (5). Enfin elle se
retrouve encore, à sa limite suprême, dans ces beaux passages.
du traité des lois de Cicéron, où nous croirions entendre la voix

(1) Revue de législation et de jurisprudence, décembre 1846, t. 3 de la
nouvelle série, pag. 385, De la gentilité romaine, par M. Ch. Giraud. —

(2) Voy. la nombreuse famille de ces mots : generare, gignere, engendrer;
generascere, être engendré; generator, genitor; generatio, genésis, genealo-
gia; genilalis, genitivùs; gêner, gendre; gémis, et gens, appliqué même aux

nations, gens romana, gens togata, ou à toute la race humaine, fiumanagens,
comme sortie d'une même origine.

—
(3) FESTUS, au mot Gentilis.— (4) « Ut

ab ^Ernilio hommes orti, jEmilii ac Gentiles. » VARRON. DeMng. latin. 7. 2. —•

(5) «Omnes qui sub unius potestate ïuerunt recte ejusdem familiae appellàbun-
tur, qui ex eadem domo et qente proditi sunt. » DIG. 50. 16. De verbor. signif.
195. § 2. f. Ulp.

3.
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du christianisme proclamant la fraternité des hommes et la cha-

rité universelle, lorsque le philosophe païen révèle l'homme créé

à l'image de Dieu, non pas dans son corps, élément matériel,
mais dans son esprit, émanation de la Divinité, et recevant pour
loi première et générale, pour fondement de toutes les vertus et

de tout droit, l'amour de ses semblables (1 ) : « Cumque alia quibus
cohoerent homines e mortali génère- sumpserunt, quoe fragilia
essent et caduca, animum esse ingeneratum a Deo : ex quo vere

vel AGNATIOnobis cum coelestibus, vel GENUS, vel STIRPSappellari

potest ; » et plus loin : « Est igitur homini cum Deo similitudo ;

quod cum ita sit, quoe tandem potest esse proprior certiorvc

COGNATIO(2)!»
Ainsi voilà l'homme, parce qu'il a été créé par Dieu et à sa si mi-:

litude, qui lui est uni par les liens d'une agnatio, d'une gentilité
et d'une cognation les plus certaines de toutes (3). Voilà les trois

noms consacrés delà langue et du droit civil des Romains, agna-
tio, gens, cognatio, employés, et précisément dans leur ordre

juridique, pour exprimer l'idée de cette origine et de cette parenté
célestes (4). Il y a là un trait de lumière.

1038. En effet, il faut distinguer trois grands termes dans les
liens d'agrégation civile ou naturelle chez les Romains :

La famille (familia), à laquelle correspondent l'agnation
(agnatio) et le titre Magnats ;

La gens (en quelque sorte génération, généalogie), à laquelle
correspondent la gentilité; le titre de gentils;

Enfin la cognation (cognatio), à laquelle correspond le titre de

cognats.
La famille a lieu pour tous les citoyens sans exception : patri-

ciens ou plébéiens, de race ingénue ou affranchie, peu importe.
Nous savons qu'elle est fondée sur une base toute civile, la puis-
sance; que le lien qui forme l'agnation entre ses membres, c'est
le pouvoir paternel ou marital qui les unit ou qui les unirait tous
sous un chef commun, si le chef le plus reculé de la famille vivait

encore, qu'il y ait, du reste, ou qu'il n'y ait pas entre eux lien
du sang (tom. I, Génér., n 0' 40 et suiv.).

(1) « Unam esse hominum inter ipsos vivendi parem communemque rationem:
deinde omnes inter se naturali quadam indulgenlia et benevolentia, tum etiam
societate juris contineri. » ... « Nam hoec (omnes virtutes) nascuntur quod natura

propensi sumus ad diligendos homines, quod fundamentum juris est. • CICÉRON,
De legib., liv. 1. —

(2) CICÉRON, De legib.,\\v. 1. —
(3) « Ut homines Deorum

agnatione et gente teneantur, a dit encore plus laconiquement Cicéron au même
endroit. — (4) Cicéron emploie quatre termes au lieu de trois, il les emploie
précisément dans l'ordre légal d'hérédité, et par conséquent de lien juridique :

agnatio, gens, stirps, cognatio. Pour plus de clarté, je fais abstraction du troisième,

stirps, dont on se préoccupe moins, et qui d'ailleurs est un accessoire de la

gens; mais tout cela se lie, et je crois apercevoir le lien. Le système que je
vais développer montre ce lien parfaitement, non-seulement entre les trois,
mais entre les quatre termes.
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La.gens n'a pas lieu pour tous les citoyens; l'idée de la clien-

tèle et de l'affranchissement est indispensable, à notre avis, pour
bien comprendre cette relation du droit quiritaire. C'est, en effet,
dans la clientèle et dans l'affranchissement que se rencontre cette

sorte de génération, non pas naturelle, mais civile, qui est néces-

saire pour compléter le tableau et pour expliquer les droits de la

gens romaine. C'est pour l'avoir cherchée ailleurs qu'on s'est

égaré, selon nous, en des hypothèses lointaines, dont les textes
du droit romain n'offrent aucune trace ; tandis qu'on l'avait sous
la main, en deux institutions essentielles qui ont occupé une si

large place dans la composition de la société romaine et dans le
droit relatif aux personnes. La gens a lieu seulement pour ceux

qui sont d'origine perpétuellement ingénue, dont aucun des aïeux
n'a jamais élé en une servitude ou clientèle quelconque ; qui par
conséquent se forment à eux-mêmes, de génération en génération,
leur propre généalogie (gens). Quant aux familles actuellement

ingénues, mais dont un des ancêtres, si reculé qu'il soit, a été soit
client d'un patricien, soit esclave, elles n'ont pas une généalogie
propre ; elles doivent leur vie, leur génération civile à la race de

patronage ou d'affranchissement dont elles ont pris le nom et les

sacra, qui est véritablement, dans la cité, leur noyau générateur,
leur gens. Ainsi les membres de la famille d'origine perpétuelle-
ment ingénue sont à la fois, entre eux, agnats et gentils; ils sont
de plus les gentils des membres de toutes les familles de clients
rattachées à leur gens par les liens du patronage, ou de toutes les
familles dérivées que leur gens a produites par affranchissement
à une époque quelconque, et à qui elle a donné, de même qu'aux
clients, son nom et ses sacra. Ces derniers, soit clients ou des-
cendants de elients, soit affranchis ou descendants d'affranchis,
ont des gentils, mais ils ne le sont de personne. Ils portent le

nom, ils participent aux sacra de la gens à laquelle ils se rattachent
ou dont ils émanent; il peut être permis de les déposer dans la

sépulture de cette gens; mais ils n'ont certainement pas la qualité
de gentils, ni les droits d'hérédité ou de tutelle attachés à cette

qualité (1).
Quant à la cognation, de même que la famille, elle a lieu pour

tous les citoyens, sans distinction. Nous savons que les Romains

(1) On voit que nous n'accordons pas, comme Niebuhr, le titre ni les droits de

gentils aux affranchis ni à leurs descendants; la définition de Cicéron, à laquelle
notre système reste toujours fidèle, repousse complètement cette idée. — Du
reste, nous ne parlons pas seulement, comme Niebuhr, des affranchis ; ceux-là
tiennent directement au patron par les droits de patronage, plus énergiques que
ceux de gentilité; mais nous parlons de toute la descendance des affranchis,
qui, bien qu'elle soit ingénue, ne doit son existence civile qu'à la gens d'où son
auteur commun est sorti par affranchissement. — Nous parlons en outre de toute
la race des clients, qui est ingénue aussi, mais qui se rattache à la gens patri-
cienne , sous le patronage de laquelle elle est placée par la communauté de nom
et par celle des sacra qu'elle en a reçus.
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entendent par cognation le lien entre personnes qui sont unies
naturellement par le même sang, ou que la loi répute telles

(tom. I, Gêner., n°63),
1039. «Tout membre de la famille est, par cela seul, membre

de la cognation ; il est par cela seul aussi membre de la gentilité
s'il y a lieu à gentilité, c'est-à-dire s'il s'agit d'une famille d'origine
éternellement ingénue. En d'autres termes, tous les agnats sont

cognats entre eux; et s'il s'agit d'une famille d'origineperpètuel-
lement ingénue, tous les agnats sont à la fois agnats, gentils et

cognats entre eux (1); et en outre ils sont les gentils de tous les
membres des familles dérivées de leur gens. — En sens inverse,
tout membre renvoyé de la famille cesse d'être agnat ; il cesse

pareillement d'être gentil s'il s'agit d'une famille de gentil (qui
capite non sunt deminuti, dit la définition de Cicéron); mais il
ne cesse pas pour cela d'être cognât à l'égard de ceux auxquels
il est lié par le sang : parce que l'agnation et la gentilité sont
des liens civils, tandis que la cognation est un lien purement
naturel (2).

1040. Cela posé, nous voyons ce que comprend la gens, dans
les diverses agnations qui la composent ou qui en dépendent :

1" D'abord, et au-dessus de toutes ces agnations, la famille ou

âgnatîon d'origine perpétuellement ingénue, franche, à toute

époque, de toute clientèle et de toute servitude, noyau généra-
teur, qui est à soi-même sa propre généalogie, qui forme celle
des autres, et qui leur donne à toutes son nom avec ses sacra.
C'est là la gens; ses membres sont entre eux à la fois agnats,
gentils et cognats; et, en outre, ils sont les gentils dé tous les
membres des diverses agnations rattachées par clientèle à la leur,
ou dérivées par affranchissement de la leur, et ayant pris son nom
et ses sacra.

2° Au-dessous de cette gens, dans une position subordonnée,
attachées à elle par les liens de la clientèle, en ayant reçu le nom
et les sacra, toutes les familles ou agnations plébéiennes des
clients. Les membres de ces diverses familles de clients sont
entre eux, chacun considéré dans sa famille respective, agnats
et cognats ; mais tous ont pour gentils les membres de- la gens

(1) C'est ce qui a induit en erreur ceux qui ont cru que la famille et la gens
étaient la même chose. De ce nombre il faut compter l'illustre Vico, qui n'a pas
aperçu certainement le caractère spécial et civil de cette institution. (V. les lieux
où, il en parle : De constantiaphilologine, t. 3. p. 279 et 198 de l'édition de

Milan-, 1835. — De uno univ. jur. princip. et fin,, liv. 1. §§ 104 et 169. t. 3.

p. 5,8 et 107.) U n'y a pas ici d'autre phénomène que celui qui se trouve dans-ce

principe parfaitement connu : « Tous les agnats,sont cognats, mais ta réciproque
n'est pas unaie. »

(2) Vico est indubitablement dans, fcrreur, lorsqu'il croit que la gentilité ne-

se-pend pas pour celui qui sort de la. famille par adoption (De uno univ. jur.
princip. et fin., liv. 1. § 171. t. 3. pt 109). Cela est en contradiction avec le

génie du droit civil romain, et avec la définition expresse de Cicéron.
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supérieure à laquelle ils se rattachent et dont ils portent
le nom. .

3° Toujours au-dessous de cette gens supérieure, comme déri-

vant d'elle, comme en ayant reçu l'existence civile, avec son
nom et ses sacra, toutes les familles ou agnations actuellement

ingénues, mais qui sont provenues, à une époque quelconque,
d'un affranchissement opéré par la gens. Chacun de ceux qui
composent ces descendances d'affranchis a pour agnats tous les
membres de sa famille respective, et pour gentils tous ceux de la

gens supérieure, noyau générateur d'où ils sont issus civilement,
et dont ils portent le nom. Ces descendants d'affranchis ne sont

pas eux-mêmes des affranchis, puisque personnellement ils n'ont

jamais été esclaves, puisqu'ils ont été libres dès leur naissance;
ils sont ingénus, mais ingénus dans une condition inférieure, à
cause de leur origine, qui, en remontant à leur père, à leur aïeul
ou à un ancêtre quelconque, trouve sa source dans un esclave

affranchi, et par conséquent dans une famille affranchissante (1).
— Par extension, ne voyons-nous pas des littérateurs donner le
nom de gentiles à des esclaves, par cela seul qu'ils sont sous la

puissance et qu'ils se désignent, dans la vie usuelle, par le nom
du maître (2)? Mais ce n'est pas une idée de jurisconsulte.

1041. Dans ce tableau de la composition d'une gens, même en
reconnaissant la vérité de notre donnée, les jurisconsultes versés
dans le maniement des textes pratiques du droit romain ont une
tendance à porter uniquement leur attention sur ce qui concerne
les descendants d'affranchis et à fermer les yeux sur ce qui touche
les familles de clients. Je supplie qu'il n'en soit pas ainsi. H y a
sans doute à cette tendance deux raisons : la première, c'est qu'il
reste toujours quelque obscurité sur le lien sacré de la clientèle,
privilège exclusif de la puissance patricienne, sur laquelle peu de
documents précis nous sont parvenus; la seconde, c'est que le
lien de la clientèle a disparu plutôt de la société romaine, tandis

que l'esclavage et l'affranchissement y sont restés jusqu'à la fin,
et ont laissé de nombreuses traces dans le droit. Cependant la

gens, qui se rapporte aux antiquités du droit', ne peut se com-

f1) Ces familles dérivées peuvent à leur tour faire des affranchissements.
Elles ne seront pas, à l'égard de la descendance de leurs affranchis, une gens,
puisque la gens commune c'est la famille d'origine purement et éternellement

ingénue d'où toutes les autres découlent; mais elles seront une souche (stirps).
Voilà donc les quatre expressions consacrées dans le droit civil romain, et. les
voilà dans leur ordre juridique : agnatio, gens, stirps, cognalio, telles que Cicéron
les donne en parlant.de notre parenté céleste. Nous allons voir bientôt, dans
un exemple remarquable qu'il nous fournit, une controverse judiciaire s'élever,
devant le eollége dés centomvirs, entre le droit de succéder par souche (stirpe)
on par gentilité (gente),. et c'est précisément la succession d'un fils d'affranchi

qu'on se dispute.

(2) « Singuli Marcipores, Luciporesve, dominorum gentiles. » (PLINE,
33. 6.)
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prendre et s'expliquer qu'au moyen de ces antiquités. L'institution
des clients, pour ceux qui veulent se rendre compte de la manière

dont était agrégée la population romaine primitive, y occupe la

première place ; celle des affranchis n'y vient qu'en ordre infé-
rieur. Nous renvoyons à ce que nous en avons dit dans notre
histoire (tom. I, Hist., n" 16, 17 et suiv.; 91, 123 et suiv. ;
Génér., n°* 65 et suiv.). C'est là qu'on verra comment les patres
ou patricii, c'est-à-dire les chefs, formaient la généalogie civile
non-seulement de leur propre descendance, mais de la descen-
dance de leurs clients et de leurs affranchis, comment les expres-
sions patres, patricii, rendaient l'idée de cette qualité de chefs,
de cette puissance; comment celle de patronus n'en était qu'un
diminutif, puissance atténuée mais efficace sur les clients et sur
les affranchis; comment ingenuus a signifié, dans son acception
antique, qui est né dans une gens, qui appartient à ces races

supérieures formant la généalogie des autres (le même mot a pris
plus tard une signification amoindrie, relative seulement à la
liberté de naissance, dans laquelle nous l'employons usuellement);
comment les patriciens seuls pouvaient, dans l'origine, aspirer à
une telle situation sociale : <<Vos solos gentem habere; » pourquoi
cette définition de la plèbe : «.Plebs, in qua gentes civium patricioe
non insunt; » et pourquoi ces paroles de Publius Decius Mus dans
sa harangue contre les patriciens : « On n'a pas pris pour patri-
ciens des hommes tombés du ciel, on n'a pris rien autre que des
hommes pouvant indiquer pour leur origine un pater, un chef ;
rien autre que des hommes nés dans une gens : Qui patrem ciere

possent, id est nihil ultra quam ingenuos (1). »

On apprendra aussi par là comment ce privilège, exclusif dans
le principe, s'en est allé avec les autres, à mesure qu'il s'est
introduit dans la cité, parmi ses accroissements incessants de

population, des races de plébéiens en très-grand nombre qui,
n'ayant jamais appartenu aux temps primitifs, n'avaient jamais été
soumises à la clientèle des races patriciennes el qui ont presque
absorbé en elles l'ancienne population ; à mesure surtout que la

puissance de clientèle, que les patriciens seuls avaient possédée,
a fini elle-même par disparaître complètement, tandis que la

puissance dominicale et l'affranchissement étaient ouverts à tous
les citoyens; de telle sorte que les familles plébéiennes qui pou-
vaient remonter à une source indépendante et toujours ingénue,
ont à leur tour formé des gentes de même que les patriciens, et

(1) « Semper ista audita sunt eadem; pênes vos auspicia esse, vos solos

gentem habere, vos solos justum imperium et auspicium domi militioeque : oeque
adhuc prosperum plebeium ac patricium fuit, porroque erit. En Romae unquam
fando audistis patricios primo esse factos, non de coelo demissos, sed qui
patrem ciere possent : id est nihil ultra quam ingenuos? Consulem jam patrem
ciere possum, s'écrie alors Décius, avumque jam poterit filius meus! > TIT.-
LIV. 10. 8.
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ont eu le droit de gentilité, non par rapport à une descendance

de clients, puisqu'ils n'en avaient jamais eu; maisr au moins,

par rapport à tous les membres des diverses familles dérivées de

la leur par affranchissement, à une époque quelconque : d'où,

vient que l'histoire nous donne l'indication de tant de gentes plé-
béiennes. Ce dernier résultat est littéralement incontestable au

temps de Cicéron ; car si la gentilité eût encore été exclusivement

propre au patriciat, comment le pontife Scaevola, comment Cicéron,

qui s'attache si minutieusement à compléter sa définition modèle,
auraient-ils pu la donner comme parfaite, ayant négligé d'y indi-

quer une condition si essentielle et si particulière (1)?
Tout cela ne s'explique qu'en y faisant intervenir l'institution

de la clientèle et ses vicissitudes historiques (2).
1042. En somme, de même que Vagnation est fondée sur un

lien commun de puissance paternelle ou maritale, à quelque
antiquité que remonte cette puissance, de même la gentilité est

fondée sur un lien de puissance de patronage, si anciennement

qu'ait existé cette puissance : patronage soit de clients, soit d'af-
franchis.— L'une et l'autre, l'agnation comme la gentilité, empor-
tant communauté de nom et de sacra, lien civil et lien religieux;
tandis que la cognation, relation toute de droit naturel, ne se

déduit que du sang.
— L'une et l'autre se perdant par le renvoi

de la famille; tandis que la cognation naturelle n'en continue

pas moins de subsister. — Mais tandis que l'agnation et la cogna-
tion ont lieu pour tous les citoyens, la gentilité n'a lieu que pour
les races privilégiées qui peuvent remonter jusqu'à ses dernières
limites la source de leur généalogie et prouver qu'elle a été per-

(1) Selon Vico, quand les patriciens seuls disent se gentem habere, c'est que
seuls ils ont le connubium, les noces, qui distinguent les familles, qui marquent
les descendants, qui séparent les uns des autres les pères, les mères, les frères
et les soeurs, et empêchent les rapprochements incestueux par lesquels les géné-
rations ne sont pas propagées, mais confondues et détruites. Quant à la plèbe,
elle n'a pas de gens, parce qu'elle ne s'unit qu'à la mode des bêtes fauves

(quia agilarent connubia more fer arum); et, lorsqu'elle prétend obtenir à son
tour le connubium, ce n'est pas le droit de s'allier aux patriciens (connubia cum

patribus), elle n'élève pas son ambition si haut ; c'est le droit de contracter des
unions reconnues et sanctionnées civilement, comme celles des patriciens (con-
nubia patrum).—-Vico,Scienaa nuova, lib. 2. cap. 7. t. 4. p. 60de l'édit.italienne
de Milan, 1836; —t. 2. p. 127 de la trad. de M. Micheiet. — On voit combien

l'imagination a entraîné le philosophe napolitain loin de la vérité.

(2) La donnée de notre système sur la gentilité se retrouve, en ce qui con-
cerne "les descendants d'affranchis, chez M. HUGO, qui l'a émise, par simple
indication, dès les premières éditions de son Histoire du droit romain, et déver

loppée plus tard dans une dissertation spéciale dont le texte n'est pas sous nos

yeux ; M. HOLTIUS , dans un article inséré au Recueil de l'Académie de législa-
tion de Toulouse (1854, tom. 3, p. 43), a apporté de nouvelles considérations
à l'appui; mais l'un et l'antre de ces jurisconsultes ne parlent que des descen-
dants d'affranchis; la clientèle, dont le rôle a été si caractéristique et si déter-
minant dans cette institution de la gentilité, n'y apparaît pas : le système est
forcément incomplet et claudicans.

'
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pétuellement ingénue, qu'à aucune époque quelconque: aucun
de leurs aïeux:n'a été en. clientèle, ou. n'ai reçu* d'un affranchis-
sement la Ibertlé et l'existence civile. Voilà pourquoi Paul nous
dit dans ses Sentences,; « Intestafeorum hereditas lege Duodecim
Tabularum primum suis heredibus, deinde agnatis, et aliquando'
quoque gentibus deferebatuu (li). » Aliquando qswoque,. quelquefois;
seulement

Niebuhr parle d'une agrégation civile:, d'une agrégation poli-
tique 1, ne tenant pas au lien du sangr,. qui formerait le noeud de-
la. gens ;. il y a du vrai en cela. Mais; au lieu de laisser ce noeud
de l'agrégation dans le vague, dans l'indéterminé:,, d'aller ea cher-
cher le spectre trompeur en des sortes de clans on d'affiliations

étrangères à l'histoire et. aux moeurs des- Romains, il suffit de le-,
reconnaître dans.-ces trois institutions dont le souvenir remplit les

monuments, les lois et la littérature des Romains,,et qui existaient!
même avant Rome, en la composition des antiques populations
italiques île patriciat, la clientèle,.lés affranchissements (loin. I,
Hist., nos 15 et 16). La gentilité se présente dès lors avec un
caractère précis, reposant sur la même base que tout l'ensemble
de la famille romaine, c'est-à-dire sur la puissance ; avec des

degrés bien marqués qu'il est possible au jurisconsulte, même
dans les cas les: plus compliqués, de compter et. de déterminer

légalement;, tels, en un mot, qu'il est indispensable de les assigner
dans une institution où il s'agit de déférer la tutelle, la curatelle
et l'hérédité ab intestat (2).

1043. Arrivons maintenant à cette hérédité ab intestat,, ou

légitime.
Le droit civil y appelle d'abord les membres de la famille, héri-

tiers siens, ou simplement agnats; —à défaut, les membres de la

g,ens, les gentils, s'il y a. lieu à gentilité;, et il s'arrête là. — C'est
le droit prétorien seul qui a appelé en troisième ordre les cognafsv.

Mais, en fait, il n'y a que les descendants de clients ou d'af-
franchis pour qui l'a famille puisse se distinguer utilement d'e l'a

gens,, et pour qui, en conséquence, après, les agnats, viennent
\&Srgentils, dans les droits, de tutelle et d'hérédité légitime».
-

(±) PATJL. Sentent. 4. 8. 3.

(2) Quel est celui à qui revient l'hérédité dans la gens hypothétique- de Nie»-
buhr? On s'en tire en disant que c'est la gens tout entière, comme corporation,
comme association, qui hérite ; mais la tutelle, mais la curatelle ? où est' la

réponse ? —
Quoiqu'il, ne nous soit resté de texte que relativement à la curatelle

des gentils (tom. 1, p. 105, et tom. 2, nP-264), la, même'règle est indubitable
relativement à- la tutelle- (tom. 2,. n° 193). Nous en avons la confiitmaiion dans
ce passage: où, Cicéron nous dit qujil ny a pas de race généalb-gique: pour les
fonds de terre-; qu'il n'en est pas d'eux comme des tutelles qui sont déférées

par la loi ;: tandis que des ventes et des achats font passer les fonda- die terre- à
des- hommes étrangers à la gens et souvent aux plus infimes- : a Mesciebah prae-
diorum nullam: esse gentem:; emptionibus ea solere satpe ail alienos homines,,

seepe ad infimos,. non: legibus tanqua/m lutelas, pervenire. n (C\cènoN,,.P)ro
Balbo, § 25.)
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En effet, pour les, membres de la gens, c'est-à-dire de la,famille

perpétuellement ingénue, l'agnation et la gentilité, quant à leurs

effets de droit, se réunissent et se confondent ; ces membres sont

à la fois, entre eux, agnats, gentils et cognats. Et s'ils sont renvoyés
de la famille, ils cessent à la fois d'être agnats et d'être gentils ;
ils me restent plus que simples, cognats. Ainsi, à leur égard et

entre eux, la famille et la gens, quant aux effets de droit, sont

confondues (1).
Mais pour les races descendant d'un client ou d'un affranchi,

quelque éloignées qu'elles fussent de cette première origine ser-

vile, il n'en était pas de même, et voici pourquoi' :

1044. Le client et ses descendants, quoique plébéiens, étaient

ingénu^, dans l'acception étroite et postérieure de ce mot en

droit romain, c'est-à-dire libres de naissance; ils jouissaient des

droits de famille; l'hérédité ab intestat était déférée, entre eux,
suivant le droit commun : 1° aux héritiers siens * 2° aux agnats.

. Mais s'ils n'avaient aucun agnat, alors arrivaient les membres de

la gens supérieure, qui étaient leurs gentils, dont ils portaient le

nom et suivaient les sacra : l'hérédité légitime, à défaut d'agnats,

passait à ces gentils, et il en était de même de la tutelle. Tous:

ceux qui ont écrit sur l'institution de la clientèle chez les Romains

ont eu le sentiment d'un certain droit d'hérédité et de tutelle

accordé à la race patricienne des patrons sur la race plébéienne
des clients; mais sans pouvoir déterminer avec précision la nature
ni la mesure de ce droit, et sans trouver aucun texte qui y soit

relatif. La gentilité nous en donne l'explication d'une manière

simple, consacrée par la loi des Douze Tables elle-même, et

parfaitement en accord avec les. droits d'agnation maintenus aux
clients entre eux, dans leur famille respective (tom. I, Génér.,
n°17, in fine).

1045. Quant à l'affranchi et à-ses descendants, quelque chose

d'analogue se produit, avec une distinction cependant.
L'affranchi, première souche de sa race, en passant de l'escla-

vage à la liberté, se trouvait dans une position particulière : il

n'était pas ingénu, c'est-à-dire libre depuis sa naissance, il était

affranchi (libertus, plus tard, libertinus) ; il n'avait pas de famille

antérieure, pas d'agnat; il pouvait seulement, s'il contractait de

justes noces, avoir des enfants, une postérité légitime. Sa suc-

cession, en conséquence, était déférée : 1° aux héritiers siens;
2° à défaut d'héritiers siens, puisqu'il n'y avait pas d'agnation
possible, au patron ou aux enfants du patron, lesquels avaient
aussi la tutelle légitime si l'affranchi était impubère (tom. II,

(1) Voilà pourquoi Ulpien', en donnant les différentes significations du mot

familia, a- dit : a Communi jure familiain dicimus omnium' agnatorum) : nam

éfsi,, patrefamilias. mortuo, singuli singnlas familias habent,- tamen omnes-qui
sub unius potestate fuerunt recte ejusdem familia? appellabuntur, qui ex eadei»

domo et gente proditi sunt. » DIG. 50. 16. De verbor. signif. 195. §2. f. Bip..
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n° 218). Ce droit relatif à la succession des affranchis était établi
textuellement par la loi des Douze Tables ; la jurisprudence, les
édits des préteurs, dans les diverses possessions de biens, certains

plébiscites ou sénatus-consultes, certaines constitutions impériales,
l'avaient développé, modifié, réglementé ; il était d'un intérêt

majeur, d'une application quotidienne, et forme encore l'objet de
titres importants dans la législation de Justinien (1). Il consti-
tuait une partie essentielle des droits de patronage ;" le patron et
la famille du patron, quelle que fût, du reste, leur origine à

eux-mêmes, venaient ainsi à l'hérédité de leur affranchi, par
droit de patronage, et non par droit de gentilité.

Mais quant à la postérité légitime de l'affranchi, issue des

justes noces que cet affranchi avait pu contracter après sa manu-

mission, quoique placée dans une condition inférieure et se
ressentant toujours de son origine servile, elle était ingénue en
ce sens que les membres dont se composait cette postérité
étaient libres de naissance ; par conséquent ils étaient entre eux

agnats ; ils jouissaient des droits de famille. Les règles sur la
succession de Taffranchi ne les regardent pas, car ils ne sont

pas affranchis, ils sont ingénus ; ce qui concerne l'appel du patron
ou de ses enfants ou de sa famille aux droits de tutelle et de

succession, par droit de patronage, dans les Douze Tables, dans
les édits, dans les plébiscites, dans les sénatus-consultes, dans
les constitutions impériales, est toujours limité à la personne de

l'affranchi; je ne connais aucun texte, aucun monument qui
l'étende plus loin; et l'on n'en trouvera aucun, car ce serait
contraire à toutes les règles du droit romain sur les effets des

justes noces et sur la constitution de la famille. L'hérédité ab
intestat de chacun de ces descendants légitimes d'affranchi est

déférée, suivant le droit commun : 1° aux héritiers siens; 2° aux

agnats.
— Mais s'il n'existe pas d'agnats, alors l'hérédité et la

tutelle légitime passent aux gentils, c'est-à-dire aux membres de
la famille primitivement affranchissante, si cette famille est de
race purement ingénue et forme ainsi une gens supérieure à

laquelle leur première origine civile se rattache par affranchisse-

ment, et dont ils portent le nom et suivent les sacra.

Ainsi, en ce qui concerne l'affranchi, il y a, pour le patron
et pour ses enfants, successibilité et tutelle légitime par droit
de patronage; en ce qui concerne la postérité de l'affranchi,
successibililé et tutelle légitime par droit de gentilité. Le droit
de patronage appartient au patron et à ses enfants, quelle que
soit d'ailleurs leur origine, fussent-ils eux-mêmes clients affran-

(1) Voiries INSTITUTS, liv. 1. tit. 17. De légitima patronorum tutela ; liv. 3.
tit. 7. De successiotie libertorum; tit. 8. De adsignatione libertorum; tit. 9. i
De bonorum possessionibus, § 3 et suiv. — DIGKSTE, liv. 37, tit. 14. De jure
patronalns; liv. 38. tit. 2. De bonis libertorum. —CODE, liv. 6. tit. 4. De
bonis libertorum et jure patronàtus.

'
;
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chis ou descendants d'affranchis ; le droit de gentilité remonte

plus haut, il n'appartient qu'à ceux qui sont membres de la gens

supérieure, noyau primitif d'où lés autres familles secondaires

sont dérivées par affranchissement, et qui leur a communiqué
son nom avec ses sacra.

1046. Je ne saurais trop insister sur cette distinction entre les

affranchis et leur descendance, parce qu'il s'est fait à ce sujet, à

propos de la succession des gentils, une confusion dans laquelle
ne tomberont certes point les jurisconsultes suffisamment familia-

risés avec les principes et avec les textes du droit successoral des

Romains. Ces descendants d'affranchis sont ceux dont Suétone a

dit qu'on les appelait jadis, au temps d'Appius Coecus et quelque
temps encore après, non pas liberli, mais LIBERTINI : « Tempo-
ribus Appii el deinceps aliquamdiu libertinos dictos, non ipsos

qui manumitlerentur, sed ingenuos ex his procreatos (1) ; » ceux

qui figurent néanmoins dans un grand nombre d'inscriptions
tumulaires, par lesquelles le défunt déclare qu'il a fait ériger
ce monument, à soi, à ses enfants, à ses affranchis ou affran-
chies et à leur postérité (libertis, libertabusque eorum posteris-
que). Du moment qu'il s'agit, non pas de l'affranchi lui-même,
mais d'un descendant d'affranchi, fils ou autre descendant quel-
conque, il ne saurait être question de succession par droit de

patronage; ce droit successoral ne va pas jusqu'à eux; c'est le
droit de gentilité qui, seul, après celui de leur agnation, vient
les atteindre.

1047. On voit donc comment, pour les races de clients ou

d'affranchis, la famille est distincte de la gens : la famille, c'est
la descendance légitime du client ou de l'affranchi, dans toutes
ses branches par mâles, et les aguats sont les membres de cette
descendance ; la gens, c'est la. descendance par mâles, la famille

légitime du patron, d'origine patricienne ou purement ingénue,
et les gentils sont les membres de cette famille. Pour ces descen-
dants de clients ou d'affranchis, l'hérédité légitime, à défaut
d'hériliers siens, et la tutelle appartiennent d'abord à leurs

agnats, c'est-à-dire aux membres de la famille; et, à défaut, elles

passent à leurs gentils, c'est-à-dire aux membres de la gens.
1048. En somme, les gentils étaient donc les membres de la

famille des patriciens patrons, ou de la famille affranchissante,
d'extraction purement ingénue et franche de toute clientèle, par
rapport les uns aux autres d'abord : ce qui se confond entre eux
avec la qualité d'agnats; et en outre par rapport aux membres de
la famille des clients, ou de la famille affranchie, et de toutes
leurs ramifications.

1049. Cela posé, la définition du pontife Scoevola et de Cicéron
nous devient bien compréhensible, et son exactitude patente; elle

(1) SUÉTONE,Vie de Claude, § 24.
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est bien réellement complète, et chacun de ses termes se trouve

vérifié. — « Les gentils sont ceux qui ont le même nom commun

entre eux; » en effet, c'est le nom de la famille du patron, qui
s'est étendu sur le nom de la famille des clients ou de l'affranchi

et qui se trouve commun entre elles. Mais ce n'est pas assez, car

si on s'arrêtait là, la définition s'appliquerait aussi bien aux

agnats, puisqu'ils ont également entre eux communauté de nom,
« Qui sont d'origine ingénue : » voici une nouvelle circonstance

qui spécifie mieux, et qui marque à l'instant la séparation avec les

agnats, puisqu'il n'est pas nécessaire, pour être agnat, d'être né
de parents ingénus : les enfants légitimes d^un affranchi n'en sont

pas moins agnats entre eux. Ce n'est pas encore assez, il faut :
« dont aucun des aïeux n'a été réduit en servitude; » car si, en
remontant vers les aïeux, on en trouvait un seul qui eût été client

ou eselave, cette famille me serait pas une famille de gentils, mais

une descendance de clients ou d'affranchis; elle tirerait elle-même
son existence civile et son nom d'une famille de patron ou d'une
famille affranchissante qui, par conséquent, serait sa gens. Enfin
Cicéron ajoute pour dernier caractère : « qui rient pas été dimi-
nués de tête, » parce que tout membre sorti par une diminution
de tête de la famille, de la généalogie supérieure, a perdu toute

participation aux droits de cette famille, et par conséquent n'est

plus au nombre des gentils de la race subordonnée.

1050. La définition de Festus elle-même, quoique moins

complète, reçoit sa vérification : « Gentilis. dicitur et ex eodem

génère ortus et is qui simili nomine appellatur; » la qualification
de gentil s'applique à deux circonstances : et à la communauté

d'origine pour les membres de la gens entre eux, et à la commu-
nauté de nom pour ces membres par rapport à la descendance
du client ou de l'affranchi.

1051. Enfin, pour achever la conviction, s'il y manque encore

quelque chose, Cicéron vient nous montrer un procès porté devant
le collège des Centumvirs, qui roule précisément sur le droit de

gentilité, et nous voyons que c'est la succession d'un fils d'af-
franchi que deux familles s'y disputent (1). Tite-Live aussi, dans

(1) Cicéron, voulant indiquer combien la connaissance de la législation est

indispensable à l'orateur, dit : i Quid, qua de re inter Marcellos et Claudios pa-
itricios, centumvMjudicarunt?Cum Marcelli/zier#/?#o STIRPE, Claudii, patricii
i ejusdem nomimis, hereditatem GENTE, ad se redisse dicerent : nonne in ea
» causa fuit oratoribus de toto STIRPISac GEIWILITATIS jure dicendum? » (CICEB.
De orat. 1. § 39. édition de Gruter.) Ainsi nous voyons ici deux familles por-
tant le même nom (ejusdem nominis); l'une patricienne et primitive, celle des
Claudius; l'autre plébéienne et probablement dérivée de la première, celle des
Claudius-Marceilus. Les Marcellus prétendent succéder, par droit de souche

(stirpe), au fils d'unaffranchi-de leur ligne (liberti filio), ramification qui, par
rapport à eux, ne peut offrir de doute, puisquo, s'agissant du fils même d'un
affranchi, ce lien est immédiat et tout récent. Mais les Claudius, patriciens,
famille primitive, prétendent que, formant la généalogie des Marcellus eux-mêmes,
et par conséquent de toutes leurs ramifications, la succession de ce fils d'alfran--
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lie privilège qu'il moraine gentis enuptio, accordé par plébiscite,
;sur la proposition du sénat, à l'affranchie Hispala Fecenia!, en

(récompense de sa dénonciation dans l'affaire des Bacchanales, nous

donne,, quoique moins clairement, la même confirmation (1).
1052. Par toult ce qui précède on voit donc que le titre et les

droits de gentil appartenaient exclusivement aux membres de la
famille patricienne du patron cm de la famille affranchissante,
race originaire et ingénue dans sa source, par rapport à ceux de

chi des Marcellus leur revient par droit de gentilité.
— Ainsi, aucun doute n'est

flus[possible
: c'estibien de la succession d'tunfils d'iaffrancM qaû s a^ri; c'est

ien à ces sortes de successions que le droit de gentilité "trouve son application;
et cependant les descendants d'affranchis ne sont pas des gentils, selon la défini-
tion même de Cicéron, qui exige qu'aucun des aïeux n'ait jamais été en servi-
tude. Donc on est gentil à leur égard,-sans qu'ils soient gentils à l'égard des
autres. — Enfin, 1 effet de la superposition et du croisement des affranchis-
sements : pour la gens, généalogie, primitive et pure, de toutes les .familles
dérivées, et pour la stirps, famille dérivée elle-même, mais qui, à son tour,a
•fait des affranchissements : tout cela n"est-ïl pas frappant d'évidence dans cet

exemple? Agnatio, Gens, Stirps, iCognatio, ces quatre termes consacrés du
droit civil romain, ne s'aperçoivent-ils pas maintenant .bien distincts et dans leur
ordre juridique ?

J'avoue que je ne saurais comprendre en rien, comme jurisconsulte, l'expli-
cation qu'a cherché à donner de ce procès, dans le système de la gens hypothé-
tique de Niebuhr, notre savant collègue M. GiaauD >(Remte de législation,
tom. 27. p. 427),. Notez qu'il ne s'agit pas ici de la succession d'un affranchi»
ni jdes droits de patronage par rapport à icette succession : dans ces termes, ù

n'y aurait eu aucune sorte de doute, aucun procès possible; la loi des Douze
Tables, la jurisprudence civile, l'ëdit du prêteur étaient formels. Voilà la con-
fusion contre laquelle il importe de bien se garder. Il s'agit ici, d'après les termes
mêmes de Cicéron, de la succession d'un fils d'affranchi (liberti filio), c est-à-
dire d'un homme né libre, d'un ingénu, pour lequel les ordres d'héritiers ab
intestat sont : 1° les héritiers siens ; 2° les agnats ; 3° et à défaut d'agnats les
gentils. Alors surgissent toutes les difficultés dans le règlement des droits entre
la gens, source généalogique primitive et supérieure, et la stirps, qui n'est qu'une
fraction ou une dérivation inférieune et subordonnée de la gens, i Nonne in >ea,
causa fuit oratoribus de toto tstirpis ac genûlitatis jure dicendum? t II y aurait
eu de bien' autres complications, de bien autres enchevêtrements si l'on s'était
éloigné davantage du point d'affranchissement. Ce sont ces complications de la
gentilité, et l'espèce d'assujettissement dans lequel ele tenait à perpétuité des
races depuis longtemps ingénues, qui l'ont fait tomber en désuétude, d'abord
pour les races de clients, et ensuite même pour les races d'affranchis.

(1) TITE-LIVE, liv. 39. § 19. La gentis enuptio dont il s'agit ici est, sauf les
différences notables résultant de la différence des institutions, quelque chose
d'analogue à ce qu'a été, plus tard, dans l'ancien-droit européen, leformariage
àl"égard des serfs, dont LMSEL a dit, en ses Institutes coutumières (liv. 1, tit. 1,
maxime 82) : * Le seigneur a droit de suite et tformariage sur ses serfs. » —

D'après la règle que les enfants issus de justes noces entraient, chez les Romains,
dans la famille civile de leur père et non dans celle de leur mère, les affranchies
se mariant hors de la gens anraient porte ailleurs leur postérité, et privé ainsi
les gentils, de Jour droit éventuel de -tutelle, de curatelle et de succession sur
cette postérité. Voilà pourquoi la gentis enuptio,, ou mariage Jiors de la gens,
leur était interdite. Il faut un sénatus-consulte, confirmé par plébiscite, pour
l'accorder exceptionnellement à l'affranchie Hispala Fecenia. — Ainsi nous
expliquons parfaitement et simplement ce qui est resté une énigme, même pour
les jurisconsultes,, dans cette gentis 'enuptio dont parle Tite-Live.



48 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. III.

la famille des clients ou de la famille affranchie, race civilement
dérivée de l'autre, cliente ou esclave dans son principe; mais sans

que ce titre et ces droits fussent réciproques pour ces derniers par

rapport aux autres. On voit aussi par cela même que le titre de

gentil était un titre honorifique, puisqu'il indiquait dans ceux

qui l'avaient qu'ils appartenaient à une race primitive, ayant sa

généalogie propre et toujours ingénue, ne devant sa génération
civile à aucune autre race, et remontant toujours d'aïeux en

aïeux jusqu'à sa source la plus reculée, à des personnes libres

de naissance et franches de tonte clientèle.
1053. Le droit de gentilité disparut avec le temps; déjà Cicéron

en parle comme d'une chose rare à son époque. Sous Gaius il
n'existait plus : « Et cum admonuerimus, dit ce jurisconsulte,
totum gentilitium jus in desuetudinem abiisse, supervacuum est
hoc quoque loco de eà re curiosius tractare (1). » Et Ulpien dit
encore après lui : « Nec gentilitia jura in usu sunt (2). » Cette

disparition successive et enfin totale est facile à expliquer. Quant
à ce qui concerne la clientèle, assujettissement des plébéiens aux

patriciens, cette antique relation quiritaire a disparu, et avec elle
toute une grande partie de la gentilité. Quant à ce qui concerne
les affranchissements, la succession des races se multipliant à

l'infini, celles primitivement affranchies affranchissant à leur tour

et créant ainsi de nouvelles races qui, de leur côté, en engen-
draient d'autres (car chaque affranchissement produisait cet effet);
toutes ces familles, superposées et dispersées par la ramification,

s'épurant à mesure qu'elles s'éloignaient de leur origine servile et

que l'ingénuité se prolongeait en elles de génération en généra-
tion : enfin, toutes ces choses arrivant dans une progression
croissante, selon le cours que suivaient la multiplicité des affran-
chissements et l'accroissement de la population, il résulta de là

que les vestiges des" droits de gentilité durent inévitablement se

perdre. Ce travail, ce renouvellement de la population, en même

temps qu'il a épuré et multiplié les familles secondaires, a dû faire

disparaître et noyer dans les générations successives les familles

primitives qui avaient formé le noyau ingénu générateur et aux-

quelles était réservée exclusivement la qualité de gentil. D'un

côté, ces familles at/ec le temps sont devenues chaque jour moins

nombreuses, surtout comparativement à la population commune;
de l'autre, elles ont perdu la trace de celles sur lesquelles avait
existé leur droit de gentilité. Si quelques-unes ont résisté davan-

tage, et si parmi elles le titre et les droits de gentils ont survécu

plus longtemps, c'a été naturellement chez les familles puissantes,
qui perdent difficilement leurs Iraces, parce qu'elles mettent leur j
honneur et leur intérêt dans leur généalogie. Ceci explique com-j
ment la gentilité, à une certaine époque, de fait, n'a plus eu

(1) GAI. 3.17. —
(2) Legum mosaïcarum et romanarum collatio, 16. 4. in fin. \.
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d'existence que dans quelques hautes familles, et comment enfin
elle n'a plus été qu'un vague souvenir.

Mais par l'effet mystérieux des traditions historiques et popu-
laires, tandis que l'idée de l'institution s'est perdue et n'a plus
été qu'une énigme pour les jurisconsultes et pour les érudits,
les mots sont restés avec leur vérilable valeur dans la bouche du

peuple, et la dénomination àe gentil, gentilhomme, gentUuomo,
gentilhombre, gentleman, a passé jusque dans la plupart des

langues modernes européennes, pour indiquer ce qu'on nomme
une bonne extraction, une noble généalogie, un pur sang (1) !

TITULl'S III.

DE SÉNÂTUS-CONSULTD TERTUI.LI.lNO.

Lex Duodecim Tabularum ita stricto

jure utebatur, et proeponebat masculo-
rum progeniem, et eos qui per feminini
sexus necessitudinem sibi junguntur
adeo expellebat, ut ne quidem inter ma-
trem et filium filiamve ultro citroque
hereditatis capiendoe jus daret; nisi

quod praetores ex proximitate cogna-
torum eas personas ad successionem,
bonorum possessione UNDE COGNATI

accoinmodata, vocabant.

TITRE III.

DU SÉNATUS-CONSULTETERTULLIEN.

La loi des Douze Tables avait un droit
tellement rigoureux, une telle préfé-
rence pour la descendance des mâles, et
une telle exclusion contre ceux qui né
sont unis que par les liens du sexe
féminin, qu elle n'accordait pas même
entre la mère et le fils ou la fille le droit
de venir à la succession l'un de l'autre.
Ces personnes n'y étaient appelées que
par les préteurs, à leur rang de cogna-
tion , à l'aide de la possession de biens
UNDE COGNATI.

1054. Aucun droit de succession civile et réciproque n'existait
entre la mère et ses enfants. Les enfants ne succédaient à la mère
ni comme héritiers siens, puisqu'elle n'avait sur eux aucune puis-
sance paternelle, ni comme agnats, puisqu'elle n'était pas dans
leur famille : et, de son côté, la mère ne succédait à aucun titre
civil à ses enfants. Il n'y avait d'exception que dans le cas où la
femme était entrée sous la main et dans la famille de son mari. ( in
manu viri), ainsi que nous l'avons expliqué tome II, n° 151. Alors
seulement elle était agnat de ses enfants, considérée, par rapport
à eux, comme au degré de soeur consanguine, et les droits d'agna-
tion existaient réciproquement entre eux à ce degré. « Proeter-

qûam si per in manum conventionem consanguinitatis jura inter
eos constiterint (2). » Sauf ce cas, la rigueur de la loi civile les
laissait sans droits; ils n'étaient appelés que dans le troisième

(1) Gentil dit beaucoup plus qu'ingénu en l'acception étroite et amoindrie
qui a prévalu de bonne heure pour ce dernier mot dans la langue et dans lé
droit des Romains : Vingénu, en cette acception amoindrie, est né libre, mais
rien n'indique que son père ou quelques-uns de ses aïeux n'aient été clients ou
esclaves; le gentil appartient aune race éternellement et complètement libre
jusqu'à lui. —

L'expression de gentil-homme elle-même est toute romaine ; nous
la trouvons textuellement dans Cicéron parlant ainsi de Clodius, lequel, afin de
pouvoir arriver au tribunat, avait abandonné'sa généalogie patricienne en se
faisant adopter par un plébéien : «Discite orationem, pontiûces, et vos, flaminès;
etiam tu, rex, disce a gentili homine; quanqtiam ille gentem istam reliquit. »
(CICEHON,Pro domo, § 49.)

—
(2) GAI. 3. 24.

TOME III. _ 4
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ordre imaginé par le préteur, celui des cognats. De là deux séna-
tus-consultes corrigeant celte aspérité du droit : 1° le sénatus-
consulte Tertullien, relatif au droit de succession de la mère sur
ses enfants ;, 2° le sénatus-consulte Orphitien, relatif au droit de
succession des enfants sur leur mère.

I. Sed hoejuris angustioe postea emcn-
dataî sunt. Et primus quidem divus
Claudine matri, ad solatium liberorum

amissorum, legitimam eorum delulifc
hereditatem.

1» Mais, dans la suite, cette rigueur
de droit fut adoucie ; et le divin Claude,
le premier, déféra à une mère l'hérédité

légitime de ses enfants, comme un

soulagement à leur, perte.

1055. Il ne s'agit ici que d'une faveur spéciale aceordée par
rescrit de l'empereur Claude à une mère qui avait perdu tous ses
enfants.

II. Postea autem senatus-consulte

Tertulliano, quod divi Hadriani tem-

poribus factum est, plenissime de tristi
successione matri, non etiam avioe, de-
ferendà cautum est : ut mater ingenua
trium liberorum jus habens, libertina

quatuor, ad bona filiorum filiarumve
admittatur intestato mortuorum, licet
in potestate parentis sit : ut scilicet,
cum alîeno juri subjecta est, jussu
ejus adeat hereditatem cujus juri sub-

jecta est.

*. Plus tard, ait temps' du divin

Adrien, le sénatus-consulte Tertullien
établit généralement, en faveur de la

mère, mais non de l'aïeule, le droit de
recueillir la triste succession des en-
fants ; en ce sens que la mère ingénue
ayant trois enfants, ou l'affranchie

quatre, serait admise aux biens de ses
fils ou filles morts intestat, quand même
elle serait sous l'a puissance pater-
nelle; sauf, dans ce cas, à ne faire
adition que par l'ordre du chef auquel
elle est soumise.

1056. Divi Hadriani temporibus. Ce n'est pas Adrien lui-
même, c'est son fils adoptif, Antonin le Pieux, qui est ici désigné
par son nom d'adoption. Ce fut sous lui (l'an 911 de Rome, et
158 de J. C.) que fut rendu le sénatus-consulte Tertullien.

Ce sénatus-consulte fut conçu dans le même esprit que ce qui
avait déjà été fait par la législation caducaire au sujet des libéra-
lités testamentaires, soit en faveur des patres, c'est-à-dire des

citoyens ayant au moins; un enfant légitime, soit en faveur des
femmes ter quaterve enixoe (ci-dess., n" 719 bis}. Il s'agit ici
d'hérédité ab intestat. Le sénatus-consulte n'établit le droit de
succession ab intestat des mères sur leurs enfants que comme un

privilège pour celles qui en auraient eu un certain nombre déter-
miné par la loi. Les mères ayant atteint le nombre fixé, trois pour
les ingénues, quatre pour les affranchies,, étaient dites avoir le

jus liberorum. Les jurisconsultes discutaient avec le- plus grand
soin les conditions de ce jus liberorum : l'es enfants devaient être
nés vivants et à terme;, néanmoins au septième mois ils profitaient ;
encore à-la mère jchaque accouchement ne comptait que pour un i.

enfant, quel que fût le nombre qui en fût issu; les avortements, ;•
les produits inertes ou monstrueux, né profitaient en rien. Telles I

étaient, et encore d'autres semblables, les questions débattues, pat |
les jurisconsultes dans cette matière, si importante, puisqu'elle;:
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tenait à un de» premiers degrés; de successions (1)Ï. Toulefois, dès^
feHwaes qui, d'après lâ;loi, n'avaiewÉ pais et n'aivaiewt jamais eu le

jus liberorum, faute d'avoir atteint le nombre fixé, pouvaient l'ob-
tenir de l'empereur |2). Ainsi, la seulevolorté-da-primcèpauvait,
pair WB rescrit ind ivid nel, ch anger l'ordre d5une succession;. *

:Non etiam avioe. Le sénatus-consulte ne s'étendait pasr à
l'aïeule ;• chaque mère ayawt l&jws liberorum pouvait succéder M

ses enfants, mais non à ses petits-enfants.
Licet èi potestate parentis sit : cela peut arriver fréquemment,

puisque, par le mariage, non pîus que par Fâge, la femme ne

sort ni dte-la puissance ni de la famille de son përel

IH. Proeferuntur autem matri liberi
defuncti qur sui sunt, quive suorum
loco sunt, sive primr gradus, sive ulte-
riorisvSed et ftliav sua* mor&ia* fiBus
vel- filia, opponîtur ex aonstitutionibus
matri defuncta!,, id est avioe suoe. Pater

quoque utriusque, non etiam. avus et

proàvus, matri' anteponïtur, scilicèt
cum inter eos solos, de hereditate agi--
tm. Frater aiitern consanguineus tam
filii quam filioe excludebat matrem ; so-
ror autèm consanguinea parifer cum
matre admittebatur: Séd si fuerat frater
et soror consanguinei, et mater, liberis

honorata,, frater quidem matrem exclu-
débat; communis autem erat hereditas
ex aequîs partibus fratri etsorori.

3. Sont préférés à la mère Jes enfants
du fils définit, héritiers siens ou consi-
dérés comme* tels, soif au premier, soit
& tout autre: degrés Et si; c'est une fille
hors puissance qui est. morte, son fils
ou sa fille est préféré par les constitu-
tions à la mère de la défunte, c'est-à-
dire S son aïeule. Pareillement 1, dans
Fun ou l'autre cas:, le père, mais non-
l'aïeul ni le bisaïeul,, obtient la, préfé'-.
rence sur là mère, pourvu toutefois qfie.
le débat d'hérédité n'ait lieu qu'entre
eux seuls. Le frère consanguin du fils
ou de! la fille excluait la! mère; la soeur

consanguine était admise avec elle;
mais s'il y avait un frère et une soeur

consanguins, et la, mère ayant lé droit

d'enfants, celle-ci était' exclue par l'e

frère, et l'hérédité se partageait égale-
ment entre le foère'et la soeur.

1057- Cette succession dé la mère sur ses enfants est un genre
tout spécial de succession, qui n'est ni celui dés agnats ni' celui

deé cognats, qui ne se place bien positivement ni avant ni après,,
mais" qui se règle' par un.ordre particulier, selon le degré de

parenté. .

Ainsi, avant la mère sont toujours placés, lorsqu'ils concourent
directement avec elle, saus distinguer en vertu de quel droit suc-
cessoral ils arrivent, héritiers siens, agnats, cognats ou posses-
seurs des1

biens, peu importe : 1" les enfants du fils ou de la fille

décédée; 2" le père, mais non;l'aïeul; 3° lés frères consanguins',
dont la présence, n'y en eût-il qu'un, suffit pour exclure la mère.
Lés 1soeurs consanguines, quand elles sont seules ef sans aucun

frère, n'excluent pas la mère, qui prend une part avec elles. Et
de cette hiérarchie particulière dte degrés, il résulte que cette

succession : 1° est toujours exclue par l'ordre des héritiers siens;
2° exclut toujours les agnats à partir d'un certain degré, mais se

(b} Voy, toutes les règles -minutieuses 1dans les Sentences' de P»,UL, 4. 9. ad

S. C. Tertulliamm. —
(2) PftiiL.5e«jf, J*M. § ». :'.-.

4.



52 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV.. III.

trouve exclue par ceux du degré supérieur, ou concourt avec quel-

ques-uns; 3° n'exclut pas toujours les cognats; quelques exemples
feront sentir ses conséquences.

Mais un principe qu'il faut poser avant tout, et sans lequel le

rang de cette succession maternelle ne pourrait pas être compris,
c'est qu'il faut nécessairement, pour que l'ordre de préférence

que nous venons d'indiquer produise son effet : par exemple, pour

que le père soit préféré à la mère et l'exclue, ou bien pour que
la mère soit préférée à l'aïeul et l'exclue , il faut que le concours

s'établisse directement entre eux seuls.

Scilicèt cum inter eos solos de hereditate agitur. C'est ainsi

que notre texte énonce ce principe; il paraît vouloir le rapporter

Uniquement au père et à l'aïeul ; niais le principe est général. Il

nous reste à en faire l'application aux divers cas.

1058. 1° Les enfants d'un fils excluent toujours la mère de ce

dernier, s'ils sont héritiers siens, ou appelés au nombre des héri-

tiers siens. Mais supposons qu'au moment du décès de leur père
les enfants se trouvent dans une famille adoptive ; nous savons que,
dans celte position, ils n'ont sur la succession paternelle ni droit

d'hérédité ni droit-de possession des biens, si ce n'est comme

cognats; après l'ordre des agnats, excluront-ils la mère? Il faut

distinguer : s'il existe des agnats, le concours ne s'établit pas direc-
tement entre la mère et les enfants situés dans une famille adoptive,
il s'établit entre la mère et les agnats, puisqu'en supposant même

que la mère fût écartée, ce seraient non pas les enfants, mais les

agnats qui succéderaient. En conséquence, l'existence des enfants
sera sans influence , la mère exclura les agnats et arrivera à
l'hérédité. Mais s'il n'existe pas d'agnats, c'est l'ordre des cognats
qui arrive; alors les enfants, quoique placés dans une famille

adoptive, sont appelés dans cet ordre, le concours s'établit direc-
tement entre eux et la mère du défunt : celle-ci est exclue (1).
Ainsi, dans ce cas, la succession maternelle qui excluait l'ordre
des agnats n'exclut pas celui des cognats.

Quant aux enfants d'une fille, ils n'étaient pas héritiers siens

par rapport à elle, puisqu'elle n'avait aucun héritier sien; ils ne
lui succédaient qu'en vertu du sénatus-consulte Orphilien, avant
tous les agnats, et, dans cette position, les constitutions impé-
riales les appelaient spécialement de préférence à la mère; c'est ce

que nous indique le texte par ces mots ex constitutionibus (2).
2° Les frères consanguins, toutes les fois qu'il n'y avait pas

d'héritiers siens, ni d'enfants appelés au nombre des héritiers

siens, arrivaient en tête des agnats et excluaient la mère.

(1) DIG. 38. 17. 2. § 9. f. Ulp. —(2) Une constitution, à ce sujet, des empe-
reurs Gratien, Valentinien et Théodose, est ainsi conçue : « Quotiens de eman-
J cipati filii filioeve successione tractatur : filiis ex his genitis deferatur intacta
» pro solido successio, neque ulla defuncti defunctoeve patri matrive concedatur
» intestataj successionis hereditas. » (COD. 6. 57. 4.)
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3° Le père, toutes les fois qu'il est dans la position que nous

avons exposée ci-dessus (n° 1:030), ayant droit de succession

Immédiate sur son fils ou sur sa fille prédécédés, exclut la mère.

Mais supposons qu'il s'agisse d'un père qui a été émancipé ou

donné en adoption par l'aïeul. Dans ce cas, nous savons qu'il est

exclu parles agnats, et n'a de droits qu'après eux, comme cognât.
Si donc il exisle des agnats, par exemple une soeur consanguine,
le concours ne s'établissant pas directement entre la mère et le

père (puisque ce dernier n'a aucun droit), la mère arrivera, elle*

partagera .avec la soeur consanguine; ou, s'il n'existe que des

agnats plus éloignés, elle les exclura. Mais s'il n'y a aucun agnat,
l'ordre des cognats arrive, le père s'y trouve, le concours s'établit

entre lui et la mère : celle-ci est exclue (1).
4° L'aïeul est exclu par la mère toutes les fois qu'il concourt

directement et seul avec elle; mais supposons qu'il s'agisse delà

succession d'un petit-fils émancipé par son aïeul, et laissant,
outre cet aïeul, son père et sa mère. L'aïeul, en qualité d'éman-

eipateur, a la préférence sur le père : sera-t-iï exclu par la mère?

Non, car celle-ci n'exclurait l'aïeul que pour se trouver en pré-
sente du père, qui alors l'exclurait elle-même à son tour, et qui,
se retrouvant ainsi en présence de l'aïeul émancipateur, en serait
en définitive exclu. Ce seraifun cjrçuit inutile. Il vaut donc mieux

conserver à l'aïeul son droit; ainsi la mère ne l'exclura pas,

parce que le débat héréditaire ne s'agite pas directement entre

eux seuls (2).
1059, Une dernière remarqué, c'est que, dans ce genre de

succession.nouvelle, la dévolution avait toujours été admise;: si
les personnes préférées à la mère et lui faisant obstacle refusaient

l'hérédité, la mère arrivait ; et, réciproquement, si la mère refu-

sait, la succession légitime reprenait son cours, et les agnals, qui
auraient été exclus par elle si elle avait accepté, succédaient à

leur rang (3).
1060. Du reste, cet ordre héréditaire que nous venons d'exposer

se réfère au droit primitif du sénatus-consulte; mais il a été bien

'modifié par les empereurs, et enfin par Justinien, ainsi que nous
allons l'expliquer dans les paragraphes suivants :

IV. Sed nos constitutione, quam in
Codice nostro nomine decorato posui-
mus, matri subveniendum esse existi-

mavimus, respiciènles ad naturam et

puerpcrium et periculum et soepe mor-
tem ex hoc casu matribus . illatam.

Ideoque impium esse credidimus casum

jortuitum in ejus admitti detrimentum,
.Si enira ingenua ter, vel libertina quater
non peperit immerito defraubadutur

4. Mais nous, dans une constitution

insérée en notre Code, considérant les

liens de la nature, l'enfantement et ses

périls, et la mort que souvent il occa-

sionne, nous avons pensé qu'il fallait

subvenir à la mère, et qu'il était impie
de tourner contre elle un cas purement
fortuit. En effet, une ingénue, faute

d'avoir eu trois enfantements, ou une

affranchie quatre, était injustement pri-

, : (1) DIG. 38.17. 2. §§ 17 et-18. f. Ulp.
—

(2) DIG. 38. 17. 5. § 2. f. Paul.—

(3) DIG. 26. 2. §§ 9. 14. 20 et 22. f. Ulp;
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.successione suoriim liberorum. Quid
enim peccavit, si non plures sed pau-
cos peperit? Et dedimus jus legitimum
•plénum matribus, sive ingenui» sive

ilibertinis, etsi non ter enixoe fuerint
vel quater, sed eum fantum vel eam

qui quaeve morte intercepti sunt; ut et
sic vocentur in liberorum suorum légi-
timant successionem.

vée de l'hérédité de ses enfants. Où
donc est sa faute, si elle a eu., non pas

beaucoup, mais peu d'enfants?,En con-

séquence , nous avons donné aux mères
un droit plein et légitime, qu'elles soient

ingénues ou affranchies, qu'elles aient

eu trois, quatre enfants, ou .seulement

celui que la mort vient de leur ravir,;
et c'est ainsi qu'elles seront appelées à

la-succession légitime de leurs enfants.

1061. Constitutione quam in Codice posuimus. C'est la consti-

tution 2 du titre 59, liv. 8, au Code de Justinien. Toutefois, la

•constitution qui la précède, tirée d'Honorius et de Thèodose, pour-
rait faire penser que, même avant Justinien, le jus liberorum,

qu'on pouvait obtenir par rescrit impérial, sans être dans les con-

ditions voulues, avait été •généralisé et concédé par ces empereurs
à toutes les mères, quel que fût le nombre dé leurs enfants (I).
Mais cette constitution doit avoir été altérée ou détournée de son

sens par les rédacteurs du Code de îustinien Vie paragraphe sui-

vant nous servira à rétablir le sens qu'elle devait probablement
Tivoir, et à indiquer l'ordre chronologique des modifications appor-
tées, sous ce rapport, à la succession maternelle.

V. Sed cum antea constitutiones jura

légitimas successionis perscrutantes,
parlim eam proegravabant, et non in
solidum eam vocabanti sed in quïbus-
dam casibus tertiam partem abstrahen-

tes, certis legitimis dabant personis;
in aliïs autem contrarium faciebant :
nobis visura est recta et «âmpîici via
matrem omnibus Bersonis legitimis aute-

jjoni, et sine nlla deminutione filiorum
suorum successionem accipere : excepta
fratris et sororis persona; sive consan-

guinei sint sive sala cognationis jura
habentes; ut quemadmodum eam toti
alii ordini legitimo proeposuimus,, ita
omnes fratres et sorores, sive legitimi
sint sive non, ad capiendas hereditates
simiïl -vocemus-.: ita tamen lit, si qui-
dem solai sorores agnatae vel cognatse,
et mater defuncti vel defunctae super-
sint, dimidiam quidem mater, alteram

Tfero dimidiam partem omnes sorores
habeant. Si vero matre superstite et
-fratre-vel fratribus solis, -vel etiam-cum
•sororibus-sive légitima, sive-sola cogna-
tionis jura 'habentibus, intestatus quis
vel intestata -moriatur, in capita distri-
buatur ejus hereditas.

S. Mais comme précédemment les

constitutions relatives aux droits de suc-

cession légitime, venant d'un côté au

secours de la mère^ «t de l'autre à son

détriment, ne l'appelaient pas pour la

totalité, mais, dans certains cas, lui re-

tiraient un tiers pour le donner à cer-

tains agnats, et, dans d'autres cas,

faisaient tout le contraire, nous avons

voulu que la mère fût purement et sim-

plement préférée à tous les héritiers

légitimes, et reçût, sans diminution

aucune, la succession de ses enfants, à

l'exception des frères et soeurs, soiteon-

sanguins., soit simplement cognats.
Ainsi, de même que nous l'appelons
avant tout l'ordre des héritiers légiti-
mes, de ;même nous appelons avec elle

tous les frières et soeurs, agnats ou non,

pour recueillir ensemble l'hérédité,
toutefois dans la proportion suivante.
S'il ne reste, avec la mère du défunt ou

de la défunte, que des soeurs agnntes
ou cognâtes, la mère aura la moitié, et

les soeurs l'autre moitié entre elles

toutes. Mais si, avec la mère, survit un

frère ou des frères seuls, ou avoc eux

des soeurs agnates ou simplement co-

gnâtes , l'hérédité ab intestat se parta-

gera par têtes.

(1) Cette constitution est ainsi -conçue : « Nemo paSthac a nobis jus liberorum
petat : quod simul ac lege omnibus conceclitnus. » (Cou. $. 59. 1.)
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1062. In auibusdam casibus tertiam partem abstrahentes ,
certis legitimis dabant personis; in aliis autem contrarium

faciebant. Nous trouvons ces constitutions dans le Code Théodo-

sien : elles sont, l'une de Constantin, l'autre des empereurs
Valentinien et Valens. Elles commencent réellement à détruire

le privilège Au jus liberorum, et à le rendre général à toutes les

mères, du moins pour une partie de la succession. Ainsi, d'après
ces constitutions, lorsqu'une mère ayant le jus liberorum se trouvé

en concours avec un oncle paternel de son enfant défunt, ou bien

avec des fils ou petits-fils de cet oncle, au lieu de les exclure

totalement, comme elle l'aurait fait d'après le sénatus-consulte,
elle prendra les deux tiers, et le fiers qu'on lui retranche sera

dévolu à ses agnats (tertiam partem abstrahentes, certis legi-
timis dabant personis). Si c'est, au contraire, une mère n'ayant

pas le jus liberorum, au lieu d'être exclue en totalité par eux,
comme elle l'aurait été d'après le sénatus-consulte, elle prendra
un tiers, et ces agnats ne conserveront que les deux tiers (1). Il

en était de même pour' les frères consanguins émancipés et par

conséquent placés par le sénatus-consulte après la mère : celle-ci,
en concours avec eux, leur abandonnait, ou bien, au contraire,
leur enlevait un tiers de la succession, selon qu'elle avait ou

qu'elle n'avait pas le jus liberorum (2).
Il est probable que la constitution d'Honorius et de Théodose,

citée au paragraphe précédent, se rapportait à ce genre d'avan-

tages, au moyen desquels la mère était admise à l'hérédité de ses

enfants, même dans le cas où, elle n'avait pas le jus liberorum;
et que les empereurs en prenaient motif de déclarer qu'au moyen
de ces avantages, ils ne concéderaient plus à aucune mère le jus
liberorum par rescrit individuel et privilégié.

Ce qui paraît indubitable, soit par notre texte, soit par la

paraphrase de Théophile, c'est que.Justinien est le premier qui
abroge ces dispositions relatives âù retranchement ou à la cônces-

^sion d'un tiers, et qui, par conséquent, supprime toute différence
entre les mères ayant le nombre voulu d'enfants et celles qui ne
l'avaient pas.

Sive consanguinei sint, sive sola cognationis jura habentes.
On n'aura plus égard qu'au lien fraternel provenant du sang, et la
mère ne sera pas totalement exclue par les frères et soeurs : s'il y
a des frères seuls, ou des frères avec des soeurs, elle concourra
avec eux pour une part ; s'il n'y a que des soeurs, elle prendra là
moitié de l'hérédité à elle seule.

VI. Sed quemadmodum nos matri-
bus prospeximus, ita eas oportet sua?
soboli considère; scituris eis quod, si
tutores liberis non petierint, vêl in

«5. Mais si nous avons pourvu aux

intérêts des mères, il faut qu'elles pour-
voient à ceux de leurs enfants. Qu'elles
sachent donc que si elles négligent de

(1) COD. THÉOD. 5. 1. 1. —
(2) COD, THÉOD. 5. 1. 2.
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locum remoti vel excusati intra annum

petere neglexerint, ab eorum impu-
berum morientium successione merito

repelléntur.

demander dans l'année soit la nomi-
nation d'un tuteur à leurs enfants,
soit son remplacement en cas d exclu-
sion ou d'excuse, elles seront, à bon

droit, repoussées de la succession de
ces enfants morts impubères.

1063. Si tutores liberis non petierint. Cette négligence ne serait

pas un motif d'exclusion contre une mère âgée de moins de vingt-
cinq ans, mais seulement contre celles majeures dé cet âge.

Intra annum. L'obligation imposée à là mère était de provoquer,
au besoin, la nomination du tuteur immédiatement (confestim), à
moins d'empêchement par maladie ou par autre cause grave; de
manière toutefois que le terme d'un an ne devait jamais être dé-

passé : « ita tamen ut nullo modo annale tempus excéder et (1). »

Les jurisconsultes discutaient minutieusement les diverses

espèces dans lesquelles il y aurait ou il n'y aurail pas déchéance,
selon les circonstances.

Impuberum morientium. Si l'enfant auquel la mère a négligé
de nommer un tuteur est arrivé à la puberté et est mort pubère,
aucune déchéance ne peut plus être opposée à la mère. La puberté
du fils et la possibilité qu'il a eue, mais dont il n'a pas voulu user,
de changer par testament l'ordre légitime de sa succession, suffi-
sent pour relever la mère.

¥11, Licet autem vulgo qusesitus sit
filius vel filia, potest tamen ad bona

ejus mater ex Tertulliano senatus-con-
srilto admitti.

'S. Peu importe que le fils ou la fille
soit né de père incertain : la mère n'en
est pas moins admissible à leurs biens
en vertu du sénatus-consulte Tertullien.

1064. Ce n'est pas le lien civil qui produit les droits de la
mère sur la succession de ses enfants, d'après le sénatus-consulte

Tertullien, puisqu'il n'existe entre elle et eux aucun lien civil.
C'est uniquement le lien naturel : or, à l'égard de la mère, les
Romains reconnaissaient ce lien aussi bien par rapport aux enfants

vulgairement conçus que par rapport aux légitimes.

TITULUS IV.

DE SENATUS-CONSULTO OBPMTIANO.

Per contrarium autem ut liberi ad
bona malrum intestatarum admittantur
senatus-consulto Orphitiano, Orphito et
Rufo consulibus, effectum est, qiiod
laium est divi Marci temporibus; et
data est tam filio quam filia; légitima
hereditas, ctiamsi alieno juri snbjecti
sunt, etproeferuntur consanguineis et

agnatis defunctoe matris.

TITRE IV.

DU SÉXATUS-CONSCLTË ORPHITIEN.

Réciproquement, l'admission des en-
fants aux biens de leur mère intestat
a été établie par le sénatus-consulte

Orphitien, sous le consulat d'Orphitus
et de Rùfus, au temps du divin Marc-
Aurèle. L'hécédité légitime est ainsi
déférée tant au fils qu'à la fille, même
soumis au pouvoir d'autrui, par préfé-
rence aux consanguins et aux agnats
de la mère décédée.

1065. Divi Marci temporibus. Le sénatus-consulte Orphitien

(1) DIG. 38. 17. 2. § 43. f. Ulp.
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date de l'an de Rome 931 (de J.-C. 178), sous le règne des empe-
reurs Marc-Aurèle (qu'Ulpien désigne, à ce sujet, par son nom

d'adoption, Antonin) et Commode (1).

Proeferuntur consanguineis et agnatis. Ainsi, les enfants

venaient les premiers à la succession de leur mère, avant l'ordre

des agnats. Ils ne formaient pas un ordre d'héritiers siens, puisque
la mère ne pouvait pas en avoir; mais ils en tenaient la place,
étant appelés avant tous autres.

Ils précédaient même le père de leur mère défunte, puisque
les droits de succession accordés au père, tels que nous les avons

exposés ci-dessus (n° 1030), ne l'étaient qu'à défaut d'enfants.
Enfin ils précédaient également la mère de leur mère défunte,

qui aurait invoqué le sénatus-consulte Tertullien pour venir à la

succession de sa fille. Cette préséance n'était pas établie par les

deux sénatus-consultes, qui avaient gardé le silence sur ce point,
mais par des constitutions impériales, notamment par celle des

empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius, dont nous, avons
donné le texte ci-dessus (n° 1013, note 1).

I. Sed cum ex hoc senalus-consulta

nepotes ad avise successionem legitimo
jure non vocabantur, postea hoc con-
stitutionibus principalibus emendatum

est, ut ad similitudinem filiorum filia-

rumque et nepotes et neptes vocentur.

1. Mais comme ce sénatus-consulte

n'appelait pas lés petits-enfants à la
succession légitime de leur aïeule, plus
tard des constitutions impériales, cor-

rigeant ce point, appelèrent, à l'exem-

ple des fils et des filles, les petits-fils
et les petites-filles.

1066. Constitutionibus principalibus. La première constitution

par laquelle nous trouvons le droit de succession du sénatus-con-
sulte Orphitien étendu même sur l'hérédité de l'aïeule est des

empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius : elle se trouve à
la fois et dans le Code Théodosien et dans celui de Justinien (2).

H. Sciendum est autem hujusmodi
successiones, qua.» a Tertulliano et Or-

phitiano senatus - consultis deferuntur,

capitis deminutione non perimi, prop-
ter illam rcgulam qua novoe hereditates

légitima; capitis deminutione non pe-
rennt, sed illoe soloe quoe ex lege Duo-
decini Tabularum deferuntur.

%. On doit savoir que ces succes-

sions, déférées par les sénatus-consultes
Tertullien et Orphitien, ne se perdent
pas par la diminution de tête, d'après
cette règle, que la diminution de tête
n'enlève pas les hérédités légitimes
nouvellement introduites, mais seule-
ment celles des Douze Tables.

1067. Capitis deminutione non perimi. Bien entendu par la

petite diminution de tête; car par la grande et par la moyenne il
en serait autrement. En effet, le droit de succéder en général et
dans quelque ordre que ce soit (civil, prétorien, sénatus-consu-
laire ou impérial, peu importe) est toujours un droit de citoyen :
on ne l'a plus si on a perdu les droits de cité, comme il arrive

(1) « Sed postea imperatorum Antonini et Commodi oratione in senatu recitata,
id actum est..., etc. » (ULP. Reg. 26. § 7.) Marc-Aurèle, fils adoptif d'Antonin,
est ici désigné par son nom d'adoption. —

(2) COD. THÊOD. 5. 1. 4. — COD.
JUSTIN. 6. 55. 9.
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par la grande et par là moyenne diminution. Quant au droit de

snccèder dans l'un des ordres établis par laloi des Douze Tables,
c'est un droit de famille : on le perd par la petite diminution de

tête, puisqu'on sort ainsi de la famille. Au contraire, les succes-

sions nouvelles créées par les sénatus-consultes ou par les empe-

reurs, de même que les droits de possession accordés par le

préteur étant uniquement établis -à cause des liens du sang et non

pas de ceux de famille, n'éprouvent aucune altération par la petite
diminution. ,

III. Novissime scïéndum est, etiam
illos 'libères qui vulgo quoesiti sunt,.ad
matris hereditatem ex hoc senatus-con-
sulto admitti.

3. On doit savoir enfin que, même
les enfants nés de père incertain sont
admis par ce sénatus-consulte à l'héré-

dité maternelle.

1068. La mère n'avait jamais ce qu'on appelait, en droit

romain, des enfants légitimes, c'est-à-dire des enfants qu'elle eût

eii sa puissance, et qui fussent, sous elle, membres de sa famille.

Ce lien légitime n'existait qu'entre le père et les enfants en sa

puissance : la légitimation, en droit romain, ne concernait jamais

que le père, et non la mère. En effet, relativement à celle-ci et

à ses enfants, comme on ne considérait entre eux aucun lien de

famille, mais seulement les liens du sang, on n'avait mis aucune

différence entre ceux issus de justes noces, nés d'un concubinat,
pu même vulgairement conçus, puisque leur filiation à l'égard de

la mère était également certaine, leur sortie du sein maternel
aussi indubitable pour les uns que pour les autres ; en consé-

quence, dans les droits de succession ou de possession des biens
accordés soit à la mère sur ses enfants, soit aux enfants sur leur

mère, par les préteurs, par les sénatus-consultes, ou par les empe-
reurs, on n'avait tenu aucun compte de la différence de naissance.

Néanmoins, Justinien, par une constitution nouvelle, tout en
maintenant aux enfants nés d'un concubinat l'intégrité de leurs
droits dans l'hérédité maternelle, range les enfants vulgairement
conçus (spurii) dans une classe spéciale, moins favorisée. Il veut,
mais seulement dans le cas où leur mère serait une femme illustre,
et où elle aurait d'autres enfants issus de justes noces, qu'ils ne

puissent rien avoir d'elle, soit par donation, soit par testament
ou par succession ab intestat (1).

IV. Si ex ploribus legitimis heredi-
bus quidam omiserint hereditatem, vel
morte vel alia causa impediti fuerint

qnominus adeant, reliquis qui adierint,
adcrescit illorum portio; et licet ante

decesserint, ad heredes tamen eorum

pertinet.

4. Si, entre plusieurs, héritiers légi-
times, quelques-uns ont répudié l'hé-

rédité, ou n'en ont pu faire adition,

empêchés soit par la mort, soit par ,;
toute autre cause, leur part accroît à j
ceux qui ont fait adition; et ceux-ci

fussent-ils déjà morts, l'accroissement j
n'en aurait pas moins lieu au profit de j
leurs héritiers.

(1) COD. 6. 57. 5. const. Justinian.
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1069. H ne s'agit plus, dans ce paragraphe, de la suiccession

du sénatus-consulte Orphitien ; il s'agiï du droit d'accroissement

pour tous les héritiers légitimes. Comme ce droit est communaux

héritiers testamentaires, à tous les héritiers ab intestat, etanôwe

aux possesseurs des biens, nous en ^traiterons plus taid sous urne

rubrique spéciale, quand mous aurons exposé tous les "genres
d'hérédité.

Licet ante decesserint, ad heredes tamen eorum pertinet. C est

l'applicationduprincipe quenous avons déjà énoncé (t. H, n° 74/3),
en comparant le droit de substitution au droit d'accroissement :

savoir, que le droit d'accroissement est forcé; qu'il ulieti de plein
droit comme suite inévitable de la première adition, et qu'il se

règle, en conséquence, soit pour les conditions de capacité, soit

pour l'acquisition, sur l'époque de cette adition. JVous en voyons
ici un exemple : Une fois que l'un des héritiers a fait adition, il a

droit aux accroissements qui pourraient survenir plus tard si les

autres cohéritiers ou quelques-uns venaient à réfuser ou à ne pas

pouvoir recueillir leur part. Et quand bien même ces accroisse-
ments ne surviendraient qu'après sa mort, ils ne s'en opéreraient
pas moins à son profit, ou du moins au profit de ceux qui auraient
recueilli ses biens et succédé à ses droils ; car c'est à la part héré-

ditaire acceptée, dans quelques mains qu'elle se trouve, ou, pour
mieux dire, à la personne juridique de l'héritier acceptant, sur

quelque tête qu'elle ait passé, et non à sa personne physique
individuelle ; que l'accroissement a lieu.

TITULUS V.

DE SUCCESSIONE COGNATOttDM.

TITRE ?.

»E LA SUCCESSION DES COGNATS.

1070. La loi des Douze Tables ne reconnaissait d'autre ordre
de succession que ceux : 1° des héritiers siens; 2" des agnats, et,,
à leur défaut, des gentils, s'il y avait lieu. Si aucun de ces ordres

n'existait, la succession était en déshérence, quels que fussent les

parents naturels qui existassent, car la succession était rigoureu-
sement renfermée dans la famille et dans \a.gens. Nous venons de
voir quels adoucissements furent apportés à cette rigueur; quels
parents furent transportés par les préteurs ou par les empereurs
avec les héritiers siens ou avec les agnats, quoiqu'ils n'appartins-
sent pas à ces ordres ; quelles nouvelles successions furent créées

par les sénatus-consultes.

Mais, à défaut, le préteur, au lieu de laisser tomber la suc-
cession en déshérence et de l'abandonner au trésor public, avait

.appelé un troisième ordre de sa création, celui des cognats, e'est-
à-dire des parents unis par les liens naturels du sang, sinon par
-ceux de la famille civile. Toutefois le préteur ne leur avait pas
donné un droit d'hérédité ; car le préteur ne peut pas faire d'hè-
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ritiers (namproetor heredes faceré non potest) (1). Celte puis- j
sance est réservée à la loi seulement ou à toute.autre constitution \

législative, telle que les sénatus-consultes ou les constitutions l

impériales : a Per legem enim tantum, vel similem juris consli- t

tutionem heredes fiunt, veluti per senatus-consultum et consti- f,
tutionem principalem (2). « Le préteur n'avait accordé qu'une I

possession des biens, une sorte de succession prétorienne au |
moyen de laquelle il arrivait à un résultat semblable : «Sed, cum f
eis quidem proetor dat bonorum possessionem., loco heredum I
constituuntur (3). » Ainsi, l'ordre des cognats n'est pas, comme

|
les précédents,'un ordre d'héritiers, c'est seulement un ordre de |
possesseurs des biens. 1

Post suos heredes eosque quos inter
suos heredes proetor et constitutioncs

vocant, et post legitimos, quorum nu-
méro sunt agnati, et ii quos in locum

agnatorum tam supra dicta senatus-
consulta quam nostra erexit constitntio,

proximos cognatos proetor vocat.

I. Qua parte, naturalis cognatio
spectatur; nam agnati capite deminuti,

quique ex his progeniti sunt, ex lege
Duodecim Tabularum inter legitimos
non habentur, sed a proetore tertio or-
dine vocantur. Exceptis solis tantum-

modofratre et sorore emancipatis, non
etiam liberis eorum, quos lex Anasta-
siana cum fratribus infegri juris consti-
tutis vocat quidem ad legitimam fratris

hereditatem, sive sororis; non sequis
tamen partibus, sed cum aliqua demi-
nutione quam facile est ex ipsius con-
stitutionis verbis colligere. Aliis vero

agnatis inferioris gradus, licet capitis
deminutionem passi non sunt, tamen
eos anteponit, et procul dubio cognatis.

Après les héritiers siens ou appelés j
au nombre des siens par le préleur et j|
par les constitutions, et après les héri- |?
tiers légitimes (savoir : les agnats et w
ceux appelés au rang d'agnats tant par |
les sénatus-consultes ci-dessus que par .;
notre constitution), le préteur appelle

'

les plus proches cognats.
'

1. Dans cet ordre, c'est la cognation
naturelle que l'on considère ; ainsi, les

agnats diminués de tête et tous leurs
descendants ne sont plus au nombre des '

héritiers légitimes d'après les Douze

Tables, mais ils sont appelés par le pré-
teur dans le troisième ordre. Sauf seu-
lement le frère et la soeur émancipés,
mais non leurs enfants ; parce qu'appe-
lés par la loi d'Anastase en concurrence
avec les frères restés dans l'intégrité de :

leurs droits, à la succession légitime de :

leur frère ou soeur, non par égales por-
tions, mais avec une diminution suffi-
samment indiquée par le texte de celle I

constitution, ils passent, quoique dimi- <°

nues de tête, avant les autres agnats :

d'un degré inférieur, et, à plus forte

raison, avant les cognats.

1071. Exceptis solis tantummodo fratre et sorore emanci-

patis. Nous avons exposé ci-dessus, n° 1023, les droits de succes-
sion qui leur ont été accordés par Anastase au rang des agnats. .
Par conséquent, s'il existe de tels frères, ils viennent comme agnats,
il n'y a pas lieu à l'ordre prétorien des cognats.

II. Hos, etiam qui per feminini sexus

personas ex transversa cognalione juii—
guntur, tertio gradu proximitalis no-
mine proetor ad successionem vocat.

7S. Ceux-là mêmes qui ne sont unis

que par les femmes en ligne collatérale
sont appelés par le préteur dans le troi-

sième ordre de succession, à leur rang
de proximité.

(1) GAI. 3. 32. —
(2) Ib. —

(3) Ib.
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III. Liberi quoque, qui in adoptiva
familia sunt, ad naturalium parentum
hereditatem hoc eodem gradu vocantur.

3. Les enfants qui se trouvent dans
une famille adoptive sont également
appelés dans cet ordre à la succession
de leurs parents naturels.

1072. D'après les changements apportés par Justinien sur les

effets de l'adoption (voy. ci-dessus, n° 1014), cette disposition de

l'édit n'a plus d'effet pour les enfants donnés en adoption par leur

père à un étranger, puisque, dans ce cas, les droits de famille ne

sont jamais perdus. Mais la disposition s'applique encore aux

émancipés qui se seraient donnés en adrogation, car Justinien

n'a pas détruit les effets de l'adrogation.

IV. Vulgo qvoesilos nullum habere

agnatura manifestum est; cum agnatio
a pâtre, cognatio a matre sit : hi autem

nullum patrem habere intelliguntur.
Eadem ratione nec inter se quidem

possunt videri consanguinei esse, quia

consanguinitatis jus species est agna-
tionis. Tantum igitur cognati sunt sibi,
sicut ex matre cognati. Itaque omnibus

istis ex ea parte competit bonorum pos-

sessio, qua proximitalis nomine cognati
vocantur.

4. Les enfants nés de père incertain
n'ont évidemment aucun àgnat; car

c'est du père que vient l'agnation, et de
la mère la cognation seulement ; or, ils
sont censés ne point avoir de père. Par
là même raison, ils ne sont pas même

consanguins entre eux, puisque le droit
de consanguinité est une espèce d'agna-
tion. Ils sont donc entre eux simples
cognats, cognats par leur mère. La pos-
session des biens qui appelle les cognats
par rang de proximité leur est donc

applicable à tous.

1073. Vulgo quoesitos. Leur filiation étant certaine par rapport
à la mère, et par conséquent aussi par rapport à tous les parents
maternels, ils sont appelés non-seulement à la succession mater-

nelle par le sénatus-consulte Orphitien, mais encore à la succes-

sion les uns des autres, comme nous le dit ici le texte (1) (sibi),
et même à celle des parents maternels (2), selon la proximité de

leur degré (proximitalis nomine), dans l'ordre des cognats.
Les enfants nés d'un concubinat et ayant un père certain étaient

unis indubitablement par les liens naturels du sang non-seule-

ment à la mère et aux parents maternels, mais encore au père et

aux parents paternels. Le texte ne nous dit pas ici, ni ailleurs,
s'ils étaient appelés par le préteur au rang des cognats, dans

la succession des parents paternels ; mais l'affirmative est hors de

doute.

V. Hoc loco et illud necessario admo-
nendi sumus, agnationis quidem jure
admitti aliquem ad hereditatem, etsi
decimo gradu sit, sive de lege Duode-
cim Tabularum quoeramus, sive de
edicfo quo proetor legitimis heredibus

: daturum se bonorum possessionem pol-
licelur. Proximitatis vero nomine iis

S. Ici, il faut nécessairement avertir

que, par droit d'agnation, soit qu'il s'a-

Fisse
de la loi des Douze Tables, soit de

édit prétorien relatif à la possession des

biens en faveur des héritiers légitimes,
on est admis à l'hérédité, fût -on au

dixième degré. Mais, dans l'ordre de

proximité, le préteur ne promet lapos-

,:- (1) DIG. 38. 8. 2. f. Gai. et 4. f. Ulp.
—

(2) DIG. 38. 8. 8. f. Modest. En

effet, il s'agit dans ce
fragment

d'enfants vulgairement conçus, qui succèdent

comme cognats à leur aïeule maternelle.
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solis proetor promittit bonorum posses-
sionem qui usque ad sextum gradum
cognatibnis sunt; et ex septimo, a
sobrino sobrinaque nato natoeve.

session des biens que jusqu'au sixième

degré de cognation, et dans le sep-
tième, aux enfants d'un petit-cousin
ou d'une petite-cousine.

1074. Etsi decimo gradu sit.. Expression qui n'est qtr'énoneia-
tive et non pas limitative ; car les agnats, selon ce qoe BOUSavons

déjà vu précédemment (nT 30(19 et 1021), sont appelés jusqu'à
l'infini (1).

Usque ad sextwm gradum. Le sixième degré est la limite géné-
rale pour les cognats. Il n'y a d'autee exception que celle qui suit :

Et ex septimo, a sobrino sobrinaque nati natoeve. Les pre-
miers cousins^ c'est-à-dire enfants de frères ou soeurs, que nous

appelons en français cousins germains., se, nommaient générale-
ment en latin consobrini; ils étaient entre eux au quatrième degré,
comme on peut le voir au § 4' du titre suivant. Leurs enfants,
c'est-à-dire les seconds cousins,- que nous nommons petits-cou-
stnsovi cousins issus de germains,, s'appelaient en latin sobrini :

ils étaient entre eux au sixième degré, comme on peut le voir au

§ Q du titre suivant. Supposons quePun d'eux eût des enfants, ces

enfants étaient, par rapport â l'autre, des enfants de petit-cousin

( a sobrino sobrinave nati) ; ils étaient éloignés de lui à un degré
de plus que leur père, c'est-à-dire au septième degré : néanmoins

ils étaient encore appelés à sa succession comme cognats, à défaut

de plus proches. Mais ils étaient les seuls qui jouissent de ce

privilège; tous les autres cognats au septième degré, et il y en

avait un grand nombre,, étaient exclus,, l'ordre des cognats étant

fermé pour eux.

TITULUSVL

DE GRADIBUS ËOGNATIONUM.

Hoc locoi necessaninm est exponere
quemadmodum gradus cognalionis nu—
mereutur. Quare imprimis admonendi
sumus cognationem aliam supra nume-

rari, aliam infra, aliam ex transverso,
quoe: etiam a latere dicitur, Superior
cognatio est parentum;, inferior,; libero-
rum; ex transverso, frafrum sororumve,

eorumque qui quoeve ex his progene-
rantur; et convenienter patrui, amite,
avunculi,, materteroe. Et; supecior qui-
dem et infemor cognatio a primo, grado
incipit, at ea. quoe ex transverso, numo-

ratur, a. secundo..

TITRE VI.

DES DEGRÉS DE COSNATTOE.

Ici, il est nécessaire d?esposer com-
ment se comptent, les degrés-de cogna-
tion. A ce sujet, disons d'abord que la

cognation se compte l'une en remon-

tant, l'autre en descendant, et une autre

transversalement, ou, comme on le dit

encore, latéralement.. La cognation as-
cendante est celle des ascendants; des-

cendante, celle des descendants; colla-

térale,, celle des frères ou soeurs et de
leur postérité, et, par conséquent aussi,
des oncles ou tantes 1

paternels ou ma-
ternels. Les cognations ascendante et

descendante commencent par le' pre-
mier, degré ; mais^ la; collatérale,, par le

second.

1075. Celle distinction fondamentale, entre les trois lignes
ascendante, descendante et collatérale, est facile à saisir.

(1) Voir également ci-dessous, t. 6. §12.
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Quant à la supputation des degrés, il nous suffira de dire qu'elle
a lieu en droit romain comme en droit français. En ligne directe,
soit ascendante, soit descendante, on compte autant de degrés que
de générations. En ligne collatérale, la règle est la même ; seule-
ment il faut observer que, comme ici on a deux lignes placées laté-
ralement l'une à l'autre, les générations se comptent sur chaque
ligne, et le total indique le nombre de degrés. Dans aucun de ces

cas, c'est-à-dire soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, la
souche ne doit compter : elle sert de point de départ, c'est d'elle

que partent les générations à supputer jusqu'aux parents qu'il
s'agit de comparer, inclusivement.

Enfin, quanta la dénomination des divers degrés de cognation,,
la langue des Romains était bien plus riche que la nôtre : ils

avaient, dans bien des cas, pour indiquer la nature de la cogna-
tion, soit par rapport au degré, soit par rapport à l'origine pater-
nelle ou maternelle, des expressions qui nous manquent. Celte

pauvreté de notre langue nous gênera dans la traductinn des para-
graphes suivants, qui contiennent, pour les divers degrés jusqu'au
sixième, l'application des principes que nous venons de poser.

I. Primo gradu est : supra, pater,
mater; ihfra, filius, filia.

II. Secundo : supra, avus, avia; m.-

fra, nepos, neptis; ex transverso, frater,
soror.

III.Tertio : supra, proavus, proavia;
infra, pronepos, proneptis; ex trans-

verso, fratris sororisque filius, filia; et
convenienter patruus, amita, avuncHlus,
matertera. Patruus est frater patris, qui

izoLxpujoç vocatur. Avunculus est frater

matris, qui apudGroecosproprie |/.7)tp5)oç
et promiscue ÔEÏOÇdicitur. Amita est

patris soror; matertera vero, matris so-
ror : utraque 6eîa, vel, apud quosdàm,
TÏ)8IÇ, appellatur.

IV. Quarto gradu : supra, abavus,
abavia; infra, abnepos, abneptis; ex

transverso, fratris sororisque nepos,
neptis; et convenienter patruus magnus,
amita magna, id est, avioe frater et soror;
consobrinus-, consobrina, id est, qui
quoeve ex fratribus aut sororibus proge-
nerautur. Sed quidem recte consobrinos
eas proprie dici putanl qui ex duabus
sororibus progenerantur, quasi conso-
rorinos; eos vero qui ex duobus fra-

1, Au premier degré sont : en ligne
ascendante, le père, la mère; descen-

dante, le fils, la fille.

H. Au second : en ligne ascendante,
l'aïeul, l'aïeule; descendante, le petit-
fils, la petite-fille; collatérale, le frère,
la soeur.

3, Au troisième : en ligne ascen-

dante, le bisaïeul, l'a bisaïeule ; descen-
dante , l'arrière-petit-fils et petite-fille ;,
collatérale, le fils, la fille du frère ou de
la soeur; conséquemment, les patruus,
amita, avunculus, matertera. Le pa-
truus est le frère du père, nommé en

grec itarpSoç. L'avunculus,, le frère de
la mère, nommé spécialement en grec

[A»)T:puoç, et tous deux, généralement,
(kïoç. Uamita est la soeur du père ; la

matertera, la soeur de la mère : nom-

mées, l'une et l'autre, ÔEÏa, ou, dans

certains dialectes, T7]9(ç.

4L Au quatrième : en ligne ascen-

dante, le trisaïeul, la trisaïeule; des-

cendante, le fils, la fille des arrière-

fietits-enfants;
collatérale, le petit-fils,

a petite-fille du frère ou de la soeur,
et conséquemment, le grand-oncle, la

grand'tante paternels, c'est-à-dire le

frère et la soeur de l'aïeul; et mater-

nels , c'est-à-dire le frère et l'a soeur de

l'aïeule; le cousin, la cousine, c'est-à-

dire ceux ou celles qui sont nés de
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tribus progenerantur, proprie fratres

patrueles vocari; si autem ex duobus

fratribus filioe nascuntur, sorores patrue-
les appellari; at eos qui ex fratre et

sorore propagantur, amitinos proprie
dici : amitoe tuoe filii consobrinum te

appellant, tu illos amitinos.

"V. Quinto : supra, atavus, atavia;

infra, adnepos, adneptis; ex transverso,
fratris sororisque pronepos, proneptis ;
et convenienter propatruus, proamita,
id est, proavi frater et soror. Item fra-
tris patruelis, sororis patruelis, conso-

brini, consobrinoe, amitini, amitinoe

filius, filia propior sobrino, propius
sobrina : hi sunt patrui magni, amitoe

magnoe, avunculi magni, materteroe

magnoe filius, filia.

frères ou soeurs. Mais, à rigoureuse-
ment parler, suivant les jurisconsultes,
la dénomination de consobrini s'appli-

3ue
spécialement à ceux qui sont nés

e deux soeurs, en quelque sorte con-

soeurins; quant à ceux qui sont nés de
deux frères, on les appelle frères pa-
trueles; ou, si ce sont des filles, soeurs

patrueles; enfin ceux qui sont nés de
frère et de soeur, se nomment amitini :
les enfants de votre amita vous appel-
lent cousin, et vous les appelez amitini.

5. Au cinquième : en ligne ascen-

dante, le quadrisaïeul, la quadrisaïeulc;
descendante, le petit-fils, la petite-fille
des arrière-petits-ehfants; collatérale,
les arrière-petit-fils et petite-fille dii
frère et de la soeur; et, conséquemment,
les arrière-grand-oncle et grand'tante

Saternels,
c'est-à-dire les frère et soeur

u bisaïeul ; et maternels, c'est-à-dire
les frère et soeur de la bisaïeule. De
même le fils, la fille des cousins ou cou-
sines issus de frères ou de soeurs ou de
frère et soeur; celui ou celle qui précède
d'un degré le petit-cousin ou la petite-
cousine, savoir : le fils, la fille du

grand-oncle ou de la grand'tante pater-
nels ou maternels.

1076. Pràpior sobrino, propius sobrina, c'est-à-dire plus
près d'un degré que le sobrinus (petit-cousin, autrement dit
cousin issu de germain); c'est le cousin germain ou la cousine

germaine de mon père ou de ma mère ; ils me sont au cinquième
degré; leur fils ou leur fille, mes petits-cousins (sobrini), me
seraient au sixième, un degré de plus.

Vif. Sexto gradu : supra, tritavus,
tritavia; infra, trinepos, trineptis; ex

transverso, fratris sororisque abnepos,

abneptis; et convenienter abpatriius,
abamita, id est, abavi frater et soror;

abavunculus, abmatertera, id est, aba-
vioe frater et soror. Item sobrini sobri-

noeque, id est, qui quoevc ex fratribus
vel consobrinis vel amitinis progene-
rantur.

G. Au sixième degré : en ligne ascen-

dante, le quintisaïeul, la quintisaïeulc;
descendante, les arrière-petits-fils et

petite-fille des arrière-petits-enfants;
collatérale, les pétits-fils et petites-filles
des petits-enfants du frère et de la

soeur, et, conséquemment, les abpa-
truus, abamita, c'est-à-dire les frère
et soeur du trisaïeul, et les abavunculus,
abmatertera, c'est-à-dire les frère et
soeur de la trisaïeule. De même les

petits-cousins et petites-cousines, coin

qui sont nés de cousins ou cousines
issus de frères ou de soeurs ou de frère
et soeur.

1077. C'est à ce sixième degré que s'arrête la nomenclature
propre aux divers rangs de cognation. Au delà, il n'y a plus de
dénomination particulière : on indique la parenté en indiquante
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filiation des personnes; on dit, par exemple : les. enfants d'un
sobrinus (a sobrino sobrinave nati natoeve.)

¥11. Hacfcnus ostendisse sufficiat,

quemadmodum gradus cognationis nu-

merentur. Namque ex his palam est

intelligere, quemadmodum ulteriores

quoque gradus numerare debeamus ;

3uippe
semper' generata persona gra-

um adjiciat, ut longe facilius sit res-

pondcre quoto quisque gradu sit, quam
propria cognationis appellatione quem-
quam denotare.

VIII. Agnationis quoque gradus
eodem modo numeruntur.

IX. Sed cum magis veritas oculafa
fide quam per aures animis hominum

infigitur, ideo necessarium duximus,

post narralionem graduum etiam eos

proesenti libro inscribi, quatenus possint
et anribus et octilorum inspectione
adolescentes pcrfectissimam graduum,
doctrinam adipisci.

S1. 11 suffira d'avoir poussé jusqu'ici
cette énumération des degrés de la co-

gnation ; on voit par là comment doivent
se compter les degrés inférieurs; cha-

que génération ajoute toujours un de-

gré : de «sorte qu'il est beaucoup plus
facile d'indiquer à quel degré se trouve
une personne, que de la désigner par le
nom propre à son rang de cognation.

8. Les degrés de l'agnation se comp-
tent de la même manière.

O. Mais comme la vérité se grave
bien mieux dans l'esprit humain par le

témoignage des yeux que par les oreilles,
nous avons cru nécessaire, après l'énu-
mération des degrés, d'en tracer ici le

tableau, afin que les jeunes gens puis-
sent en saisir parfaitement la doctrine
et par les oreilles et par les yeux.

1078. Ici, d'après ce paragraphe, devait être inséré un tableau
des degrés de cognation. En conséquence, on laissait à cet effet,
dans les manuscrits, l'espace nécessaire en blanc. D'où l'on a été
induit à considérer cet espace comme formant la séparation d'un
nouveau titre qu'on a fait commencer au paragraphe suivant, en
lui donnant cette rubrique : De servili cognatione. Mais c'est à

tort; le même titre continue toujours jusqu'aux §§ II et 12

inclusivement, qui sont les derniers du titre et contiennent la

récapitulation de ce qui précède.

X. Illnd certum est ad servîtes co-
. gnationes illam partem edicti, qua proxi-

mitalis nomine bonorum possessio pro-
mittitur, non pertinere, nam nec ulla

antiqua lege talis cognatio computaba-
tur. Sed nostra constitutione, quampro
jure patronatus fecimus (quod jus usque
ad nostra tempora satis obscurum at-

que nube plénum et undique confusum

fuerat) et hoc humanitate suggerente
concessimus ut, si quis in servili con-
sortio constitutus liberum vel liberos

habuerit, sive ex libéra sive ex servilis
conditionis muliere, vel contra serva
mulier ex libero vei servo habuerit li-
beros: cujuscunque sexiïs; et ad liber-
tatem his pervenientibus, et ii qui ex
servili ventre nati sunt, libertatem me-
ruerint; vel, dum mulieres liberoe

erant, ipsi in servitute eos habuerint et

postea
ad libertatem pervenerint : ut

ni omnes ad successionem patris vel

TOME m.

ÎO. Il est certain que la partie de
l'édit promettant la possession des biens
à titre de proximité ne s'applique point
aux cognations serviles, car celte co-

gnation n'était comptée par aucune loi
ancienne. Mais dans notre constitution
sur le droit de patronage, droit jusqu'à
nous si obscur, si plein de nuages et de

confusion, nous avons encore, par une

inspiration d'humanité, concédé que si
un homme esclave a eu un ou plusieurs
enfants d'une femme soit libre, soit

esclave, ou si, à l'inverse, une femme
esclave a eu des enfants de l'un ou de
l'autre sexe, d'un père soit libre, soit

esclave, et que la liberté ait été donnée
aux père, mère et aux enfants, s'il s'agit
d'enfants nés d'une mère esclave; ou

seulement au père, s'il s'agit d'enfants

nés d'une femme libre, tous ces enfants

seront admis à là succession de leur

père ou de leur mère, le droit de patro-

5
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matris veniant, patronatus jure in hac

parte sopito. Hos enim liberos non so-

lum in suorum parentum successionem,
sed etiam alterum in alterius mutuam

successionem vocavimus : ex illa lege

specialiter eos vocantes, sive soli inve-

niantur qui in servitute nati et postea
manumissi sunt, sive una cum aliis qui

post libertatem parentum concepti sunt,
sive ex eodem pâtre vel ex eadem

matre, sive ex aliis, ad similitudiucm
eorum qui ex justis nuptiis procreati
sunt.

nage restant ici assoupi. Car nous avons

appelé ces enfants non-seulement à la
succession de leurs père et mère, mais
encore à la succession les uns des au-

tres; et cela, soit que les enfants nés
en servitude et ensuite affranchis se
trouvent seuls, soit qu'avec eux il y ait
des enfants conçus depuis l'affranchis-
sement des père et mère; soit qu'ils
aient tous le même père, la même mère
ou qu'ils en aient un autre; confor-
mément à ce qui aurait lieu pour les
enfants nés de justes noces.

1079. Bonorum possessio non pertinere... Nec ulla antiqua

lege talis cognatio computabatur. La parenté servile, c'est-à-dire
résultant des relations des esclaves entre eux, n'était reconnue et
considérée en aucune manière, quant aux hérédités, ni par une
loi quelconque, ni même par le préteur dans ses possessions des
biens. Et cela, non-seulement pendant l'esclavage, car, dans cet

état, il ne pouvait y avoir question ; mais pas même après l'af-
franchissement , entre les personnes affranchies. Cette parenté
n'était qu'un fait entièrement en dehors de la loi; « nous ne nous
abstenons pas d'y appliquer les noms de la cognation, dit Paul

(non parcimus nominibus cognatorum etiam in servis); ainsi
nous disons les père et mère, les fils, les frères, même en parlant
des esclaves, mais cette parenté servile est en dehors des lois (sed
ad leges serviles cognationes non pertinent) (1). » Les modifica-
tions que Justinien apporte à cette règle seront expliquées dans
le titre suivant, en traitant de la succession des affranchis.

XI. Repentis itaque omnibus quoe
jam tradidimus, apparet non semper
eos qui parem gradum cognationis
obtinent, pariter vocari ; eoque ampfius
nec eum quidem qui proximior sit

cognatus, semper potiorem esse. Cum
enim prima causa sit suorum heredum,
et eorum quos inter suos heredes enu-

meravimus, apparet pronepotem vel

adnepotem defuncti potiorem esse

quam fratrem aut patrem matremque
defuncti : cum alioquin pater quidem et

mater, ut supra quoque tradidimus,
primum gradum cognationis obtineant,
frater vero secundum ; pronepos autem
tertio gradu sit cognationis et adnepos
quarto. Mec interest in potestate mo-
rientis fuerit, an non, quod vel emanci-

patus vel ex emancipato, aut feminino
sexu propagatus est.

11. Récapitulant tout ce que nous
avons déjà dit, on voit que ceux qui
sont au même degré de cognation ne
sont pas toujours également appelés; et
même que le plus proche en degré de

cognation n'est pas toujours le préféré.
En effet, le premier ordre étant pour les

héritiers siens et pour les personnes
appelées au nombre des siens, il est
évident qu'un arrière-petit-fils ou son
fils passent avant le frère ou le père et
la mère du défunt, quoique le père et
la mère, selon ce que nous avons dit

ci-dessus, soient au premier degré de co-

gnation, le frère au second, et l'arrière-

petit-fils ou son fils au troisième ou a»

quatrième seulement. Peu importe, du

reste, que ces enfants fussent en la puis-
sance du mourant, ou qu'étant soit

émancipés, soit nés d'un émancipé ou

d'une fille, ils n'y fussent pas.

(1) DIG. 38. 10. 10. § 5.
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XII. Amotis quoque suis heredibus,
et quos inter suos heredes vocari dixi-

mus, agnatus, qui integrum jus agnatio-
nishabet, etiamsi longissimo gradu sit,

plerumque potior- habetur quam proxi-
mior cognatus. Nain patrui nepos vel

pronepos aVunculo vel materferoe proe-.
fertur. Totiens igitur dicimus, aut po-
tiorem haberi eum qui proximiorem

gradum cognationis obtinet, aut pariter
vocari eos qui cognati sunt, quotiens
neque suorum heredum, quique inter

suos heredes sunt, neque agnationis
jure aliquis proeferri debeat secundum

ea quoe*tradidimus : exceptis fratre et
sorore emancipatis, qui ad successio-

nem fratrum vel sororum vocantur; etsi

capite deminuti sunt, tamen proeferun-
tur ceteris ulterioris gradus agnatis.

lîfc. A défaut d'héritiers siens et de

ceux appelés au nombre des siens, l'a-

gnat resté dans l'intégrité de son droit

d'agnation, fût-il au degré le plus éloi-

gné, l'emporte généralement sur le plus
proche cognât. Ainsi, le petit r fils ou

l'arrière-petit-fils de l'oncle paternel est

préféré à l'oncle et à la tante mater-
nels. Lors donc qu'on dit que le plus
proche en degré de cognation est pré-
féré, ou que les cognats au même de-

gré viennent en concurrence, c'est, bien

entendu, s'il n'existe ni héritier sien, ni

personne appelé au rang d'héritier sien,
ni agnat ayant un droit de préférence,
suivant ce que nous avons exposé. Sauf
le frère et la soeur émancipés, qui sont

appelés à la succession de leur frère on
de leur soeur, et malgré leur diminu-
tion de tête, préférés aux agnats d'un

degré inférieur.

1080. La récapitulation contenue dans ce paragraphe et dans

le précédent, ainsi que la déduction des conséquences qui y sont

exposées, se comprend suffisamment; et d'ailleurs le résumé que
nous ferons nous-même de tous ces ordres de succession nous

dispense d'insister davantage ici sur ce point.

TITTJLUS VII. TITRE VII.

.DE SUCCESSIONE LIBERTORUM. DE LA SUCCESSION DES AFFRANCHIS.

1081. Cette succession peut être soit ab intestat, soit testa-

mentaire .- il faut l'examiner sous ces deux rapports.
Et d'abord, remarquons la situation particulière des affranchis :

passés de l'esclavage à la liberté, ils y arrivent seuls, ne tenant

par des liens de parenté à aucune personne, soit en remontant,
soit latéralement, puisque les liens de parenté servile n'étaient

considérés pour rien, même après l'affranchissement (du moins

.jusqu'à Justinien). Dans cette position, ils n'ont donc ni ligne
ascendante, ni ligne collatérale, soit d'agnats, soit de cognats. Mais

ils peuvent contracter de justes noces, avoir des enfants légitimes,
et commencer ainsi une postérité qui se perpétuera à partir d'eux.

Ils peuvent donc avoir une ligne descendante. D'un autre côté, à

là place des agnats qui leur manquent, la loi des Douze Tables

leur donne le patron et ses enfants, famille à laquelle ils sont en

quelque sorte attachés par l'affranchissement et par le nom qu'ils
en ont reçu.
\. C'est d'après ces données que doit se régler la succession.

Succession des affranchis d'après les Douze Tables.

Nunc de libertorum bonis vïdeamus.
Olim itaque licebat liberto patronum
suum impune testamento proeterire;

Maintenant, traitons des biens des

affranchis. Autrefois l'affranchi pouvait

impunément omettre son patron dans

5.
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nam ita demum lex Duodecim Tabula-

rum ad hereditatem liberti vocabat pa-
tronum, si intestatus mortuus esset li-

bertus nullo suo herede relicto. Itaque
intestato quoque mortuo liberto, si is
suum heredem reliquisset, nihil in bo-

nis ejus patrono juris erat. Et si quidem
ex naturalibus liberis aliquem suum

heredem reliquisset, nulla vidcbatur

querela; si vero adoptivus filius fuisset,

aperte iniquum erat nihil juris patrono
superesse.

son testament ; car la loi des Douze
Tables n'appelait le patron à l'hérédité
de l'affranchi qu'autant que ce dernier
était mort intestat et sans héritier sien.

Ainsi, lors même qu'il était mort intes-

tat, s'il avait laissé un héritier sien le

patron n'avait aucun droit sur ses biens.
A cela, il n'y avait rien à reprendre si
cet héritier sien était un enfant naturel;
mais si c'était un fils adoptif il y avait

injustice évidente à dépouiller le patron
de tout droit.

1082. Le système de la loi des Douze Tables est bien simple.
Pour la succession ab intestat de l'affranchi, en premier ordre

arrivent ses héritiers siens, ce qui comprend tant ses enfants
issus de justes noces que ceux qu'il aurait adoptés, et même la
femme (uxor) qu'il aurait acquise in manu, et qui serait ainsi
entrée dans sa famille au rang de fille. En second ordre, comme
tenant la place des agnats, arrivent le patron, et, à défaut, ses
enfants. Remarquons bien qu'à l'égard de ces derniers la suc-
cession se divisait de même que celle des agnats, par têtes et
non par souches : « Ad liberos patronorum hereditas defuncti
pertinet, ut in capita, non in stirpes dividatur (1). »

Pourla succession testamentaire, aucune entrave n'était imposée
à l'affranchi, non plus qu'aux autres citoyens. Il pouvait, dans son

testament, suivre lihrement sa volonté, et dépouiller tant ses
héritiers siens que le patron et ses enfants.

1083. Il résultait de ce système que le patron pouvait se trouver
exclu de la succession de son affranchi : 1° par les héritiers siens
de ce dernier; 2° par son testament. Mais aucune de ces deux
causes d'exclusion n'était à craindre pour lui à l'égard de ses
affranchies : la première, parce que l'affranchie ne pouvait avoir
d'héritiers siens, la seconde parce qu'étant, à cause de son sexe,
en la tutelle perpétuelle de son patron, elle ne pouvait tester,
et par conséquent le dépouiller de l'hérédité sans son consen-
tement (2).

Succession des affranchis d'après le droit prétorien.

I. Qua de causa, postea proetoris
edicto hoec juris iniquitas emendata est.
Sive enim faciebat testamentum liber-

tus, jubebatur ita testari ut patrono par-
tem dimidiam bonorum suorum relin-

queret; et si aut nihil aut minus parte
dimidia reliquerat, dabatur patrono

1. C'est pourquoi, plus tard, l'édit
du préteur corrigea cette iniquité du
droit. En effet, si l'affranchi faisait un

testament, il était, obligé de tester de
manière à laisser au patron la moitié
de ses biens; sinon, le patron auquel il
n'avait laissé rien, ou moins que la moi-

(1) UI.P. Reg. 27. h. — PAUL. Sent. 3. 2. § 3. —
(2) « Quoniam non sunt

sui heredes matri ut obstent patrono. » (ULP. Reg. 29. 21et 3. — « Cum enim ;
hoe in patronorum légitima tutela essent, non aliter scilicèt testamentum facerc

poterant quam patrono auctore. i (Gai. 3. 43.)
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contra tabulas testamenti partis dimidioe
bonorum possessio. Sive intestatus mo-

riebatur, suo herede relicto filio adop-
tivo, dabatur oeque patrono contra lui ne
suum heredem partis dimidioe bonorum

possessio. Prodesse autem liberté sole-
bant ad excludendum patronum natu-
rales liberi, non solum quos in potestate
mortis tempore habebat, sed etiam

emancipati et in adoptionem dati : si
modo ex aliqua parte scripfi heredes

erant, aut proeteriti contra tabulas bo-
norum possessionem ex edicto petie-
rant; nam exheredati nullo modo re-

pellebant patronum.

tié, obtenait la possession des biens con-
tre les tables du testament, pour moitié
des biens. S'il mourait intestat, laissant

pour héritier sien un fils adoptif, on
donnait également au patron, contre
cet héritier, la possession des biens pour
moitié. Mais servaient à exclure le pa-
tron : les enfants naturels de l'affranchi;
non-seulement ceux soumis à sa puis-
sance au moment de sa mort, mais en-
core ceux émancipés ou donnés en

adoption, pourvu qu'ils fussent institués

pour une part quelconque, ou que,
passés sous silence, ils eussent demandé
la possession des.biens contra tabulas;
car les exhérédés n'excluaient nulle-
ment le patron.

1084. A l'égard des héritiers siens, on appliquait à ceux de
l'affranchi tout ce que nous avons dit pour les héritiers siens des
autres citoyens. —Ainsi, ce qui concerne l'exhérédation, ou
les personnes appelées au nombre des héritiers siens, leur fut
commun. — Ainsi, le préteur, comme nous le voyons ici par
le texte, vint au secours des enfants émancipés ou donnés en

adoption, soit par la possession des biens unde liberi, soit par
celle contra tabulas, suivant ce que nous avons déjà exposé
ci-dessus, n° 1008.

1085. A l'égard du patron, le préleur modifia complètement
le droit des Douze Tables ; il trouva inique que le patron pût
être dépouillé de tout droit à l'hérédité de l'affranchi par la seule
volonté de ce dernier, soit que cela arrivât par l'adoption d'un

enfant, ou par l'acquisition in manu d'une femme, actes purement
volontaires de la part de l'affranchi, soit par un testament qu'il
aurait fait. En conséquence, dans tous ces cas, et lorsqu'il n'existait

pas d'héritiers siens réellement issus de l'affranchi, ou d'enfants

appelés au nomhre des héritiers siens, l'édit du préteur assura
au patron un droit à la moitié de la succession, droit dont il ne

put être dépouillé et qu'il devait obtenir soit par la possession des
biens ab intestat, soit parla possession des biens contra tabulas,
selon que l'affranchi était mort sans avoir fait dé testament, ou
en ayant fait un au préjudice du patron.

1086. Cette partie de l'édit ne s'appliquait pas aux successions
des affranchies, puisque nous avons vu que le patron n'avait rien
à craindre à cet égard (1).

Elle ne s'appliquait pas non plus à la patronne ; le préteur
n'avait pas augmenté ses droits, et les avait laissés tels qu'ils
étaient d'après la loldes Douze Tables (2). Enfin, parmi les enfants
du patron, la même distinction doit être faite selon le sexe. Les
enfants mâles avaient le même droit prétorien que le patron lui-

(1) ULP. Reg. 29. 2. —
(2) G/u. 3. 49.
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même, à défaut de ce dernier; mais les enfants du sexe féminin
n'avaient que le droit des Douze Tables (1).

Succession des affranchis d'après, la loi PAPIA POPP*A.

II. Postea vero lege Papia adaucta

sunt jura patronorum qui locupletiores
libertos habebant. Cautum est enim ut

ex bonis ejus qui sestertium centum
millinm patrimonium reliquerat, et pau-
ciores quam très liberos habebat, sive

is testamento facto, sive intestatus mor-
tuus erat, virilis pars patrono debere-
tur. Itaque, cum unum quidem filium

filiamve heredem reliquerat libertus,

perinde pars dimidia patrono debeba-

tur, ac si is sine ullo filio filiave testa-
tus decessisset : cum duos duasve here-
des reliquerat, tertia pars debebatur

(patrono) : si très reliquerat, repelleba-
iur patronus.

». Plus tard, la loi Papia augmenta
les droits des patrons, selon la richesse
des affranchis. Elle ordonna, en effet,

que, sur les biens de tout affranchi lais-
sant cent mille sesterces de patrimoine
et moins de trois enfants, qu'il fût dé-
cédé soit testât, soit intestat, le patron
aurait une part virile. Ainsi, lorsque
l'affranchi avait laissé pour héritier un
seul fils ou une seule fille , il revenait
au patron la moitié, comme si l'affran-
chi fût mort testât et sans enfants. Eu
cas de deux héritiers, fils ou filles, le

patron avait le tiers; en cas de trois, il
était exclu.

1087. La loi PAPIA POPP&A, dans son esprit général d'accorder
aux citoyens des droits plus ou moins étendus selon qu'ils auraient
eu un plus grand ou un moindre nombre d'enfants, ou qu'ils
n'en auraient pas du tout, introduisit de nouvelles règles pour
la succession des affranchis et des affranchies.

Le texte ne nous fait connaître que ses dispositions relatives
aux droits des patrons sur les biens des affranchis mâles ; nous

voyons que le patron obtient le droit de venir même en concours
avec les héritiers siens de l'affranchi pour une part virile, à
moins que le défunt n'ait laissé plus de deux enfants, ou bien un

patrimoine valant moins de cent mille sesterces.

Quant aux droits sur la succession des affranchies, la loi PAPIA
POPP^A délivra de la tutelle du patron toute affranchie qui aurail
eu quatre enfants; en conséquence, elle leur permit de tester
sans l'autorisation du patron; mais en même temps, afin que le

patron ne pût être dépouillé par le testament, la loi lui assura
dans la succession d'une telle affranchie une part virile, selon le
nombre des enfants survivants (2).

Quant aux filles et aux autres descendants du patron du sexe

féminin, de même quant à la patronne et à ses enfants, restées

toutes, d'après le droit prétorien, sous l'empire de la loi des
Douze Tables, la loi PAPIA POPP^EAleur donna des droits plus
étendus, analogues à ceux du patron et de ses enfants mâles:
mais seulement lorsqu'elles avaient le nombre d'enfants fixé par
cette'loi : deux ou trois, selon le cas, ainsi qu'on peut le voir en
détail dans Gaius et dans Ulpien (8).

(1) ULP. Reg. 29. 4. —
(2) ULP. Reg. 29. § 3. — GAI. 3. §§ 44 et 47. -

(3) Gai. 3. §§ 49 à 53. — ULP. Reg. 29. §§ 5 à 7.
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Succession des affranchis d'après Justinien.

III. Sed nostra constitutio, quam
pro omnium notione groeca lingua com-

pendioso tractatu habito composuimus,
ita hujusmodi causas defiuivit : ut, si

quidem libertus vel liberta minores cen-
tenariis sint, id est, minus centum ait-
reis haheant substantiam (sic enim legis
Papioe summam interpretati sumus, ut

pro mille sesterciis unus aureus com-

putetur) nullum locum habeat patronus
in eorum successionem, si tamen tes-
tamentum fecerint. Sin aùtem intestati
decesserint nullo liberornmrelicto, tune

patronatus jus quod erat ex lege Duo-
decim Tabularum, integrum reserva-
vit. Cum vero majores centenariis sint,
si heredes vel bonorum possessores li-
bères habeant, sive unum, sive plures
cujuscunque sexus vel gradus, ad eos
successionem parentum ueduximus, pa-
tronis omnibus modis una cum sua pro-
genie semotis. Sin autem sine fîberis

decesserint, si quidem intestati, ad om-
nem hereditatem patronos patronasque
vocavimus. Si vero testamentum qui-
dem fecerint, patronos autem aut pa-
tronus proeterierint, cum nnlios liberos
haberent vel habentes eos exheredave-

rint, vel mater sive avus maternus eos

proeterierint, ita ut non possint argui
mofficiosa eorum testamenta : tune ex
nostra constitutione per bonorum pos-
sessionem contra tabulas, non dimidiam'

(ut antea), sed tertiam partem bonorum
liberti consequantur; vel quod deest eis
ex constitutione nostra repleatur, si

quando minus tertia parte bonorum
suorum libertus vel liberta eis relique-
rit : ita sine onere, ut nec liberis liberti
Ubertoeve ex ea parte legata vel fidei-
commissaproestentur, sed ad coheredes
eorum hoc onus redundaret : mullis
aliis casibus a. nobis in proefata consti-
tutione congregatis quos necessarios
esse ad hujusmodi juris dispositionem
perspeximus, ut tam patroni patronoe-
que quam liberi eorum nec non qui ex
transverso latere veniunt usque ad quin-
tum gradum, ad successionem liberto-
rum Rbertarnmve vôcentur, sicut ex ea
comsiitàtioue iutelligendum est. Ut si

ejusdem patroni, vel patrpnoe, vel dno-
rnm duarumque plurinmve liberi sint,
qui proxiiiiior est, ad'liberti vel lîbertoe
vbeétur successionem; et in capita, non
in stirpes, dividatur successio : eodem

3. Mais une constitution de nous,
rédigée en grec pour en faciliter l'in-

telligence à tous, et contenant tout un

système sur ce point, a posé les règles
suivantes. Si l'affranchi ou l'affranchie
est moins que centenaire, c'est-à-dire a
moins de cent sous d'or en patrimoine
(car c'est ainsi qne nons évaluons la
somme de la loi Papia : un sou d'or

pouf mille sesterces), le patron n'aura
aucun droit sur leur succession, si tou-
tefois ils en ont disposé par testament ;
car s'ils sont morts intestat, le droit du

patron reste entier, tel qu'il était fixé par
la loi des Douze Tables. Mais lorsqu'ils
sont plus que centenaires, s'ils ont des
enfants héritiers ou possesseurs des

biens, soit un, soit plusieurs, de quel-
que sexe ou de quelque degré que ce

soit, ce sont ces enfants que nous appe-
lons à l'hérédité paternelle, à l'exclu-
sion totale du patron et de sa descen-
dance. S'ils meurent sans enfants, alors;
s'ils sont intestat, nous appelons les pa-
trons ou patronnes à la totalité de l'hé-

rédité; mais s'ils ont fait un testament
et qu'ils aient omis leur patron on leur

patronne, n'ayant pas d'enfants, ou

ayant exhérédé ceux qu'ils avaient, ou
s'il s'agit d'une mère ou d'un aïeul ma-:

ternel, les ayant passés sons silence, de
sorte que leur testament ne puisse être

attaqué comme inofficieux, dans ce cas,
le patron, d'après notre constitution,
obtiendra, par la possession des biens
contra tabulas, non pas, comme jadis,
la moitié, mais le tiers des biens de

l'affranchi, ou le complément de ce
tiers si l'affranchi ou l'affranchie leur
a laissé moins que le tiers ; et cela sans

charges : tellement que, même les legs
ou fidéicommis laissés aux enfants de

l'affranchi ou de T affranchie ne de-
vront pas être acquittés sur ce tiers;
mais la charge en retombera exclusive-
ment sur les cohéritiers du patron. Nous

avons, dans la même constitution, réuni

plusieurs autres règles jugées néces-

saires pour compléter ce droit. Ainsi,
sont appelés à là succession des affran-

chis non-seulement le patron , la pa-
tronne et leurs enfants, mais; encore

leurs parents collatéraux jusqu'au cin-

quième degré, comme on peut le voir

par le texte même cle cette constitution.

Ainsi, dans le cas de plusieurs enfants.
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modo et in iis qui ex transverso latere

veniunt, servando. Pêne enim conso-
nantia jura ingenuitatis et libertinitatis
in successionibusfecimus.

d'un, de deux ou de plusieurs patrons
ou patronnes, c'est le plus proche qui
est appelé à l'hérédité de l'affranchi ou
de l'affranchie , et cette hérédité se di-
vise par têtes et non par souches. Il en
est de même pour les collatéraux. En

effet, nous avons ramené presque à l'i-
dentité le droit de succession tant pour
les affranchis que pour les ingénus.

1088. Ces dispositions, qui paraissent compliquées, peuvent
se résumer en fort peu de mots.

Et d'abord Justinien ne met plus de différence entre le patron
et la patronne, leurs enfants du sexe masculin ou du sexe féminin;
ni entre la succession d'un affranchi ou d'une affranchie : pour
toutes ces personnes, le droit est le même.

La succession ab intestat de l'affranchi est ainsi réglée :

1° Ses enfants, même ceux qu'il aurait eus en esclavage, s'ils
sont libres au moment de sa mort; car nous avons vu ci-dessus

(n° 1079) que Justinien, à la différence de l'ancienne législation,
compte cette parenté servile. Du moment qu'il y a des enfants de

l'affranchi, quelle que soit la fortune du défunt, le patron n'a
aucun droit sur son hérédité : en ce sens, Justinien revient à la

simplicité de la loi des Douze Tables.

2° Le patron ou la patronne, et, à leur défaut, leurs enfants,
qui tiennent la place des agnats, et entre lesquels le partage doit
se faire par têtes et non par souches.

3° Les parents collatéraux du patron ou de la patronne ; mais

jusqu'au cinquième degré seulement, tenant la place des cognats
de l'affranchi; car, comme dans cet ordre la parenté servile n'est

pas comptée, même par Justinien, l'affranchi n'a jamais de cognais
à lui pour héritiers.

1089. Ainsi, l'hérédité des affranchis se trouve réglée à peu
près comme celle des ingénus, en ce sens qu'ils ont : un premier
ordre, celui des héritiers siens ou descendants assimilés aux
héritiers siens; un deuxième*ordre, celui des agnats représenté
par le patron ou la patronne, et leurs enfants ; enfin un troisième
ordre, celui des cognats, représenté par les parents collatéraux
du patron ou de la patronne, jusqu'au cinquième degré.

1090. Quant à la succession testamentaire, l'affranchi, à

l'égard de ses enfants, est soumis aux mêmes règles que les
autres citoyens, pour l'exhérédalion, l'omission, ou la plainte en
inofficiosité.

A l'égard de son patron, il faut distinguer : si l'affranchi a,
pour tout patrimoine, moins de cent sous d'or, alors Justinien
revient encore à la simplicité de la loi des Douze Tables,
l'affranchi peut tester librement, et dépouiller même pour le tout
son patron. Mais s'il a plus de cent sous d'or, alors le patron
doit avoir par le testament de l'affranchi, non plus, comme
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autrefois, la moitié, mais seulement le tiers; sinon il aura le

droit dé se faire donner le tiers, ou le complément qui pourrait

y manquer, par la possession des biens contra tabulas. Bien

entendu que cette espèce de droit de réserve héréditaire n'ap-
partient au patron que dans le cas où l'affranchi n'ayant pas
d'enfants, ou les ayant justement exhérédès ou omis, c'était à
lui qu'aurait dû revenir la succession ab intestat.

1091. Ita sine onere, ut nec liberis liberti libertoeve ex ea

parie legata velfideicommissa proestentur. Le tiers que le patron
a droit de réclamer ainsi ne se calcule jamais que déduction faite
des dettes ; mais il ne peut être grevé d'aucune charge de legs ou
de fidéicommis ou de toute autre libéralité. A un tel point que
notre texte suppose qu'un affranchi ayant justement exhérédé ses
enfants leur a cependant laissé quelques legs ou quelques fidéi-
commis. Les enfants se trouvant ainsi repoussés de la succession,
cela suffit pour que l'ordre du patron arrive, et qu'il ait droit de
réclamer contre les tables du testament, son tiers intact. Dans ce

Cas, sur ce tiers, il ne sera pas même obligé de contribuer pour
acquitter les legs ou les fidéicommis laissés aux enfants du

défunt, cette charge restant en entier aux autres héritiers.

IV. Sed hoec de iis liberlinis hodie
dicenda sunt, qui in civitatem rorna-
nam pervenerunt; cum nec sint alii li-

berti, simul deditiliis et Latinis sublatis:
cum Latinorum legitimoe successiones
nulloe penitus erant, qui licet ut liberi
vitam suam peragebant, atlamen in ipso
ulfimo spiritu simul animam atque li-
bertatem amittebant, et quasi servorum
ita bona eorum jure quodammodo pe-
culii ex lege Junia manumissores de-
tinebant. Postea vero senatus-consulte

Largiano cautum fuerat ut liberi ma-
numissoris non nominatim exheredati

facti extraneis heredibus eorum in bo-
nis Latinorum proeponerentur. Quibus
sqpervenit etiam divi Trajani edictum,
quôd eundem hominem, si invito vel

ignorante patrono ad civitatem roma-
nam venire ex beneficio principis festi-
nabat, faciebat quidem vivum civem

romanum, latinum vero morieutem.
Sed nostra constitutione propter hujus-
modi conditionum vices et alias diffi-

cultàtes, cum ipsis Latinis etiam legem
lûhiam et senatus - consultum Largia-
nùm et edictum divi Trajani in perpe-
ttium deleri censuimus, ut omnes liberti
civitate; romana fruanfur : et mirabili
modo quibusdam adjectionibus ipsas
vias quoe in latinitatem ducebant, ad
civitatem romanam capiendam trans-

'
posuimus.

4. Mais tout ceci doit s'entendre des
affranchis qui deviennent citoyens ro-
mains (et il n'y en pas d'autres au-

jourd'hui, les déditices et les Latins

ayant été supprimés); car les Latins ne
laissaient jamais aucune succession lé-

gitime : en effet, quoiqu'ils vécussent
comme libres, cependant en exhalant
leur dernier soupir, ils perdaient à la
fois la vie et la liberté ; et, d'après la
loi Junia, leurs biens, comme ceux des

esclaves, restaient, par une sorte de
droit de pécule, à ceux qui les avaient
affranchis. Mais par la suite, le sénatus-
consulte Largien avait établi que les
enfants de l'affranchissant, à moins
d'exhèrêdation nominative, seraient

préférés, pour les biens des Latins, aux
héritiers externes. Et plus tard vint en-
core l'édit de Trajan, qui, lorsqu'un
Latin, contre le gré ou à l'insu de son

patron, avait-obtenu de la faveur im-

périale son introduction hâtive dans la

cité, faisait du même homme vivant un

citoyen, et à sa mort un Latin. Mais

par notre constitution, nous avons, à
cause de toutes ces vicissitudes de con-
ditions et autres difficultés, supprimé à

perpétuité avec les Latins eux-mêmes,
et la loi Junia, et le sénatus-consulte

Largien, et l'édit de Trajan : tous les

affranchis jouiront des droits de ci-

toyens romains, et, chose admirable,



74 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. III.

au moyeu de quelques additions, les
voies qui menaient à la latinité, trans-

portées par nous, conduiront à la cité
romaine.

1092. Gaius, dans ses Instituts, traitait ici de la succession
de cette classe particulière d'affranchis nommés Latins Juniens.
Justinien lui a emprunté, à ce sujet, quelques détails qui, dans
la législation de ce prince, n'ont plus qu'un intérêt historique.

Jure quodammodo peculii. Nous avons expliqué déjà ( tome II,
n 0163 et suiv.) la position des affranchis latins, d'après la loi
Junia Norbana, et le droit de pécule en vertu duquel, à la mort
de ces affranchis, le patron ou ses héritiers prenaient les biens
laissés par eux. Il suffit de se reporter à ces explications.

1093. Senatus-consulto Largiano. Le sénatus-consulte Largien
fut porté sous l'empire de Claude et sous le consulat de Lupus et
de Largus (an 795 de R., 42 de J. C). Il créa, sur les biens de
l'affranchi latin, à la place du droit de pécule, une sorte d'héré-

dité, au profit des enfants du patron. En effet, quand bien même
le patron aurait laissé en mourant d'autres héritiers que ses enfants,
les biens de l'affranchi latin Junien mort après lui ne reviendraient

pas comme un pécule à l'hérédité du patron, pour être partagés,
à ce titre, entre tous les héritiers, enfants ou autres; mais les

enfants les recueilleraient seuls, comme par une sorte de droit

successoral, à l'exclusion des autres héritiers.

Non nominatim exheredati facti. Mais le patron privait ses

enfants de cette espèce de droit successoral du sénalus-consulle

Largien en les exhérédant nominativement de sa propre hérédité.
Du reste, s'ils n'avaient pas été exhérédés nominativement, le
droit du sénatus-consulte Largien sur les biens de l'affranchi latin
leur restait toujours, bien qu'ils ne fussent pas héritiers de leur

{•ère,
par exemple s'il s'agit d'enfants qu'on peut exhéréder col-

ectivement, ou passer sous silence : exclus par l'exhérédation
collective ou par l'omission de l'hérédité paternelle, ils ne le sont

pas cependant des biens du Latin Junien; de même pour ceux qui
se seraient abstenus. On peut voir dans Gaius les détails qu'il
donne sur ce sénatus-consulte (1).

1094. Divi Trajani edictum. L'empereur pouvait accordera
un affranchi latin le droit.de cité, comme nous l'avons vu déjà
(tome II, n° 66). Mais si cette faveur ne lui avait été accordée qu'à
l'insu ou contre le gré de son patron, l'édit de Trajan voulait que
le droit du patron et de ses enfants, quant aux biens que pourrait
laisser cet affranchi, restât sain et sauf (salvo jure patroni). Ainsi

l'affranchi devenu de cette manière citoyen romain jouissait, durant

toute sa vie, des avantages et des droits de cité ; mais, à sa mort,
ses biens étaient déférés comme ceux d'un simple affranchi latin (2);

(1) GAI. 3. 63 à 67. — (2) Ib. 72.
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disposition adoucie elle-même plus tard par un autre sénatus-

consulte du temps d'Adrien (1).
1095. Mais, sous Justinien, toutes ces distinctions sont abro-

gées, puisque tous les affranchis sont citoyens et ne forment tous

qu'une même classe.

TITOLUS VIII.

DE ADSIGNATI0NE LIBERTOROiU.

In summa, quod ad bona libertorum,
admonendi sumus censuisse senatum,
nt quamvis ad omnes patroni liberos

qui ejusdem gradus sunt, oequaliter bona

libertorum pertineant, tamen liceret

parenti uni ex liberis adsignare liber-

tum : ut post mortem ejus solus is pa-
tronus habeatur cui adsignatns est; et

ceteri liberi qui ipsi quoque ad eadem

bona, nulla adsignatione interveniente,

pariter admilterentur, nihil juris in his
Bonis habeant. Sed ita demum pristi-
num jus recipiunt, si is cui adsignatns
est decesserit nullis liberis relictis.

TITRE VIII.

DE L'ASSIGNATION DES AFFRANCHIS.

Enfin, à l'égard des biens des affran-

chis, avertissons qu'un sénatus-con-
sulte , quoique ces biens reviennent

également à tous les enfants du patron

qui sont au même degré, a permis au

père d'assigner l'affranchi à l'un de

ses enfants; de sorte qu'après sa mort,
cet enfant auquel l'affranchi a été assi-

gné sera censé le seul patron; et les
autres enfants qui, en l'absence de toute

assignation, auraient été également ad-

mis à ces biens, n'y auront aucun droit.

Mais ils recouvrent leur ancien droit

si celui à qui l'assignation a été faite

meurt sans postérité.

1096. Censuisse senatum. Ce sénatus-consulte fut fait, comme

nous l'indique le § 3 de ce titre, au temps de l'empereur Claude,
sous le consulat de Suillus Rufus et d'Ostérius Scapula, l'an de
Rome 798. Ulpien nous en fait connaître le texte même, dans un

fragment inséré au Digeste (2).
Uni ex liberis adsignare libertum. D'après le droit primitif,

lorsque le patron mourait avant l'affranchi, il mourait sans aucun
droit sur la succession que ce dernier pouvait laisser, puisqu'il
décédait avant l'ouverture de celte succession. Le droit d'hérédité

passait alors aux enfants du patron, il leur était personnel et égal
entre eux selon leur degré. Mais, d'après le sénatus-consulte, il
est permis au patron de changer cette égalité de droits et d'étendre
sa puissance, même après sa mort, sur les biens de l'affranchi

qui lui survit, en assignant cet affranchi à un seul de ses enfants,
à l'exclusion des autres.

Nullis liberis relictis. Celui à qui l'affranchi a été assigné étant
censé le seul patron, le droi.t d'hérédité aux biens de l'affranchi
serb'ouve concentré sur lui seul, et, à son défaut, sur ses enfants:

ainsi, s'il meurt avant l'affranchi, laissant des enfants, le droit

héréditaire appartient à ces derniers; mais s'il meurt.sans posté-
rité, ou si tous ses enfants meurent avant l'affranchi, alors la race

de celui auquel l'assignation avait été faite se trouvant éteinte

entièrement avant l'ouverture de la succession de l'affranchi, on

(1) GAI. 3. 73. —
(2) D. 38. h-. 1. pr. f. Ulp.
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revient au droit commun, et le droit héréditaire sur cette succes-

sion retourne à tous les autres enfants du patron.

I. Nec tantum libertum, sed etiam

libertam : et non tantum filio nepotive,
sed etiam filioe neptive adsignare per-
miltitur.

1. C'est non-seulement un affranchi,
mais une affranchie; et non-seulement
à un fils ou à un petit-fils, mais à une
fille ou à une petite-fille qu'on peut

assigner.

1097. Nepotive, neptive. Le patron peut choisir entre tous ses

enfants celui qu'il veut pour faire l'assignation d'un affranchi : il

n'est pas astreint à suivre la hiérarchie des degrés. Il peut, quoique

ayant des fils, assigner à un petit-fils ou à une petite-fille et leur

donner ainsi la préférence sur ceux du degré antérieur; il le peut,

quand bien même ces petits-enfants seraient précédés dans la

famille par leur père, sous la puissance duquel ils doivent retom-

ber à la mort du patron (1).

M. Datur autem hoec adsiguandi fa-

cultas ei qui duos pluresve liberos in

potestate habebit, ut eis quos in potes-
tate habet, adsignare libertum liber-

tamve liceat. Unde quoerebatur, si eum

cui adsignaverit postea emancipaverit,
num evanescat adsignatio. Sed placuit
evanescere, quod et Juliano et aliis pie-

risque visum est.

ÎS. Du reste, celte faculté d'assigna-
tion est donnée à celui qui a deux oit

plusieurs enfants en sa puissance, de

manière qu'il puisse assigner à ceux

qu'il a sous sa puissance. Ce qui a fait

demander si, en cas d'émancipation

postérieure de l'enfant auquel l'assi-

gnation a été faite, cette assignation
s'évanouira. La décision a été qu'elle
s'évanouira : tel est l'avis de Julien cl

de la plupart des autres.

1098. Duos pluresve liberos. Au lieu de faire l'assignation à

un seul des enfants, on peut la faire à deux ou à plusieurs : elle

leur est attribuée alors en commun, à l'exclusion des autres.

Quos in potestate habet. C'est la condition indispensable. En

effet, H faut remarquer qu'il n'est pas permis au patron de créera

son affranchi des héritiers que la loi n'a pas donnés à cet affranchi;
il lui est loisible seulement de choisir entre les successibles. Le

patron ne crée" pas un droit héréditaire, il exerce seulement

un droit de préférence. Or, les enfants qu'il n'a plus sous sa

puissance n'ayant plus aucun droit héréditaire éventuel sur la

succession de l'affranchi, il ne peut faire porter sur eux l'assi-

gnation.
Placuit evanescere. En effet, bien que l'assignation ait été

faite avant l'émancipation, ce n'était jamais qu'un droit de préfé-
rence attribué à l'un des habiles à succéder; mais cet enfant

devenant inhabile à succéder à l'affranchi, son droit de préférence
'

s'évanouit (2). |

(1) DIG. 38. 4. 3. §§ 1 et 2. f. Ulp.
—

(2) Voir une exception que Modes-
tinus semble faire à cette règle, pour un cas particulier : lorsque l'assignation
est faite en commun à un enfant resté sous la puissance paternelle et à un enfant

émancipé, si les enfants restés en puissance sont au moins deux. (DIG. 38. 4. 9.

f. Modest )
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III. Nec interest testamento quis

adsignet, an sine testamento, sed etiam

quibuscunque verbis patronis hoc per-
mittitnr facere ex ipso senatus-consulto,

quod Claudianis temporibus faclum est,
Suillo Kufo et Osterio Scapula consu-

Iibus.

3. Peu importe que l'assignation soit
faite par testament ou sans testament.
Ii est même permis au patron de la faire
en termes quelconques, d'après le sé-
natus-consulte lui-même, qui fut fait au

temps de Claude, sous le consulat de
Suillus Rufus et d'Osterius Scapula.

TITULUS IX. TITRE IX.

DE BONORUM POSSESSIONIBUS. DES POSSESSIONS DES BIEXS.

1099. L'hérédité était la seule manière de succéder qui fût

reconnue par le droit civil : c'était l'institution primitive, rigou-
reusement romaine, ne dépendant d'aucun magistrat, mais seule-
ment de la loi civile (ex jure civili, ipso jure).

Mais un usage qui s'introduisit dans le tribunal du préteur, et
ensuite les dispositions formelles de l'édit, établirent, à côté de

l'hérédité, une nouvelle manière d'entrer en jouissance des biens
du défunt, la possession des biens ; institution postérieure, pré-
torienne, réglée non pas par la loi, mais par le magistrat.

Voici quelle en dut être l'origine. Le préteur, dans ses fonc-
tions d'assurer l'exécution de la loi, était chargé, en cas de con-

testation, de faire livrer et maintenir à l'héritier la possession des
biens du défunt. Cette mise en possession n'était que la mesure
exécutoire de la loi d'hérédité : c'était le fait venant exécuter le
droit. Le préteur, dans le principe, dut donner exclusivement la

possession des biens à ceux qui étaient héritiers par la loi ; mais,
ensuite, il imagina de l'accorder à des parents que le droit civil
avait laissés de côté, et même, dans d'autres cas, de la refuser
à l'héritier légal, et de l'attribuer, à son détriment, à d'autres

personnes que l'équité et les liens naturels lui rendaient préfé-
rables. Ainsi, faisant exécuter le droit civil dans le premier cas,
il suppléait à ses lacunes dans le second; il le contredisait, afin
de corriger sa rigueur, dans le troisième. Nous savons que
telle avait été, en général, la destination du droit prétorien
(adjuvandi, supplendi vel corrigendi juris civilis gratia) (voir
ci-dessus, t. II, n°28).

Alors la possession des biens devint une espèce de droit hérédi-
taire distinct et à part, une sorte de succession prétorienne dont
l'ordre et les conditions furent réglés par l'édit. Alors on distingua
l'hérédité et la possession des biens; le titre d'héritier et celui de

possesseur des biens, qui se réunissaient ordinairement sur la
même personne, mais qui souvent aussi étaient séparés.

La loi, et la loi seule, faisait l'héritier; le préteur faisait le

possesseur des biens.
Dans l'édit, la bonorum possessio venait la première, parce

que le droit que le préteur donnait avant tout et utilement, c'était
la possession des biens ; l'hereditas n'était traitée qu'en second
lieu.
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Jus bonorum possessionis introduc-

tum est a proetore, emendandi veteris

juris gratia. Nec solum in intestatorum

hereditatibus vêtus jus eo modo proetor
emendavit, sicut supra dictum est, sed

in eorum quoque qui testamento facto

decesserint. Nam si alienus postumus
hères fuerit institutus, quamvis heredi-

tatem jure civili adiré non poterat : cum

institutio non valebat, honorario tamen

jure bonorum possessor efficiebatur,

videliçet a proetore adjuvabatur. Sed is

a nostra constitutione hodie recte hères

instituitur, quasi et jure civili non in-

cognitos.

I. Aliquando tamen neque emendandi

neque impugnandi veteris juris, sed

magis confirmandi gratia, pollicetur
bonorum possessionem. Nam illis quo-

que, qui recte testamento facto heredes

instituti sunt, dat secundum tabulas

bonorum possessionem. Item ab intes-

tato suos heredes et agnatos ad bono-

rum possessionem vocat : sed et remota

quoque bonorum possessione, ad eos

pertinet hereditas jure civili..

Le droit de possession des biens a été
introduit par le préteur pour corriger
l'ancien droit, et il a

apporté
ce correc-

tif non-seulement dans les hérédités ab

intestat, comme nous l'avons exposé ci-

dessus, mais encore dans celles des per-
sonnes mortes avec un testament. Par

exemple, si un postume externe avait
été institué héritier, quoique, d'après le
droit civil, il ne put faire adition de

l'hérédité, parce qu'une pareille insti-
tution était nulle; cependant, par le
droit honoraire, il devenait possesseur
des biens avec l'aide du préteur. Du

reste, aujourd'hui un tel postume, d'a-

près notre constitution, est valablement

institué héritier, et comme reconnu par
le droit civil.

1. Quelquefois, cependant, ce n'est
ni pour corriger, ni pour combattre
l'ancien droit, mais plutôt pour le con- ,

firmer, que le préteur promet la pos- :

session des biens ; car il donne aussi aux

héritiers institués par un testament ré-

gulier la possession des biens secundum

tabulas (suivant les tables). De même,
ab intestat il appelle à la possession des
biens les héritiers siens et les agnats,

>

quoique, même sans le secours de celte

possession des biens, l'hérédité leur

appartienne d'après le droit civil.

1100. On voit, par ces deux paragraphes, que la possession
des biens est donnée : confirmandi, emendandi vel impugnandi
veteris juris gratia : ce qui revient à la destination générale du
droit prétorien : adjuvandi, supplendi vel corrigendi juris civilis

gratia. Nous aurons soin de faire remarquer, en exposant les
diverses possessions des biens, dans quels cas elles confirment, i,
elles amendent ou elles contredisent le droit civil. jj:

Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque le préteur attribue la [-.
possession des biens à_ceux qui étaient déjà héritiers d'après la loi, j

quel est l'avantage de ce droit? Le seul avantage, nous dit Gaius, l
c'est de pouvoir user de l'interdit qui commence par ces mots : [>
Quorum bonorum, interdit qui avait pour effet de se faire mettre j
en possession des biens héréditaires (1).

II. Quos autem proetor solus vocat ad

hereditatem, heredes quidem ipso jure
non fiunt; nam

proetor heredem facere
non potest. Per legem enim tantum vel
similem juris constitutionem heredes

%. Ceux que le préteur appelle seuil ;
à l'hérédité ne sont pas, en droit, héri- [
tiers ; car le préteur ne peut faire aucun j,
héritier. C'est en effet la loi seulement, |.
ou tout autre acte législatif, tels que des f.

(1) « Quibus casibus beneficium ejus in eo solo videtur aliquam utilitatem ;
habere quod is qui ita bonorum possessionem petit interdicto cujus principium ['
est QUORUMBONORUMuti possit. a GAI. 3. 34. f,
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fiunt, veluti per senatus - consulta et

constifutiones principales; sed cum eis

proetor dat bonorum possessionem, loco

heredum constituuntur et vocantur

bonorum possessores. Adhuc autem et

alios compliires gradus proetor fecit in

bonorum possessionibus dandis, dum

id agebat ne quis sine successore ino-

reretur. Nam augustissimis finibus con-

stitutum per legem Duodecim Tabula-

rum jus percipiendarum hereditatum

proetor ex bono et oequo dilatavit.

sénatus-consultes ou des constitutions

impériales qui peuvent faire des héri-
tiers. Mais le préteur leur donnant la

possession des biens, ils sont en place
d'héritiers, et se nomment possesseurs
des biens. Le préteur a établi en outre

plusieurs autres degrés de possessions
des biens, son but étant de pourvoir à
ce qu'on ne meure pas sans successeur.

Aussi, le droit de recueillir les hérédités,
restreint par la loi des Doubles Tables
dans lés limites les plus étroites, a-t-il
été équitablement étendu par lui.

1101. Loco heredum constituuntur. Ils ne sont point héritiers,
mais ils sont établis au lieu et place d'héritiers. C'est ce que nous

dit à peu près dans les mêmes termes Ulpien, qui ajoute qu'en con-

séquence, soit qu'ils agissent, soit qu'on agisse contre eux, il y a

nécessité de recourir à des actions fictices, dans lesquelles on les

suppose héritiers, carne l'étant pas réellement, il ne peut y avoir

pour eux ni contre eux d'action directe en cette qualité : « Here-

» des quidem non sunt; sed heredis loco constituuntur beneficio
n pratoris. Ideoque seu ipsi agant, seu cum his agatur, fictitiis

M actionibus opus est, in quibus heredes esse finguntur (1). »

Id agebat ne quis sine successore moreretur; ex bonq et oequo
dilatavit. Tel est l'esprit qui a poussé le préteur à ajouter, après
les héritiers siens et les agnats du droit civil, de nouveaux ordres
de possesseurs des biens, afin qu'à défaut des deux premiers
ordres, la succession ne tombât pas en déshérence ; mais que les
limites en fussent étendues en faveur de personnes auxquelles la
nature et l'équité commandaient d'avoir égard.

III. Sunt autèm bonorum possessio-
nes ex testamento quidem hoe : prima,
quoe proeteritis liberis datur, vocaturque
CONTRATABULAS; secunda, quam omni-
bus jure scriptis heredibus proetor polli-
cetur, ideoque vocatur SECUNDUMTABU-
LAS testamenti. Et cum de testamentis

prius loculus est, ad intestatos tran-
situm fecit; et primo loco, suis heredi-

bus, et iis qui ex edicto proetoris inter
suos heredes connumerantur, dat bono-
rum possessionem .quoe vocatur UNDE
LIBERI. Secundo, legitimis heredibus.

Tertio, decem personis quas extraneo
manumissori proeferebat. Sunt autem
decem pcrsonoe hoe : pater, mater, avus,
avia, tam paterni quam materni; item
filius, filia, nepos, neptis, tam ex filio

quam ex filia, frater, soror, sive con-

sanguinei sive uterini. Quarto, cognatis

3. Les possessions des biens testamen-
taires sont : en premier lieu, celle défé-
rée .aux enfants omis, et nommée CON-
TRA TABULAS; en second lieu, celle que
le préteur promet à tous ceux légale-
ment institués héritiers, et qui se
nomme en conséquence SECUNDUMTA-
BULAS. Après avoir traité des testats, il

passe aux intestats. Et il donne la pos-
session des biens : premièrement, aux
héritiers siens et à tous ceux que l'édit

compte au nombre des héritiers siens :
celle-ci se nomme UNDE LIBERI; secon-

dement, aux héritiers légitimes ; troisiè-

mement, aux dix personnes qu'il préfé-
rait au manumisseur étranger, savoir :
le père et la mère, l'aïeul et l'aïeule
tant paternels que maternels, le fils et
la fille, le petit-fils et la petite-fille issus
d'un fils ou d'une fille, le frère et la

(1) ULP. Reg. 28. 12.
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proximis. Qninto, TUM QUEMEX FAMILIA.

Sexto, patrono et patronoe, Iiberisque
eorum et parentibns. Septimo, viro et

uxori. Octavo, cognatis manumissoris.

soeur, consanguins ou utérins; quatriè-
mement, aux cognats les plus proches;
cinquièmement, TUM QUEM EX FAMILIA,
au plus proche membre de la famille de
l'affranchi ; sixièmement, au patron et
à la patronne, à leurs descendants et

ascendants; septièmement, à l'époux et
à l'épouse; huitièmement, aux cognats
du manumisseur.

1102. De même que l'hérédité, les possessions des biens sont
ou testamentaires (ex testamento) ou ab intestat, selon que le
défunt a laissé ou n'a pas laissé de testament. Le texte énumère ici
toutes ces possessions des biens : l'ordre dans lequel elles sont
énoncées est bien loin d'être indifférent, car il indique leur rang
de préférence. Nous allons les parcourir successivement dans cet
ordre.

1103. Et d'abord, en tête, viennent les possessions des biens
ex testamento, qui passent avant les possessions des biens ab

intestat, de même que l'hérédité testamentaire passe avant
l'hérédité sans testament : « Proetor eum ordinem secutus quem
et lex Duodecim Tabularum secuta est : fuit enim ordiriarium,
ante de judiciis testantium, dein de successione ab intestato

loqui (1). »

Les possessions des biens testamentaires sont au nombre de
deux seulement, rangées dans l'ordre suivant :

1° CONTRA TABULAS; — 2° SECUNDUMTABULAS.

1104. Contra tabulas. La possession des biens contra tabulas
se nomme également contra lignum (2), c'est-à-dire contre les

tables, contre le bois du testament. Un titre au Digeste est spécia-
lement consacré à cette possession des biens (3). Elle est donnée,
en général, aux enfants passés sous silence par le chef de famille,

proeterilis liberis, comme dit le texte. Les enfants dont il s'agit
ici sont les enfants héritiers siens ou mis au rang des héritiers
siens : naturels ou adoptifs, émancipés ou donnés en adoption, j
conformément à tout ce que nous avons exposé ci-dessus, n 0' 998 j
et suiv., 1011 et suiv. (4), sans distinction, comme nous l'avons j

déjà dit (tome II, n° 709), entre les descendants du sexe masculin j
et ceux du sexe féminin. Ceux de ces enfants qui, n'ayant pas été !
institués ni exhérédés par leur père, se trouveraient privés, par
seule prétention, des droits successifs d'héritiers siens, obtiendront j
du préteur, malgré les tables du testament, la possession des j
biens, dans les droits et dans l'ordre dans lesquels ils étaient i

appelés à la succession par le droit civil (eo jure eoque ordine

quo vocantur ad successionem ex jure civili) (5), ou par le droit

postérieur qui les a mis au rang d'héritiers siens: Mais les enfants

(1) D. 38. 6. 1. pr. f. Ulp.
—

(2) D. 37. 4. 19. f. Tryphon. — (3) DIG. 37.
4. —

(4) ULP. Reg. 28. 3. —
(5) D. 3. 7. 4. 1. § 1. f. Ulp.
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exhérédés n'y sont pas admis (1). Celte possession des biens n'a

pas lieu contre le testament des femmes, parce qu'elles n'ont pas
d'héritiers siens (2). — Elle confirme le droit civil et lui vient en

aide (adjuvat), lorsqu'il s'agit d'enfants réellement héritiers siens,
dont l'omission annule le testamçnt d'après le droit civil; si ce

testament n'a été fait que suivant les formes civiles, la nullité

civile suffit, et il faut recourir à la possession des biens ab intestat

unde liberi; mais s'il a été fait suivant la forme prétorienne,

portant les cachets de sept témoins, la rescision prétorienne contra

tabidas est nécessaire pour venir confirmer la nullité de droit

civil (3).
— Au contraire, elle corrige, elle contredit le droit civil

(emendat, impugnat), lorsqu'il s'agit d'enfants émancipés, ou

autres semblables, puisqu'elle enlève, à leur profit, les biens aux

héritiers institués qui devraient les garder d'après le droit civil.
— Une sorte de possession des biens contra tabulas était encore

donnée, selon ce que nous avons vu n° 1085, au patron, contre

le testament de l'affranchi, pour se faire donner la moitié de

l'hérédité dont il avait été dépouillé par ce testament. Ici elle

contredisait encore le droit civil.

1105. Secundum tabulas. Cette possession des biens était donnée
aux héritiers institués, conformément aux dispositions du testa-

ment, qui se trouvait ainsi mis à exécution par le préteur. Le
titre II du livre 37, au Digeste, y est spécialement consacré. Elle
était donnée non-seulement lorsque le testament était régulier et
valable d'après le droit civil, mais encore dans d'autres cas où le
droit civil ne lui aurait pas donné d'effet. Ainsi, soit dans la forme,
soit dans la capacité du testateur ou de l'institué, soit dans les

dispositions mêmes de l'acte, le préteur était moins rigoureux que
le droit civil. Dans la forme, peu importait qu'il n'y eût pas eu de

mancipation de la famille, ou de nuncupation, pourvu que l'acte

portât les sept cachets exigés (tom. II, n° 654 (4). Dans la capacité
du testateur, peu importait que ce dernier eût perdu cette capacité
dans le temps intermédiaire entre la confection du testament et
son décès, car le préteur n'exigeait la capacité qu'à ces deux épo-
ques (voir lom. II, n0' 685 et 783) (5). Dans celle de l'institué,
nous venons d'en voir un exemple au préambule même de ce
titre (ci-dessus, page 74), où les Instituts nous disent que, si un

postume externe a été institué, bien que cette institution ne soit

pas valable selon le droit civil, le préleur viendra à son aide : c'est-
à-dire qu'il lui accordera la possession des biens secundum tabu-
las. Dans les dipositions mêmes de l'acte, car en cas d'institution
faite sous condition le préteur accordait la possession des biens

(1) Ib. 8. pr. et 10. § 5. fr. Ulp. — (2) Ib. 4. § 2. f. Paul. — (3) Il n'était pas
indifférent de venir par la possession des biens unde liberi, ou par celle contra
tabidas, à cause de certains legs qui étaient maintenus dans ce dernier cas (D.
37. 5. De legatisproestandis cont. tab. bon. poss'. petita), et non dans l'autre.
— (4) ULP. Uog. 28. 6. — (5) DIG. 37. 11. 1. § 8. f. Ulp.

TOME III. 6
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secundum tabulas, même avant l'accomplissement de la condition

(pendenfe eonditione), sauf à la retirer si la condition venait à

défaillir (1). Enfin, dans d'autres cas encore, tels que celui que
nous avons indiqué tom. I, p. 609. On voit donc que cette posses-
sion des biens est tantôt conforme, tantôt contraire au droit civil.

Du reste, la possession des biens secundum tabulas ne venait qu'en
second lieu, après celle contra tabulas. En effet, s'il existe des

enfants ayant droit à la possession des biens contre le testament,
tant qu'ils peuvent la demander, celle qui a pour but de faire exé-

cuter le testament ne peut avoir lieu. Il faut donc attendre que
les enfants aient laissé expirer le délai pour demander la possession
des biens contra tabulas (car nous verrons que chaque possession
des biens devait être demandée dans un certain délai, passé lequel
il y avait déchéance ), ou bien qu'ils soient morts ou qu'ils en

aient répudié ou perdu le droit (2).
1106. A défaut de possessions des biens testamentaires, soit faute

de testament, soit faute d'avoir demandé les possessions des biens

contra ou secundum tabulas dans les délais voulus, l'édit passe
aux possessions des biens ab intestat, qui étaient les suivantes :

UNDE LIBERI,
UNDE LEGITIMI,
UNDE DECEMPERSONIS,

UNDE COGNATI,
TUM QUEMKX FAMILIA ,
UNDE.LIBERI PATRONIP>ATRON4ÎQUJE,ET-PARENTESEORUM„

UNDE;VIR ET UXOIR,
UNDE, COGNATIMANUMISSORIS.

1107. Cette dénomination des possesions des biens, qui con-
siste dans la préposition unde suivie de la désignation des per-
sonnes appelées, est une abréviation de cette phrase : « Ea pars
edicti unde liberi vocantur ; unde legitimi vocantur, etc. »

1108. Quatre de ces possessions des biens seulement sont rela-
tives à la succession des ingénus : Unde liberi, unde legitimi,
unde cognati, unde vir et uxor; les quatre autres sont exclusi-
vement applicables aux successions des affranchis. Il nous faut les

parcourir toutes brièvement.

1109. Unde liberi (3). C'est la première ; elle est accordée aux
enfants qui sont héritiers siens, ou appelés au nombre des héri-
tiers siens,. d'après ce que nous avons déjà dit (ci-dessus, nos 998
et suiv.). Elle n'a pas lieu dans l'a succession des femmes, puisque
ces dernières n'ont pas d'héritiers siens. Elle est commune à celle
des affranchis, comme à celle des ingénus, puisque les affranchis
ont d'abord pour successeurs leurs héritiers siens.

(1) DIG. 37. 11. 5 et 6. ff. Ulp. — (2) Ib. 2. pr. f. Ulp. — (3) Voir le titre

spécial consacré à cette possession diesbiens, dans le DIG. lib. 38. tit. 6.
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1110. Unde legitimi (1). Par cette possession des biens sont

appelés tous ceux qui sont légalement héritiers ab intestat, soit

d'après la loi des Douze Tables, soit d'après toute autre loi,
sénatus-consulte ou constitution. Ainsi, les agnats qui viennent

d'après la loi des Douze Tables ; les personnes mises par les consti-

tutions au rang d'agnats; la mère succédant à ses enfants d'après
le sénatus-consulte Tertullien, ou les enfants succédant à leur

mère d'après le sénatus-consulte Orphitien, peuvent demander cette

possession des biens (2). Il en est de même du patron et de ses

enfants, puisqu'ils sont héritiers légitimes de l'affranchi (3). Et

même les héritiers siens, s'ils avaient négligé de demander dans

le délai voulu leur possession des biens spéciale unde liberi, ou

s'ils l'avaient répudiée, pouvaient revenir à la possession des biens

unde legitimi, et la recevoir de préférence aux agnats, puisque
étant héritiers d'après la loi, ils étaient compris sous la dénomi-

nation générale d'héritiers légitimes. Un fragment de Julien nous

a conservé les termes mêmes de l'édit sur cette possession des biens ;
ils sont conçus dans le sens le plus large : « Tum quem ei heredem

esse oporteret, si intestatus mortuusesset » ( probablement ou

à peu près vocabo). Alors, j'appellerai celui qui devait être son

héritier ab intestat, et le jurisconsulte ajoute qu'il faut entendre

ces termes largement, dans leur plus grande extension (large et

cum extensione) (4). Cette possession des biens n'avait jamais

pour effet que de confirmer le droit civil. Elle avait lieu aussi

tien pour la succession des femmes que pour celle des hommes.

Elle était commune à celle des ingénus, comme à
'
celle des

affranchis (5).
1111. Unde decem personoe. Cette possession des biens s'ap-

pliquait au cas tout particulier de la succession d'une personne
libre qui, ayant été acquise in mancipio par un étranger, avait été
affranchie par lui. Ce qui avait lieu principalement, comme nous
l'avons vu, d'une manière fictive, pour opérer une émancipation.
Nous savons que, dans ce cas, l'affranchissant étranger (manu-,
missor extraneus) obtenait, d'après la loi civile, les droits de

patronage, et par conséquent ceux de succession, sans que le père
naturel ni la famille d'où était sorti l'affranchi en eussent aucun

(voir tom. II, n° 166). Le préteur corrigea cette rigueur civile, en

appelant, par une possession des biens spéciale, avant le manu-
misseur étranger, les dix personnes de la famille naturelle qui
sont énumêrées dans le texte.

1112. Unde cognati (6). Cette possession des biens n'a aucune

origine dans le droit civil ; elle ne vient que de l'indulgence du

préteur, qui supplée à une lacune de la loi. Elle donne une exten-

(1) Voir le titre spécial au DIG. 38. 7. —
(2) Ib. 2. § 4. f. Ulp. — (3) Ib. § 1.

—
(4) DIG. 38. 7..1. f. Jul. —

(5)DIG. 38. 7. 2. §§ 1 et 2. f. Ulp.
—

(6) Voir le
titre spécial au DIG. 38. 8.

6.
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sion aux limites du droit de succession, eh créant un nouvel ordre

de successeurs. Nous avons déjà vu (ci-dessus, n" 1070 et suiv.)

quelles^sont les personnes qui y sont appelées, et comment elles le

sont. Nous savons que les héritiers siens et les héritiers légitimes,
s'ils avaient négligé ou refusé leur possession des biens unde liberi

ou unde legitimi, pouvaient encore venir parmi les cognats, à

leur rang de proximité, par la possession des biens unde cognati,

puisqu'ils étaient aussi cognats.
1113. Tum quem ex familia. Cette possession des biens est

exclusivement propre à la succession des affranchis. Pour cette

succession, nous savons qu'il y avait, en premier lieu, la posses-
sion des biens unde liberi; et, en second lieu, à défaut de la pre-
mière, la possession des biens unde legitimi, dans laquelle se

trouvaient compris le patron et ses enfants. Mais, à défaut de cette

seconde possession des biens, le préteur avait appelé en troisième

lieu le plus proche membre de la famille du patron, ce qui com-

prenait le patron lui-même ou ses enfants, s'ils avaient négligé ou

refusé de demander la possession des biens unde legitimi, et, en

outre, ses agnats. La dénomination de cette possession des biens

tum quem ex familia n'offre réellement aucune difficulté ; ce n'est

que par une erreur évidente qu'on a pu la corrompre en celle de

tanquam ex familia ou hésiter entre elles. Ces mots tum quem
ex familia sont le commencement de l'édit; ils sont entièrement
conformes à ceux que nous avons déjà cités, pour la possession
des biens des héritiers légitimes : tum quem ei heredem esse

oporteret, et que nous trouvons deux fois rapportés au Digeste (1).
On peut en conclure que c'était la locution habituelle de l'édit

pour les diverses possessions des biens. Ici le sens était, sans
doute : « Tum quem ex familia... (patroni proximum oportebit,
vocabo) j'appellerai celui de la famille du patron qui sera le plus
proche. »

1114. Unde liberi patroni patronoeque et parentes eorum.
Telle est la dénomination de cette possession des biens, comme
nous la font connaître le § 5 de ce titre et Théophile dans, sa para-
phrase. Cette possession des biens était aussi exclusivement appli-
cable aux successions des affranchis. Quelle en était l'utilité?

Malgré l'explication que nous en donne Théophile, on a considéré
cette question comme un problème difficile à résoudre d'une
manière satisfaisante. Si le patron ou ses enfants, nous dit Théo-

phile, ont négligé de demander la possession des biens unde

legitimi dans les délais prescrits, qu'ils aient pareillement laissé

expirer le délai de la possession des biens tum quem ex familia,
alors le patron ou ses enfants ou ses ascendants pourront venir par
la possession des biens unde liberi patroni... etc. On a trouvé ridi-
cule cette répétition de possessions des biens, qui serait inventée

(1) D. 38. 7. 1. f. Julian. — 38. 14. 1. f. Ulp.
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seulement pour multiplier le recours du patron et lui donner la

faculté de se rattacher de possession des biens en possession des

biens, comme de branche en branche. Mais tel n'est pas le but

principal : la possession des biens unde liberi patroni patronoeque
et parentes eorum n'est pas donnée spécialement au patron ni à la

patronne, il n'est pas même question d'eux dans sa dénomination ;
el s'ils ont le droit d'en profiler, ce n'est qu'accidentellement. Du

reste, il n'y a rien là qui ne soit commun et général à tous les

ordres de possession des biens. En effet, nous avons vu que, dans

la succession des ingénus, les possessions des biens sont d'abord :

unde liberi, pour les héritiers siens ; ensuite unde legitimi, prin-
cipalement pour les agnats ; enfin unde cognati, pour tous les

cognats parents naturels : ce qui n'empêche pas que les héritiers
siens ne soient compris dans chacune des trois, et qu'après avoir
laissé passer la première, ils ne puissent venir par la seconde, et
à défaut par la troisième ; et que de leur côté les agnats, après
avoir laissé passer la possession des biens unde legitimi, ne puis-
sent venir à leur rang de proximité par la possession des biens unde

cognati. De même, dans la succession des affranchis, la série des

possessions des biens quant au droit de patronage était celle-ci :
1° unde legitimi, pour le patron et ses enfants, conformément à
la loi, ce qui ne comprenait ni les enfants hors la puissance du

patron, ni ceux de la patronne, puisque les mères n'avaient jamais
de puissance paternelle ; 2° tum quem ex familia, pour la famille
civile du patron ou de la patronne, c'est-à-dire principalement
pour leurs agnats, ce qui ne comprenait aucun des parents unis
seulement par les liens naturels ; 3° unde liberi patroni patro-
noeque et parentes eorum, pour les descendants ou ascendants,
sans plus distinguer s'ils sont ou non en la puissance ou dans la
famille du patron, mais seulement à cause du lien du sang; aussi
les enfants de la patronne et les ascendants y sont-ils nominative-
ment compris : c'est la possession des biens déférée à la famille
naturelle du patron, en commençant par la ligne directe, descen-
dante et ascendante. Enfin, comme nous allons le voir immédiate-
ment , 4° unde cognatimanumissoris, pour les cognats du patron
ou de la patronne, c'est-à-dire spécialement pour sa famille natu-
relle collatérale. Ce qui n'empêche pas que le patron ou ses enfants
héritiers siens ne soient compris dans toutes ces possessions des

biens, et qu'après avoir laissé passer celle unde legitimi, ils ne

puissent venir par celle tum quem ex familia, puisqu'ils sont de
la famille civile; puis par celle unde liberi patroni... etc., puis-
qu'ils sont de la ligne directe ; ou enfin par celle unde cognati
manumissoris, puisqu'ils sont de la cognation ; et que, de même,
les agnats, à défaut de leur possession des biens tum quem ex

familia, et les ascendants et descendants, à défaut de la leur,
unde liberi patroni... etc., ne puissent venir également par la

dernière, unde cognati manumissoris, dans laquelle ils sont tous
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compris. Cette explication est donc toute naturelle, et entièrement

conforme à l'esprit général des possessions des biens. Quelques
auteurs allemands en ont imaginé une autre. Ils supposent que la

possession des biens unde liberi patroni, etc., est relative au

patron du patron de l'affranchi défunt. Ainsi, le patron immédiat

de cet affranchi défunt serait lui-même un affranchi ayant un

patron, et ce serait ce patron du patron qui serait appelé, ainsi

que ses enfants et ses ascendants, à défaut du patron immédiat et

de sa famille (1). Cette explication est ingénieuse; mais elle n'est

en harmonie ni avec la gradation des droits de patronage, qui se

trouverait troublée et contradictoire, ni avec l'esprit des posses-
sions des biens tel que nous l'avons démontré ; ni avec l'explication
de Théophile, qui, en matière pareille, doit obtenir plus de crédit

que les imaginations modernes ; ni, enfin, avec les textes des

Instituts et d'Ulpien, qui ne parlent jamais que du patron et de

la patronne, quand il eût été si facile et si court de dire le patron
du patron (2).

1115. Unde vir et uxor, relative à la succession des ingénus
comme à celle des affranchis, suppléant à une lacune du droit

civil, qui avait laissé les époux sans droits réciproques de succes-
sion quand il n'y avait pas in manum conventio; ne s'appliquant
du reste que dans le cas de justes noces, et lorsque le mariage
existait encore au moment de la mort (3).

1116. Unde cognati manumissoris, exclusivement propre à la
succession des affranchis. Il paraît cependant, d'après Ulpien, que
ce droit n'était pas indéfini pour tous les cognats du patron, et

qu'il s'arrêtait à certaine limite fixée d'après la loi FURIA (4).
1117. A défaut de toute personne à qui la possession des biens

pût appartenir, les biens étaient déférés au peuple, d'après la loi
JULIA caducaria. « Et si nemo sit, dit Ulpien, ad quem bonorum

possessioperfinerepossit, aut sit quidem, sed jus suum omiserit,
populo bona deferuntur ex lege Julia caducaria » (5).

IV. Sed eas quidem proetoria intro-
duxit jurisdictio : a nobis tamen nihil in-

curiosumproetermissum est; sed nostris
constitutionibus omnia corrigentes, CON-
TRA TABULASquidem et SECUNDUMTABU-
LAS bonorum possessiones admisimus,
utpote necessarias constitutas, nec non
ab intestato UNDE LIBERI et UNDE LEGI-
TIMI bonorum possessiones. Quoe autem
in prastoris edicto quinto loco posita fue-

4. Telles furent les possessions des
biens introduites par la juridiction pré-
torienne; mais, pour nous, ne laissant
rien échapper à notre investigation, et

corrigeant toutes choses par nos consti-

tutions, nous avons maintenu, comme
étant de nécessité, les possessions des
biens CONTBATABULAS et SECUNDUMTA-

BULAS, ainsi que celle UNDE LIBERI et
UNDE LEGITIMI dans l'ordre ab intestat.

(1) Mémoire de M. Goeschen, sur la bonorum possessio libertini intestati.
(Civilitisches Magazin, t. 4. p. 257, 359. —Histoire du droit romain, de
M. Hugo, t. 1. § 224. note 3.)— (2) ULP. Reg. 28. 7. —

(3) Voir le titre spé-
cial, DIG. 38. 11. —

(4) « Septimo, cognatis manumissoris quibus per legem
Furiam plus quam mille asses cnpcre licet. » ULP. Reg. 28. 7. —

(5) ULP. Reg.
28. 7.
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rat, id est UNDEDECEMPERSON/E,eam pio

proposilo et compendioso sermone su-

pervacuam ostendimus. Cum enim proe-
fata bonorum possessio decem personas

proeponebat extraneo manumissori, nos-

tra constitutio quam de cmancipationc
liberorum fecimus, omnibus parentibus
eisdemque manumissoribus contracta

fiducia manumissionem facere dédit,
ut ipsa manumissio eorum hoc in se

haheat privilegium, et sùpervacua fiât

supradicta bonorum possessio. Sublata

igitur proefata quinta bonorum posses-
sione, in gradum ejus sextam anlea
bonorum possessionem induximus, et

quintam fecimus, quam proetor proxi-
mis cognatis pollicetur.

V. Cumque antea fuerat sèptimo loco
bonorum possessio TUM QUEMEX FAMILIA,
et OCTAVOUNDE LIBERI PATRONI PATRO-

NJBQUE ET PARENTES EORUM, utramque
per constitutionem nostram quam de

jure patronatus fecimus, penitus vacua-
irimus. Cum enim ad similîtudinem
successionis ingenuorum, libertinorum
successiones posuimus, quas usque
àd quinlum tantummodo gradum coarc-
tavimus ut si aliqua inter ingenuos et
libertinos differentia, sufficit eîs tam
CONTRA TABULAS bonorum possessio
quam UNDE LEGITIMI et UNDE COGNATI,
ex quibus possunt sua jura vindicare :
Omni scrupiilôsitàte et inextricàbili
erroro istarum duarum bonorum pos"
sessionum resoluto.

VI. Aliam vero bonorum possessio-
nem , quoe UNDE ViR ET UXOR appéllatur>
et nono loco inter veteres bonorum pos-
sessiones posita fuerat, et in suo vigore
servavimus, et altiore loco, id est sexto,
•eam posuimus : décima veteri bonorum

possessione, quoe erat UNDE COGNATI

MANUMISSORIS, propter causas enarratas
merito sublata, ut sex tantummodo
bonorum possessiones ordinarioe per-
ananeant, Suo vigore polleiites.

Mais quant à celle placée en cinquième
lieu dans l'édit du préteur, c'est-à-dire
la possession UNDE DECEM PERSONNE;par
une décision pieuse, et «n peu dé mots,
nous en avons établi l'inutilité. En effet,
cette possession des biens avait pour but
de placer dix personnes avant le Tnànu-

misseur étranger; mais, d'après notre
constitution, sur l'émancipation des en-

fants, tous les ascendants sont eux-

mêmes manumisseurs, comme s'ils s'é-

taient réservé la clause de fiducie; de
•sorte que ce privilège est inhérent à la

manumission qu'ils font eux-mêmes, et

rend inutile la possession des biens
dont nous parlons. Supprimant donè

cette -cinquième possession des biens,
et donnant son rang à celle qui n'était

auparavant que la sixième, nous avons

établi pour cinquième possession des

biens celle que le préteur promet aux

plus proches cognats.

IS. Et, comme auparavant, se trou-

vait en septième lieu la possession dès

biens TUM QUEM EX FAMILIA , et en hui-

tième UNDE LIBERI PATRONI PATRON/EQUE
ET PARENTÉSEORUM,nous les ayons entiè-

rement supprimées l'une, et l'autre par
notre constitution sur le droit de patro-

nage. Car, puisque nous avons établi les

successions des affranchis sur le modèle

de celle dès ingénus, en les restreignant
seulement au cinquième degré afin de

laisser une différence entre elles, il suf-

fit, pour réclamer les droits du patro-

nage, des possessions des biens tant

CONTRA TABULAS que UNDE LEGITLM'I et

UNDÉ COGNATI, toutes les subtilités et lés

détours inextricables de ces deux pos-
sessions des biens se trouvant résolus.

6. Quant à la possession des biens

UNDÉ VIR ET UXOR, placée àtt neuvième

rang parmi les anciennes, notis l'ayons
conservée dans sa vigueur, en la faisant

remonter de rang, et la portant au

Sixième. La dixième, qui existait jadis -,
celle UNDE COGNATI MANUMISSORIS, s'est

trouvée justement supprimée par les

motifs déjà exposés; de sorte qu il n'est

plus resté que six possessions des biens

en toute vigueur.

1118. Par suite des changements opérés par Jùstitileh et dont
les motifs sont suffisamment expliqués dans léâ trois paragraphes
précédents, les quatre possessions des biens ab intestat, qui
•étaient exclusivement propres à la succession des affranchis, se
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trouvent supprimées, et il ne reste plus que les quatre possessions
des biens des ingénus,

UNDE LIBERI,

UNDE LEGITIMI,

UNÛE COGNATI,

UNDÉ VIR ET UXOR,

qui servent tant pour la succession ab intestat des ingénus, que

pour celle des affranchis, puisque cette dernière a été ramenée à

une similitude presque entière avec l'autre, ainsi que nous l'avons

exposé ci-dessus, n" 1088 : la possession des biens unde liberi,

pour les héritiers siens de l'affranchi et les personnes rangées au

nombre" des héritiers siens ; unde legitimi pour le patron et ses

enfants ; unde cognati pour les ascendants et cognais du palron

jusqu'au cinquième degré seulement; et enfin unde vir et uxor.

VII. Septima eas secuta, quam
optima ratione proetores introduxerunt.
Novissime enim promittitur edicto iis
etiam bonorum possessio, quibus ut de-
tur lege, velsenatus-consulto, vel consti-
tutione comprehensum est. Quam neque
bonorum possessionibus quoe ab intes-
tato veniunf, neque iis quoe ex testamento
sunt proetor stabili jure connumeravit;
sed quasi ultimum et extraordinarium

auxilinm, prout res exegit, accommoda-

vit, scilicèt iis qui ex legibus, senatus-

consultis, constilutionibusve principum
ex novo jure, vel ex testamento, vel ab
intestato veniunt.

'9'. Vient enfin une septième posses-
sion des biens que le préteur aintroduilc
à très-juste raison. En effet, l'édit, en

terminant, promet la possession des biens
à ceux à qui une loi ou un sénatus-con-
sulte ou une constitution ordonnerait

textuellement de la donner. Possession
des biens que le préleur n'a rangée dans
aucun ordre fixe, ni dans celles ab in-

testat, ni dans les testamentaires; mais

qu'il a disposée, selon que chaque cas

l'exige, comme un dernier recours
extraordinaire pour ceux qui viennent

d'après les lois, les sénatus-consultes
ou le droit nouveau des constitutions,
soit par testament, soit ab intestat.

1119. Quibus ut detur lege , vel senatus-consulto, vel consti-
tutione comprehensum est. C'était, d'après ce que nous apprenti
Théophile, le nom de cette dernière possession des biens, qui se
nommait aussi, d'après la même autorité, tum quibus ex legibus:
« Alors, ceux à qui les lois (probablement) ordonnent de déférer

la possession des biens»; ou simplement, d'après l'intitulé du
titre spécial consacré dans le Digeste à celte matière : ut ex legi-
bus senatusve consultis bonorum possessio (1). Ulpien nous a
conservé les termes de l'édit relatifs à cette possession des biens :
« Utime quaque lege, senatus-consulto, bonorum possessionem

» dare oportebit, ita dabo. » 11 faut remarquer qu'il s'agit ici de

loi, sénatus-consulte ou acte législatif qui ordonnerait expres-
sément de déférer la possession des biens. C'est ce qui résulte

positivement des termes de l'édit, ainsi que de l'explication que
nous en donnent Paul et Ulpien ; et c'est aussi ce qui dislingue la

possession des biens ut ex legibus senatusve consultis, dé celle

(1) DIG. 38. 14.
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unde legitimi. La première est applicable seulement lorsque la

loi ordonne nominativement de déférer la possession des biens

(cum vero etiam bonorum possessionem darijubet) ; la seconde,

lorsque la loi ne défère que l'hérédité, sans faire mention de la

possession des biens (defert hereditatem non etiam bonorum

possessionem). Mais si la loi défère à la fois et l'hérédité et la

possession des biens, on a droit indifféremment, soit à la pos-
session des biens ut ex legibus senatusve consultis, soit à celle

unde legitimi (]).
Le préteur n'a pas besoin ici de s'inquiéter de savoir si cette

possession des biens sera testamentaire ou ab intestat:,.ni du

rang qu'elle occupera : il promet seulement, quant à lui,d'obéir
à toute loi qui ordonnera de déférer la possession des biens. Cette

possession des biens sera un droit extraordinaire, extraordi-
narium auxilium, comme dit le texte, auquel aucune autre

possession de l'édit ne peut faire obstacle contrairement à la loi

qui l'ordonne (2).

VIII. Cum igitur^fom species suc-
cessionum proetor introduxisset, easque
per ordinem disposuisset et in una-

quaque specie successionis soepe plures
extent dispari gradu personoe, ne ac-
tiones creditorum differentnr, sed habe-
rent quos convenirént, et ne facile in

possessionem bonorum defuncti mitte-
renlur, et eo modo sibi consulerent,
ideo petendoe bonorum possessioni cer-
tum tempus proefinivit. Liberis itaque et

parentibns, tam naturalibus quam adop-
tivis, in petenda bonorum possessione
annuum spatium, ceteris centum die-
rum dédit.

IX. Et si intra hoc tempus aliquis
bonorum possessionem non petiorit,
ejusdem gradus personis aderescit; vel
si nemo sit, deinceps céleris bonorum

possessionem période ex successorio
ediclo pollicetur, ac si is qui proecedcbat
ex eo numéro non esset. Si quis itaque
delatam sibi bouorum possessionem re-

pudiaverit, non quousque tempus bono-
rum possessioni proefinilum oxcesserit

expectatur; sed statim ceteri ex eodem
edicto admiltuntur.

8. Le préteur ayant ainsi introduit

plusieurs espèces de succession et les

ayant disposées par ordre, et dans

chaque ordre, souvent plusieurs per-
sonnes existant à différents degrés :

afin que les créanciers ne restent pas

suspendus dans leurs actions, mais qu'ils
aient à qui s'attaquer; afin, d'un autre

côté, qu'ils ne se fassent pas facilement

envoyer en possession des biens du dé-

funt, et qu'ils n'aient pas recours à ce
mode d'exercer leurs .droits, le préteur
a fixé un délai limité pour demander la

possession des biens. Il a donné aux
enfants et aux ascendants, tant naturels

qu'adoptifs, l'espace d'un an ; et à tons
les autres, cent jours.

©. Si quelqu'un laisse expirer ce délai

sans demander la possession des biens,
elle accroît aux personnes du même

degré; ou, s'il n'y en a pas, elle passe,

d'après l'édit successoral, au degré sub-

séquent, comme si le précédent n'existait

pas. Mais si quelqu'un répudie la pos-
session des biens qui lui était déférée, on

n'attend pas l'expiration du terme fixé

à la demande de possession des biens;
mais les autres sont immédiatement
admis d'après le même délit.

1120. La possession des biens n'était pas déférée de plein
droit : il fallait la demander; elle pouvait aussi se répudier.

(1) DIG. 38. 14. 1. § 2. f. Ulp. — 38. 7. 3. f. .Paul. — (2) DIG. 38. 14.

1-§1.
r
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On la demandait au magistrat du peuple romain (magistratus

populi romani), c'est-à-dire au préteur : et, dans les provinces,
au gouverneur. C'était là ce-qu'on appelait demander, reconnaître,
admettre, recevoir la possession des biens (bonorum possessionem
agnoscere, petere, admittere, accipere), selon les expressions
employées par les jurisconsultes romains et par les lois du

Digeste (1).
Pour ne pas laisser indéfiniment en suspens les créanciers, les

légataires et toutes autres personnes intéressées, l'édit avait fixé
un délai, tel que le texte nous l'indique ici, dans lequel il fallait
nécessairement demander la possession des biens. -

Si celui qui avait droit à la possession des biens laissait expirer
le délai sans la demander, ou s'il mourait avant l'expiration du

délai, ou enfin s'il la répudiait, la possession des biens était

perdue pour lui (2).
1121. Mais dans les possessions des biens, il y avait, en ce cas,

selon les circonstances, droit d'accroissement ou de dévolution

successive, d'abord de degré en degré, et ensuite de possession
des biens en possession des biens.

En effet, chaque possession formait un ordre successif (plures
species successionum... easque per ordinem disposuisset, dit
le texte, § 8), et, dans chacune d'elles, les parents qui y étaient

compris occupaient divers degrés (et in unaquaque specie succes-
sionis soepe plures extent dispari gradu personoe). Si plusieurs

personnes du même degré étant appelées ensemble, l'une d'elles

répudiait sa possession des biens ou en était déchue, sa part
accroissait aux autres; dans ce cas, il y avait accroissement (3).
Si la personne qui répudiait ou qui laissait tomber son droit était
seule de son degré, ou si tout le degré était déchu, alors la pos-
session des biens passait au degré subséquent : et cela durant sept
degrés (sequens gradus admittitur, perinde ac si superiores non
essent : iâque per septem gradus fit) (-4) ; dans ce cas, il y avait
dévolution de degré en degré. Enfin, faute de degrés subséquents,
ou tous les degrés étant épuisés, on passait à la possession des
biens suivante : il y avait dévolution de possession des biens en

possession des biens.

X. In petenda autem bonorum pos-
sessione, dies utiles singuli conside-
rantur. Sed bene anteriores principes
et huic causoeproviderunt, ne quis pro
petendabonorampossessione curet; sed

quocunque modo si admittentis eam
indicium intra statuta tamen tempora
ostenderit, plénum habeat earum bene-
ficium.

ÎO. Dans la demande de possession
des biens, on ne compte que chaque jour
utile; mais les princes antérieurs ont

sagement prescrit, à cet égard, que nul
ne s'inquiète deformuler une demande
de possession des biens; mais qu'en
manifestant d'une manière quelconque,
dans le délai voulu cependant, leur in-
tention de l'accepter, ils en acquièrent
tout le bénéfice.

(1) DIG. 38. 15. — 38. 9. — (2) 37. 1. 4, f. Gai. — (3) DIG. 37. 1. 3.
§ 9. f. Ulp. — (4) ULP. Reg. 28. 11.
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'
1122. Dies utiles singuli considérantur. On ne compte que

les jours utiles : c'est-à-dire seulement ceux où il était permis de

se présenter devant le magistrat pour demander la possession dés

biens, à partir du moment où celte demande avait été possible
aux intéressés (ex quo petere potuerunt) (1).

Pro pelenda bonorum possessione curet. Nous avons vu qu'il
fallait autrefois se présenter réellement devant le magistrat du

peuple romain, et lui faire la demande formelle de la possession
des biens. Il fallait, dit Théophile, lui dire spécialement : «Donne-

moi telle possession des biens » (da mihi hanc bonorum posses-
sionem). Mais nous trouvons au Code de Justinien deux constitu-

tions de l'empereur Constance : l'une qui permet de se présenter,
pour admettre la possession des biens, non-seulement devant les

magistrats du peuple romain, mais devant tout juge quelconque,
même devant les décemvirs, et d'y manifester son intention en

termes quelconques, toute solennité de paroles étant supprimée (2).
L'autre qui excuse même ceux qui, par rusticité, ignorance ou

absence, ne se seraient présentés devant aucun magistrat (3).
Sous Justinien, ceci est la règle générale :ta possession des biens
ne se demande plus à aucun magistrat; il suffit de manifester^
d'une manière quelconque, dans le délai voulu, l'acceptation
qu'on en fait (admittentis eam indicium, intra statuta tamen

tempora). En réalité, la distinction entre la possession des biens
et l'hérédité s'en est allée, les deux institutions.se confondent ; ce

qui reste, ce sont les mots seulement.
1123. Il est une autre distinction très-importante à faire dans

les possessions des biens, quoique les Instituts la passent entière-
ment sous silence : celle de la possession des biens donnée cum
re ou sine re. Si nous cherchons à traduire ces locutions, nous
trouverons dans Ulpien, pour la possession cum re, cette syno-
nymie : id est cum effectu (4) ; et, à l'inverse, sine effectu pour
la possession des biens sine re; ou, en d'autres termes, pos-
session des biens avec efficacité ou sans efficacité. Et quelle est
l'efficacité dont il est ici question? Gaius et Ulpien nous le disent:
la possession est sine re, sans efficacité, lorsqu'elle n'est pas
donnée de manière à garantir le possesseur des biens contre'toute
pétition d'hérédité qu'intenterait l'héritier de droit civil, mais
qu'elle le laisse au contraire exposé à être évincé par cet héri-
tier : « Cum alius jure civili evincere hereditatem possit, » dit
Ulpien ; « cum evinci hérédités ab herede potest; si ab iis avocari
hereditas potest, » dit Gaius (5). Elle est, au contraire, donnée
avec efficacité (cum re) lorsqu'elle met le possesseur des Diens-
à l'abri de toute éviction semblable, et qu'elle lui assure par
conséquent le droit de retenir les biens (cum effectu bona reti-

. (1) ULP. Reg. 28. 10.-^(2) COD. 6. 9. 9. —
(3) Ib.8. — (4) ULP. Reg. 23.

§ 6, et 28. § 13. —
(5) ULP. Ibid., et .GAI. 2. §§ 148 et 149; 3. §§ 36.et 37.
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neat; ipsi retinere hereditatem possunt) (1). On voit par là que
toutes les fois qu'il n'y a aucune lutte possible entre l'hérédité
civile et la vocation prétorienne, soit parce que le possesseur des
biens est en même temps l'héritier de droit civil, soit parce qu'il
n'existe pas d'héritier appelé par le droit civil, la possession des
biens est nécessairement donnée avec efficacité (cum re) ; et que
la question de savoir si elle sera cum re ou sine re's'éîève seu-
lement dans les cas où la lutte est possible. Il s'agit alors de
savoir si le préteur veut, corrigeant le droit civil, écarter défini-
tivement l'héritier suivant ce droit et faire passer par-dessus lui
le possesseur des biens ; ou bien si, tout en donnant la possession
des biens en conformité de son édit, il laisse néanmoins à l'hé-
ritier la porte ouverte pour une pétition d'hérédité efficace,

qui évincerait le possesseur des biens. Gaius nous cite divers

exemples de possession des biens sine re : comme si l'héritier
valablement institué par testament a acceplé l'hérédité, mais n'a

point voulu demander la possession des biens, se contentant de son
titre civil d'héritier; la possession des biens passe alors à ceux qui
sont appelés ab intestat, mais elle leur est donnée sine re, parce
que l'héritier testamentaire pourra les évincer de l'hérédité. De

même, si, dans une succession ab intestat, l'héritier sien, se
contentant de son droit légitime d'hérédité, n'a pas voulu demander
la possession des biens, elle passe au plus proche agnat, mais sine

re, parce que le fils héritier sien aurait le droit d'évincer cet agnat.
De même enfin, pour l'agnat qui serait héritier d'après le droit
civil et ferait adition, mais sans vouloir demander la possession
des biens; cette possession passerait toujours par la même raison
aux plus proches cognats, mais sine re. Cela avait encore lieu,

ajoute Gaius, dans plusieurs autres cas semblables (2). A mesure

que les rigueurs ou les subtilités du droit civil, dans la vocation
à l'hérédité, ont été corrigées soit par le préteur, soit par les
constitutions impériales, soit par la jurisprudence, la lutte s'est
décidée plus souvent en faveur du possesseur des biens, et l'usage
de la possession des biens cum re, dans les cas ainsi amendés,
s'est élendu (3). — La possession des biens sine re procurait,
sans aucun doute, à celui à qui elle était donnée l'avantage d'avoir
le rôle de défendeur dans le procès en pétition d'hérédité auquel
il restait exposé.

1124. Indépendamment des possessions des biens dont nous
venons de parler, dont l'ordre est déterminé d'une manière géné-
rale et réglementaire par l'édit, et qu'on peut dire, en quelque
sorte, déférées par l'édit lui-même, il en est que le préteur n'ac-
corde que sur débat contentieux, suivant l'appréciation qu'il fait

(1) GAI. et ULP. lbid. — (2) GAI. 3. §§ 35 à 38. — (3) GAI. 2. §§ 126. 148.
149; et 3. § 26. — ULP. Reg. 23. § 6. — D. 28. 3. De injust.-testant. 12.

pr. f. Ulp.
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de la cause (causa cognita), pouvant d'ailleurs, d'après le résultat

de cette.appréciation, la donner ou ne pas la donner; procédant
alors par voie de décret, c'est-à-dire par décision d'un litige :

» decretum interponit proetor;
— decreto petita sit possessio ;

— causa cognita » (1). Ulpien la nomme quelque part decretalis

bonorum possessio, et il dit de celle-là qu'elle n'est déférée que
du moment qu'elle a été décrétée : « Nondum delata est nisi cum

fuerit décréta » (2). Par opposition, les autres ont été nommées

ediclales. Il y a entre ces deux classes de possessions des biens,

quant à leur nature intime, la séparation qui résulte des diffé-

rences entre l'édit et le décret, entre le pouvoir réglementaire et
le pouvoir judiciaire, entre l'application executive d'un règlement
général et la décision d'un litige.

— Cette différence de nature
amène plusieurs différences de règle entre les deux classes de

possessions des biens. Ainsi, les jours utiles, pour compter les

délais, seront, à l'égard de la possession des biens décrétale,
ceux où le magistrat aura siégé sur son tribunal; ainsi encore,

Ulpien nous dit que la possession des biens décrétale ne peut être

répudiée (3) ; et cette possession n'offre, dans la plupart des

cas, rien de définitif, n'étant qu'un expédient provisoire dans le

procès.
Les textes nous offrent plusieurs exemples de concessions, par

voie de décret, de semblables possessions des biens. Nous nous
bornerons à citer les deux suivants :

1125. Celui de la possession des biens de l'édit Carbonien

(bonorum possessio EX CARBONIANO). Cet édit, introduit par le

préteur Cneus Carbon, est ainsi conçu : « Si cui controversia
nfiât an inter liberos sit, et impubes sit, causa cognita perinde
» possessio datur, ac si nulla de ea re controversia esset, et
» judicium in tempus pubertatis differtur » (4). Ainsi, lorsqu'on
élève contre un impubère une contestation qui attaque à la fois
son état et son droit d'hérédité (si status et hereditatis simul
controversia sit), afin de ne pas compromettre ses droits les plus
importants par une décision rendue pendant qu'il est impubère,
le préteur diffère le procès jusqu'après sa puberté; et, en atten-
dant, pour qu'il ne soit pas privé de la jouissance de l'hérédité,
il lui accorde par décret la possession des biens EX CARBONIANO,
non-seulement contra tabulas, mais aussi secundum tabulas, ou
ab intestat, selon le cas. Du reste, cette possession n'est que
provisoire; et elle ne se donne, aux termes mêmes de l'édit,
qu'en connaissance de cause (causa cognita), c'est-à-dire le
préteur examinant sommairement s'il y a doute suffisant en faveur
de l'impubère, pour la lui accorder (5).

(1) D. 37. 9. De ventre inposs. mitt. 1. § 14. f. Ulp. — 37. 10. De Carbon,
edict. 1. pr. f. Ulp.

— 38. 17. Ad. S. C. S. TertylL, 2. § 11. f. Ulp.
—

(2) D.
38. 9. De success. edict. 1. § 7. f. Ulp.

— (3) Ibid. — (h) DIG. 37. 10. De
Carboniano edict. 1. pr. f. Ulp. —

(5) Voir le titre spécial au DIG. 37. 10.
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Celui qui peut sortir de l'application de la possession des biens
VENTRISNOMINE.Cette possession des biens s'accorde dans l'intérêt
de l'enfant qui est encore dans le sein de sa mère à l'époque de
l'ouverture de la succession, et qui, en naissant, aura droit de
faire tomber, parla possession des biens contra tabulas, l'insti-
tution qui a été faite à son préjudice.-Dans cet état, cet enfant qui
n'existe encore qu'en espérance, ne peut demander ni l'hérédité,
ni la possession des biens contra tabulas; mais, en attendant, et

pour la conservation de ses droits éventuels, le préteur donne la

possession des biens ventris nomine; il envoie le ventre en pos-
session (venir em in possessionem mit ter e) ; ce qui du reste n'est

que provisoire jusqu'à ce que la naissance se soit réalisée, ou que
toute espérance en ait été perdue (1). — Maintenant, si l'on sup-

pose qu'une contestation d'état soit soulevée relativement à cette

grossesse, les parties intéressées niant seït que la femme enceinte
ait la qualité de femme légitime, soit que la conception puisse
être attribuée au mari, le préteur, à l'exemple de ce qui a lieu

dans le cas de l'édit Carbonien, suspendra l'instance jusqu'au

jour de la puberté, et, en attendant, donnera provisoirement à

cet enfant conçu une possession des biens décrétale (ventris
nomine) (2).

1126. Il est encore quelques matières, communes tant aux :

successions testamentaires qu'aux successions ab intestat, dont

nous devons, malgré le silence ou le laconisme des Instituts en ce ;

qui les concerne, donner au moins une légère idée.

De la collation (é
1
est-à-dire du rapport) des biens (3). !

1127. Le préteur, en appelant les enfants émancipés au nombre
des héritiers siens, soit par la possession des biens contra tabulas,
soit par celle unde liberi, les obligea à rapporter aux véritables

héritiers siens, pour être joints à la masse héréditaire, tous leurs

biens, par le motif que, si ces enfants étaient restés sous la puis- \
sance paternelle, ils n'auraient rien acquis pour eux-mêmes,:
mais toutes leurs acquisitions seraient restées dans le domaine (lu \

chef, comme celles de leurs frères héritiers siens. Ce fut là ce

qu'on nomma collatio bonorum, le rapport des biens. ;
1128. Bientôt l'interprétation des prudents fit admettre que la

fille, même héritière sienne, serait obligée, lorsqu'elle deman-
derait la possession des biens, de rapporter sa dot, et'l'empereur,
Antonin le Pieux la soumit à ce rapport même dans le cas où, |
s'en tenant à son titre civil d'héritière, elle ne demanderait pas la

possession des biens (4).
On voit que jusque-là le but du rapport élait de faire rentrée

(1] D. 37. 9. De ventre inpossess. mitl. —
(2) Ibid. 1. §§ 14 et 15. f. Oty t

—
(3) Voir les titres particuliers au DIG. 37. 6 et 7. —

(4) Voir le litre parti-
culier au COD. 6. 20.
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dans le patrimoine de la famille, au profit des enfanls qui n'en

étaient pas sortis et qui n'en avaient rien distrait, des biens que

l'émancipation ou la constitution de dot en avait fait sortir.

1129. Plus tard, l'empereur Léon étendit l'obligation du rap-

port tant à la dot qu'à la donation propter nuptias, soit qu'il

s'agît d'une fille émancipée ou restée en puissance, soit enfin que
la succession fût celle du chef de famille, ou de la mère ou de

tout autre ascendant paternel ou maternel.

1130. Enfin, Justinien voulut que tous les enfants, sans distinc-

tion, succédant ab intestat aux biens de leurs ascendants, fussent

obligés de se faire respectivement rapport de toutes les choses qui,
selon les règles que nous avons exposées (t. II, n 08798 et suiv.),
sont imputables sur la quarte, dans la querelle d'inofficiosité.

1131. Telle fut l'origine de ce qu'on nomme le rapport des

biens (collatio bonorum), dont les règles reçurent de plus amples,

développements, mais qu'il n'est pas le lieu d'exposer ici. On

voit que la nécessité du rapport n'était imposée qu'aux enfants

succédant à leurs ascendants ; ni les ascendants ni les collatéraux

n'y étaient soumis. — Le rapport ne pouvait être demandé que

par les enfants héritiers, réciproquement les uns aux autres,
mais jamais par les héritiers externes. — L'obligation cessait :

soit à l'égard des enfants qui s'abstenaient de l'hérédité ou qui la

répudiaient; soit à l'égard des choses qui avaient péri sans leur

faute, avant la mort du défunt; soit enfin si le testateur leur avait

formellement ou tacitement fait dispense de rapport (1).

Du droit d'accroissement entre cohéritiers.

1132. Si l'un des héritiers vient à faire défaut, la part qu'il
aurait eue revient à ses cohéritiers, et c'est là ce qu'on nomme le
droit d'accroissement ; nous avons déjà examiné un semblable
droit à l'égard des légataires (t. II, n08868 et.suiv.), et annoncé
celui entre les héritiers (ci-dessus, n" 1069)..

Il a lieu non-seulement pour les héritiers testamentaires, mais

pour les héritiers ab intestat, et même pour les possesseurs
des biens.

Quelle que soit la cause qui ait rendu vacante la part de l'hé-
ritier défaillant : soit défaut d'adition, soit refus, décès, incapacité,,
soit forclusion du terme fixé pour demander la possession des
biens ; mais non pas l'indignité, car nous allons voir bientôt que
ce cas est soumis à des règles particulières.

— Entre héritiers

testamentaires, l'accroissement n'a pas toujours lieu indistincte-
ment pour tous. Si quelques-uns sont institués conjointement,
par exemple :. que Titius et Gaius soient héritiers pour six onces,
et Valérius pour les autres six onces ; Titius venant à faire défaut,
l'accroissement a d'abord lieu au profit de Gaius., et ce ne serait

(1) Voir au DIG. et au COD. les titres cités ci-dessus.
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qu'au cas où celui-ci viendrait à manquer lui-même que le tout
accroîtrait à Valérius.

1133. L'accroissement a lieu forcément, de plein droit, à
l'insu des cohéritiers et même contre leur gré, quand bien même
ils seraient déjà morts avant l'événement qui détermine l'accrois-

sement, selon ce que nous avons déjà dit ci-dessus, not 743 et 1069;
car, ainsi que nous l'avons dit alors, la part vacante accroît à la

part cohéréditaire, ou, pour mieux dire, à la personne juridique
du cohéritier, et nullement à sa personne physique. C'est ce qui
distingue principalement l'effet de l'accroissement de celui de la
substitution vulgaire : et cette substitution, ainsi que nous l'avons
dit au même endroit, est un moyen d'empêcher l'accroissement
d'avoir lieu (1).

Nous savons également que l'accroissement avait lieu sine

onere; la substitution au contraire cum onere; et nous connais-
sons à ce sujet le rescrit de l'empereur Sévère, ainsi que l'ap-
plication exténsive qu'en avait faite la jurisprudence, relativement
au fidéicommis. Il nous suffira, sur ces divers points, de renvoyer
aux détails que nous avons déjà donnés ci-dessus, tom. II, n" 743.

De la transmission des hérédités.

1134. En règle générale, l'héritier qui meurt avant d'avoir !

fait adition, ou le possesseur des biens avant d'avoir demandé la i:

possession des biens, perdent par cette mort tous leurs droits à !
la succession, et n'en transmettent rien à leurs héritiers (2).

1135. Cependant, les constitutions impériales apportèrent quel- !

ques exceptions à cette règle, et introduisirent quelques cas par- '

ticuliers dans lesquels le défunt, quoique mourant avant d'avoir \
fait adition ou reçu la possession des biens, transmet à ses héri-
tiers les droits qu'il avait sur la succession, de sorte que ceux-ci

peuvent accepter ou répudier à sa place. C'est ce qu'on nomme

aujourd'hui transmission de l'hérédité.
1136. Ainsi, d'après une constitution de Théodose et de Valen-

tinien, si des enfants institués héritiers par le testament d'un |
ascendant ou d'une ascendante quelconque meurent avant l'ouver-;
ture des tables du testament, connaissant ou non cette institution j
faite en leur faveur, ils transmettent le droit d'hérédité qu'elle :
leur donnait à leurs enfants, leurs successeurs à eux, dé quelque J
sexe ou de quelque degré que ce soit (3).

D'après une constitution des mêmes princes, lorsqu'un enfanl

(c'est-à-dire, ajoute cette constitution, un mineur de sept ans)

auquel une hérédité quelconque se trouvait déférée, meurt dans
cet âge d'enfance, avant que son père ait accepté pour lui celle

(1) Voir PAUL.Sentent. 4. 8. § 26. — DIG.38. 17. ad.-S. C. Tert. 1. §9.
f. Ulp. — COD. 6. 10. Quando non petentium partes pelentibus accrescant. —

(2) DIG. 37. 1. 4. f. Gai. —
(3) COD. 6. 52. loi unique. ...';

'
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hérédité, le père qui lui survit peut encore la recueillir, comme

si elle avait été acquise du vivant de son fils, et cela, qu'il s'agisse
d'un enfant soit en puissance, soit hors de puissance (1).

1137. Enfin, nous avons vu (tome II, n" 815) que, d'après une

constitution de Justinien, si une personne appelée à une suc-

cession, et ayant eu connaissance de ses droits, mourait pendant
le délai accordé pour délibérer, ou avant que ce délai lui eût été

fixé, pourvu, dans fous les cas, que ce fût encore dans l'année

depuis l'ouverture de ses droits, elle transmettait à son héritier

tout ce qui restait de cette année, avec la faculté de se prononcer
à sa place, pour l'acceptation ou la répudiation de cette hérédité (2).
Par cette conslitution, le droit de transmission de l'hérédité se
trouve bien généralisé.

De ceux à qui les biens sont enlev.es comme indignes.

1138. Dans certains cas, les legs, les fidéicommis ou les héré-

dités, soit testamentaires, soit ab intestat, étaient enlevés à ceux

qui y étaient appelés, sur le motif qu'ils étaient indignes de les
recueillir.

En règle générale, les hérédités et les legs enlevés pour cause

d'indignité ne revenaient pas aux personnes appelées à les re-
cueillir à défaut de l'indigne; mais ils étaient dévolus au fisc avec

les charges qui en dépendaient. L'héritier indigne était toujours
tellement censé rester héritier, quoique ses biens lui fussent

enlevés, que, s'il s'était opéré une confusion d'actions entre lui
et l'hérédité, cette confusion conservait tous ses effets.

1139. Les causes d'indignité pour lesquelles les hérédités et
les legs se trouvaient confisqués étaient en assez grand nombre;
les principales sont : si l'héritier ou le légataire a donné ou fait
donner la mort au défunt, même par imprudence; s'il a négligé
sciemment de poursuivre la vengeance du meurtre du défunt

(necem inultam omisisse) (3); s'il a élevé contre lui une contes-
tation d'élat; s'il l'a accusé de quelque crime, ou s'il a prêté

témoignage à son accusateur; s'il a, de son vivant et à son insu,

disposé par convention de son hérédité; s'il l'a empêché de faire
ou de changer ses dispositions testamentaires, et plusieurs autres
encore.

1140. Cependant, dans quelques cas et pour certaines causes

particulières, les biens enlevés aux indignes (ereptorium) n'étaient

pas confisqués, mais ils passaient au degré subséquent (4). — Il

paraît même, à ce sujet, que la loi PAPIA POPP.EA avait étendu
ses dispositions aux biens enlevés pour cause d'indignité, et qu'elle

(1) CoD.THéoD. 4.1. — COD. Jusr. 6. 30.18. § 1. — (2) COD. JUST. 6. 30.19.
—

Çi)J^piâer$eyt^Qeance entre encore pour une bonne partie dans le droit

pénal^aà Vllf^épShHBL et dans sa langue.
—

(4) Voir, sur toute celte matière,
les/Wi^Ls|îfeiaux rJ*ADiG. 34. 9; et au COD. 6. 35. De his quoe ut indiqnis
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les attribuait, par privilège de paterniié, donnant à leur égard le

jus vindicandi, comme à l'égard des caduca, et probablement
dans le même ordre (voir ci-dessus, tome II, n° 878). En effet,

Ulpien nous indique sur la même ligne, comme un moyen d'ac-

quérir le domaine romain en vertu de la loi (ex lege), et le caducum

et l'ereptorium (1).

ACTIONS RELATIVES AUX HÉRÉDITÉS AB INTESTAT ET AUX POSSESSIONS

DES BIENS.

1141. Nous avons déjà parlé (tome H, n0" 830 et 831) des

actions en pétition d'hérédité (hereditatis petitio) et en partage

(familioe erciscundoe), qui étaient communes tant aux hérédités

ab intestat qu'aux hérédités testamentaires.

1142. Quant aux possessions des biens, elles donnaient spé-
cialement droit à l'interdit nommé quorum bonorum, à cause des

premiers termes de l'édit qui y était relatif. Cet interdit était

donné contre toute personne possédant des choses héréditaires

à titre d'héritier ou de possesseur, afin d'obtenir avec plus de

promptitude contre elle la restitution de la' possession de ces

choses. Nous savons déjà ce que c'est, en général, qu'un interdit

(t. I, Gêner., n°s 285 et suiv.), et nous en traiterons plus au long,
ainsi que de l'interdit quorum bonorum, dans l'explication du
titre XV du livre suivant.

Les possessions des biens, outre cet interdit qui leur était pro-
pre, donnaient encore droit à l'action en pétition d'hérédité, non

pas civile, mais prétorienne; car, nous dit Ulpien, « Ordinarium
» fuit, post civiles actiones heredibus propositas, rationem habere
» praetorem etiam eorum quos ipse velut heredes facit, hoc est
» eorum quibus bonorum possessio data est. » Un titre spécial du

Digeste est consacré à cette sorte de pétition d'hérédité sous la

rubrique : De possessoria hereditatis petitione (2).
Enfin elles donnaient droit aussi à une action utile en partage

de l'hérédité (utilisfamilioe erciscundoe).

Novelles de Justinien sur les successions ab intestat.

1143. Pour compléter l'historique du droit romain sur les suc-
cessions , nous donnerons ici le texte des novelles publiées sur cette
matière par Justinien, en 54.4 et en 548. Par ces novelles, l'empe-
reur efface tous les vestiges du droit civil qui restaient encore dans
la législation telle que nous venons de l'exposer, et qui se mêlaient \
aux modifications des préteurs, du sénat et des empereurs. Le

système primitif de la famille civile, telle que la loi des Douze

(1) « Lege nobis acquiritur velut caducum vel ereptorium, ex lege PAPU
POPPJEA. » UL-P. Reg. 19. 17. —

(2) DIG. 5. 5. De possessoria hereditatis peti-
tione. 1. f. Ulp. i
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Tables l'avait faite, disparaît entièrement, et le système de la

famille naturelle, telle qu'elle existe d'après les liens du sang,

prend sa place. De là un nouvel ordre de succession qui a servi

de base principale à celui que nous avons aujourd'hui dans notre

droit français.

NOVELL* CONSTITUTIO CXVIII.

IMPERATORJustinianus Augustus Petro gloriosissimo proefecto sacrorum

pratoriorum Orientis.

PRtëFAT'IO.

Plurimas et diversas leges veteribus temporibus prolatas invenientes,

per quas non juste differentia ab intestato sucçessionis inter cognatos ex

masculis et feminis introducta est, necessarium esse perspeximus omnes

simul ab intestato cognationum successiones per proesentem legem clara

compendiosaque dîvisione disponere : itaque prioribus legibus pro hac

causa positis vacantibus, de cetero ea sofa servari quoe nunc constitui-

mus. Quia igitur omnis generis ab intestato successio tribus cognoscitur

gradibus, hoc est, ascendenlium et descendentium , et ex latere (quoe in

agnatos cognatosque dividitur ), primam esse disponimus descendentium

successionem.

CAPUI i,

[De descendentium successione,]

Si quis igitur descendentium fuerit ei qui intestatus moritur, cujuslibet
naturoe aut gradus , sive ex masculorum génère, sive ex feminarum des-

cendes , et sive suoe potestatis, sive sub potestate sit : omnibus ascen-

dentibus et ex latere cognatis proeponatur. Licet enim defunctus sub

alterius potestate fuerit, tamen ejus filii, cujuslibet sexus sint aut gradus,
etiam ipsis parentibus proeponi proecipimus quorum sub potestate fuerit

qui defunctus est, in illis videlicet rébus quoe secundum nostras alias leges

patribus non adquiruntur. Nam in usu harum rerum qui débet adquiri
aut servari, nostras de his omnibus leges parentibus custodimus : sic

tamen, ut si quem horum descendentium filios relinquentem mori conti-

gerit, illius filios aut alios descendantes, in proprii parentis locum sucee-

dere , sive sub potestate defuncti, sive suas potestatis inveniantur ; tantam

de hereditate morientis accipientes partem, quanticunque sint, quantam
eorum parens, si viveret, habuisset : quam successionem in stirpes

vocavit'antiquitas. In hoc enim ordine gradum quoeri nolumus , sed cum

filiis et filiabus et proemortuo filio aut filia nepotes vocari sancimus, nulla

introducenda differentia, sive masculi sive feminoe sint, et seu masculo-

rum seu feminarum proie descendant, sive suoe potestatis sive sub potes-
tate sint constituti. Et hoec quidem de successionibus descendentium

disposuimus. Consequens autem esse perspeximus et de ascendentibus

Constituere, quomodo ad descendentium successionem vocentur.

CAPUT II.

[De ascendentium successione.]

Si igitur defunctus descendentes quidem non relinquat heredes, pater
autem aut mater aut alii parentes ei supersint, omnibus ex latere cognatis

7.
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hos proeponi sancimus : exceplis solis fratribus ex utroque parente con-

junctis defuncto, sicut per subsequentia declarabitur. Si autem plurimi
ascendentiura vivunt, hos proeponi jubemus qui proximi gradu reperiun-

tur, masculos et feminas, sive patemi sive materni sint. Si autem eundem

habeant gradum, ex oequo inter eos hereditas dividatur : ut medietatem

quidem accipiant omnes a pâtre ascendentes, quanticunque fuerint ; medie-

tatem vero reliquam, a matre ascendentes quantoscunque eos inveniri

contigerit. Si vero cum ascendentibus inveniantur fratres aut sorores ex

utrisque parentibus conjuncti defuncto, cum proximis gradu ascenden-

tibus vocabuntur; si autem pater aut maler fuerint, dividenda inter

eos quippe hereditate secundum personarum numerum, uti et ascen-

dentium et fratrum singuli oequalem habeant portionem : nullum usum

ex filiorum aut filiarum portione in hoc casu valente paire sibi penitus

vindicare, quoniam pro hac usus porlione hereditatis jus et secundum

proprietatem per proesentem dedimus legem : differentia nulla servanda

inter personas istas, sive feminoe sive masculi fuerint, qui ad hereditatem

vocantur; et sive per masculi, sive per feminoe personam copulantur,
et sive suoe potestatis sive sub potestate fuerit is cui succedunt. lleliquum
est ut tertium ordinem decernamus , qui vocatur ex latere, et in agnalos
et cognatos dividilur; ut etiam bac parte disposila undique perfecta lex

inveniatur.

CAPUT III.

[De successione ex latere venientium.]

Si igitur defunclus neque descendentes neque ascendentes reliquerit,
primos ad hereditatem vocamus fratres et sorores ex eodem pâtre cl ex '

eadem matre natos, quos eliam cum patribus ad hereditatem vocavimus.
His autem non existentibus, in secundo ordine illos fratres ad heredi- |
tatem vocamus, qui ex uno parente conjuncti sunt defuncto, sive per j

patrem solum sive per matrem. Si autem defuncto fratres fuerint, et aile- j
rius fratris aut sororis proemortuorum filii, vocabuntur ad hereditalem j
isli cum de pâtre et matre Ihiis masculis et feminis : et quanticunque :

fuerint, ex hereditate tantam percipient portionem quantam eorum ;

parens fu.turus esset accipere, si superstesesset. Undeconsequens est, ut si i.
forle proemortuus frater cujusfilii vivunt, per utrumque parenlem nunc
defunctoe personae jungebalur, superstites autem fratres per patrem solum
forsan aut matrem ei jungebantur, proeponantur istius .filii propriis
thiis, licet in tertio sint gradu (sive a pâtre sive a matre sint thii, et sive
masculi sive feminoe ), sicut eorum parens proeponeretur si viveret. El |
ex diverso si quidem superstes frater ex utroque parente conjungilur
defuncto, proemortuus autem perunumparentemjungebatur, hujus filios
ab hereditate excludimus, sicut ipse, si viveret, ab hereditate exclude-
batur. Hujusmodi vero privilegium in hoc ordine cognationis solis proe-
bemus fratrum masculorum et feminarum filiis aut filiabus, ut in suorum

parentum jura succédant. Nulli enim alii omnino personoe ex hoc ordine :
venienti hoc. jus largimur. Sed et ipsis fratrum filiis tune hoc beneficium
conferinrus, quando cum propriis vocantur thiis masculis et feminis,
sive paterni sive malerni sint. Si autem cum fratribus defupeti etiam
ascendentes (sicut jam diximus) ad heredilatem vocantur, nullo modo
ad successionem ab intestato fratris aut sororis filios vocari permittimus,
neque si ex utroque parente eorum pater aut mater defuncto jungebalur.
Quandoquidem igitur fratris et sororis filiis taie privilegium dedimus,
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ut in propriorum parentum succedenles locum, soli in tertio constituti

gradu cum iis qui in secundo gradu sunt, ad hereditatem vocentur,
illud palam est quia thiis defuncti masculis et feminis , sive a pâtre sive

a matre, pioeponuntur, si etiam illi tertium cognationis simililer

obtineant gradum.
1. Si vero neque fratres neque filios fratrum (sicut diximus) defunctus

reliquerit, omnes deinceps a latere cognatos ad hereditatem vocamus,
secundum uniuscujusque gradus proerogalivam, ut viciniores gradu ipsi

reliquis proeponantur. Si autem plurimi ejusdem gradus inveniantur,
secundum personarum numerum inter eos hereditas dividatur : quod in

capita nostroe leges appellant.

CAPUT IV.

[ De agnatorum jure in hereditate sublato. ]

Nullam vero volumus esse differentiam, in quacunque successione aut

hereditate, inter eos qui ad hereditatem vocantur, masculos ac feminas

quos ad beredilatem communiter defmivimus vocari, sive per masculi
sive per feminoe personam defuncto jungebantur : sed in omnibus succes-

sionibus agnatorum cognatorumque differentiam vacare prsecipimus,
sive per femineam personam, sive per emancipationem, sive per alium

quemlibet modum prioribus legibus tractabatur : et omnes sine qualibet
hujusmodi differentia, secundum proprium cognationis gradum, ad

cognatorum successionem ab intestato venire proecipimus.

CAPUT v.

[ De légitima tutela liberorum et de matre et avia. ]

Ex his autem quoe de hereditate diximus et disposuimus, et quoe de
tutela sunt, manifestaconsistunt. Sancimus enim unumquemque secundum

gradum et ordinem quo ad hereditalem vocatur, aut solum aut cum aliis
etiam functionem tuteloe suscipere : nulla neque in bac parte differentia

introducenda de agnatorum seu cognatorum jure; sed omnibus similiter
ad lulelam vocandis quique ex masculorum, quique feminarum proie
descendunt minori conjuncti. Hoec autem dicimus si masculi et perfectoe
oetatis sint, et nulla lege prohibeantur tutelam suscipere," neque excusa-
tione compétente sibimel utanlur. Mulieribus enim etiam nos interdi-
cimus tuteloe subire ofûcium, nisi mater aut avia fuerit. His enim solis,
secundum hereditatis ordinem et tutelam subire permittimus, si inter

gesta et nuptiis aliis et auxilio Velleiani senatus-consulti renuntiant. Hoec
enim servantes omnibus a latere cognatis quoad tutelam proeponuntur,
testamentariis solis tutoribus proecedentibus eas : defuncti îîamque
voluntatem et electionem proeponi volumus. Si autem plurimi eundem

cognationis gradum habentes ad tutelam vocantur, jubemus communiter
convenientibus apud judicem cui hujus partis sollicitudo est, unum aut

plures, quanti ad gubernationem substanlioe suf'ficiant, ex ipsis eligi, et

denuntia'ri, et eum vel ope minoris res gubernare : tuteloe periculo omni-
bus imminente qui ad tutelam vocantur, et substantiis eorum minori
oetate tacite subjacentibus pro hujusmodi gubernatione.
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CAPUT VI.

[De vi et potestate kujus constitutionis in personis et in rébus. ]

Hoec autem omnià qua? de successionibus generis sàrtcivimus, obtinere

in illis volumus qui catholicoe fidei sunt : in hereticis enim jam a nobis

pôsitas leges firmas esse proecipimus, nullam novitatem aut immutationem

ex proesenti introducêntes lege. Quoe igitur per hanc constitutionem in ,

pérpetuum observàndam sancivit nostra tranquillitas, in illis volumus i

obtinere casibus, qui a principiis Julii mensis proesentis sextoe indictionis i

séu evéïierunt seu posthac emerserint. Proecedentes namque casus, qui
'

usque ad memoratum tempus pertransierunt, secundum veteres leges V

decidi proecipimus. |
EPILOGUS. ff

Tua igitur gloriâ per proesentem legem a nobis disposita, ad omnium [?
cognitionem venire procuret : in bac quidem regia civitate, edictis con- V
suete propositis ; in provînciis autem, proeceptis dirigendis ad clarissimos r;

proesîdes eajum, ut nulli nostri imperii subjectorum sit ignota nostroe |
circa eos mansuetudinis providentia ; ita tamen ut sine omni dispendio ?v
civium aut provincialiutn in omni loco proesentis legis fiât insinuatio. |
DAT. VÏI CAL. AUG. SEPTI.MILIARIOINNOVO PALATIO.D. N. JUSTINIANIPP. AUG, };
IHPERtI EJUS ANNO XVIII ; POST CONSULATUM BASILII. V. C. ANNO III (544).

NQVELLA CONSTITUTIO CXXVII. :
i

Idem. Aug. Basso proefccto pnetoriorum. \

PRMFATIO. .

Nostras leges emendare nos non piget, ubique utililatem subjeclis,
"

ittvètiire volentes. Meminimus igitur scripsisse legem per quam jussimus,
ut si quis moriatur relinquens fratres et alterius fratris filios proemortui, §
ad similitudinem fratrum et proemortui fratris filii ad hereditatem i
vôcèhtur, palernum adingredienteS graduai, et illius ferentes portionem. :
Si verô moriens relinquat ascendentium aliquos et fratres ex utrisque .

'
parentibus cônjunctos sibi, et filios ex proemortuo fralre : fratres quidem ;

jUssimus per ipsam legem fcum parentibus vocari, fratris vero filios \
exelUsimus'-.

CAPUT I. . f

[Utfratrum filii succédant etiam ascendentibus primi gradus extantïbus] f
Hoc itaque juste corrigentes, sancimus ut si quis moriens relinquat I

ascendentium aliquem, et fratres qui possint cum parentibus.vocari, el l
alterius proemortui fratris filios : cum ascendentibus et fratribus et vocen- i
tur etiam proemortui fratris filii, et tantam accipiant portionem, quantam \
eoruin futurus erat pater accipere, si vixisset. Hoc vero sancimus de illis
filiis fratris quorum pater ex utroque parente jungebalur defuncto, et
absolute dicimus : ordinem t quando cum solis vocantur fratribus, eundem
eos habere jubemus et quando cum fratribus vocantur aliqui ascenden-
tium ad hereditatem : [hoc jubentes ex Cah Jan. proesentis indictionis

undecimoe], etc.

DAT. V. CAL. SEPT.CONSTANTINOP.D. N. JUSTIN.PP. AUG. ANNOXXII, POST
CONSULATUM BASIUI. V. C. ANNO VII (548).
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Des successions universelles autres que par hérédité.

1144. II s'agit ici de quelques autres manières de succéder à

l'universalité des biens d'une personne, autrement que par droit

d'hérédité, et même, dans plusieurs cas, de son vivant. Ces suc-

cessions universelles aux biens d'une personne vivante sont, du

reste, comme nous allons le voir, les unes grandement restreintes,
les autres totalement abrogées par le droit de Justinien.

TITULUS X.

DE ACQUISITIONE PER ADROGATIONEM.

Est et alterius generis per universita-
tcm successio, quoe neque lege Duode-
cim Tabularum, neque proetoris edicto,
sed eo jure quod" consensu receptum
est, introducta est.

I. Ecce enim cum paterfamilias sese
in adrogationem dat, omnes res ejus
corporales et incorporales, qnoeque ei
debitoe sunt, adrogatori antea quidem
pleno jure adquirebantur, exceptis iis

qiiae per capitis deminutionem pereimt,
quales sunt operarum obligationes (et

jus agnationis). Usus etenim et usus-

fructus, licet bis antea connumeraban-

tnr, attamen capitis deminutione mini-

ma, eos tolli nostra prohibuit consti-
tutio.

TITRE X.

DE L'ACQUISITION PAR ADROGATION.

II est encore un autre genre de suc-
cession par universalité, qui n'a été in-
troduit ni par la loi des Douze Tables,
ni par l'édit du préteur, mais par ce
droit que fait admettre le commun con-
sentement.

1. En effet, lorsqu'un chef de famille
se donne en adrogation, tous ses biens

corporels et incorporels, avec toutes ses

créances, étaient jadis acquis en pleine
propriété à l'adrogeant, à l'exception
des choses qui périssent par la diminu-
tion de tête, telles que les obligations de
services et le droit d'agnation; pour.
l'usage et l'usufruit, bien qu'ils fussent
autrefois de ce nombre, notre constitu-
tion a ordonné qu'ils ne s'éteindraient

plus par la petite diminution de tête.

1145. Les ëffels singuliers qui se produisaient, dans l'ancien
droit romain, par suite de l'adrogation étaient dominés par ces
deux principes : 1° le changement de personnalité opéré chez

l'adrogé et constituant sa minima capitis deminutio ; 2° l'acqui-
sition par la puissance paternelle conférée à l'adrogeant. En se

reporlant à ces deux principes, tels que nous les avons exposés
déjà (tome iï, n 0!

93, 132, 140, 203), et surtout à ce que nous
avons dit du changement de personnalité dans la minima capitis
deminutio (ibid., n" 208), on expliquera logiquement une série
de textes dans lesquels le détail de ces effets singuliers se pré-
sente, textes dont plusieurs se trouvent insérés au Digeste, dans
le titre De capite minutis (liv. 4, tit. 5).

1146. Quant au changement de personnalité, il importe de se

rappeler que par l'effet de l'adrogation la personne du droit civil

privé qui existait en l'adrogé avant cette adrogation a disparu.
Affilié à un autre patrimoine, aune autre personnalité civile,
celle du chef en la puissance duquel il passe, l'adrogé est dévesti
de celle qu'il avait autrefois ; par conséquent lès droits réels, les

créances, les obligations qui y étaient attachées, ne peuvent
plus reposer sur cette personne désormais éteinte : que vont-ils
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devenir? Il s'est fait un vide par la disparition d'une personne

juridique : comment ce vide sera-t-il rempli? C'est ce qu'il faut

examiner.

Mais cette extinction ne frappant point la personne de droit

public ( « Capitis enim minutio, privata hominis et familioe ejus

jura, non civitatis, amittit ») (1); ne frappant pas non plus la

personne physique ou de droit naturel, laquelle est encore vivante,
il ne se fait pas de vide à cet égard; les droits, les créances et

les obligations attachés à ces deux ordres d'idées continuent de

subsister en l'adrogé.
C'était à développer les conséquences de celte double distinc-

tion, surtout de la dernière, car celle relative au droit public
n'offrait guère de difficulté, que s'était exercée la subtilité

ingénieuse des jurisconsultes (tome II, n° 208).
1147. Quant à l'acquisition par la puissance paternelle conférée

à l'adrogeant, il faut remarquer que les deux événements dont

nous avons à déterminer les résultats^ c'est-à-dire le changement
de personnalité civile et l'acquisition paternelle, s'effectuent dans

l'adrogation, en même temps et l'un par l'autre. A Pinslant même

où il a cessé d'être chef, l'adrogé est devenu fils de famille; son

ancienne personnalité n'a disparu qu'au moment où la nouvelle

l'a remplacée ; dans cette substitution instantanée l'adrogeant a

acquis de lui tout ce qu'il pouvait en acquérir comme père.
Ainsi se comble le vide, ainsi s'opère une sorte de succession

par universalité ( alterius generis per universitatem successio ),

qui se règle non par les principes de la succession en l'hérédité
d'une personne défunte, mais par les principes de l'acquisition
au moyen de la puissance paternelle.

Parmi les droits que la disparition de la personne civile de

l'adrogé laisserait en vacance s'il n'y était pourvu, ceux qui sont

susceptibles d'être acquis au nouveau chefadrogeant en vertu de
sa puissance paternelle passent immédiatement même à cet adro-

geant; de telle sorte que la vacance, aussitôt comblée que l'aile,
n'a pas existé : il y a eu succession.

Ceux qui ne sont pas de nature à devoir être acquis à cet adro-

geant demeurent éteints faute de personne qui les soutienne.

Quant à ceux qui tiennent à la personne publique, ou à'la

personne physique, de droit naturel, ils continuent de résider
en l'adrogé, sans qu'il y ait lieu à succession, puisque ces deux
sortes de personnalités n'ont pas disparu.

1148. Cela posé, on voit qu'il y a à distinguer :
1° Les droits qui périssent complètement, ne devant ni rester

en l'adrogé ni passer à l'adrogeant. De ce nombre sont : —

l'agnation, la gentilité, le patronage, les tutelles qui en dépendent

(1) DIG. 4. 5, De capite minutis. 6. fr. Ulp.
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(t. II, n0'
208, 253, et ci-dess., n° 1049);

— l'usufruit, l'usage

(t. II, n°488, et liv. 2, tit. 5, princip.); certaines créances, parmi

lesquelles celles des services auxquels s'est engagé par serment un

affranchi (operarum liberti obligationes) (ci-après, n" 1150), et

celle résultant d'une adstipulation (ci-dessous, liv. 3, à la suite

du tit. 19) (1); enfin les dettes ou obligations de droit civil privé,

par la raison que nous allons développer ci-après (n° 1152).
2° Les droits qui restent en l'adrogé. De ce nombre sont : les

justoe nuptioe; la puissance éventuelle ou de seconde main sur les

enfanls que l'adrogé apporte avec lui dans la famille de l'adro-

geant; la cognation; les tutelles testamentaires datives ou déférées

par des lois nouvelles en considération de liens naturels (tome II,
n" 105, 216, 253); —les droits d'habilation, ou ceux aux

travaux d'un esclave (operarum servi) (t. II, n 0' 504 et 505); —

ceux relatifs au peculium castrense ou quasi-castrense, car la

personnalité du fils à l'égard de ces pécules élant indépendante
de celle du père, telle l'adrogé l'avait avant son adrogation, telle

il la conserve après ; — les créances qui tiennent à la personne
naturelle, nous eh avons donné les principaux exemples (tome II,
n° 208);

— de même pour les detles ou obligations (ibid.).
3° Enfin, les droits qui passent à l'adrogeant, dont l'ensemble,

par conséquent, forme l'objet de l'espèce de succession per uni-

versitatem dont il s'agit en notre titre. Ces droits sont tous ceux

qui, appartenant au droit privé, ne rentrent ni dans la première
ni dans la seconde des catégories que nous venons de signaler.
Notamment : — les droits de puissance paternelle non-seulement
sur l'adrogé, mais aussi sur la femme et sur les enfants que cet

adrogé avait in manu ou in potestate;
— tous les droits de

propriété, de servitudes prédiales, d'hypothèques ou autres
droits réels et de créance qui sont de nature à être acquis par
un fils à son père en vertu de la puissance paternelle ; — mais
non les detles, parce qu'un fils n'oblige pas un père directement

par ses acles.

1149. Sur plusieurs des points que nous venons de parcourir,
la législation de Justinien a apporté diverses modifications dont
les principales nous sont déjà connues, et qui sont résumées dans
les paragraphes de notre titre.

1150. Sese in adrogationem dat. Le cas de l'adrogation n'était

pas le seul dans l'ancien droit. Gaius met ici sur le même rang
celui de la femme qui passe in manum viri (cum paterfamilias
se in adoptionem dédit, mulierque in manum convenit: la femme
sui juris bien entendu). Dans l'un et l'autre cas il y avait en ces

(1) GAIUS(3. § 83) parle aussi d'une créance résultant d'un legitimum
judicium; l'altération du manuscrit ne permet pas de la préciser avec certi-
tude. Cette particularité tenait, sans doute, au caractère spécial du legitimum
judicium.
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personnes changement de personnalité civile, et au profit du chef
de famille qui acquérait le droit de puissance sur elles, acquisition
universelle de tous leurs biens corporels ou incorporels, suivant
les règles que nous venons d'exposer (1).

Operarum obligationes. Nous avons expliqué (tome II, n" 80)

quelle était la nature de ces obligations de travaux que l'affranchi

contractait quelquefois envers le patron, pour prix de son
affranchissement'. Ils étaient dus exclusivement au patron, et,

par conséquent, ils s'évanouissaient si ce patron passait an

pouvoir d'autrui.

Jus agnationis. Le droit d'agnation, et les avantages qu'il
aurait pu produire au profit de celui qui se donnait en adroga-
tion, s'évanouissaient par celte adrogation, puisqu'elle emportait
diminution de tête. Il en était de même des droits de patronage
(Gaius, 3, § 51), et jadis de la gentilité.

Usus etenim et ususfructus. Ils s'éteignaient aussi par la petite
diminution de tête : aussi Gains les compte-t-il au nombre des
choses qui ne pouvaient passer à l'adrogeant (2). Nous avons déjà
vu (tome II, n" 488) les changements apportés à cet égard par
Justinien : l'usage ni l'usufruit ne périssent plus par la petite
diminution de tête. En conséquence, ils passent à l'adrogeant.

H. Nunc autem nos eandem adqui-
sitionem quoe per adrogationem fiebat
coarctavimus ad similitudinem natura-
lium parentium. Nihil etenim aliud nisi
tantummodo ususfructus, tam natura-
libus parentibus quam adoptivis per
filios familias adquiritur in iis rébus

quae extrinsecus filiis obveniunt, domi-
nio eis integro servato. Mortuo autem

filio adrogato in adoptiva familia,
etiam dominium ejus ad adrogalorem
pertransit, nisi supersint alioe personoe
quae ex constitutione nostra patrem, in
iis quoe adquiri non possunt, antecedunt.

!§. Mais aujourd'hui nous avons res-
treint l'acquisition qui avait lieu par
adrogation dans les mêmes limites que
celle des pères naturels. En effet, les

pères, soit naturels, soit adoptifs, n'ac-

quièrent plus sur les choses provenant
aux fils de famille d'une source étran-

gère, que l'usufruit seulement, la pro-
priété restant réservée aux enfants. Ce-

pendant, si le fils adrogé meurt dans

la famille adoptive, la propriété elle-
même passe à l'adrogeant, à moins qu'il
ne survive quelqu'une de ces personnes
qui, d'après notre constitution, sont

préférées au père, sur les choses non

susceptibles de lui être acquises.

1151. Nisi tantummodo ususfructus. Il faut appliquer ici tout

ce que nous avons dit (tome II, n 0' 610 et suiv.) relativement aux

acquisitions que fait le chef par ses fils de famille, et aux différents

pécules; car cela est applicable au père adrogeant aussi bien qu'an
père naturel. D'où il suit que l'adrogé n'apporte plus à l'adrogeant
que l'usufruit des biens qu'il a au moment de l'adrogation.

Mortuo autem filio adrogato in adoptiva familia, etiam do-
minium. Il s'agit alors de la succession du fils adrogé, et il faul

y appliquer, relativement aux droits du père adrogeant, ce que

(1) GAI. Comm. 3. §§ 82 et 83. —
(2) 'Ib.
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nous avons dit ci-dessus (nM 1029 et suiv.) des droits du père,
chef de famille, dans la succession de son fils prédécédé.

III. Sed ex divcrso, pro eo quod is

debuit qui se in adoptionem dédit, ipso

quidem jure adrogator non tenetur;
sed nomine filii convenielur. Et si no-

luerit eum defendere, nermittitur cre-

ditoribus per compétentes nostros ma-

gistratus, bona quoe ejus cum usufructu
fiitura fuissent, si se alieno juri non

snbjecisset, possidere et legitimo modo
ea disponere.

3. A l'inverse, l'adrogeant n'est pas
tenu, selon le droit civil, des dettes de

l'adrogé, mais il peut être actionné au
nom de son fils. Et s'il se refuse à le

défendre, les créanciers obtiennent de
nos magistrats compétents l'autorisation
de posséder les biens qui auraient ap-
partenu au fils s'il ne s'était pas sou-
mis au pouvoir d'autrui, l'usufruit com-

pris, et d'en disposer suivant les règles
établies.

1152. C'était ici, en ce qui concerne les dettes, que le chan-

gement de personnalité de l'adrogé par suite de l'adrogation

produisait ses effets les plus singuliers, et certainement des effets

iniques à l'encontre des tiers qui allaient en être victimes. —Tandis

qu'en ce qui concerne les créances, la personne civile qui avait

existé jadis chez l'adrogé disparaissant, le père adrogeant en pre-
nait immédiatement la place, qu'il y avait à cet égard succession

per universitatem, et que l'adrogeant pouvait désormais exercer,
en qualité de successeur, les actions et faire valoir tous les droits

attachés à ces créances : pour les dettes il n'en était pas de

même. La succession conférée à l'adrogeant étant régie non par
les principes de l'hérédité en cas de mort, mais par ceux de l'acqui-
sition en vertu de la puissance paternelle, et les principes de cette

acquisition étant que les pères pouvaient bien acquérir des créan-
ces par les fils soumis à leur pouvoir, mais qu'ils ne pouvaient
être obligés directement par eux, il en résultait que les dettes anté-

rieures de l'adrogé ne passaient pas au père adrogeant, et que*
la personne du droit civil privé passible de ces dettes ayant disparu
sans remplacement, les créanciers n'avaient plus de débiteur : ni

l'adrogé, car il n'était plus la même personne civile ( « per capitis
deminutionemliberantur; —

desinitjure civili debere nobis» ) (1) ;
ni l'adrogeant, car il n'avait pas succédé pour ce point à l'an-
cienne personne civile de l'adrogé, désormais éteinte. La dette
s'évanouissait non par elle-même, mais faute de débiteur.

1153. Enprésenced'unrésultat aussi inique divers remèdes furent

apportés.—La jurisprudence civile avait bien admis que l'adrogé
demeurait obligé naturellement (manent obligati naturaliter) (2).

(1) GAI. 3. § 84, et 4. § 38. —
(2) DIG. 4. 5. De capit. minut. 2. § 2. f.

Ulp. : « Hi qui capite minuuntur, ex bis causis quoe capitis deminutionem proe-
cesserant, manent obligati naturaliter. • —La suite de ce paragraphe parle
d'une restitution qui serait accordée quelquefois (interdum) même pour des
contrats postérieurs à la petite diminution de tête, en ayant soin de dire que
cela n'est pas applicable au cas d'adrogation. L'hypothèse n'a pas été sans
embarras pour les interprètes du Digeste avant les notions que nous a fournies
Gaius. M. de Savigny l'entend, avec raison, des contrats qui, dans les adoptions
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— Mais le préteur apporta aux créanciers des secours encore plus

efficaces, qui purent leur servir tant contre l'adrogé que contre

l'adrogeant lui-même jusqu'à concurrence du moins, contre celui-

ci, des biens que lui avait apportés l'adrogé.
— En effet, le pré-

teur, par une sorte de restitution (1), qui n'avait besoin d'être

appuyée sur aucun autre motif que celui du changement d'état

(sive per status mutationem), et qui avait cela de particulier que
la demande pouvait en être formée en fout temps, sans limitation

de délai (hoc judicium perpetuum est) (2), accordait aux créan-

ciers contre l'adrogé (in eum eamve) une action utile, sous la

forme de celles qu'on appelait actions fictices : c'est-à-dire une

action dans laquelle le préteur, restituant le créancier contre la

petite diminution de tête (rescissa capitis deminutione), construi-

sait la formule sur l'hypothèse de ce qu'il y aurait à faire si cette

petite diminution de tête n'avait pas eu lieu. Nous avons dans le

Digeste le texte de l'édit qui promettait cette action (3), et dans

Gaius l'indication de la formule fictice qui y était employée (4).
Mais comment les créanciers arrivaient-ils ainsi jusqu'à l'adro-

geant, devenu propriétaire de la fortune de l'adrogé? Gaius nous

apprend encore que si cet adrogé n'était pas défendu contre l'ac-

tion dont nous venons de parler (et si adversus hanc actionem

non defendantur), de manière à donner garantie aux créanciers,
le préteur envoyait ceux-ci en possession des biens apportés par

l'adrogé à l'adrogeant, avec droit de les faire vendre suivant les

formes voulues (5).
— Pour l'époque de Justinien notre para-

graphe répète la même chose, avec cette différence que c'est'

l'adrogeant qui y figure comme attaqué au nom de son fils (nomine

filii convenietur). .

TITULUS XI.

DE EO CUI LIBERTATIS CAUSA BONA ADDI-

CIJNTUR (6).

Accessit novus casus successionis ex

TITRE XI.

DE CELUI A QUI IL EST FAIT ADDICTIO.V

DES BIENS EN FAVEUR DES AFFRANCHIS-

SEMENTS.

Un nouveau cas de succession fut

ou émancipations au moyen de ventes simulées, auraient pu être fait en un des

intervalles pendant lesquels le futur adopté ou émancipé se trouvait in mancipii
causa (t. 2. nos 211 et 212), par des personnes ignorant cet état, et dont le

préleur trouverait l'ignorance excusable. —
(1) DIG. 4. 1. De in integt'um resti-

tutionibus. 2. f. Paul : a Sive per status mutationem. «— PAUL. Sentent, i. 1.
De integri restitutione, § 2 : « Et status mutationem. » —

(2) DIG. 4. 5. De

capit. minut. 2. § 5. f. Ulp.
—

(3) Ibid. § 1 : « Ait proetor : qui quoeve postea-
quam quid cum his actum, contractumve sit, capite dcminuti deminuloeve esse

dicentur, in eos easve perinde quasi id factum non sit judicium dabo. » —

(4) GAI. 4. § 38 : « Sed ne in potestate ejus sit jus nostrum corrumpere, intro-
ducta est contra cum eamve actio utilis, rescissa capitis deminutione, id est in

qua fingitur capite deminutus deminutave non esse. » —
(5) GAI. 3. § 84 : « Quia

(scilicèt) per capitis deminutionem liberantur, tamen in eum eamve civilis (il faut
lire utilis) actio datur, r(escissa) capitis deminutione : et si adversus banc
actionem non defendantur, quoe bona eorum futura fuissent si se alieno juri non

subjecissent, universa vendere creditoribus proetor permittit. » —
(6) Les mots
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constitutione divi Marci. Nam si ii qui
libertatem acceperunt a domino in tes-

tamento ex quo non aditnr hereditas,
velint bona sibi addici, libertatum con-

servandarum causa, audiunfur.

introduit par une constitution du divin
Marc-Aurèle : car si des esclaves affran-
chis par leur maître dans un testament

qui reste sans adition d'hérédité, de-
mandent qu'on leur fasse addiction des

biens, pour conserver les affranchisse-

ments, cette demande est écoutée.

1154. Le genre de succession universelle dont il s'agit ici,
bien que se rapportant à une hérédité, n'a pas lieu par droit

héréditaire, il a lieu par addiction (bona sibi addici). L'héré-

dité se trouvant en déshérence, parce que, étant onéreuse,

personne ne veut l'accepter : d'un côté, les créanciers se feraient

envoyer en possession des biens du défunt et les feraient vendre;
de l'autre, toutes les libertés laissées par le testament tomberaient

faute d'héritier testamentaire acceptant. C'est dans cette situation

que s'applique le rescrit de Marc-Aurèle, dont le paragraphe sui-

vant nous donne le texte. Un certain Virginius Valens était.mort,
laissant par testament la liberté à plusieurs de ses esclaves ; aucun

héritier testamentaire, ni aucun héritier ab intestat, n'existait ou

ne voulait accepter : alors un des esclaves affranchis, nommé

Popilius Rufus, demanda que les biens lui lussent donnés par
addiction, à la charge par lui de payer les créanciers et de
conserver aux autres esclaves affranchis la liberté qui leur avait

été léguée. L'empereur Marc-Aurèle lui répondit dans les termes
suivants :

I. Et ita divi Marci rescripto ad

Popilium Rufum conlinetur. Verba re-

scripti ita se habent : i Si Virginio
» Valenti, qui testamento suo libertatem
» quibusdam adscripsit, nemine succes-
i sorc ab intestato existente, in ea causa
» bona ejus esse coeperunt ut veniri
» debcant; is cujus de ea re notio est,
» aditus, rationem desiderii tui habebit,
> ut libertatum, tam carum quoe directo
• quam carum quoe per specicm fîdei-
» commissi relictoe sunt, tuendarum gra-
« tia addicantur tibi, si idonee credito-
» ribus caveris de solido quod cuique
« debetur solvendo. Et ii quidem qui-
i bus directa libertas data est, perinde
J liberi erunt ac si hereditas adita esset.
» Ii autem quos hères manumitterc ro-
» gatus est, a te libertatem consequan-
i tur : ita ut si non alia conditione velis
i bona tibi addici, quam ut etiam qui
J directo libertatem acceperunt, tui
« liberti fiant. Nam huic etiam voluntati

1. Telle est la disposition d'un rescrit
du divin Marc-Aurèle à Popilius Rufus.
Les termes en sont ainsi conçus : t Si
» Virginius Valens, qui a donné, par son
K testament, la liberté à certains escla-
> ves, ne laissant aucun successeur ab
• intestat, ses biens .sont dans une telle
» situation qu'ils doivent être vendus,
» adresse au magistrat compétent la
» demande qu'il te soit fait addiction
» de ces biens, pour conserver les af-
» franchissements, tant ceux laissés di-
» rectement que ceux laissés par fidéi-
> commis ; et ce magistrat y aura égard,
> si tu donnes aux créanciers bonne
« caution pour le payement intégral
J de ce qui est dû i chacun. Ceux a
J qui la liberté a été laissée directe-
i ment seront libres comme s'il y avait
» eu adition d'hérédité, et ceux que
i l'héritier était prié d'affranchir rece-
« vront de toi la liberté : à moins que
i tu ne veuilles te charger de l'addic-

adjudication, adjuger, employés ici dans quelques traductions, sont inexacts :
il s'agit d'addiction, faite par le magistrat; et non d'adjudication, faite par
le juge. >
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j tuoe, si ii quorum de statu agitur
i consentant, auctoritatem nostram

J accnmmodamus. Et ne hujus rescrip-
1 tionis nostroe emolumentum alia ratione

i irritum fiât, si fiscus bona agnoscere
i voluerît, et ii qui rébus nostris atten-

» dont, scient commodo pecuniario
» proeferendam

libertatis causam et ita

J>bona cogenda ut libertas iis salva sit,
i qui eam adipisci potuerunt si hereditas

» ex testamento adita esset. t

n tion des biens à aucune autre con-
t dition que d'avoir pour tes affron-
» chis même ceux auxquels la liberté
» a été laissée directement. Car si ceux
a dont l'état est en question acquies-

cent à cette volonté de ta part, nous
» y donnons aussi notre autorisation.
j Et pour que le bienfait de notre
i rescrit ne soit point rendu inutile
» par un autre motif : si le fisc voulait
i accepter les biens, que les préposés
j de nos domaines sachent que l'intérêt
» de la liberté est préférable à un avim-
> tage pécuniaire, et que les biens ne
» doivent être recueillis qu'à charge
» de conserver la liberté à ceux qui nu-
it raient pu l'acquérir s'il y avait ou

'

t adition d'hérédité en vertu du tesla-
t ment. »

1155. Nous voyons par ce paragraphe :

1° Que celui qui obtient l'addiction des biens doit donner aux

créanciers bonne caution de les payer ; si idonee creditoribus

caveris ;
2° Qu'il est, par rapport aux esclaves affranchis par testament,

à la place de l'héritier testamentaire : les affranchis directement

seront liberti orcini, il n'aura pas sur eux le droit de patronage;
les affranchis par fidéicommis seront ses affranchis , et il aura sur

eux les droits d'un patron ;
3° Qu'il peut mettre pour condition à la demande qu'il fait de

l'addiction des biens que les esclaves affranchis directement ne

seront pas affranchis orcini, mais bien ses affranchis à lui, soumis

à ses droits de patronage; mais que, pour cela, il faut le consen-

tement des esclaves dont il s'agit : si ii quorum de statu agitur
consentiant;

4° Enfin, qu'à défaut de toute personne qui demande l'addic-

tion des biens, le fisc, s'il veut prendre ces biens, est chargé de

conserver et de mettre à effet toutes les libertés laissées par le

défunt.

1156. Ce paragraphe et le précédent supposent toujours que
c'est un des esclaves affranchis par le défunt qui demande que
l'addiction lui soit faite. En effet, ce cas fut le premier qui se

présenta, et il était le plus naturel, parce que cet esclave, à l'aide
d'un sacrifice pécuniaire pour satisfaire les créanciers, trouvait le

moyen de se conserver la liberté qui lui avait été laissée par son

maître, et d'obtenir les droits de patronage sur les autres esclaves
affranchis. Mais nous voyons, par une constitution de l'empereur
Gordien, que le rescrit de Marc-Aurèle doit être étendu également
au cas où la demande d'addiction serait faite par un étranger (I).

(1) COD. 7. 2. 6.
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II. Hoc rescripto subventum est et

libertatibus, et defunclis, ne bona eorum

a creditoribus possideantur et veneant.

Certe si fuerint bac de causa bona ad-

dicta, cessât bonorum venditio : extilit

enim defuncti defensor, et quidem ido-

neus, qui de solido creditoribus cavet.

%. Par ce rescrit on est subvenu et
aux affranchissements, et aux défunts,

pour empêcher que leurs biens ne soient

possédés par les créanciers et vendus;

car, certainement si cette espèce d'ad-
diction a été faite, il n'y a plus lieu à
la vente des biens : en effet, il existe un
défenseur du défunt, et un défenseur

idoine, qui garantit aux créanciers

l'intégralité de leurs droits.

1157. Ce paragraphe nous explique le double but qui a fait

admettre ce genre de succession; savoir : en premier lieu, de con-

server les affranchissements laissés par le défunt ; en second lieu,
d'éviter à sa mémoire la vente des biens, faite sous son nom par
les créanciers, par suite de la déshérence, vente qui aurait, comme

nous l'avons vu, constitué la mémoire du défunt en une sorte de

faillite déshonorante. Du reste, tout le monde se trouvait désin-

téressé : nul héritier ne pouvait se plaindre, puisqu'il n'y en avait

aucun, ni testamentaire, ni ab intestat; les esclaves affranchis
conservaient le bénéfice de leur affranchissement, et les créanciers
recevaient bonne caution d'être payés intégralement. Celui qui
recevait cette addiction des biens faisait donc plus que n'aurait fait

l'acquéreur qui se serait porté acheteur dans la vente des biens,

opérée par les créanciers. En effet, celui-ci n'aurait eu que son

prix à payer : la mémoire du défunt n'aurait pas été épargnée,
les libertés n'auraient pas été conservées, et les créanciers n'au-
raient pas été satisfaits intégralement. Addiction pour addiction,
il valait donc mieux la première que la seconde.

III. In primis hoc rescriptum to-
tiens locum habet, quotiens testamento
libertates datoe sunt. Quid ergo si quis
intestalus decedens codicillis libertates

dederit, neque adita sit ab intestato he-
reditas? Favor constitutionis debebit
locum habere. Gerte si testatus decedat,
et codicillis dederit libertatem, compe-
tere eam nemini dubium est.

IV. Tune enim constilutioni locum
esse verba ostendunt, cum nemo suc-
cessor ab intestato existât. Ergo quan-
diu incertum erit utrum existât an

non, cessabit constitutio. Si certum esse

coeperit (neminem extare), tune erit
constitutioni locus.

3. Et d'abord, ce rescrit est appli-
cable si, toutefois, des libertés ont été
laissées par testament. Que décider, par
conséquent, si quelqu'un mourant intes-
tat a affranchi par codicille, et que l'hé-
rédité ab intestat soft restée sans adition?
On étendra à ce cas la faveur de la con-
stitution. Certainement, s'il est mort

testât, laissant la liberté par codicilles,

personne ne doute que ce ne soit le cas
de la constitution:

<4. La constitution, d'après ses termes

mêmes, ne s'applique qu'autant qu'il
n'existe aucun successeur ab intestat.

Ainsi, tant qu'il sera incertain s'il en
existera ou non, la constitution restera

inapplicable. Mais du moment qu'il de-
viendra certain qu'il n'y en aura aucun,
il y aura lieu de l'appliquer.

1158. Il est évident que, pour que l'addiction soit admissible
èl remplisse son, double but, il faut deux conditions : 1° que des
libertés aient été laissées par le défunt, soit par testament, soit
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par codicilles; 2° que sa succession se trouve en déshérence. Si, â

défaut des héritiers testamentaires, il se trouvait quelque héritier
ab intestat acceptant, cet héritier succédant au défunt, l'ad-
diction cesserait d'avoir lieu, et l'héritier ab intestat ne serait

pas grevé des affranchissements, qui se seraient évanouis avec
le testament.

Favor constilutionis (§ 3). C'est ici une extension favorable de
la constitution de Marc-Aurèle, puisqu'il ne s'agit pas d'hérédité

testamentaire, mais seulement d'une hérédité ab intestat grevée
d'affranchissements par codicilles.

Nemini dubium est (§ 3). Parce qu'il n'y a ici que la stricte

application de la constitution; en effet, les codicilles se rattachent
au testament qui existe, et en font partie accessoire.

V. Si is qui in
integrum

restitui

potest abstinuerit se hereditate, quam-
vis potest in integrum restitui, potest
admitti constitutio et bonorum addiclio
fieri. Quid ergo si, post addictionem
libertatum conservandarum causa fac-

tam, in integrum sit restitutus? Utique
non erit dicendum revocari libertates,

quia semel competierunt.

S. Si quelqu'un qui est susceptible
d'être restitué en entier s'est abstenu
de l'hérédité, on peut, quoiqu'il y aill

possibilité de restitution, admettre |j|
constitution et faire l'addiction des biens, j
Que décider, par conséquent, si, aprèi
l'addiction faite pour conserver les af-

franchissements, il survient une restitu-
tion en entier? De toute manière on nt

pourra pas prétendre que les libertés
se trouvent révoquées, parce qu'une
fois données, elles sont irrévocables.

115». Abstinuerit. JMous voyons par la que 1 abstention d un
héritier nécessaire suffirait pour que l'addiction dont il s'agit ici

pût avoir lieu ; en effet, cette abstention suffirait, comme nous le

.savons, pour laisser la mémoire du défunt.exposée à la vente des
biens sous son propre nom, par les créanciers.

Quamvis potest in integrum restitui, élant mineur de vingt-
cinq ans.

Non erit dicendum- revocari libertates. On suppose que cet

héritier, qui s'est fait .restituer contre son abstention ou contre
son refus, était héritier ab intestat. Si, faute d'héritier testamen-

taire, il avait accepté de prime abord, les libertés qui ne grevaient
que l'hérédité testamentaire se seraient évanouies, et il n'en aurait

pas été chargé. Mais, sur son abstention ou sur son refus, l'ad-
diction ayant eu lieu et les libertés ayant été mises à effet,
elles ne peuvent plus être révoquées. C'est un préjudice qu'il doit

supporter.

VI. Hoec constitutio libertatum
tuendarum causa introducta est. Ergo
si libertates nulloe sint datoe, cessât
constitutio. Quid ergo si vivus dederit

libertates, vel mortis causa, et ne de
hoc quoeratur utrum in fraudem credi-

torum, an non, factum sit, ideirco

O. Cette constitution a été introduite

pour maintenir les affranchissements;
si donc on n'en a fait aucun, elle cesse
d'être applicable. Que décider, par con-

séquent, si quelqu'un a donné des liber-
tés entre-vifs ou pour cause de mort, ei

que les affranchis, pour empêcher qu'on
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velint sibi addici bona : an audiendi

sunt? Et magis est ut audiri debeaut,
etsi deficiant verba constitutionis.

ne recherche si ces affranchissements
ont eu lieu en fraude des créanciers ou

non, demandent l'addiction des biens?
cette demande doit-elle être accueillie?
Il faut décider qu'elle doit l'être, bien

que ce soit hors des termes de la. con-
stitution.

1160. Justinien étend la constitution de Marc-Aurèle même
aux affranchissements que le défunt aurait faits entre-vifs ou par
donation à cause de mort, et qui seraient par conséquent indé-

pendants de l'existence ou de la non-existence de tout héritier,
mais que les créanciers voudraient faire annuler comme faits en
fraude de leurs droits, ainsi que nous l'avons expliqué (tomeII,
n0870 et suiv.). Un de ces affranchis, ou même un étranger, peut
alors obtenir l'addiction des biens, à la charge de satisfaire aux
créanciers et de conserver les affranchissements.

VII. Sed cum multas divisiones ejus-
modi constitution! déesse perspeximus,
lata est a nobis plenissima constitutio,
in qua multoe species collatoe sunt, qui-
bus jus hujusmodi successionis plenissi-
mum est effectum : quas ex ipsa lectione
constitutionis potest quis cognoscere.

*. Mais comme nous avons reconnu
de nombreuses lacunes dans cette con-

stitution, nous en avons publié une très-

étendue, dans laquelle nous avons réuni

plusieurs espèces qui complètent la lé-

gislation sur ce genre de succession, et
dont chacun peut prendre connaissance

par la lecture même de la constitution.

C'est la constitution 15, au tit. 2 du liv. 7 du Code de Justinien.

TITULUS XII.

DE SUCCESSIONIBUS SUBLATIS, QU.B FIEBANT

PER BONORUM VENDfflONEM, ET EX S.-C.

CLAUDIANO.

Erant ante proedictam successionem
olim et alise per universitatem succes-
siones : qualis fuerat bonorum eniptio,
quoe de bonis debitoris vendendis per
multas ambages fuerat introducta, et
tune locum habebat quando judicia
ordinaria in usu fuerunt. Sed cum
extraordinariis judiciis posteritas usa

est, ideo cum ipsis ordinariis judiciis
etiam bonorum venditiones expirave-
runt; et tantummodo creditoribus datur
officio judicis bona possidere, et prout
utile eis visum fuerit ea disponere :

quod ex lafioribus Digestorum libris

perfectius apparebit.

TITRE XII.

DES SUCCESSIONS SUPPRIMÉES, QUI AVAIENT

LIEU PAR LA VENTE DES BIENS, OU EN

VERTU DU S.-C. CLAUDIEN.

Il y avait encore autrefois, avant la
succession dont nous venons de parler,
d'autres successions par universalité :
de ce nombre était la vente des biens,
qui avait été introduite pour parvenir,
avec de nombreuses formalités, à vendre
les biens d'un débiteur, et qui avait lieu
dans le temps où la procédure ordinaire
était en usage. Mais plus tard, comme
la procédure extraordinaire s'établit,
les ventes de biens tombèrent avec les
instances ordinaires; et depuis, les
créanciers obtiennent seulement, par
l'office du juge, l'autorisation de pos-
séder les biens et d'en disposer comme
ils le jugent utile, ainsi qu'on le verra

plus clairement dans les livres plus
étendus du Digeste.

1161. Gaius, et surtout Théophile, dans sa paraphrase de notre
texte, nous donnent des détails circonstanciés sur ce genre de
succession universelle. Nous avons aussi un plaidoyer de Cicéron
dans une cause de cette nature : le plaidoyer pro Quintio, un des

TOME III. 8
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débuts de l'orateur, qui n'avait alors que vingt-six ans (1). De
telle sorte que, dans l'ordre chronologique, Cicéron, Gaius et

Théophile sont nos auteurs principaux sur ce point.
1162. Ces envois en possession, ces ventes, ces successions

universelles, qui ont lieu à la poursuite et pour la satisfaction des

créanciers, sont d'institution prétorienne. « Recita edictum, » dit
Cicéron à son adversaire, et il se met à citer les premiers cas énu-
mérés dans l'édit, pour s'arrêter à celui qui concerne sa cause (2).
L'énumération que nous donne Gaius est la même, à peu de chose

près, que celle de Cicéron, avec quelques additions : elle n'est

pas donnée d'ailleurs comme complète. « La vente des biens, dit

Gaius, pouvait avoir lieu soit contre les vivants, soit contre les
morts ; —contre les vivants : par exemple, lorsqu'un débiteur se
cache frauduleusement (qui fraudationis causa latitant); lors-

qu'absent il n'est pas défendu (nec absentes defenduntur) ; lors-

qu'il fait cession de biens en vertu de la loi Julia; ou lorsque,
condamné judiciairement, il ne s'est pas exécuté dans le délai qui
lui était accordé partie par la loi des Douze Tables, partie par
l'édit du préteur. Ce délai est l'espèce de trêve ou d'armistice légal
de trente jours, que la loi des Douze Tables accordait au débiteur
avant la mainmise (manus injectio) sur sa personne, afin qu'il
cherchât à s'acquitter durant cet intervalle (tome I, Hist., p. 101,

. tab. 3, § 1.) : délai que l'édit du préteur avait permis sans doute
de proroger suivant les circonstances. — Contre les morts : par
exemple, lorsqu'il est certain que le défunt n'a ni héritier, ni

possesseur des biens, ni aucun autre successeur légal (3). » i

1163. Le magistrat qui passe pour avoir introduit le premier j
cette institution dans l'édit est un préteur, Publius Rulilius : ori-

gine qui. n'avait pas encore une grande ancienneté à l'époque de i
Cicéron (4). Quelles que fussent les rigueurs de l'envoi en posses-
sion et de la vente universelle des biens, ces voies d'exécution \
prétorienne contre le débiteur furent un adoucissement aux rigueurs \

plus'grandes de l'exécution contre la personne d'après le droit pri- j
mitif (tome I, Hist., n 08 118 et 141. — Génér., n°s 56 et 259). |
Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'elles en furent comme une j
imitation. Pour en bien saisir le caractère il faut comprendre que \
c'est ici l'universalité du patrimoine, l'ensemble des biens et des ;
droits actifs ou passifs, la représentation ou succession universelle, ;

l

(1) C'est ce que nous apprend AULU-CELLE, liv. 15. eh. 28. —
(2) « Qui |

FRAUDATIONIS CAUSA LATITAWT ;... CUI HERES NON EXTAMT ;... QUI EXSULII CAUSA SOLUM >

VERTEIÎIT ;... QUI ABSENS JUDICIO DEFENSUS NON FUERIT. » (ClCÉH. PrO Quint. § 19).
— (3) GAI. 3. §§ 77 et 78. \

(4) GAI. 4. § 35 : « EX proetore Publio Rutilio, qui et bonorum venditionem
j

introduxisse dicitur. « — TITE-LIVE (liv. 45. § 44) parle d'un Publius Rutilius
|

Calvus, préteur en 586; et CICÉRON (De oratore, 2. § 69, et encore ailleurs), >

d'un Publius Rutilius, plus rapproché de lui, consul en 649. On peut hésiter j
entre l'un ou l'autre. |



RÉSUMÉ. — TIT. I A XII. HÉRÉDITÉS AR INTESTAT. 127

Rapport; Accroissement entre cohéritiers; Transmission de l'hérédité;
Indignité.

Les descendants, dans certains cas, en venant à la succession de leurs

ascendants, sont soumis au rapport de certains biens qu'ils ont reçus. Ce

rapport, qui se nomme collatio bonorum, introduit par les préteurs, a

été successivement étendu par des constitutions impériales, et enfin par
Justinien.

Si l'un des héritiers vient à faire défaut, la part qu'il aurait eue revient

à ses cohéritiers. C'est là ce qu'on nomme le-droit d'accroissement, qui
a lieu de plein droit, à l'insu et contre le gré des cohéritiers, dans les

successions tant testamentaires qa'ab intestat, et dans les possessions
des biens.

En règle générale, l'héritier ou le possesseur des biens qui meurent

avant d'avoir accepté l'hérédité ou la possession des biens, ne transmettent

pas à leurs héritiers le droit qu'ils y avaient. Cependant cette transmission

est introduite, dans certains cas, par quelques constitutions impériales,
et notamment par Justinien quand l'héritier est mort dans l'année de

l'ouverture de ses droits, avant l'expiration du délai pour délibérer.

Dans certains cas, les legs, les fidéicommis ou les hérédités sont

enlevés, pour cause d'indignité , à ceux qui y étaient appelés. En règle

générale, les biens ainsi enlevés sont dévolus au fisc ; cependant il existe

certaines causes particulières d'indignité pour lesquelles les biens ne

sont pas confisqués; mais ils passent au degré subséquent.

Actions relatives aux héritiers ab intestat et aux possessions des biens.

La pétition d'hérédité (hereditatis petitio) et l'action en partage (fami-
lioe e?riscundoe) s'appliquent aux successions ab intestat comme aux
successions testamentaires. — Les possessions de biens donnent aussi
droit à ces deux actions utiles, et en outre, à un interdit qui leur est

propre, nommé l'interdit quorum bonorum, pour se faire mettre plus

promptement en possession des choses héréditaires qu'un autre possède
à titre d'héritier ou de possesseur.

SUCCESSIONS UNIVERSELLES AUTRES QUE PAR HÉRÉDITÉ.

Il existait quelques manières de succéder, à l'universalité des biens
d'une personne autrement que par hérédité, et même, dans plusieurs cas,
de son vivant. Ces divers genres de successions sont ou considérablement

restreints, ou totalement abrogés par Justinien.

De ce nombre étaient :

1° L'acquisition par adrogation, ou , pour généraliser davantage, l'ac-

quisition universelle qui s'opérait lorsqu'un chef de famille, acquérant
une personne sui juris en sa puissance (soit paternelle, soit maritale),
acquérait en même temps et par cela seul tous les biens de cette personne,
àl'exceplion de ceux que lechangement d'état avait détruits. Sous Juslinien,
ceci ne peut plus recevoir d'application que dans le cas d'adrogation; et

encore, par les institutions de cet empereur, l'adrogeant n'acquiert-il plus
que l'usufruit et non la propriété des biens de l'adrogé.

2° L'addiction faite afin de maintenir les affranchissemenls, addiction
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introduite par un rescrit de Marc-Aurèle pour le cas d'hérédité testa-
mentaire abandonnée par les institués, et étendue par faveur au cas
d'hérédité ab intestat avec affranchissement par codicilles. Justinien,

par une constitution spéciale, règle avec détail ce genre d'addiction, et
l'étend même, par analogie, au cas. d'affranchissement entre-vifs ou

pour cause de mort.

3° La bonorum emptio, qui avait lieu du temps de la procédure ordi-

naire, lorsque les créanciers poursuivaient la vente en masse et par
universalité des biens et droits de leur débiteur, et qui constituait au

profit de l'acheteur une sorte de succession universelle prétorienne ; cette
vente par universalité tombe en désuétude avec la procédure ordinaire,
et il ne reste plus que la vente particulière des biens du débiteur.

4° La succession d'après le sénatus-consulte Claudien, lorsqu'une
femme ingénue, pour s'être unie à un esclave et pour avoir persévéré
dans cette union malgré l'opposition du maître de l'esclave, était livrée
à ce maître en propriété, elle et ses biens. Justinien abroge ces

dispositions. . .

TITULUS XIII. TITRE XIII.

DE OBMGATIONIBUS. DES OBLIGATIONS.

1176. Après avoir traité des droits réels A notamment de la

propriété et de ses divers démembrements ; puis des différents

moyens d'acquérir, soit particuliers, soit par universalité, nous

passons aux droits qu'il est d'usage de désigner sous la qualification
de droits personnels. Déjà les notions générales sur ce point nous
sont connues (t. I, Génér., n08 196 et suiv.); il s'agit d'arriver
aux détails.

Le droit romain, en cette matière comme en toutes autres, a
eu des commencements rudes, exclusifs ; ne tenant nul compte
des relations et des principes d'équité naturelle, mais se restrei-

gnant dans les exigences du droit civil des Quirites et de ses
formes symboliques. Ce n'est qu'avec le temps, par des adoucis-
sements successifs et détournés, qu'il s'est rapproché des notions

philosophiques et du droit des gens. Le langage lui-même a suivi
ces métamorphoses.

Notion de l'obligation.
Nunc transeamus ad obligationes.

Obligatio est juris vinculum, quo neces-
sitate adstringimur alicujus solvendoe
rei, secundum noslroe civitatis jura.

Maintenant passons aux obligations.
L'obligation est un lien de droit, formé
suivant notre droit civil, et qui nous as-
treint à nous acquitter de quelque chose.

1177. La définition du droit personnel, et la langue juridique
qui s'y rapporte, presque dans tous ses termes, sont tirées, nous
l'avons déjà remarqué, de la même figure. Il s'agit toujours d'une
attache, d'un lien (juris vinculum), qui assujettit une personne
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à une autre, ou, pour parler autrement et sans figure, d'une

nécessité de droit (voir tom. I, Génér., n° 196).
Le mot obligatio n'est pas un terme du vieux droit des Quirites ;

on ne le trouve dans aucun fragment des Douze Tables ni dans

aucun vestige de la langue juridique de ces temps; il appartient
à une époque plus rapprochée. L'expression antique paraît avoir

été nexum ou nexus (de nectere, nouer) ; la figure est toujours
la même. Cependant nexum n'a pas la même valeur qu'obligatio ;
son acception dans un sens est plus étroite, et dans l'autre plus
étendue. Nous allons bientôt l'expliquer.

Sujets et objet de l'obligation.

1178. Les éléments constitutifs du droit personnel nous sont
connus.

Ici nous trouvons indispensablement, comme sujets du droit,
deux personnes : l'une, sujet actif, que l'on nomme creditor,
créancier (1) ; l'autre, sujet passif, nommée debitor, débiteur.
C'est le débiteur qui est lié, attaché au créancier, dans une sorte
de dépendance par rapport à lui, pour l'exécution du droit dont
il est passif. Le mot creditor {de credere, croire, confier) indique,
par son étymologie, un acte de confiance de la part du créancier,
puisque, au lieu d'exiger satisfaction immédiate et réalisée, il
s'est fié jusqu'à un certain point au débiteur pour l'exécution de

l'obligation. Ce mot a donc été étendu hors de ses limites étymo-
logiques lorsqu'on en a fait un terme général appliqué à tous les
cas d'obligation, même à ceux dans lesquels la volonté du créan-
cier n'est entrée pour rien. Du reste, les expressions de creditor
et de debitor n'appartiennent pas plus que celle d'obligatio à la

langue antique du droit romain. Le terme ancien, qui se trouve
dans les Douze Tables, est celui de rei, qui désigne à la fois
les deux parties, mais qui s'applique plus spécialement au
débiteur (reus).

1179. L'objet de l'obligation aboutit toujours, en définitive, à
une chose qu'il s'agit de fournir (alicujus solvendoe rei, nous dit
le texte), en prenant le mot de chose dans son acception juridique
la plus étendue, c'est-à-dire pour tout ce qui peut procurer utilité
ou avantage quelconque à l'homme. Cependant, si l'on analyse de

plus près les éléments de l'obligation, on verra que l'objet direct,
immédiat du droit, n'est pas la chose même qu'il s'agit de donner,
de faire ou de fournir, mais bien l'action de donner, de faire ou
de fournir à laquelle le débiteur peut être contraint, la prestation
dont il est tenu. Aussi dit-on : l'obligation de donner, de faire,
de fournir (dandi, faciendi, proestandi), être obligé à donner, à

(t) DIG. 50. 16. De verb. signif. 10. f. Ulp.
— 11. f. Gai. — 12. 1. De

rébus cred. 1. f. Ulp.; et 2. § 5. f. Paul.

TOME m. 9
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faire, à fournir (ad dandum, adfaciendum, adproestandum).
C'est ce que le jurisconsulte Paul exprime en ces termes : «,Obli-
» gationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus
» noslrum, aut servitutem nostram faciat; sed ut alium nobis
» obstringat ad dandum. aliquid, vel faciendum, vel proestan-
» dum (1) ; » indiquant élégamment par là que l'obligation ne

produit aucun droit direct du créancier à la chose (ce que nous
nommons droit réel), qui permette à celui-ci de disposer ou tirer

profit en aucune manière de la chose, mais seulement un droit
contre le débiteur, pour le contraindre à fournir la chose. —

D'où il suit, en amenant l'idée à sa plus grande simplicité et à
toute son exactitude, que l'obligation n'est autre chose qu'une
nécessité juridique d'action ou d'inaction imposée à une personne
envers une autre. — Dore, facere, proestare, la réunion de ces
trois mots est sacramentelle dans les formules et dans les textes
des lois romaines, pour embrasser en toute sa généralité l'objet
que les obligations peuvent avoir (2). Dare, dans son acception
propre, se réfère à la translation de la propriété romaine (3);
le mot indique que le débiteur est obligé de transférer la chose
en propriété. Proestare, par opposition, s'emploie dans les cas
où il ne s'agit que de livrer, que de fournir la chose pour mettre
à. même d'en user, ou d'en jouir plus ou moins, comme dans le
cas de louage |(4) ; mais, à vrai dire, cette expression proestare
est de la plus grande généralité : elle s'applique à toute sorte

d'avantage qu'il s'agit de procurer, ou, pour franciser le mot, à
toute sorte de prestation.

Diverses espèces d'obligations.

1180. Le jurisconsulte romain ne définit l'obligation que suivant •

le droit civil, le droit de la cité (secundum nostroe civitatis jura).
En effet,, ce lien juridique qui attache, une personne à une autre,
considéré non au point de vue de la pure raison, mais comme ;
mettant réellement à la disposition de l'une des moyens coercitifs, i
au besoin la forcé publique, pour contraindre l'autre à s'acquitter,

l

ce lien ne tient son efficacité positive que du droit civil, qui
l'établit ou le reconnaît, et qui emploie même la puissance de la
cité pour y donner effet. — Le droit romain a suivi ici son
caractère exclusif. Dans le principe, il n'y a eu d'obligations que

(1) DIG. 44. 7. 3. pr. f. Paul. —
(2) Nous les trouvons dans Gaius, comme

formule de l'action in personam : « In personam actio est, quotiens cum aliquo |

agimus, qui nobis ex contracta, vel ex delicto obligatus est; id est, cuminten-
dimus : Dare, facere, proestare oportere »: (GAI. Gom. 4. § 2).

—: Paul nous les [

montre dans les textes de la loi JULIA PAPIA (DIG. 38. 1. 37. p. f. Paul.);
—

Ulpien, dans les formules de stipulation (DIG. 19. 1. 13. § 6. f. Ulp.) ; etc., etc.
—

(3) DIG. 45. 1. 75. § 10. f. Ulp.; 103. f. Modest. — 50. 17. 167. f. Paul.
— 18: 1. 25. -§1. f. Ulp. —

(4) DIG. 19. 1. 11. § 2. f. Ulp. —19. 2. 15. §§1
et 2. f. Ulp.; etd9. §2. f. Ulp.
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celles établies selon les formes ou dans les cas spécialement
reconnus par le strict droit civil; hors de là, nul lien juridique,
nulle obligation, nul effet de droit. — Avec le temps, la juridic-
tion prétorienne, adoucissant, ici comme ailleurs, la rigueur

primitive, a reconnu d'autres modes ou d'autres cas d'obligations,
et fourni des moyens prétoriens de les mettre à effet. Le législa-
teur lui-même a plus tard sanctionné et pourvu d'efficacité des cas

tout à fait en dehors du pur droit civil. — Enfin les obligations
reconnues par le droit des gens ou par la simple raison philoso-

phique ne sont pas restées dénuées de tout résultat : sous le nom

d'obligations naturelles, la jurisprudence les a signalées et leur

a attribué sinon la force des autres obligations, du moins des
effets importants dans les relations juridiques, a Is natura débet,

quem jure gentium dare oportet, cujus fidem secuti sumus, »

dit Paul dans un fragment inséré parmi les axiomes du droit (I).
— D'où, en droit romain, cette triple division des obligations :

obligations civiles (civiles obligationes) ; obligations prétoriennes
ou honoraires (proetorioe, vel honorarioe obligationes), et obliga-
tions naturelles (naturales obligationes) (2).

I. Omnium autem obligationum stim-

ula divisio in duo gênera deducitur,

namque aut civiles sunt aut proetorioe.
Civiles sunt, quae aut legibus constitutoe
aut certo jure civili comprobatoe sunt.
Proetorioe sunt, quas proetor ex sua ju-
risdictione constiluit, quoe etiam hono-
rarioe vocantur.

1. Toutes les obligations se réduisent
à une division principale, en deux

classes : elles sont ou civiles ou préto-
riennes. Civiles, celles qui ont été ou
établies par les lois, ou reconnues par
le droit civil. Prétoriennes, celles que
le préteur a constituées en vertu de sa

juridiction; ces dernières s'appellent
aussi honoraires.

1181. Aut legibus constitutoe. Ceci semble faire allusion aux

obligations constituées formellement par les lois civiles, devant
strictement leur existence au droit civil des Romains, sans consi-

dération, du reste, ni du droit des gens ni de l'équité naturelle.
Aut certo jure civili comprobatoe. Il s'agit ici des obligations

qui n'appartenaient dans le principe qu'au droit des gens, niais

qui plus tard, admises et confirmées par le droit civil, ont passé
dans ce droit et en ont fait partie. Les notions historiques que nous
allons donner nous éclaireront bientôt sur ce point.

Effets de l'obligation.

1182. L'effet principal et propre de l'obligation consiste dans
la nécessité pour lé débiteur de s'acquitter, c'est-à-dire de faire

(1) DIG. 50. 17. 84. § 1. f. Paul. —
(2) Mous trouvons cette division bien

marquée dans ce fragment d'Ulpien, qui dit en parlant de la novation : « IUud
non interest, qualis processit obligatio, utrum naturalis, an avilis, an honora-
ria. » (DIG. 46. 2. 1. § 1.) —On la retrouve également dans un fragment de
Marcien, parlant de l'hypothèque : s Et vel pro civili obligatione, vel honoraria,
vel tantum naturali. « (DIG. 20. 1. 5. pr.)

9.
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la prestation dont il est tenu. A défaut, le créancier a, pour l'y
contraindre, une action.

Ainsi, toute obligation civile, c'est-à-dire existant suivant le

droit civil, produit une action de droit civil. D'où l'usage, chez

les jurisconsultes romains, de faire marcher ensemble ces deux

expressions obligatio et actio, comme deux corrélatifs dont l'un

emporte l'autre, et qui peuvent, en quelque sorte, se servir de

synonymes, si l'on prend la cause pour l'effet. De obligationibus
et actionibus, portent les titres du Digeste et du Code consacrés

à cette matière (1).
1183. Les obligations prétoriennes ou honoraires, introduites

par la juridiction du préteur, produisent aussi une action, mais
une action prétorienne; soit des actions utiles, c'est-à-dire des
actions civiles déjà existantes, étendues, pour cause d'utilité et

par analogie, à des cas où rigoureusement et selon le droit civil
elles ne seraient pas applicables; soit des actions prétoriennes

spéciales (2).
1184. Enfin, les obligations naturelles, qui ne se déduisent

que du droit des gens et de la raison philosophique, sans que
le droit civil ni le droit prétorien les aient confirmées, ne pro-
duisent aucune action, ni civile, ni prétorienne. Mais la juris-
prudence leur a reconnu d'autres effets. Ainsi l'obligation naturelle
une fois acquittée, ce qui a été payé ne peut plus être répété
comme non dû et payé par erreur (3). On peut faire valoir

l'obligation naturelle par le moyen des exceptions, si l'occasion
s'en présente (4); ainsi, on peut la faire entrer en compensa-
tion (5). Enfin, l'obligation naturelle peut faire l'objet d'une
novatioii (6), et servir de base à des contrats ou conventions
accessoires qui supposent une obligation préexistante, tels que
là fidéjussion, la constitution de gage ou d'hypothèque (7). Nous
reviendrons plus en détail sur ce point (8).

(1) DIG. 44. 7. — COD. 4. 10. — Ce qui ne doit pas faire perdre de vue,
toutefois, que les droits réels se défendent et se poursuivent aussi par des actions.
Mais nous verrons que dans toute action, même dans les actions réelles, il y a,
à vrai dire, et en les analysant subtilement, obligation, lien juridique d'une

personne à une autre.— (2) DIG. 13.5. 1. § 8. f. Ulp. -^DIG. 50.16.10. f. Ulp.
—

(3) DIG. 12. 6. 19. pr. f. Pomp. « Naturalis obligatio manet, et ideo solutum

repeli non potest. » — Ib. 64. f. Tryphon. a Repetere non poterit, quia naturnle

agnovit debitum. « Voy. aussi DIG. 14. 6. 9. §§ 4 et 5. f. Ulp.; et 10. f. Paul.
— DIG. 44. 7. 10. f. Paul. « Naturales obligationes non eo solo aestimantur, si
actio aliqua earum nomine corapetit : verum etiam eo, si soluta pecunia repeli
non possit. » —

Voy. aussi DIG. 46. 1. 16. § 4. f. Julian. —
(4) DIG. 2. 14. 7.

§4. f. Ulp.: Nuda pactio obligationcm non parit, sed parit exceptionem. > —

(5) « Etiam quod natura debetur, venit in compensationem. > (DIG. 16. 2. 6.
f.

Ulp.
— (6) DIG. 46. 2. 1. § 1. f. Ulp.

—
(7) DIG. 46. 1, 16. § 3. f. Julien.

« Fidejussor accipi potest, quotiens est aliqua obligatio civilis vel naturalis, cui

applicetur. » — DIG. 20. 1. 5. pr. f. Marcian, et 14. § 1. f.
Ulp.

—
(8) Notre

collègue M. MACHELABD en a fait l'objet d'une publication spéciale, Des obliga-
tions naturelles en droit romain, Paris, 1861, in-8°.
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Sources ou causes des obligations en général.

1185. Mais comment peut-il arriver qu'une persorine se trouve

ainsi liée, attachée à une autre, obligée envers une autre? En

d'autres termes, quelles peuvent être les causes des obligations
entre particuliers? Nous examinerons la question d'abord philo-

sophiquement et ensuite historiquement dans le droit romain.

1186. Philosophiquement, nous savons que tout droit est en-

gendré par un fait (lom. I, Génér., n° 148); il en est ainsi de

l'obligation : pas une obligation qui ne provienne d'un fait.

Quels sont donc les faits qui peuvent produire ce résultat? — Ici

peuvent se présenter, soit le consentement réciproque des parties,
soit des faits indépendants de leur consentement, survenus par la

volonté de l'une d'elles seulement, ou sans la volonté ni de l'une

ni de l'autre.

1187. Quant au consentement, si l'accord des deux parties n'a

dans son objet ni dans ses motifs rien de contraire à la morale,
à l'ordre public, ni rien de physiquement impossible; si le con-

sentement est donné avec capacité, exempt d'erreur, de dol et de

violence, du moment que les parties ont consenti à ce que l'une

d'elles fût liée, obligée envers l'autre, la raison naturelle nous

dit qu'il peut y avoir là un fait générateur d'obligation.
1188. Indépendamment du consentement réciproque:— Si une

personne a porté préjudice à une autre, soit volontairement et à

mauvais dessein, soit involontairement, mais par sa faute, le

principe de raison naturelle qu'il faut réparer le mal qu'on a causé
à tort nous dit encore qu'il y a là un fait générateur d'obligation.
— Si une personne se trouve avoir, par une circonstance quel-
conque, ce qui appartient à une autre; si elle se trouve enrichie,
d'une manière quelconque, au détriment du droit d'autrui, soit

volontairement, soit involontairement, le principe de raison
naturelle que nul ne doit s'enrichir au préjudice du droit d'autruî,
et qu'on est tenu de restituer ce dont on se trouve ainsi enrichi,
nous dit encore qu'il y a là un fait générateur d'obligation. .

1189. Ainsi, d'une part, le consentement des parties, et de l'autre
les mille et mille faits, produit soit de la volonté ou de l'activité de

l'homme, soit de causes placées entièrement hors de lui, par suite

desquels une personne peut avoir nui par sa faute à une autre, ou
se trouver enrichie au préjudice des droits d'une autre, nous offrent
des causes d'obligation innombrables et quotidiennement répétées,
qui se rangent toutefois les unes et les autres sous des principes
communs de raison naturelle.-—Joign«z-y, dans la constitution
de la famille ou de la société, destinée nécessaire et essentielle
de l'homme, certaines relations entre personnes, qui doivent

engendrer des liens de droit, des obligations de l'une à l'autre ; par
exemple le fait de génération, produisant des obligations mutuelles
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entre le père et la mère d'une part, et les enfants de l'autre, par
le motif que les uns ont donné l'existence, et que les autres l'ont

reçue, vous avez une autre source d'obligations suivant les prin-

cipes de la pure raison philosophique.
1190. Historiquement, nous allons retrouver, dans ce qui

concerne les sources des obligations, toute la-rudesse primitive
du droit civil des Romains; puis son adoucissement graduel par
le progrès de la civilisation et par l'intervention toujours plus

grande du droit des gens.—D'abord, ce lien juridique qui
astreint une personne à une autre, qui emporte au besoin le

concours de la force publique pour sa mise à effet, n'est régi en

rien par l'équité naturelle; il dépend exclusivement du stricl

droit civil : ou l'on est obligé selon le droit civil, ou l'on ne

l'est pas du tout; et, quand on l'est civilement, peu importe

que l'équité naturelle l'approuve ou le condamne.—Bu reste,
les cas dans lesquels le droit civil crée ou reconnaît ce lien juri-

dique sont rigoureusement précisés et peu nombreux.

1191. A l'égard de ceux dans lesquels entre la volonté mutuelle

des parties, le consentement seul et par lui-même est impuissant:
il y faut une nature et une forme moins spiritualisées, une tra-

duction plus rude et plus sensible, un vêtement plus matériel (voir
tom. I, Gènèr., nos 154 et suiv.) L'obligation ne se contracte;
volontairement entre parties que parla pièce d'airain et la balance I

[per oes et lïbram), avec les paroles sacramentelles qui doivent
être prononcées selon le but qu'on se propose. Ainsi la même

solennité symbolique qui sert à transférer le domaine romain (voir
tom. I, Gènér., n 08 203 et 229) sert aussi à créer l'obligation
du droit civil; et cet acte porte le nom générique de nexum.
« Nexum (nous dit Varron, d'après le jurisconsulte Mucius Scae-
» vola), nexum Mucius Scoevola scribit, quae per aes et libram
» fiant, ut oblîgentur, prseterquam quee mancipio dentur (1). »—

«Nexum (nous dit Festus, d'après un autre jurisconsulte),;
D' nexum est, ut ait Gallus iElius, quodcunque per ses et libram j
» geritur, idque necti dicitur; quo in génère sunt hoec : testa-'
» menti factio, nexi datio, nexi liberatio (2). »— « Cum nexum
i>faciet mancipiumque, utilingua nuncupassit, itajus esto (3)»,
portent les fragments^des Douze Tables. Ainsi la solennité se com-

pose de deux parties : de la vente fictive per oes et libram, et des

paroles solennelles ou nuncupatio, qui font la loi des contractants.
—Mais comment expliquer cette intervention de la pièce d'airain
et de la balance, quand il s'agit non pas d'aliéner ou d'engager
une chose, mais seulement de former une obligation? C'est que

(1) VARRON,De lingua latina, lib. 6. § 5. — (2) FESTUS, au mot Nexum;
CICÉR., Pro Mur., 2. — Voir aussi GAI. Com. 3. § 173; — et des vestiges de

Texpression dans le Digeste, 43. 4. Ne vis fiât, etc. 1. § 4. f. Ulp. — 49. 14.
22. § 1. f. Marcian, etc., etc. — (3) FESTUS, au mot Nuncupaia.
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tout porte à croire qu'on n'a reconnu primitivement d'obligations
formées volontairement entre les parties que celles qui étaient la

conséquence, comme le prix, de la dation d'une chose, réalisée

selon le droit des Romains (re obligatio); que celles qui étaient

formulées comme loi d'une pareille dation (legem mancipii di-

cere) (1). La balance et le lingot donné en prêt, qui ont pu inter-

venir sérieusement dans le principe pour peser le métal, pour

opérer la dation romaine dont l'obligation était le prix, ont été

employés aussi d'une manière purement symbolique, dans le seul

but de contracter une obligation, comme ils l'étaient de même
fictivement dans tant d'autres cas.

1192. Avec le temps, on se débarrasse de la nécessité de faire

figurer Y ces et libra, dans les cas où il n'y a réellement à faire
aucune aliénation ou engagement de choses; on tient pour accom-

plie la solennité symbolique per oes et libram, on en détache seu-

lement la nuncupatio, c'est-à-dire les paroles solennelles ; on tient
le métal pour pesé et donné, et l'on s'oblige par ces paroles solen-
nelles comme s'ill'avait été en effet. On arrive ainsi aux ohliga-
tions contractées par paroles, au moyen de formules sacramentelles

(verbis obligatio). C'est la première dérivation du nexum, c'est de
cette manière que les choses se sont également passées pour le
testament per oes et libram (voir tom. II, n" 652 et 653).

1193. Ensuite, quand les moyens graphiques se sont introduits
et répandus, quand il est d'usage que chaque citoyen ait son

registre domestique {codex accepti et depensi), ce registre entre
dans le droit civil des Romains ; on déclare par inscription sur
ce registre, en de certains termes, que l'on tient l'argent pour
pesé et donné, la solennité per oes et libram est tenue pour
accomplie, et cette inscription constitue, non pas seulement un

moyen de preuve, mais une solennité, une forme civile d'o-

bligation. C'est ainsi qu'on arrive aux obligations contractées

par écrit [Utterarum obligatio). —C'est la seconde dérivation
du nexum.

1194. Enfin le droit civil donne accès au droit des gens; il

confirme, il admet, comme pouvant être formées et obligatoires
par le seul consentement des parties, quatre sortes de conven-

tions, qui sont d'un usage fréquent dans la vie, ou dont les

conséquences sont généralement connues et se règlent par
l'équité, par la bonne foi naturelles : la vente, le louage, la
société et le mandat, qui ne sont pas, comme les précédents
modes d'obligation, exclusivement propres aux citoyens romains,
mais qui peuvent avoir lieu aussi avec les étrangers (consensu
obligatio).

(1) CICÉR., Topic. 10. —Deoffic. 3. 9. Voir aussi un vestige de cetle expres-
sion, legerà mancipii dicere, au Digeste, 50. 17. 73. § 4. f. Quint. Mue.
Scoevol.
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1195. Ces divers cas d'obligations formées par suite de la volonté

respective des parties, et reconnues par l'ancien droit civil, consti-
tuent ce que l'on nomme des contrats (contractus).

1196. Telle est la gradation que suit en cette matière la marche
du droit romain; elle est entièrement conforme à la marche même
de la civilisation : — 1° le Nexum, ou solennité per ces et libram,

argent pesé et donné en prêt, aliénation réelle ou fictive de la chose,
selon le droit des Quirites, avec la loi de cette aliénation : c'est-

à-dire le symbole matériel, la réunion de la pantomime et des
formules sacramentelles;—2° les formules sacramentelles seules;
—3° l'écriture investie d'un caractère civil, sur un registre spécial
et pour ainsi dire consacré;—4° enfin le simple consentement,
tant pour les citoyens que pour les étrangers, mais seulement
dans quatre cas.—Avec cette dernière observation que, pour les

obligations qui sont la conséquence de l'aliénation, de l'engage-
ment réalisés d'une chose, la nécessité de la mancipatio a dis-

paru avec le temps, et a été remplacée par la simple traditio.—
Là s'arrête le droit civil; c'est le droit prétorien ensuite, et plus
tard encore le législateur postérieur, les constitutions impériales,
qui donnent effet et force obligatoire à quelques autres conven-1
tions particulières, lesquelles toutefois restent toujours étran- j
gères à la dénomination de contrats. \

1197. Voilà pour ce qui concerne les obligations formées par !
suite de la volonté mutuelle des parties. A l'égard des autres, le :
droitcivil primitif a précisé et spécialement réglé un certain nombre !
de cas dans lesquels une obligation résulte du préjudice causé à

autrui, soit à dessein, soit involontairement, mais à tort. Ainsi
nous trouvons dans les fragments des Douze Tables trois cas de
cette nature : le vol (furtum), le dommage (damnum), l'injure
(injuria). Ces cas d'actes nuisibles, spécialement prévus par le
droit civil comme produisant obligation et munis d'une action,
constituent ce que l'on nomme maléfice (maleficium), délit (delic-
tum), ou, dans l'expression antique, noxa (1).—Le droit préto-
rien a ensuite ajouté quelques cas particuliers de ce genre à ceux

spécialement déterminés par le droit civil.

1198. Il y a donc, selon le droit civil primitif, deux sources

d'obligations. C'est ce que Gaius énonce quand il écrit : « Obliga-
r> tionum summa divisio in duas species deducitur; omnis enim
» obligatio vel ex contractu nascitur, vel ex delicto (2). »

Et lorsque la jurisprudence en vient à reconnaître d'autres cas

d'obligation, qui ne constituent véritablement ni un contrat ni un

délit, cependant on les ramène aux deux sources primitives; on
les y assimile ; on dit que ce sont comme des figures variées de ces
causes légitimes d'obligations (varioe causarumjiguroe); que l'obli-

(1) Noxiie appellationc omne delictum continclur,- » Din. 50. 16. De verb.

sign. 238. § 3. f. Gai.; et 131. pr. f. Ulp.
—

(2) GAI. Comm. 3. g 88.
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» paçtio, duorum pluriumve in idem placitum consensus,, » dit

Ulpien (1). En.droit, il ne s'agit que de conventions portant sur

une affaire juridique,, c'est-à-dire sur un droit à créer, à modifier

ou à éteindre,

1202. On distingue du pacte ou convention la simple promesse

préalable faite par l'une des parties et non encore acceptée par
l'autre, que les Romains nomment potticitatio. « Pactum est
» duorum consensus atque conventio ; pollicitatio vero offerentis

.» solius promissum » (2). Ce n'est que dans des cas tout à. fait

exceptionnels et privilégiés,que la simple pollicitation produit tan

.lien de droit (3,).
1203. Le nom de contrat (wntractus) est réservé aux conven-

tions spécialement reconnues comme obligatoires et munies- d'une
action par l'ancien droit civil des Romains (ty.

Toutes les autres conservent ie nom générique de «©intentions

ou pactes :(pmta), à un tel point que, Jbiea que quelques-unes
aient été rendues obligatoires et munies d'action, soit par nn droit

civil plus récent, >celui.des empereurs,. soit par le «droit prétorien,
elles n'en sont pas moins restées hors de la dénomination de con-
trats proprement dits, et dans la classe générale des pactes ou

conventions. En principe rigoureux et selon le strict droit civil,
Iqs pactes ne produisent pas d'obligations. Cependant plusieurs
circonstances, comme nous* le verrons, peuvent modifier cette

rigueur, et donnent aux pactes divers effets juridiques.
1204. Occupons-nous d'abord des contrats. Le texte, en expo-

sant successivement ceux qui se forment re, verbis, UtteriSj et

cônsensu, a suivi précisément,^en son ordre d'exposition, l'ordre

historique dans lequel, selon toute probabilité, ils ont été admis

par le droit civil.

T1TULUS XIV.

QUIBUS MODIS RE CONTRAHITUR

OBLIGATIO.

TITRE XIV.

DE QUELLE MANIERE LES OBLIGATIONS SE

CONTRACTENT PAR LA CHOSE.

(1) DIG. 2. 14. De pactis. I. § 2. f. Ulp.
— Lé même jurisconsulte nous

donne ainsi l'étymologie des deux expressions : « § 1. Pactum- tiutem a pactione
dicitor, inde eùampacis nomen appellatum est. — § 3. Canventionis verbum

générale est, ad omnia pertinens de quibus negotii contrahendi transigendique
causa, consentiunt qui inter se agunt; nam sicuti convenire dicuntur qui ex
diversis locis in unum colliguntur et veniurit, ita et qui ex diversis animi molibus
in unum consentiunt, id est, in unam sententiam decumint. r, —

(2) DIG. 50. 12.
3. pr. f. Ulp. —(3) Un titre spécial est consacré, au Digeste, à cette matière,
50. 12. De pollicitationibus.— (4) Juris gentium conventiones quoedam actiones

pariunt, quoedam exceptiones.
— § 1. Quoe pariunt actiones, in suo nomine non

stant, sed transeunt in proprium nomen contractus. » (DIG. 2. 14. 7. pr., et

§§ 1 et suiif. f. Ulp.) Dans un sens .plus étroit, Labéon n'applique le nom de

contrats par excellence qu'à ceux dans lesquels il y a obligation réciproque
entre les parties, ceux qu'on nomme contrats synallagmatiques :« Labeo, iibro

primo Proetoris urb.ani définit... contractum... ultro citroquo obligatioiiem, quod
Groeci auwâXkayim vocant. i (DIG. 50. 16. 19. f. Ulp.)
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1205. Dans le sens le plus général, on dit qu'une obligation
est formée re, par la chose, lorsqu'elle est la conséquence d'un

fait matériellement accompli, duquel il résulte qu'une des parties
a entre ses mains le bien de l'autre-, ou s'est enrichie du bien.de

l'autre, ou a causé, par sa faute, préjudice à l'autre. Dans ce

sens, on dit que dans les délits l'obligation est formée re (1) ; on

en peut dire autant dans les cas d'obligations nées quasi ex con-

tractu, ou quasi ex delicto (2). C'est la source générale la plus
abondante des obligations.

1206. Mais, ne nous occupant que des contrats, qui font en ce

moment l'objet exclusif du texte, nous ferons remarquer qu'il y
en a quatre dont la nature est telle que, bien qu^il y ait accord,
concours de volonté entre les parties, l'obligation principale, essen-

tielle, qui les caractérise, ne peut naître qu'autant qu'il y a eu

livraison, prestation de la chose. Ce sont : le mutuum, que nous

nommons aujourd'hui prêt de consommation ; le commodatum,
nommé par nous prêt à usage; le dépôt (depositum), et le gage
(pignus),

— Et le motif en est tout simple et irrésistible : c'est

que, dans ces contrats, l'obligation essentielle et caractéristique
est celle de rendre : or il ne peut-être question de rendre qu'au-
tant qu'on a préalablement reçu. Ce n'est pas en droit romain

seulement, c'est en toute législation que ces contrats n'existeront

jamais que par la chose (re). On les qualifie dans notre langue,
mais non dans celle du droit romain, de contrats réels.

1207. Au temps antique du droit civil des Romains, lorsque les

obligations se contractaient nexu, par la pièce d'airain et par la
balance (per oes et libram), ces contrats ne se formaient pas seu-
lement par la simple tradition de la chose; la solennité symbolique
devait s'accomplir. Ainsi nous savons que, dans le mutuum (selon
l'expression ancienne oes creditum), bien qu'il s'agît de choses
nec mancipi, la balance et l'airain intervenaient, soit pour un

pesage réel, soit comme symbole des temps où, la monnaie n'exis-
tant pas, le métal se mesurait au poids (3); et c'est ce nexum,
ce pesage du métal donné en prêt, qui a été le type primitif
particulier d'où sont dérivées les autres formes de s'obliger par
paroles ou par écrit. Nous savons que dans le depositum et
dans le pignus, bien qu'il ne s'agît réellement pas de transférer
le domaine romain, cependant Voes et lïbra, la mancipalio in-
tervenaient aussi (4). Mais, avec le temps, le consentement et
la simple tradition ou prestation des choses suffirent pour former
ces contrats.

(1) DIG. 44. 7. 4. f. Gai. — INST. 4. 1. pr.
—

(2) DIG. 44. 7. 46. f. Paul.
— Et ci-dessous, § 1 de notre titre même. —

(3) CAL Comm. 1. § 122. —

(4) GAI. Comm. 2. § 60. — Voir aussi VARRON, De ling. lat. 4. — FESTUS,
aux mots Nexum et Nuncupata.

— SAINT ISIDORE de Séville, dans ses Livres des

origines ou étymologies, 5. 25. Fiducia.
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1208. L'expression de credere (croire, confier) était, comme
nous l'avons déjà dit, générale, et s'étendait à tous les cas où l'on
traitait avec autrui, se fiant à sa foi pour recevoir plus tard quel-
que chose de lui en vertu de ce contrat. Cependant on l'appliquait
plus spécialement aux quatre contrats dont il s'agit ici, qui pré-
sentent plus nettement ce caractère de confiance; aussi le préteur,
sous le titre de rébus creditis, traitait-il dans son édit du mu-
tuum, du commodat et du gage. Mais plus particulièrement
encore l'expression de res crédita était employée pour le cas de
mutuum (1). .

Re contrahitur obligatio, veluti mu-
tai datione. Mutui autem datio in iis
rébus consistit quoe pondère, numéro
mensurave constant, veluti vino, oleo,
frumento, pecunia numerata, oere, ar-

gento, auro; quas res aut numerando,
aut metiendo, aut adpendendo in hoc
damus ut accipientium fiant. Et quan-
doque nobis non eoedem res, secf alias

ejusdem naturoe et qualitatis redduntur :
unde etiam mutuum appellatum est,

quia ita a me tibi datur, ut ex meo
tuum fiât. Et ex eo contracta nascitur
actio quoe vocatur condictio.

L'obligation se contracte par la chose,
re, par exemple par la dation d'un mu-
tuum. Cette dation ne s'applique qu'aux
choses qui se pèsent, se, nombrent ou se

mesurent, comme le vin, l'huile, le fro-

ment, l'argent monnayé, l'airain, l'ar-

gent, l'or : en donnant ces choses au

nombre, à la mesure ou au poids, c'est

pour quelles deviennent la propriété
de ceux qui les reçoivent; de telle sorte

qu'ils doivent nous rendre, non les mê-
mes choses, mais des choses de même
nature et de même qualité. D'où le nom
de mutuum, parce que ce que je te

donne, de mien devient tien. De ce
contrat naît l'action nommée condictio.

1209. Quoepondère, numéro mensurave constant. Nous avons

déjà défini, en général, cette classe particulière de choses ; d'où
l'on a tiré le barbarisme des choses fongibles (fungibiles vel
non fungibiles), qui n'appartient ni au droit ni à la langue des
Romains. Nous savons que cette distinction ne revient, en réalité,
qu'à celle des choses considérées dans leur genre (in génère), ou
dans leur individu (in specie), et que, bien qu'il y ait des choses

qui, par leur nature physique, se considèrent plutôt de l'une
ou de l'autre manière, cependant l'intention des parties peut en
décider autrement (Génér., tom. I, n°' 139 et suiv.). Dans le

mutuum» les choses sont toujours appréciées in génère.
Ut accipientium fiant. C'est le caractère essentiel du mutuum;

(1) « Rerum creditarum titulum proemisit (praetor) : omnes enim contracta,

quos alienam fidem secuti instituimus, complectitur; nam ut lib. 1. Quoeslionum
Cëlsus ait, credendi generalis appcllatio est. Ideo sub hoc titulo praetor et de
commodato et de pignore edixit ; nam cuicunque rei adsentiamus, alienam fidem

secuti, mox recepturi quid ex hoc contractu, credere dicimur. Rei quoque ver-

bum, ut générale, praetor elegit. (DIG. 12. 1. De rébus creditis. 1. f. Ulp.)
—

« Creditum ergo a mutuo differt, qua genus a specie; nam creditum existit extra
eas res quoe pondère, numéro, mensura continentur : sicut, si eandem rem

recepturi sumus creditum est. s (DIG. lb. 2. § 3. f. Paul.)
•— « Verbis quoqae

credimus, quodam actu ad obligationem comparandam interposito : veluti stipu-
latione. . (lb. 2. § 5. f. Paul.)
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les choses prestées sont transférées en propriété. D'où la consé-

3uence
qaelepresteur doit en être propriétaire, et avoir la faculté

'aliéner (1). Si cette double condition n'a pas lieu, qu'arrivera-t-il
donc? Les choses prestées ne seront pas aliénées, l'obligation
résultant du mutuum ne sera point née : ce sera l'action réelle,
la rei vindicatio qui existera en faveur du propriétaire ; sauf

l'action personnelle qui naîtra contre celui qui a reçu les choses,

par suite de la consommation qu'il en aura faite de bonne ou de

mauvaise foi, ainsi que nous l'avons déjà expliqué (t. II, n°' 603

et 604) à l'égard des choses données en mutuum par le pupille,
sans autorisation du tuteur (2).

Ut exmeo tuumfiat. Cette étymologie, vraie ou fausse, indique
le caractère principal du contrat. Varron (De lingua latina, lib. IV)
fait dériver mutuum du mot grec IWTOV. Dans son acception

Erimitive
et propre, mutuum ne désigne pas le contrat, mais

ien l'objet preste; quant au contrat, il se nomme mutui datio.
Il en est de même des expressions commodatum, depositum,

pignus.
1210. Condictio. L'action qui naît du mutuum est la condictio

certi, sur laquelle nous aurons à revenir en traitant des actions.
Nous savons, par les notions acquises jusqu'ici, que le mot
condictio est une expression générale pour certaines actions

personnelles (in personam), par lesquelles nous soutenons qu'un
autre est obligé envers nous à transférer en propriété ou à faire

(dare, faeere oportere) (3) ; que la condictio prend le nom
de condictio certi, quand elle a pour objet une chose certaine,
déterminée : et que la condictio certi s'applique à divers cas :
de ce nombre, et par excellence, se trouve le mutuum, puisque
le demandeur y soutient que l'emprunteur est obligé de lui
transférer en propriété des choses de tel genre, de telle qualité, en
tel poids, nombre ou mesure (tom. H, n° 603). Le mutuum n'est
donc pas muni d'une action spéciale, qui lui soit exclusivement

consacrée, mais il reçoit l'application d'une action générale,
commune à plusieurs autres cas.

1211. Au contrat du mutuum se rattache la disposition du
sénatus-consulte MACÉDONIEN, dont nous aurons à parler plus
tard (ci-après, Instit. 4. 7. § 7), par laquelle il fut décidé

que quiconque prêterait de l'argent à un fils de famille sans le
consentement du chef n'aurait aucune action pour se le faire
rendre.

1212. C'est aussi à ce contrat que se réfère historiquement, non

pas d'une manière exclusive, mais par une relation fréquente, cet

engagement qui tient une place si marquée dans l'histoire romaine,
et qui a été l'occasion de tant de troubles entre les patriciens et

(1) DIG. 12. 1. 16. f. Paul. —
(2) /*. 19. § 1. f. Julian. —

(3) GAI. Comm.
4. §. 5. — IXST. DE JUSTIN. 4. 6. § 15. —Voir tom. I, Génèr. nos 258 et 276.
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les plébéiens, de tant de mesures politiques ou législatives (1) ;
B

l'engagement pris par le débiteur de payer des intérêts (foenus,
versura, plus récemment usuroe).

L'obligation qui naît du mutuum étant formée re, par la chose,
et consistant à rendre ce qui a été reçu, il est évident qu'elle ne
saurait comprendre les intérêts, qui sont un objet tout nouveau,
un accroissement à ce qui a été réellement donné. Si les parties
veulent que des intérêts soient dus, il faut donc pour cela un ,

engagement particulier du débiteur, une promesse spéciale sur ^
stipulation (2) ; et alors ce n'est pas pas en vertu du mutuum, %
c'est en vertu de cetle cause particulière et distincte d'obligation, I

qu'ils sont dus. C'est ce qu'il importe de bien remarquer. — Du ï

reste, même en dehors du mutuum et des stipulations spéciales I
dont il pourrait être accompagné, et pour quelque motif que |
l'obligation principale existe, il est diverses circonstances où desf
intérêts peuvent être dus, soit en vertu de la convention des parties,

'

soit en vertu de clauses testamentaires, ou des dispositions de la
loi. C'est une matière importante, à laquelle nous consacrerons,
plus loin, un examen particulier.

1213. Les Romains connaissaient sous le nom de trajectitia
pecunia, nauticapecunia, le prêt que nous nommons aujourd'hui
prêt à la grosse aventure, ou simplement prêt à la grosse (3), dans

lequel la somme prêtée, ou les marchandises achetées avec cette
somme sont destinées à être transportées par mer, d'où l'épithèle
de trajectitia (quoetrans mare vehitur), de telle sorte que le créan-
cier en court les risques depuis le jour du départ du navire jusqu'à
celui de l'arrivée à destination (4). Ces risques peuvent porter
aussi sur le navire, ou sur certains objets du navire ou de la car-

gaison affectés en gage au payement de la créance (5). C'est là ;
une variété de mutuum, modifié par la convention aléatoire qui f
accompagne le contrat. Les dangers de non-remboursement y étant

l

plus grands que dans le mutuum ordinaire, le taux des intérêts

y pouvait être plus élevé (6). Cependant ces intérêts nauticum

joenus, usuroe maritimoe) n'étaient pas dus de plein droit, c'est-
à-dire par l'effet seul du prêt : ils ne l'étaient qu'en vertu d'une
convention spéciale des parties; mais comme par sa nature ce
contrat était destiné à pourvoir à des nécessités dé navigation s
et de commerce, par conséquent à des relations fréquentes du I
droit des gens, la coutume maritime et la jurisprudence n'a-
vaient pas été aussi sévères ici que dans le simple mutuum;
la solennité d'une stipulation n'était pas nécessaire pour que

(1) TACIT. Annal, lib. 5. cap. 16. TIT.-LIV. lib. 6. §§ 35 et 39 ; lib. 7. S« 27.
16. 42.—(2) DIG. 19. 5. 24. f. Afric —COD. 4. 32. 3. const. Sever. et Anton.
— 22. const. Philipp.

—
(3) DIG. 22. 2. et COD. 4. 33. De nautico foenore.-

Nov. 106 et 110 —
(4) DIG. lbid. 3. fr. Modest. 4. fr. Papin. et 6. fr. Paul. —

COD. lbid. 1 et 4-. const. Dioclet. et Maxim. —
(5) DIG. Ibid. 6. fr. Paul. —

(j)) PAUL. Sentent. 2. 14. §. 3. — COD. %. 32. 26. const. Justmiun.
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l'intérêt maritime, le nauticum foenus fût dû : un simple pacte
aurait suffi (1).

I. Is quoque qui non debitum accepît
ab eo qui per errorem solvit, re obliga-
tHr, daturquo agenti contra eum propter

repetitioncm condictitia actio. Nam per-
inde ab eo condici potcst si PARET EUM

DAREOPOHTERE,ac si mutuum accepisset.
Unde pupillus, si ci sine tutoris aucto-

ritato non debitum per errorem datum

est, non tenebitur indebiti condictione

inagis quam mutui tfatione. Sed hase

spccies obligations non videturex con-

tractu consistere, eum is qui solvendi

animo dat, magis distrahere voluit ne-

gotium quam contrahere.

%. Celui qui reçoit un payement qui
ne lui est pas dû, et qui lui est fait par
erreur, est obligé re : on donne contre
lui au demandeur en répétition l'action
condictitia. En effet, la condiclion, S'IL
PARAIT QU'IL DOIVE DONNER, peut être in-
tentée contre lui absolument comme s'il
avait reçu un. mutuum. Aussi le pupille
à qui il a été fait par erreur, sans auto-
risation du tuteur, un payement non dû,
n'est pas plus tenu de la condiclion de
l'indu qu'il ne le serait par une dation
de mutuum. Du reste, l'espèce d'obli-

gation dont il s'agit ici ne parait point
provenir d'un contrat, puisque celui

qui donne dans le but ae s'acquitter
entend plutôt éteindre- que faire naître
une obligation.

1214. Cette matière n'appartient pas aux contrats, mais bien
aux obligations qui se forment quasi ex eontractu, puisqu'il n'y
a pas concours de volonté dans le but de contracter obligation :
nous remettrons donc à nous en occuper plus tard.

II. Item is cui res aliqua utenda

datur, id est commodatur, re obligalur
et tenetur commodati actione. Sed is ab

eo qui mutuum accepit, longe distat;

nanaque non ita res datur ut ejus fiât, et

ob id de ea re ipsa restituenda tenetur.

Et is quidem qui mutuum accepît, si

quolibet fortuito casu amiserit quod

accepit, veluti incendia, ruina, nau-

fragio, aut latronum hostiumve incursur
nihilominus obligatus permanet. At is

qui utendum accepit, sane quidem
exactam diligentiam

'
custodiendoe rei

proestare jubetur; nec sufficit ei tantam

diligentiam adhibuisse, quantam in suis

rébus adhibere solitus est, si modo abus

dihgentior potérit eam rem custodire ;
sed propter majorent vtm majpresve
casus non tenetur, si modo non hujus
ipsius culpa in casus intervenerit. Alio-

quin, si id quod tibi commodatum est

peregre tecum ferre malueris, et, vel

incursu hostium proedonnmve, vel nau-

fragio, amiseris, dubium non est quin
de restituenda ea re tenearis. Commo-
data autem res tune proprie intelligitur,
si, nulla mercede accepta vel constituta,
res tibi utenda data est; alioquin, mer-

%.. Celui à qui une chose est remise

pour qu'il s'en serve, c'est-à-dire en.

commodat, est aussi obligé re, et il est
tenu de l'action commodati. Mais il dif-
fère grandement de eelui qui a reçu un

mutuum, car la chose ne lui est pas don-
née en propriété; et, par conséquent,
il est tenu de la rendre elle-même iden-

tiquement. En outre', celui qui a reçu
une chose en mutuum, s'il vient à la per-
dre par cas fortuit quelconque, comme

par incendie, par ruine, par naufrage,
par attaque des voleurs ou des ennemis,
n'en reste pas moins obligé. Quant

1à
celui qui a reçu une chose en commo-

dat, il doit sans doute apporter à sa

garde Un grand soin, et il ne lui suffirait

pas d'y avoir donné le même soin qu'il
est dans l'habitude de donner aux sien-
nes propres,. si une personne plus soi-

gneuse eût pu la conserver; mais il n'est

pas
1tenu des cas fortuits ou de force ma-

jeure, s'ils-n'ont point été causés.par sa
faute. Mais si tu emportes en voyage la
chose qui t'a été prêtée en commodat,
et que tu la perdes par naufrage ou par
l'attaque des voleurs ou des ennemis, il
n'est pas douteux que tu ne sois tenu.de

(1) DIG. lbid. 5. § l.,fr. Scoevol. et 7. fr. Paul.
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cède interveniente, locatus tibi usus rei

videtur, gratuitum enim débet esse

commodatum.

la restituer. Il n'y a commodat propre-
ment dit que si.le service de la chose a
été concédé sans aucune rétribution ni

engagement de rétribution ; du moment

qu'il y a rétribution, on voit dans l'acte
un louage; car le commodat doit être

gratuit.

1215. Les choses, dans ce contrat, sont considérées in specie, 1
comme corps certain. C'est identiquement l'objet, le corps même

qu'il a reçu (species), que l'emprunteur (qui commodatum accepit)
doit restituer. Le prêteur (commodans) ne lui en a transmis ni la

propriété ni même la possession ; ce n'est qu'au nom du commo-
dant, pour lui, et en quelque sorte comme son inslrument, que
le commodataire le détient : « Rei commodatoe et possessionem et

proprietatem retinemus. » — « Nemo enim commodando, rem
facit ejus cui commodat (1). »

Aussi l'obligation, et par suite l'action du commodat prennent-
elles naissance bien que celui qui a prêté les choses n'en soit pas
propriétaire. « Commodare possumus etiam alienam rem quam
possidemus. —Ita ut etsi fur vel proedo commodaverit, habeat
commodati actionem (2). »

1216. Les choses mobilières (res mobiles) ou immobilières
(res soli) peuvent être l'objet d'un commodat (3). Celles dont on
ne retire communément de services que par la consommation

(quoe ipso usu consumuntur) ne peuvent l'être qu'autant qu'elles
ont été envisagées par les parties comme corps certain (in specie)
et prêtéesseulement pour la montre, pour l'ostentation (ad pompam
vel ostentationem), pour une utilité quelconque à retirer d'elles
sans les consommer (tom. I, Génér., nM 139 et suivants) : « Non
» potest commodari id quod usu consumitur, nisi forte ad pompam
» vel ostentationem quis accipiat (4). »

1217. L'obligation principale de celui qui a reçu la chose en
commodat est de la rendre ; mais seulement après qu'elle a servi
au service pour lequel on lui en a fait la prestation (5). Il doit en
outre la conserver avec soin.

Exactam diligentiam custodiendoe rei proestare jubetur. Le
texte nous fait suffisamment connaître qu'il ne faut pas considérer
ici le caractère habituel'du commodataire, mais ce que ferait
un bon père de famille, un homme trèsrdiligent. Gaius précise
encore mieux cette obligation : a In rébus commodatis talis
» diligentia proestanda est, qualem quisque diligentissimus pater

(1) DIG. 13. 6. Commodati, vel contra. 8. fr. Pomp. et 9. fr. Ulp.
—

(2) DIG.
13. 6. Commodati, vel contra. 15. fr. Paul, et 16. fr. Marcell. —

(3) Quoique
Labéon n'appliquât spécialement le nom de commodat qu'au cas de choses mo-
bilières (DIG. 13. 6. 1. § 1. fr. Ulp.). —

(4). DIG. 13. 6. 3. § 6. Ulp.
— « Sa;pe

etiam ad hoc commodantur pecunioe, ut dicis gratia numerationis loco intercé-
dant. . (lb. 4. fr. Gai.).

—
(5) DIG. 13. 6. 17. § 3. fr. Paul.
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» familias suis rébus adhibet : ita ut tantum eos casus non proestet,
v quibus resisti non possit (1). » Et Wpien nous en donne le motif,
c'est que le contrat est fait ordinairement dans le seul intérêt du

commodataire : « Commodatum autem plerumque solam utilitatem

» continet ejus cui commodalur ; et ideo verior est Quinti Mucii sen-

» tentia, existimantis et culpam proestandam et diligentiam (2). »

Le commodataire répond donc non-seulement de son dol, mais

de loute faule (culpa)-, de tout défaut de soins (diligentia). Il est

chargé de la garde de la chose.: « Custodiam plane commodatoe

rei etiam diligentem débet proestare (3). » Le cas fortuit seul est

hors de sa responsabilité; encore ne s'agit-il que de ces cas fortuits

qu'il n'a pu prévenir, auxquels, comme dit Gaius, on ne peut
résister (quibus resisti non possit). Ainsi il répondra du vol fait
sans violence, puisqu'il est tenu de la garde de la chose (custo-
dia) (4); et même des cas irrésistibles, si c'est par sa faute que
les choses y ont été exposées, comme le texte nous en donne un

exemple, en supposant que le commodataire a emporté en voyage
ce qui lui avait été prêté pour la maison (5). Enfin, dans ces périls
de force majeure il répondra encore des choses prêtées, s'il les a
laissées périr afin de sauver les siennes : «Nisi forte, eum posset
rem commodatam salvam facere, suam praetulit (6). » —Du reste,
il ne doit employer la chose qu'à l'usage pour lequel elle a été

prêtée : hors de là, il commettrait un vol d'usage, et il serait
tenu en conséquence (7).

1218. Gratuitum enim débet esse commodatum. C'est une
condition essentielle du commodat ; sans quoi il dégénère en une
autre convention : en un contrat de louage, si le prix consiste en

argent monnayé; en un simple pacte, s'il s'agit de toute.autre
rétribution (8). Cela est important, surtout en droit romain,
parce qu'on tombe dès lors en d'autres règles et en d'autres
actions. — Ce principe n'empêche pas que le commodat ne puisse
avoir lieu quelquefois dans l'intérêt du préteur en même temps
que dans celui de l'emprunleur. Gaius cite le cas où, vous et moi

ayant invilé un ami commun à un repas dont vous vous êtes

chargé seul, je vous aurai prêté de l'argenterie (9). Ou même
dans l'intérêt exclusif du commodant : Ulpien cite le cas où l'on

prête des objets à sa fiancée ou à son épouse, pour qu'elle soit
amenée en plus grande parure au domicile conjugal (ad domum

virideducta) ; et celui où un préteur donnant des jeux, prête des

objets aux acteurs pour leurs rôles sur la scène (10). Dans ces cas,

(1) DIG. 13. 6. 18. pr. fr. Gai. —
(2) DIG. 13. 6. 5. § 2. fr. Ulp.

—
(3) /*.

§ 5. — PAUL. Sentent. 2. 4. § 3. — (4) DIG. 13. 6. 10. § 1. fr. Ulp., combiné
avec Dm. 47. 2. 78. fr. Papin. — (5) Voir aussi PAUL. Sent. 2. 4. § 3. —

(6) PAUL. Sentent. 2. 4. § 2. — DIG. 13. 6. 5. § 4. fr. Ulp.
— (7) DIG. 13.

6. 5. § 8. fr. Ulp. — Et ci-dessous, Inst. 4. 1. § 7. — DIG. 47. 2. 54. § 1. —

(8) DIG. 3. 6. 5. § 12. f. Ulp. — (9) DIG. 13. 6. 18. p. f. Gai. —
(10) lbid.

5. § 10. f. Ulp.

TOME m. 10
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la responsabilité de celui qui a reçu les choses est plus restreinte;
il ne répond que de son dol, et de ses fautes graves (lata culpa),

qui sont assimilées au dol.
1219. Dans la langue de notre droit français, on a tiré de

l'expression générale proestare, fournir, faire prestation, la déno-
mination de prêt, qu'on a particularisée, et qui est restée propre
et commune aux deux contrats de mutuum et de commodat,

malgré les différences caractéristiques qui les séparent.

III. Proeterea et is apud quem res

aliqua deponitur re obligatur, et actione

depositi, quia: et ipse de ea re quam

accepit restituenda, tenetur. Sed is ex eo

solo tenetur, si quid dolo commiserit;

cùlpse autem nomine id est desidiae ac

négligente non tenetur. Itaque securus

est, qui pârum diligenter custodilam

rem furto amiserit, quia qui négligent!
amico rem custodiendam tradidit, suae

facilitât! id imputaré débet.

3. Celui chez qui une chose est

déposée se trouve encore obligé re, cl
tenu de l'action de dépôt; car il doit
restituer identiquement la chose qu'il a

reçue. Mais il n'est responsable que du
dol qu'il aurait commis et non de sa

faute, c'est-à-dire de son incurie et de
sa négligence ; il est donc en sécurité si
la chose, gardée avec peu de vigilance,
lui a été volée : en effet, celui qui a
confié la garde de sa chose à un ami

négligent doit imputer cette perte à sa

propre imprudence.

1220. Ulpien définit le dépôt et nous donne l'étymologie de sa
dénomination en ces termes : «Depositum est, quod custodiendum
» alicui datum est. Dictum ex eo quod ponitur (1). »

Les choses, dans ce contrat, sont encore considérées in specie,
comme corps certain. Le déposant (deporiens) en garde la propriété
et même la possession : «Rei depositae proprietas apud deponentem
» manet, sed et possessio (2). » Ainsi l'argent monnayé même,
lorsque dans la convention il n'y a eu véritablement qu'un dépôt,
doit être rendu identiquement (3).

1221. L'obligation principale du dépositaire (depositarius) est
de restituer. Il doit faire cette restitution dès que le déposant la

demande, lors même qu'on aurait indiqué un terme dans le dépôt,
car ce terme serait censé l'avoir été dans l'intérêt du déposant (4).
La restitution doit se faire au lieu où l'objet déposé se trouve entre
les mains du dépositaire, quel qu'ait été le lieu du dépôt, pourvu
qu'il n'y ait en cela aucun fait de dol. «Depositum eo'loco restitui
» débet in quo siiie dolo malo ejus est apud quem depositum est;
» ubi vero depositum est, nihil interest (5). »

Le dépositaire est en outre obligé à la garde de la chose. Le
texte nous explique suffisamment qu'il ne répond à cet égard que
de son dol ; et il nous en donne le motif : c'est que le déposant
doit s'imputer à soi-même d'avoir choisi un dépositaire négligent,
motif auquel il faut ajouter cet autre donné par Ulpien, que le dé-

pôt à lieu dans le seul intérêt du déposant : « Quia nulla utilitas

-. (1) DIG. 16. 3. Depositi vel contra. 1. pr. f. Ulp.
—

(2) lb. 17. § 1. f. Flo-
rent. —

(3) lb. 24. f. Papin. et 1. § 36. f. Ulp. — (4) DIG. 16. 3. 1. S§ 45 et
46 f. Ulp.

—
(5) lb. 12. § 1. f. Pompon.
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» ejus versatur apud quem deponitur, merito dolus prsestatur
« solus (1). » Dans le dol se trouve comprise la faute grave,
regardée par les jurisconsultes romains comme équivalente, celle

qui consiste, suivant la définition qu'en donnent Paul et Ulpien
en termes identiques, à ne pas comprendre ce que tout le monde

comprend (non intelligere quodomnes intelligunt (2) ; et même en
cela il faut ici, suivant Celse, aller plus loin : il faut considérer
le caractère personnel du dépositaire; car, s'il n'a pas même

apporté à la garde du dépôt le soin qui, dans son caractère ordi-
naire, lui est habituel, il a trompé le déposant (3). —Du reste,
il répondrait même de la simple faute (non solum dolum, sed
etiam culpam et custodiam) s'il s'en était spécialement chargé
par la convention, ou s'il s'était offert lui-même pour prendre le

dépôt (si se deposito obtulit) (4).
1222. Le dépôt, comme le commodat, est essentiellement

gratuit; car si un prix a été convenu pour la garde des objets,
le contrat dégénère en louage de services, et il faut dès lors
recourir aux règles et aux actions du louage (5). Le dépositaire
ne peut même se servir de la chose, il commettrait en cela un vol

d'usage (6), à moins qu'il n'y ait été autorisé soit expressément,
soit tacitement. Encore, dans ce cas, le contrat change-t-il de
nature, et devient-il, selon les circonstances, soit un commodat,
soit un louage, soit même un mutuum, quand il s'agit de choses
in génère, et qu'on peut dire que la propriété en a été transférée
à celui qui les a reçues (7).

1223. Le préteur avait distingué dans son édit le cas de dépôt
fait pour cause de tumulte, d'incendie, de ruines, de naufrage
(tumultus, incendii, ruinoe, naufragii causa) ; cause venant de
la nécessité et non de la libre volonté du déposant (ex necessitate
descendentem non ex voluntate proficiscentem) ; les juriscon-
sultes considéraient qu'il y avait ici un intérêt commun, une
utilité publique (publica utilitas, reipublicoe causa) à protéger
la foi due à de semblables dépôts, et un accroissement de perfidie
à violer cette foi (crescit perfidioe crimen). En conséquence, le

préteur donnait en ce cas une action au double contre le déposi-
taire infidèle (8). Ce dépôt se nomme dans les écoles, dépôt

(1) DIG. 13. 6. 5. § 2. f. Ulp. — (2) DIG. 50. 16. Deverb. signif. 213. § 2.
f. Ulp., et 223. pr. f. Paul. — (3) DIG. 16. 3. 32. f. Cels. — (4) DIG. 13. 6. 5.
§ 2. f. Ulp. —16. 3. 1. § 35. f. Ulp. — (5) DIG. 16. 3. 1. §§8 à 10. f. Ulp.
— (6) INSTIT. 4. 1. § 6. — (7) DIG. 16. 3. 1. § 9, et 34 f. Ulp. — 12. 1. f.
9. § 9, et f. 10. Ulp. — 17. 1. 34. pr. f. Afric. — 47. 2. 76. pr. f. Pomp.
— (8) DIG. 16. 3. Depositi. 1. §§,1 à 4. f. Ulp. Le texte de l'édit, que con-
tient ce § 1, est ainsi conçu : « Quod neque tumultus, neque incendii, neque
ruinoe, neque naufragii causa depositum sit, in simplum : (ex) earum autem
rerum quoe supra comprehensoe sunt, in ipsum in duplum. In heredem ejus,
quod dolo maloejus factum esse dicetur, qui mortuus sit, in simplum : quod- ipsius, in duplum judicium dabo. » — 18. f. Nerat. — COLL.L. M. et R. 10. 2.
§ 7. f. Modest.

10.
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misérable, plus généralement, dépôt nécessaire, dont il forme la

principale hypothèse. -

1224. Il arrive quelquefois que, soit par suite d'un litige,
soit par suite de quelque intérêt commun entre deux ou plusieurs

personnes, relativement à une même chose, il devient utile ou

nécessaire, par mesure conservatoire, de déposer cette chose pen-
dant un certain temps, ou en attendant certain événement, pour

qu'à l'époque ou à l'événement déterminés, elle soit rendue à

celui ou à ceux qui y auront droit. C'est là une variété de dépôt,

qui peut être fait soit volontairement par les parties intéressées,
soit sur l'ordre.du préteur ou du juge (1). Le nom de sequester

désigne, chez les Romains, le dépositaire qui reçoit un tel

dépôt (2) ; sequestrare, sequestratio, l'action de déposer de cette
sorte (3) : d'où nous avons fait, en français, le mot séquestre,

appliqué au contrat lui-même. —Diverses nuances distinguent
cette sorte de dépôt du dépôt ordinaire : il est fait par plusieurs,
sous certaines conditions déterminées, relatives soit à la personne,
soit à l'époque à laquelle la restitution devra être faite ; d'où il

Suit qu'il ne doit-être rendu que conformément à ces conditions.
Ces caractères se trouvent résumés laconiquement, par le juris-
consulte Paul, en ces termes : « Proprie in séquestre est deposi-
» tum, quod a pluribus in solidum certa conditione custodiendum
» reddendumque traditur (4). « — On peut noter encore cette

particularité, que le sequester, c'est-à-dire le dépositaire, en

acceptant un tel dépôt, a accepté une sorte d'office (officium), dont
il ne pourrait se faire décharger avant le temps que très-difficile-
ment et pour des motifs graves, par l'autorité du préteur (5).

XV. Creditor quoque qui pignus
accepit re obligatur; quia et ipse de
ea re quam accepit restituenda tenetur
actione pigneratitia. Sed quia pignus
utriusque gratia datur : et débitons quo
magis pecunia ei crederetur; et crédi-
tons quo magis ei in tuto sit creditum,

placuit suffwere quod ad eam rem cus-
todiendam exaCtam diligentiam adhibe-

4. Enfin le créancier qui a reçu un

gage est encore obligé re; car il est
tenu par l'action pigneratitia de res-
tituer identiquement la chose qu'il a

reçue. Mais, comme le gage est donné
dans l'intérêt des deux contractants:
dans l'intérêt du débiteur, pour lui faire
trouver plus aisément crédit; dans celui
du créancier pour mieux, garantir sa

(1) DIG. 2. 8. Qui satisdare cogant. 7. § 2. fr. Ulp.
— 24. 3. Soluto

matrim. 22. § 8. fr. Ulp.
— 49. 1. De appellation. 21. § 3. fr. Papir. Just. —

COD. 7. 18. Quibus ad libertat. 3. in fine const. Constant. — 7. 45. Quorum
appellation. 5. const. Valens. Gratian. et Valentin. — 4.4. Deprohibita seques-
tratione pecunioe, const. unica Honor. et Theod. —

(2) Modestin en donne
ainsi qu'il suit la prétendue étymologie : « Sequester dicitur, apud quem plures
eandem rem, de qua controversia est, deposuerunt : dictus ab eo, quod occur-
renti, aut quasi sequenti eos qui eontendunt, committitur. » (DIG. 50. 16. De
verborum signifie. 110. fr. Modest.)

— Aulu-Gelle (20. 11.) en donne celte
autre : « ... Quod ejus qui elaclus sit, utraque pars fidem sequalur. » — Voir
aussi FESTUS, au mot Sequester.

—
(3) DIG. 24. 3. 22. § 8. fr. Ulp.

— COD. 4.
4. const. unica Honor. et Theod. —

(4) DIG. 16. 3. Depositi. 6.-fr. Paul. —

(5) lbid. 5. §2. fr. Ulp.
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ret; quam si proestiterit, et aliquo for-

tuito casu eam rem amiserit, securum

esse nec impediri creditum petcre.

créance, on a décidé qu'il suffirait que
le créancier apportât à la garde du

gage un grand soin : si, malgré ce

soin, il perd la chose par quelque cas

fortuit, il est à l'abri de toute respon-
sabilité , et rien n'empêché qu'il ne

poursuive sa créance.

1225. Le gage (pignus) se présente dans le droit sous deux

rapports bien différents, qu'il importe de distinguer avec grand
soin :

1° Sous le rapport du droit réel conféré au créancier sur l'objet
donné en gage ;

2° Sous le rapport du contrat, des liens personnels, c'est-
à-dire des,obligations formées entre le créancier gagiste et le
débiteur.

1226. Sous le rapport du droit réel, dont nous avons déjà
indiqué le caractère (t. I, Génér., n° 234; — t. II, n° 513), le

gage n'est traité dans les Instituts qu'à l'occasion des actions qui
en résultent (ci-dessous, liv. 4, tit. 6, § 7); il se confond avec

l'hypothèque (hypotheca) ; et le droit réel peut en être conféré
même par le simple consentement, sans aucune tradition (1).

1227. Il ne s'agit ici que du gage considéré comme contrat;
contrat qui n'existe que par suite.de la remise de la chose (re),
puisque l'obligation principale qui le constitue est celle de rendre.
— Les choses immobilières (res soli), comme les choses mobi-

lières, peuvent être données en gage, quoique quelques juriscon-
sultes romains pensassent qu'à proprement parler, l'expression
de gage ne s'appliquait qu'aux meubles (2).

— La chose donnée
en gage reste toujours à son propriétaire, le domaine n'en est

pas aliéné ; néanmoins le créancier acquiert sur elle le droit tout

particulier qui constitue sa garantie ; et de plus, les effets du droit
de possession se partagent entre lui et celui de qui il tient le

gage (3) : en effet, le créancier acquiert le droit aux actions et
aux interdits possessoires qui doivent avoir pour but de faire
maintenir la chose en son pouvoir (4) : c'est comnje une suite,
comme une sanction de son droit réel.

1228. L'obligation principale du créancier est de .restituer le

(1) DIG. 13. 7. De pigneratitia actione vel contra. 1. pr. f. Ulp.
— Toute-

fois le même jurisconsulte ajoute : « Proprie pignus dicimus quod ad creditorem

transit : hypolfiecam, eum non transit, nec possessio ad creditorem. J 9. § 2. f.

Ulp.
—

(2) DIG. 50. 16. De verbor. signif. 238. § 2. f. Gai. : « Pignus appel-
latum a pugno; quia res quoe pignori dantur manu traduntur : unde etiam

videri potest, verum esse quod quidam pillant, prius proprie rei mobilis con-

stilui. i>—
(3) Voir ce que nous avons dit sur cette division des effets du droit

de possession, tom. II, n° 352, notes 2 et 3. —
(4) « Pignus, manenle pro-

prietate débitons, solarn possessionem transfert ad creditorem. » DIG. 13, 7. 35.

§ 1. f. Florentin. — Voir en outre, DIG. 10. 4. 3. § 15. f. Ulp.
— 41, 3. 16,

f. Javolen. '...';
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gage qu'il a reçu, mais seulement après entière satisfaction à sa

créance (1). Il doit, en outre, donner ses soins à la conservation

de la chose. Il nous faut examiner, avec le texte, l'étendue de

cette obligation.
Placuit sufficere exactam diligentiam. La notion que nous

donne ici le texte sur la responsabilité du créancier gagiste doit

être complétée par celles que nous trouvons dans les fragments
des jurisconsultes. Nous y voyons, en plus d'un endroit, que le

créancier est chargé de la conservation et de la garde (custodia)
de la chose qui lui a été remise en gage ; qu'il répond à ce sujet
non-seulement de son dol, mais encore de ses fautes, et qu'il est

assimilé sur ce point au commodataire : « Venit autem in hac
» actione et dolus et culpa, ut in commodato; venit et custodia :

» vis major non venit (2). » Ainsi, il ne suffit pas d'examiner son

caractère personnel, mais on est en droit d'exiger de lui tous les

soins qu'un bon père de famille diligent apporterait à sa chose :
« Ea igitur quae diligens paterfamilias in suis rébus proestare solet

» a creditore exiguntur (3). » Les expressions exactam diligen-
tiam de notre texte doivent donc s'entendre en ce sens : c'est du
reste leur portée usuelle ; ce sont exactement les mêmes expres-
sions qui ont été employées ci-dessus, au § 2, pour le cas de
commodat. — Cependant la rédaction de notre paragraphe sem-
blerait indiquer que, comme le contrat de gage intervient non-
seulement dans l'intérêt du créancier, mais aussi dans celui du

débiteur, car si l'un y trouve sûreté, l'autre y a trouvé du crédit,
on doit être moins sévère à* l'égard du créancier à gage qu'à
l'égard du commodataire. Cette rédaction a donné lieu aux com-
mentateurs de construire sur les fautes une théorie qui les divise
en trois classes : la faute grave (assimilée au dol), la faute légère
(imputable au créancier gagiste), et la faute très-légère (imputable
au commodataire). Division scolastique, qui n'est pas dans les
textes des jurisconsultes romains, et qu'en conséquence nous
n'admettons pas (4).

1229. Indépendamment des quatre contrais dont nous venons
de traiter, le mutuum, le commodat, le dépôt et le gage, qui ont
chacun une existence propre, une nature distincte et des effets

particuliers^ il existe un nombre illimité de contrats dans lesquels
on dit encore, en droit romain, que l'obligation est formée re,
mais qui, n'ayant pas de caractère spécial et distinctif entre eux
et se rattachant tous à une même cause générale d'obligation, ont
été qualifiés vulgairement, dans la doctrine, de contrats innom-
més. Nous devons nous en occuper plus loin.

(1) DIG. 13. 7. 9. § 3. f. Ulp.
— f. 11. § 5. et f. 24. § 1. Ulp. —-33. f.

Marcian. — (2) DIG. 13. 7. 13. § 1. f. Ulp.
— Voir aussi 30. f. Paul. — 50.

17.. 23. f. Ulp. — Et COD. 4. 24. De pigneratitia actione, constit. 5 à 9.
— (3) DIG. 1-8. 7.14. ï. Paul; — (4) Nous reviendrons sur ce sujet, quand nous
aurons exposé les règles des contrats en assez grand nombre pour généraliser.
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ACTIONS QUI NAISSENT DES CONTRATS FORMÉS (RE) PAR LA CHOSE.

1230. Ces quatre contrats, sous le rapport des actions qu'ils

engendrent, ne sont pas sur la même ligne : le mutuum d'une

part, et de l'autre les trois autres contrats, le commodat, le dépôt
et le gage, forment deux classes bien distinctes qui se séparent
sur divers points :

1231. 1° Le mutuum, ainsi que nous l'avons déjà dit, est

muni, non pas d'une action spéciale et qui lui soit exclusivement

propre, mais d'une action générale, commune à plusieurs autres
cas : la condictio certi (1).

— Le commodat, le dépôt et le gage,
au contraire, ont chacun une action toute spéciale, et désignée
par leur propre nom : actio commodati, actio depositi, actio

pigneratitia. Dans le cas de dépôt nécessaire pour cause de

tumulte, incendie ou autre semblable, l'action depositi est donnée
au double contre le dépositaire infidèle, mais non contre son
héritier étranger à la fraude. Dans le cas de séquestre, l'action

prend l'épithète A'actio depositisequestraria (2).
1232. 2° La condictio est dérivée d'une vieille action de la loi

(tom. I, Hist., n° 240 ; Génér., 279) qui prend son principe dans

l'antique droit civil des Romains, et qui a passé, en subissant
les modifications successives propres à ce genre d'institutions,
du système des actions de la loi dans celui des formules, et
enfin dans la procédure extraordinaire. Elle a pris le nom de
condictio certi, quand il s'agit d'une chose certaine et déter-

minée, par opposition à la condictio incerti, introduite plus tard:
Elle a toujours gardé son ancien caractère : c'est une action
éminemment de droit strict (stricti juris). Les actions commo-

dati, depositi, pigneratitia, au contraire, sont des actions de
bonne foi (3).

1233. 3° Il suit de là que le mutuum n'a jamais été considéré
chez les Romains que comme un contrat ne produisant obligation
que de la part d'une partie (ce que nous nommons contrat unila-

téral). C'est là un caractère tout particulier et bien remarquable,
commun à tous les contrats de strict droit civil. Celui-là seul qui
a reçu les choses en mutuum (jadis par la pièce d'airain et par la

balance, en prononçant les paroles solennelles), celui-là seul s'est
lié à l'autre ; il s'est lié pour une chose certaine et déterminée, à

laquelle le juge ne peut ni ajouter ni retrancher, et qu'il ne peut
balancer par aucune considération d'équité : c'est donc contre lui

(1) On la trouve cependant nommée actio mutui, dans une constitution des

empereurs Dioctétien et Maximien (COD. 7. 35. 5.); mais cette expression, qui
n'appartient pas à la jurisprudence romaine, ne peut pas même, dans cette

constitution, èlre prise comme une dénomination technique.
—

(2) DIG. 16. 3.

Depositi. 12, §2. fr. Pomp. —4. 3. De dolo malo. 7. § 3. fr. Ulp.
—

(3) Voir

ci-dessous, INSTIT. 4. 6. § 28.
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seul et pour cette chose seulement que la condictio certi est don-
née. Il est possible que le préteur, dans la prestation qu'il lui
a faite, ait commis quelque acte imputable : par exemple, qu'il
lui ait donné, de mauvaise foi, des choses nuisibles qui lui ont

porté préjudice; n'importe, il faudra recourir à d'autres actions,

par exemple, à l'action de dol, à celle de la loi Aquilia, suivant
les circonstances ; mais le contrat et la condictio certi y demeurent

étrangers.
— Le commodat, le dépôt et le gage n'obligent aussi

dès le principe, par le seul effet delà remise de la chose et de la

convention, qu'une seule personne, celui qui a reçu et qui se
trouve immédiatement obligé à conserver et à rendre. Mais il peut
se faire que plus tard, par quelque fait accidentel et postérieur
(ex post-facto), par exemple à cause des dépenses qu'il aura faites

pour la conservation de la chose, ou à cause du dol ou de la
faute de celui qui lui a remis la chose, il ait équitablement des

répétitions à faire contre ce dernier. Les actions commodati,

depositi, pigneratitia étant de bonne foi, il pourra y être tenu

compte par le juge de ces répétitions ; ou même le commodataire,
le dépositaire, le créancier gagiste, auront, pour attaquer eux-

mêmes l'autre partie et pour s'en faire indemniser, une action

commodati, depositi, pigneratitia; mais, pour distinguer ces

deux actions, on donne à celle du commodant, du déposant, de

la personne qui a remis le gage, le nom d'actio directa commo-

dati, depositi ou pigneratitia, parce qu'elle découle directement
et immédiatement du contrat; et à l'autre le nom A'actio con-
traria (1). — Du reste, la portée de l'action contraire n'est pas
absolument la même dans les trois contrats. Le commodant n'est
tenu (par Yactio commodati contraria) que de son dol et de la
faute grave assimilée au dol (2); plus, de l'indemnité pour les

impenses, à l'exception de celles qui sont modiques ou la suite
naturelle de l'usage concédé au commodataire (3). Le dépo-
sant et celui qui a remis le gage sont tenus non-seulement du

dol, mais de la simple faute, parce qu'ils trouvent leur intérêt
dans le contrat (4), et ils doivent restituer toutes les dépenses de
conservation (5).

1234. Quant à l'action naissant des contrats innommés, nous
en parlerons en traitant de ces contrats.

(1) DIG. 13. 6. 17. § 1. f. Paul. —
(2) DIG. 13. 6. 18. § 3. f. Gai. — 21. f.

Afric. — 22. f. Paul. —
(3) DIG. 13. 6. 18. § 2. f. Gai. —

(4J DIG. 13. 6. 5.

§ 2. f. Ulp. — 13. 7. 1. § 2. f. Ulp. — 31. f. Afric. 36. f. Ulp.
— A l'égard

du débiteur qui a remis le gage, l'obligation pour lui de répondre même de sa
faute est la seule conséquence juste qu'on puisse tirer du raisonnement que fait
notre paragraphe, quand il dit que le contrat est fait dans l'intérêt des deux

parties. D'où il suit qu'elles doivent se répondre toutes les deux de leur dol et
dj leur faute de la même manière. —

(5) DIG. 16. 3. 12. pr. f. Pomp.
— 23.

f. Modest. — DIG. 13. 7. 8. pr. f. Pomp. 25. f. Ulp.
— COD..4. 24. 7. const.

Gordien.
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TITULUS XV.

DE VERBORUM OBLIGATIONS.

TITRE XV.

DE L'OBLIGATION PAR PAROLES.

1235. En suivant le mouvement de simplification qu'amènent
dans la forme des actes le temps et la civilisation progressive

(tom. I, Gêner., n" 154 et suiv.), de la pantomime solennelle et

symbolique, accompagnée de formules consacrées, nécessaire

pour établir entre deux personnes une obligation , on est arrivé

aux formules seules : selon toute probabilité, la verborum obli-

gatio est postérieure au nexum, cetle opération antique per oes

et libram, à laquelle on recourait même pour s'obliger. Elle en

est la première dérivation ; on a tenu la solennité per oes et libram

pour accomplie, le métal pour pesé et donné, et l'on n'a retenu

de la solennité que des paroles énonçant sacramentellement

l'obligation.
1236. Nous retrouvons dans les monuments du droit romain

l'indication de trois formes distinctes d'obligations contractées au

moyen de paroles solennelles (verbis) : 1° la dotis dictio, dont

nous avons déjà parlé ci-dessus (tom. II, n° 584); 2° l'obligation de

don, de prix ou de services (operarum ) que l'affranchi contractait

par serment envers son patron pour cause de son affranchisse-
ment (jurata promissio liberli), dont nous avons également
déjà dit quelques mots (tom. II, n° 80) ; 3° et enfin la stipulation
suivie de promesse (stipidatio et promissio). —De ces trois for-

mes, les deux premières, sur lesquelles nous avons peu de ren-

seignements, ne sont que des spécialités, exclusivement propres
à un but singulier et entre personnes déterminées. Elles s'ac-

complissent au moyen de paroles prononcées par une seule des

parties, par celle qui veut s'obliger, sans interrogation préalable
de l'autre (1). Dans la seconde de ces formes spéciales d'obliga-
tion, le maître faisait quelquefois jurer l'esclave avant même de

l'affranchir, aGn de le lier par la religion du serment; mais
comme il ne pouvait y avoir obligation de droit entre un maître
et son esclave, le lien civil n'existait que lorsque la promesse par

(1) Le manuscrit des Instituts de Gaius, à l'endroit où il est traité des obliga-
tions contractées verbis, contient une page illisible où l'on peut conjecturer qu'il
était question de la dotis dictio et de la jurata promissio liberti. Eu effet,

l'abrégé do ces Instituts (Epitome), extrait du recueil des Visigoths (Bréviaire
d'Alaric), en parle en ces termes : Sunt et alioe obligationes, quoe nulla proe-
cedente inlerrogalioiie contrahi possunt, id est ut si mulicr, sive sponso uxor

futura, sive jam marilo dolem dicat... Et non solum in bac obligalionc ipsa
mulier obligabitur, sed et pater ejus, et debitor mulieris..., etc. — Item et alio
casu, uno loquentc, et sine inlerrogatione alio promittente contrahitur obligatio,
id est, si libertus palrono aut donum aut miinus aut opéra se daturum esse'

juraverit. In qua re supradicli liberli non lam verborum solemnitate, quam
jurisjurandi rcligione tenentur. Sed nulla altéra persona hoc online obligari
potest. • (GAI. Epit. Instit. 2. 9. §§ 3 et 4.) — Voir aussi ULP. Rcg. 6. §§ 1 et 2.
— VATICAN. J. R. Frag. § 99 et suiv. — DIG. 38. 1. De operis libertorum. —

CICER. Ad Atlic. 7. 2. Pro Flacco. 35.
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serment avait été renouvelée par l'affranchi (1).
— Quant à la

troisième forme d'obligation par paroles (stipulatio et promissio),
c'était une forme générale, qui pouvait être employée pour toute

espèce d'obligation licite à contracter, entre toutes personnes
ayant capacité, même pour les deux cas qui précèdent, c'est-à-dire

pour la promesse de dot, et pour celle de services de la part de
l'affranchi envers son patron; et dans laquelle chacune des parties
avait à prononcer des paroles formulaires, l'une interrogeant
et l'autre répondant.

— Sous Justinien la dictio dotis n'existe

plus ; on recourt toujours à la stipulation , ou même à la simple
convention (tom. II, n° 584). L'obligation de services se contracte
encore par l'affranchi au moyen soit du serment, soit de la

stipulation (2); enfin les Instituts ne traitent plus, sous le titre

d'obligations par paroles, que de la stipulation.

Verbis obligatio contrahitur ex inter-

rogatione et responsione, eum quid
dari fierive nobis stipulamur ; ex qua
duoe proficiscuntur actiones, tam con-
dictio si certa sit stipulatio, quam ex

stipulatu si incerta. Quoe hoc nomine
inde utitur, quia stipulum apud veteres
firmum appellabatur, forte a stipite
descendons.

L'obligation par paroles se contracte
au moyen d'une interrogation et d'une

réponse, quand nous stipulons qu'il
nous sera donné ou fait quelque chose.
Elle produit deux actions, la condictio,
si la stipulation est certaine; et si elle
est incertaine , l'action ex stipulatu;
son nom lui vient de stipulum, signi-
fiant, chez les anciens, ferme, et dérivé

probablement de stips (souche).

1237. Ex interrogatione et responsione. L'interrogation porte
le nom technique de stipulation (stipulatio); la réponse se nomme,
en général, promesse [promissio). Ainsi la stipulation (du moins
dans l'acception plus récente des jurisconsultes romains) n'est, à

proprement parler, qu'une partie de l'acte : c'est l'interrogation
solennelle de celui envers qui il s'agit de s'obliger. Telle est la
définition qu'en donne Paul dans ses Sentences : « Stipulatio est
verborum conceptio ad quam quis congrue interrogatus respondet
veluti : SPONDES? SPONDEO; DABIS? DABO; PROMITTIS? PROMITTO;
FIDÉI TU&ERIT? FIDEI MEffi ERIT (3). « De là viennent même, dans
notre langage moderne, les expressions stipuler quelque chose,

stipuler en sa faveur, en faveur d'un tel, que nous employons
encore, bien qu'il ne soit plus question chez nous de cette insti-
tution. Ce n'est que par figure de langage, en prenant la partie
pour le tout, qu'on désigne sous le nom de stipulation l'acte tout

entier, c'est-à-dire l'interrogation et la promesse (4). Le stipulant
se nomme reus stipulandi, et le promettant reus promittendi :

«Qui stipulatur reus stipulandi dicitur; qui promittit, reus

promittendi habetur (5). »

(1) DIG. 40. 12. De libérait causa, 44. f. Venulej. —
(2) DIG. 3. 8.1. De

operis libert. —
(3) PAUL. Sent. 2. 3. —

(4) Ainsi la définit Pomponius : « Stipu-
latio est verborum conceptio, quibus is qui interrogatur, daturum facturumve
se quod interrogatus est responderit. • DIG. 45. 1. De verborum obligationibus.
5. § 1. —

(5) DIG. 45. 2. 1. f. Modest.
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1238. Forte a stipite descendent. Paul, dans ses Sentences,

expose ainsi cette étymologie : «Obligationum firmandarum gralia

stipulationes inductoe sunt, quaî quadam verborum solemnitate

concipiunlur : et ita appellatoe, quod per eas firmitas obligationum
constringitur. Stipulum enim veteres firmum appellaverunt (1). »

Cette étymologie était déjà un problème controversé, même chez

les anciens. Festus, dans son abrégé du traité de Valérius

Flaccus, De verborum significatione, et plus tard encore Isidore

de Séville, dans son livre IV Des origines, en présentent chacun

une autre (2).
1239. La stipulation est une forme d'engagement éminemment

civile sans aucun doute; exclusivement réservée, dans le principe,
aux seuls citoyens romains. Cependant, son utilité, ou, pour mieux

dire, sa nécessité, dans le système juridique des Romains, pour
satisfaire aux diverses relations d'affaires, la fit, par la suite,

admettre, en partie, même avec les étrangers. Une formule : DARI

SPONDES?SPONDEO(la sponsio, d'où responsio, réponse) resta

réservée, propre aux-seuls citoyens romains; mais à côté, on en

imagina d'autres, que l'on fit entrer dans le droit des gens (3).
—

La stipulation, malgré cette extension, n'en reste pas moins au

nombre de ces actes juridiques auxquels on applique toujours le

principe qu'ils ne peuvent être accomplis par mandataire, que nul

ne peut y être représenté par un autre (tom. I, Génér., n 01 162
et suiv.). C'est à celui même qui interroge que l'obligation se

trouve acquise.
1240. Le lien de droit est formé ici par la prononciation des

formules, par les paroles (verbis) : le consentement fût-il avoué,
reconnu, si les paroles n'y sont pas, le lien n'y est pas non plus ;

et, en sens inverse, le consentement fût-il vicié par un dol, par
une violence, si les paroles y sont, l'obligation y est aussi : c'est
à l'équité prétorienne à chercher des moyens de remédier à ce
formalisme rigoureux (tom. I, Génér., n° 166).

1241. La stipulation suivie de la réponse conforme ne produit
jamais d'engagement que d'un seul côté. C'est, comme nous l'avons

déjà dit, le caractère propre des formes d'obligation venues de

l'antique droit civil. Elle ne peut engendrer de ces obligations
nommées bilatérales ou synallagmatiques (ultro citroque obliga-
tio) : celui seul qui a répondu à l'interrogation par la promesse se

(1) PAUL. Sent. 5. 7. § 1. —
(2) u Stipem esse nummum signatum, testimo-

nio est et id, quod datur stipendium militi, et quum spondetur pecunia, quod
stipulari dicitur. » FESTUS, au mot Stips.

— « Dicta stipulatio a stipula. Veteres

enim, quando sibi aliquid promittebant, stipulam tonentes frangebant, quam
iterum jungentes, sponsiones suas ngnoscebant. J ISIDOR., lib. 4 Originum,
cap. 24. —

(3) « Sea hoec quidem verborum obligatio : DARI SPONDES?SPONDEO,
propria civium Romanorum est : ceteroe vero juris gentium sunt ; itaque inter
omnes homincs, sive cives Romanos, sive peregrinos valent. » GAI. Comm.
3. § 93.)
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h'ouve obligé. Si l'affaire traitée demande des engagements réci-

proques, c'est aux parties à décomposer l'opération en plusieurs

stipulations et promesses respectives.
1242. L'emploi de la stipulation était de la plus grande généra-

lité. La stipulation, en effet, n'est pas une espèce particulière de
convention ; elle n'est qu'une forme susceptible de s'appliquer à
toute obligation licite à contracter. On l'employait : soit pour
donner la force de contrats à ces mille et mille conventions que
les hommes peuvent imaginer et établir entre eux, au gré des cir-

constances et de leur volonté, et qui, sans cette forme, n'auraient

pas produit d'action; soit pour des conventions déjà par elles-

mêmes reçues dans le droit romain comme contrats, mais où l'on

faisait intervenir la stipulation dans différents buts, comme moyen

plus sûr et plus précis (1) ; soit, enfin, même pour des obligations

déjà existantes, que l'on transformait en obligations provenant de

stipulation (2).
1243. A part l'origine patricienne et théocratique à laquelle se

rapportent les solennités rigoureuses et les formules sacramentelles

de l'antique droit des Quirites, à part les causes plus générales qui
matérialisent toujours les institutions à l'époque grossière des

civilisations naissantes, et qui nous montrent, sur divers points,
à peu près les mêmes phénomènes, on peut remarquer que les

formés de la stipulation avaient pour utilité de fixer d'une manière

sérieuse l'attention des parties sur ce qu'elles allaient l'aire; de

préciser en une expression nelte, brève et rigoureuse l'obligation
à laquelle le promettant se soumettait : ce qui, appliqué aux mille

engagements imprévus et variables que les hommes peuvent ima-

giner, les déterminait et les fixait rigoureusement; enfin de faire

apparaître plus énergiquement le consentement des parties, au

moyen de l'interrogation et de la réponse conforme. Même de nos

jours, où l'on s'attache par-dessus tout à la pure volonté, à l'inten-

tion dans tout son spiritualisme, cependant pour certains actes

plus importants, nous avons encore des formes analogues à celles

de la stipulation. Ainsi le mariage devant l'officier de l'état civil,
le serment entre les mains de tout officier chargé de le recevoir,
se font toujours solennellement, au moyen d'une interrogation et

d'une réponse conforme.

ï. In bac re olim falia verba fradita
fuerunt : SPONDES? SPONDEO.—PROMIT-
TIS? PROMITTO.— FIDEPROMITTIS? FIDE-
PROMITTO. FLDEIUBES? FLDEJUBEO.
DABIS? DABO. — FACIÈS? FACIÀM. Utrum
aulem latina an groeca vel qua alia lin-

gua stipulatio concipiatur, nihil intcr-
est : -scilicct si uterque stipulanlium

1. Autrefois les paroles employées
dans les stipulations étaient les suivan-

tes : Spondes (réponds-tu) ? Spondeo (je

réponds).
— Promiltis (promets-tu)?

Promitto (je promets).—Fidepromittis
(promets-tu sur ta foi)? Fidepromitto
(je promets sur ma foi).—Fidejubes (le

portes-tu fidéjusseur)? Fidejubeo (je nie

(1) DIG. 18. 1. De contrahenda emptione. 25. § 1. f. Ulp.— 22. 1. Deusuris

etfructib. 4. f. Papin.
—

(2) Ci-dessous, I.VSTIT. 3. 29. § 2.
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intcllcctum hujus linguoe habeat. Nec

nccesse est eadem lingua ulrumque

uti, sed snfficit congrucnter ad interro-

gnta respondere. Quincfiam , duo Groeci

fatina lingua obligationem conlrahere

possunt. Sed hoec solemnia vcrba olim

quidem in usu fuerunt; postca autem

Leoniana constitutio lata est, quoe so-

lemnitate verborum sublala scnsum et

consonantem intcllectum ab ulraque

parte solum desidcrat, licet quibus-

cunque verbis expressum est.

porte fidéjusseur).—Dabis (donneras-

tu)? Dabo (je donnerai).—Faciès (fe-
ras-tu) ? Faciam (je ferai). Du reste, que
la stipulation soit en latin ou en grec,
ou en toute autre langue, peu importe,
pourvu que les deux contractants en
aient l'intelligence. Il n'est pas même
nécessaire qu'ils emploient tous deux la
même langue; il suffit que la réponse
concorde avec l'interrogation. Bien

plus, deux Grecs peuvent contracter en
latin. Du reste, ces expressions solen-
nelles étaient en usage jadis; mais plus
tard fut portée la constitution de Léon,

qui, supprimant la solennité des paroles,
exige uniquement qu'il y ait de la part
de chaque partie le sens et l'intelli-

gence de leur accord, en quelques
termes qu'elles l'expriment.

1244. Spondes? Spondeo. C'est ici la formule de strict droit

civil, celle qui était réservée aux seuls citoyens : aussi ne pouvait-
elle être prononcée en aucune autre langue qu'en latin ( 1). A l'égard
des autres, du moment qu'on les a fait entrer dans le droit des

gens, pour les relations avec les étrangers, on voit jusqu'où la

conséquence a été poussée : on a admis les langues étrangères,
non-seulement le grec, mais toute autre; et même, pour les cas
où les parties ne parleraient pas la même langue, quoique se

comprenant, on a admis que l'interrogation pourrait être faite
dans une langue, et la réponse dans une autre. Du reste, depuis
la constitution de Léon, publiée aux calendes de janvier 469, et
insérée au Code de Justinien, il n'a plus été question de termes

formulaires, d'expressions consacrées. Le contrat par paroles ou
la stipulation reste, mais pourvu qu'il y ail eu interrogation et

réponse affirmative conforme, en quelques termes que ce soit,
cela suffit (2). Enfin nous verrons bientôt que, par suile des

dispositions de Justinien, la réalité même de l'interrogation et
de la réponse put souvent disparaître en fait : puisqu'il devint
suffisant que l'écrit dressé parles parties, comme preuve de l'acte,
constatât qu'elles avaient eu lieu (3).

1245. Le texte, dans les paragraphes qui vont suivre, s'occupe

(1) « Adeo propria civium Romanorum est, ut ne quidem in groecum sermo-
nem per interpretationem proprie transferri possit ; quamvis dicalur a groeca voce

figurata esse, J GAI. Comm. 3. § 93. —
(2) Voici les termes de cette constitu-

tion : « Omnes stipulationes, etiamsi non solemnibus, vel direclis, sed quibus-
cunque verbis consensu contrahenlium compositoe sunt, vel legibus cognitoe,
suam habcant firmitatem. » (COD. 8. 38. De conlrahenda et committenda stipu-
latione. 10.) Il est probable qu'avant même celte constitution de l'empereur
Léon, déjà celle des empereurs Constant et Constance portant suppression
radicale des formules juridiques dans tous les actes (voir au COD. 2. 58. 1; et

notre tom. I, Hist., n°437), avait eu son influence quant aux paroles sacramen-
telles et formulaires de la stipulation.— (3) Ci-dessous, fit. 19. § 12.
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des modalités des stipulations (voir tom. II., n08924 et suiv., le
même sujet pour les legs); et il traite successivement : du terme

(dies), de la condition (conditio) et du lieu (locus).

H. Omnis stipulatio aut pure, aut

in diem, aut sub conditione fit. Pure,
veluti : QUINQUE AUREOSDARE SPONDES?

idque confestim peti potest. In diem,
,cum adjecto die quo peeunia solvatur,

stipulatio fit, veluti : DECEM AUREOSPRI-

MIS CALENDIS MARTII DARE. SPONDES? Id

autem quod in diem stipulamur, statim

quidem debelur : sed peti priusquam
aies venerit non potest. Ac ne eo qui-
dem ipso die in quem stipulatio facta

est peti potest, quia totus is dies arbi-

trio solventis tribui débet ; neque enim

certum est eo die in quem promissum
est, datum non esse, priusquam is

praeterierit.

<8. Toute stipulation se fait, ou pure-
ment, ou à terme, ou sous condition :

purement, par exemple : REPONDS-TII
DE HÉ DONNERCINQ sous D'OR? et dam
ce cas on peut les demander immédia-
tement. A terme, lorsqu'on stipule en
fixant un jour pour le payement, par
exemple : REPONDS-TUDE ME DONNERDIX
SOUS D'OR AUX PREMIÈRES CALENDES DE

MARS? Ce qui est stipulé à terme est
bien dû à l'instant, mais ne peut être
demandé avant l'échéance du terme. El
même la demande ne peut avoir lieu au

jour de l'échéance, parce que ce jour
doit être laissé tout entier à la dis-
crétion du débiteur qui doit payer : en

effet, tant que ce jour n'est pas écoulé,
on n'est pas en droit de dire que le

payement n'a pas été fait au jour promis.

1246. Confestim peti potest. Quand la stipulation est pure et

simple, c'est-à-dire sans adjection de terme ni de condition, l'obli-

gation existe et est exigible à l'instant même. Le dies cedit et le
dies venit, pour prendre l'expression technique des Romains, que
nous avons déjà expliquée (tom. II, n° 850), ont lieu immédiate-
ment. « Ubi pure quis stipulatus fuerit, et cessit et venit dies, »
dit Ulpien (1). « Proesenti die peeunia debetur, » dit-il ailleurs (2).
L'action en exécution de l'obligation pourrait être intentée aus-

sitôt, et le serait régulièrement : « confestim peti potest, » dit
notre texte. Ce qui n'empêche pas qu'en fait, le temps matérielle-
ment nécessaire pour l'exécution n'aille sans dire, ou que même,
dans certains cas, on ne doive, par tempérament, concéder cer-
taine latitude (3).

1247. Quod in diem stipulamur, statim quidem debetur, sed

peti priusquam dies venerit non potest. Nous savons que le terme

peut être considéré sous deux aspects (4) : 1° par rapport au jour
où le droit commencera d'exister ou d'être exigible (dies a quo);
2° par rapport à celui où le droit prendra fin (aies ad quem). Le
texte n'examine ici, au sujet de la stipulation, que le premier de
ces termes (a die ou ex die obligatio; — in diem stipulatio);
nous traiterons du second sous le paragraphe suivant. — Dans
les obligations, le terme ne suspend pas l'existence du droit ; il

V (1) DIG. 50. 16. 213. pr. f. Ulp.
—

(2) DIG. 45.1. 41. § 1. f. Ulp.
-

(3) « Inter-
dum pura stipulatio ex re ipsa dilationem capit. J (DIG. 45. 1. 73. pr. f. Paul.)
Voir les,divers exemples que donne, dans ce fragment, le jurisconsulte, et

pareillement, DIG. 46. 3. De solution. 105. f. Paul. —
(4) Voir t. I. Gêner.,

n° 170. — Et spécialement pour les obligations, DIG. 44. 7. 44. § 1. f.Paul.
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suspend seulement son exigibilité. La dette existe, le payement,
seul est retardé : « Praîsens obligatio est, in diem autem dilata

solutio, » dit le jurisconsulte Paul (1). « Certum est debitum iri,
licet post tempus petatur (2), » selon Gaius. Ou, pour employer

l'expression technique, le dies cedit a lieu immédiatement, mais

le dies venit n'aura lieu qu'au terme fixé : Ubi in diem (qùis

stipulatus fuerit), cessit dies, sed nondum venit (3). — Une

conséquence saillante de ce que la dette existe immédiatement

[statim quidem debetur), c'est que ce qui aurait été payé par
erreur avant le terme ne pourrait être répété (4). En sens inverse,
la conséquence de ce que l'exigibilité n'a pas encore lieu, c'est

3ue
l'action ne serait pas régulièrement intentée avant l'échéance

u terme [sed peti priusquam dies venerit non potest) : le deman-

deur qui devancerait ainsi l'époque fixée encourrait les peines de

la plus-pétition (5).
1248. Tout ce que nous venons de dire s'applique au terme

certain (dies certus); mais que décider à l'égard du terme incer-

tain (dies incertus)1 Le dies incertus peut avoir lieu de deux

manières, selon qu'il est incertain : 1° Si le jour fixé arrivera

jamais; 2° Quand il arrivera. Dans le premier cas, sous l'appa-
rence d'un terme, il y a une véritable condition; par exemple,
« au jour de votre nlariage, » car il est incertain que vous vous

mariiez jamais. Dans le second cas, nous avons déjà vu (tom. II,
n 08739 et 927) que le terme incertain à l'égard des institutions
d'héritier et des legs formait le plus souvent condition (dies incertus
conditionem in testamento facit), et nous en avons expliqué les

motifs; mais il n'en était pas de même à l'égard des obligations,
parce qu'ici il était indifférent pour l'existence de l'obligation que
le terme d'échéance arrivât du vivant ou après la mort du stipu-
lant. Ici, le dies incertus'dans lequel l'incertitude porte uni-

quement sur l'époque, et non sur l'existence de l'événement,
est un véritable terme, et les conséquences que nous venons

d'exposer pour le dies certus doivent s'y appliquer (6). Tel est,
par exemple, ce terme eum morieris, on post mortem Titii :
car il est hors de "doute que vous mourrez, que Titius mourra,
l'époque seule est incertaine; la dette existe, le payement seul
est différé (7).

(1) DIG. 45. 1. 46. pr.— Ce que dit Ulpien dans le fragment 4!. § 1, ne doit

pas être pris en un sens contraire; ses expressions ne se réfèrent qu'au payement.
—

(2) GAI. Comm. 3. § 124. —
(3) DIG. 50. 16. 213. pr. f. Ulp.

—
(4) DIG.

12. 6. De condictione indebiti. 10. f. Paul. : « In diem debitor, adeo debitor est,
ut ante diem solutum repetere non possit. « — Voir également les fragments 17

çt
18 d'Ulpien.

—
(5) Voir ci-dessous, 4. 6. § 33. —

(6) Ainsi la condictio
indebiti ne s'applique pas au payement qui en a été fait, par erreur, avant le
terme. DIG. 12. 6. 16. § 1. f. Pomp.

— 17 et 18. f. Ulp.
—

(7) Aussi, quand
même on aurait employé dans la stipulation des mots exprimant, en apparence,
une condition, si morieris, il n'y aurait jamais qu'un terme, et ce serait absd-

. .lumeut comme si on eût dit eum morieris. DIG. 45. 1. 45. § 3. f, Ulp.
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MI. At si ita stipuleris : DECEM AU-

REOS ANNUOS QUOAD VIVAM DARE SPONDES?

et pure fada obligatio intelligitur et

perpetuatur, quia ad ternpus deberi

non potest; sed hères pelendo pacti
exceptione submovebitur.

S, Si tu stipules ainsi : RÉPONDS-TU
DE ME DONNER DIX SOUS D'OR PAR AN, TANT

QUE-JE VIVRAI? l'obligation est réputée
pure et simple, et elle se perpétue,
parce qu'on ne peut pas devoir pour
un temps. Mais l'héritier, s'il demande,
sera repoussé par l'exception de pacte.

1249. Ad ternpus deberi non potest. Il s'agit ici du terme

marqué comme devant mettre fin au droit (dies ad quem); par
exemple : Usqûe ad calendas dare spondes ? Un pareil terme
n'est point reçu en matière de créance produite par stipulation.
— Cette règle un peu subtile, qu'il ne faut pas généraliser pour
toutes les espèces de contrats, mais qui se limite aux créances
unilatérales de droit strict, était fondée sur ce que, selon les

principes romains, une fois le lien de droit établi, il subsiste

jusqu'à ce qu'il soit intervenu un acte ou un fait juridiquement
reconnu comme moyen de le délier, comme moyen de solution;
or le simple écoulement de temps ne saurait produire ce résultat.
« Placet etiam ad ternpus obligationem constitui non posse : non

magis quam legatum, nam quod alicui deberi coepit, certis modis
desinit deberi (1). » Qu'arrivera-t-il donc si la stipulation a été
faite avec un pareil terme? elle sera comme pure et simple : le

débiteur, malgré l'échéance du terme assigné, continuera loujours
d'être obligé (et pure facta obligatio intelligitur et perpetuatur).
Mais comme cette conséquence du droit strict est inique, le pré-
teur lui donnera, pour se défendre contre l'action du stipulant,
une exception, soit l'exception de dol (doli mali), soit celle
résultant de la convention [pacti conventi). « Plane post ternpus,
stipulator vel pacli conventi, vel doli mali exceptione summov.eri

poterit (2). » De là peut sortir une sorte d'obligation de rente, à

payer périodiquement, soit pour un temps, soit pour toujours. —

Le texte ne nous donne ici qu'un exemple particulier d'un pareil
terme, et il applique les conséquences que nous venons d'exposer.
— Du reste, ce principe qu'on ne peut devoir pour un temps,
vrai dans le strict droit civil, a subi, surtout dans le droit préto-
rien, de nombreuses modifications, ainsi que nous le verrons en
traitant des actions temporaires (3).

BV. Sub conditione stipulatio fit,
eum in aliquem casum differlur obliga-
tio , ut si aliquid factum fuerit aut non

fuerit, stipulatio committatur; veluti :
Si TITIUS CONSULFUERIT FACTUS, QUINQUE
AUREOSDARE SPONDES?Si quis ita stipu-
letur : Si IN CAPITOLIUM NON ASCENDERO
DARESPONDES?perinde erit ac si stipu-
lâtes esset eum morielur sibi dari. Ex
conditionali stipulatione tantum spes est

4. La stipulation est faite sous con-

dition, lorsque l'obligation est subor-
donnée à quelque événement incertain;
en sorte que la stipulation doive avoir
effet si telle chose arrive ou n'arrive

pas; par exemple : Si TITIUS DEVIENT

CONSUL, RÉPONDS-TU DE ME DONNERCINQ
sous D'OR? Si quelqu'un stipule : Si JE
NE MONTE PAS AU CAPITOLE, RÉPONDS-TU
DE DONNER?c'est comme s'il avait sli-

(1) DIG. 44. 7. 44. § 1. f. Paul. —
(2) lbid. —

(3) Ci-dessous, liv. 4. lit. 12.
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debitum iri, eamque ipsam spem in

heredem transmittimus, si priusquam
conditio existât, mors nobis contigerit.

pulé qu'on lui donnerait à sa mort.
De la stipulation conditionnelle naît
seulement une espérance d'obligation,
et le stipulant transmet cette espérance
à ses héritiers, s'il meurt avant l'ac-

complissement de la condition.

1250. In aliquem casum. Cet événement doit être futur et

incertain, pour constituer une condition. Futur, car s'il est déjà

accompli quoique inconnu des parties (1), incertain, car s'il doit

nécessairement arriver (2), l'obligation existe immédiatement;
il y a seulement un terme direct ou indirect. En effet, le payement
seul est différé : dans le premier cas, jusqu'à ce que l'événement

accompli, mais inconnu, ait été vérifié; dans le second cas,

jusqu'à ce que l'événement qui doit nécessairement arriver ait eu

lieu. — Cet événement du reste peut dépendre ou du hasard, ou
du fait de l'une des parties, ou du concours de l'une et de l'autre
de ces causes : on trouve dans les textes romains, pour ces trois
cas divers, les dénominations de condition casuelle (casualis),

potestative (potestativa), ou mixte (mixta) (3). La condition peut
être potestative de la part du stipulant, il n'y a pas de difficulté.
Mais de la part du promettant, il faut distinguer. Tout en admettant
aussi les conditions poteslatives de sa part lorsqu'il s'agit de faits

qu'il sera libre de faire ou de ne pas faire, par exemple : Si in

Capitolium non ascenderis, si Alexandriam non ieris, si Pam-

philum non dederis (4) ; il faut dire que lorsque la condition
revient à s'en remettre à son plein gré, a son pur vouloir, sans
aucune condition de fait, mais seulement, si tu veux (si volueris),
il n'y a pas de lien, la stipulation est inutile. C'est en ce sens

qu'il faut interpréter les divers passages qui expriment le principe:
« Stipulatio non valet, in rei promittendi arbitrium collata condi-

tione, » selon Ulpien; «Nulla promissio potest consistere, quae ex
voluntate promittentis statum capit, » selon Javolenus ; en les

rapprochant de ces autres fragments de Paul : a Illam autem

stipulationem, si VOLUERISDARI? inulilem esse constat; « et de

Pomponius : « Sub hac conditione, si VOLAM, nulla fit obligatio :

pro non dicto enim est quod dare, nisi velis, cogi non possis (5). »

Factumfuerit aut non fuerit. Ces deux cas opposés corres-

pondent à la distinction que font encore les interprètes, en con-
ditions affirmatives ou négatives.

1251. Stipulatio committatur. Ceci est une expression tech-

(1) Voir ci-après, § 6. —
(2) « Qui sub conditione slipulatur quoe omnimodo

extitura est, pure videtur stipulari. » (DIG. 48. 2. De novat. et delegat. 9. § 1..
f. Ulp.) Pure est pris ici par opposition a la condition seulement, et non au
terme. — Voir aussi au DIG. 45. 1. 7. f. Ulp. —

(3) COD. 6. 51. De caducis
tollendis, 1. § 7. const. Justinian. — (4) Dta. 45. 1. 115. §§ 1 et 2. f. Papin.
—

(5) DIG. 45. 1. 17..f. Ulp. —108. § 1. f. .lavolen. — 46. §§ 2 et 3. f. Paul.
— 44. 7.- 8. f. Pomp.

—
Rapprocher : DIG. 3J. (De leqatis II). 3. f. Paul. —

32 (De legatis III). 11. § 7. f. Ulp.

TOME m.
-

11
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nique; la stipulation est commise (committitur stipulatio), elle
reçoit définitivement son effet obligatoire par l'accomplissement
de la condition.

1252. Perinde erit ac si stipulatus esset, eum morietur. Il y
aura similitude, en ce sens que le payement ne pourra être exigé
avant la mort du promettant. On ne recourra pas ici, comme dans
le cas d'institution ou de legs, à la caution Mutienne (voir tom. II,
n° 925). En effet, en matière de stipulation on s'en tient stricte-
ment à l'engagement résultant des paroles ; tandis qu'en matière
de dispositions testamentaires, on avait cherché un moyen favo-
rable de les amener à effet en temps utile. —Du. reste, entre cette

stipulation, si in Capitolium non ascendero, et celle-ci, eum
moriar, il y a cette différence capitale : que la première est con-
ditionnelle, et la seconde seulement à terme, car l'événement est
incertain dans l'une (si le stipulant monte au Capitole, il n'y aura

jamais eu obligation), tandis qu'il est hors de doute dans l'autre.
1253. Tantum spes est debitum iri, eamque ipsam spem in

heredem transmittimus. Lorsqu'une stipulation conditionnelle a
eu lieu, y a-t-il dès l'instant un lien de droit, un créancier et un
débiteur, ou jusqu'à l'accomplissement de la condition n'y a-t-il
rien de tout cela? C'est une difficulté à résoudre, à la vérité plutôt
dans les mots que dans les choses. — Sous un rapport, la pro-
messe étant subordonnée à la condition, de telle sorte que si la
condition vient à défaillir le promettant ne devra rien et sera censé
n'avoir jamais rien dû, on peut dire avec le texte que tant que la
condition reste en suspens, l'obligation objet de la promesse n'existe

pas, il y a seulement espérance d'obligation (tantum spes est
debitum iri). Ou, en termes techniques, ni le dies cedit, ni le
dies venit n'ont encore lieu : «Ubi sub conditione (quis stipulatus
fuerit) neque cessit, neque venit dies pendente adhuc condi-
tione (1). » Aussi le payement qui serait fait par erreur, dans cet
état, pourrait-il être répété par la condictio indebiti, car la chose
n'était pas due : « Sub conditione debitum, per errorem solutum,
pendente quidem conditione, repetitur ; conditione autem existente,
repeti non potest (2). » — Sous un autre rapport, au contraire,
on ne peut nier qu'une fois la stipulation conditionnelle et la

promesse conforme intervenues, le promettant ne se trouve moins
libre qu'auparavant ; il se trouve lié, sous la chance, il est vrai,
d'un événement futur et incertain, mais enfin il est lié sous cette
chance. Aussi les jurisconsultes romains n'hésitent-ils pas à dire

que le stipulant est créancier : « Eum qui stipulatus est sub con-
ditione, placet, etiam pendente conditione, creditorem esse (3).»

(1) DIG. 50. 16. De verbor. signif. 213. pr. f. Ulp.
—

(2) DIG. 12. 6. De
cond. ind. 16. pr. f. Pomp., 48. f. Cels. —46. 3. De solut. et libérât. 38. § 3.
f: Afric. — (3) DIG. 44. 7. De oblig. et action. 42. pr. f. Ulp. — «Conditionales
creditores dicuntur et hi quibus nondum competit actio, est autem competitura;
vel qui spem habent ut competat. i (DIG. 50. 16. De verbor. signif. 54. f. Ulp.
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Ils lui- accordent les mesures conservatoires pour la garantie de

ses droits éventuels, telles que l'envoi en possession et la sépara-
tion des patrimoines (1). Enfin, et ceci est bien important à consi-

dérer, le droit résultant de la stipulation conditionnelle se trouve

acquis-, tel qu'il est, e'est-à>-dire éventuel, mais à l'instant même,
au stipulant. En conséquence, si ce stipulant est un fils de famille,
un esclave, le bénéfice de la stipulation conditionnelle est acquis
au chef de famille „ au maître qu'il a au, moment même de la stipu-
lation!, et non à celui du temps où la condition se réalise (2).Et si

le stipulait vient à mourir avant l'accomplissement de la condi-

tion, il n'en transmet pas moins à son héritier le*droit éventuel qui
lui est acquis : « Ipsam spem iw heredem transmittimus (3). ».-—

11faut donc bien remarquer la différence radicale qui existe entre,

les conséquences dui dies cedit en. matière de legs et celles en.

matière d'obligations. En matière de legs, tant que. le dies cedit n'a

pas eu lieu (c'est-à-dire, pour le: cas- de legs conditionnel, tant que.
la condition ne s'est pas accomplie), rien n'est acquis, rien n'est

fixé sur la tête du légataire : s'il meurt avant l'accomplissement
de la condition,, il ne transmet rien.à ses héritiers; s'il est esclave;

ou fils de famille-, e'est au maître ou asmchef qu'il a au moment ©à

la condition s'accomplit que h legs est acquis. Eh matière d'obli-

gations,, nous venons de voir qu'on décide absolument l'inverse (4)f,_
bien que pour l'obligation conditionnelle le dies. cedit n'ait lieu,

pareillement qu'à l'accomplissement dé la condition. Ce serai);

donc une grave- erreur que- d'assimiler, dans ses effets, le dies
cedit pour les obligations au dies cedit pour les legs.

1254. Une fois Ta condition accomplie, elle a un effet rétro-

actif, et l'on se' reporte, pour la détermination des droits, à
Finstant même où la stipulation est intervenue' : « Gum enim
semel conditio extitit, perînde habetur, ae si illo tempore, quo-
stipulatio ïnterposita est, sine condStione facta esset (5). »

V. Loca enim inseri stipulation! so-

ient, veluti : CARTHAGINEDARE SPONDES?

Quoe stipulatio, licet pure. ILeri videatur,
tamen ve ipsa habet. ternpus injectum;,,
qua promissor utatur ad peauniam. Car-

5. 11 est d'usage d'insérer dans la

stipulation l'indication d'un lieu, par
exemple : RÉPONDS-TU DE ME DONNERA
CARTHAGE.?.Cettestipulation, bien qu'elle
soit faite purement,, contient, par la.

— Créancier- conditionnel', engagement conditionnel', mais néanmoins- engage-
ment. —

(ï)DiG. 42. 4. Quib: ex caus. in pos'sess. 6. pr. fi Paul.—42\ 6i Be\

séparât, k. pr: f. Papin.
—

(2) DIG. 45. 1. 78. f. Paul. : S? filiiis familias sub-
condîtibne stipufatus, emancipatus fuerit, deinde extiterit conditio : patri actio

compctif. Quia in slipulatïonibusîd'ternpus spectatur quo contrahimns. « — Ee-
même principe, extrait du même-jurisconsulte, est répété : DIG\ 50. 17. De
divers, reg. jur. 144. § 1. — 45. 3. De slipulatione servorum, 26\ f. Paul. —

(3)
45. 1. 57. f. Jujian. — 18. 6. De pericul, et commod. 8. pr. f. Paul. —

$4} Voilà pourquoii Ulpien dît que dans, le legs conditionnel!,, celui, ai qui. il a été
fait, tant que: la condition reste en suspens-, n'est pas: créancier; tandis que dans)
1» stipulation' conditionnelle!, le stipulant à l'instant même est créancier. » (DIG.
44.. 1. 42.):

— (5)t DIG.. 20,. h.. ( Qui potior in pignor.) 11. § !.. f.. Gai,. — 46.
3. De solut. et libérât. 16. f. Pomp.

11.
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thagine dandam. Et idco si quis Romoe
ita stipulelur : HODIE CAHTHAGINE DARE
SPONDES? inutilis erit stipulatio, eum

impossibilis sit repromissio.

force même des choses, un délai,,celui
nécessaire au promettant pour donner à

Carthage. Par conséquent, si quelqu'un
stipule ainsi à Rome : RÉPONDS-TUDE ME
DONNERAUJOURD'HUIA CARTHAGE? la sti-

pulation est inutile, la chose promise
étant impossible.

1255. Re ipsa habet ternpus. Ulpien, Paul, Venulejus,
énoncent le même principe (1). Ce dernier demande comment
sera fixé le délai? A l'arbitrage du juge : <<Et magis est, ut totam
eam rem ad judicem, id est ad virum bonum remittamus (2). »

Cum impossibilis sit repromissio. C'est l'impossibilité du fait

stipulé qui opère la nullité (3). Gaius suppose une combinaison
dans laquelle, le stipulant et le promettant ayant chacun prévenu
d'avance leur intendant à Carthage, l'un de livrer, l'autre de
recevoir à tel jour, il n'y aurait plus impossibilité : dès lors il

n'y aurait pas non plus nullité (4).

VI. Conditiones quoe ad prseteritum
vel prsesens tempus referuntur, aut sta-
tim infirmant obligationem, aut omnino
non differunt; veluti : Si TITIUS CONSUL

FUIT, vel si M/EVIUS vivrr DARE SPONDES?
Nam si ea ita non sunt, nihil valet sti-

pulatio; sin autem ita se habent, statim

valet; quse enim per rerum naturam
sunt certa, non morantur obligationem,
licet apud nos incerta sint.

C Les conditions qui se réfèrent il
un temps passé ou présent infirment
immédiatement l'obligation, ou ne la

suspendent en aucune manière ; par
exemple : Si TITIUS A ÉTÉ CONSUL, OU
SI M.BVIUS EST VIVANT, RÉPONDS-TU DE

ME DONNER? Car si ces événements ne
sont pas vrais, la stipulation est nulle;
s'ils sont vrais, elle est valable sur-le-

champ. En effet, ce qui est certain dans
la nature des choses, bien qu'incertain
pour nous, ne suspend pas l'obligation.

1256. L'événement étant accompli, et seulement inconnu, ce
n'est que dans l'expression que se trouve l'apparence d'une con-

dition; au fond la stipulation est pure et simple (5), toutefois
avec le délai tacite nécessaire pour que l'existence de l'événement
soit constatée. Bien entendu qu'il faut que cet événement soit de
nature à pouvoir être connu dès hommes (6).

"VBÏ. Non solum res in stipulatum
deduci possunt, sed etiam facta, ut sti-

pulemur aliquid fieri vel non fieri. Et
in hujusmodi stipulationibus optimum
erit poenam subjicere, ne quantitas sti-

pulationis in incerto sit, ac necesse sit
actori probare quid ejus intersit, Itaque
si quis ut fiât aliquid stipuletur, ita

adjici poena débet; Si ITA EACTUM NON

ERIT, TUNC POEN.TÎ N01IINE .DECElt AUREOS

DARE SPONDES? Sed si quoedam fieri,

î. La stipulation peut avoir pour
objet non-seulement des choses, mais
encore des faits; de telle sorte que nous

puissions stipuler que quelque chose
sera fait ou ne sera pas fait. Dans une
semblable stipulation, il sera très-bien

d'ajouter une clause pénale, de peur
que la quotité de l'intérêt du stipulant
ne reste incertaine, et que celui-ci ne
soit obligé d'établir cette quotité par des

preuves. Par conséquent, si quelqu'un

(1) DIG. 45. 1. 41. § 1. f. Ulp., et 73. pr. f. Paul. — 13. 4. De eo quod
certo loco darioporlet. 2. § 6. f. Ulp.

—
(2) DIG. 45. 1. 137. §2.f. Venulej.

—
(3) DIG. 45. 1. 35. pr. f. Paul.— (4) DIG. 45. 1.141. § 4. f. Gai.— (5) DIG.

45. 1. 100. f. Modest.; 120. f. Papin.
— 12. 1. De reb. crédit. 37 et 39. f.

Papin.
—

(6) DIG. 12. 1. 38. f. Scoevol.



T1T. XV. DE L'OBLIGATION PAR PAROLES. 165

quoedam non fieri, una eademque con-

ceptione stipulelur, clausula hujusmodi
erit adjicienda : Si ADVERSUSEA FACTUM

ERIT, SIVE QUID ITA FACTUM NON ERIT,

TUNC POEN.B NOMINE DECEM AUREOS DARE

SPONDES?

stipule qu'on fera quelque chose, il

devra ajouter : Si CELA N'EST PAS FAIT ,
RÉPONDS-TU DE ME DONNER DIX SOUS û'oR

A TITRE DE PEINE? Mais si par une seule

interrogation on stipule certaines choses

à faire et d'autres à ne pas faire, la

clause à ajouter devra être ainsi conçue :

Si, CONTRAIREMENT A CES PROHIBITIONS ,

IL EST FAIT QUELQUE CHOSE, OU SI QUEL-

QU'UNE DK CES CHOSES N'EST PAS FAITE ,

RÉPONDS-TU DE ME DONNER-DIX SOUS D'ÛR

A TITRE DE PEINE?

1257. Nous pouvons stipuler : à l'égard des choses, soit la

dation, c'est-à-direla translation de la propriété, soit un quelconque
de ses fragments, soit toute autre prestation; et à l'égard des

faits, des actes soit à faire, soit à ne pas faire (aliquidfieri vel non

fieri). Ces trois expressions : dare, facere, proestare, compren-
nent la généralité des cas. Les textes, en parlant des stipulations,

n'emploient ordinairement que les deux premiers : ainsi, dans le

principium de notre titre, « verbis obligatio contrahitur eum quid

darifierive stipulamur» ; dans la définition que Pomponius donne

de la stipulation, «is qui interrogatur, daturumfacturumve se quod

interrogatus est responderit (1) » ; enfin dans cette classification de

Paul, « stipulalionum qusedam in dando, quoedam in faciendo
consistunt (2) ». —On peut stipuler une chose incorporelle, par

exemple une servitude (viam, iter, actum stipulamur) (3). Dans

ce cas, la stipulation n'a pour objet que la translation d'un démem-
brement de la propriété.—On peut aussi arranger une obligation
de celle nafure en une stipulation de ne pas faire, par exemple
de ne rien faire qui m'empêche de passer sur ton fonds. Pareille-
ment la remise de la possession d'une chose est comprise dans
une stipulation de fait : «In faciendo, veluti, fossam fodiri, domum

oedificari, vacuam possessionem tradi; in non faciendo, veluti :

per te non fieri, quominus mihi per fundum tuum ire, agere
liceat; per te non fieri, quominus mihi hominem Erotem babere
liceat (4). »— Et même, si on arrive à une analyse subtile, on
verra que, les contrats n'ayant pas pour effet, chez les Romains,
de produire des droits réels, les obligations même de donner en

propriété (dare) contiennent toujours en soi une obligation de faire,
savoir l'obligation de faire les actes nécessaires pour la transla-
tion de la propriété. Toutefois on s'attache uniquement, dans ce

cas, pour qualifier la stipulation, à la chose qui en est, en dernière

analyse, l'objet définitif, et l'on dit en parlant des obligations de
donner « res in stipulatione deducitur », tandis que l'on com-

prend les autres prestations dans les stipulations de faits (facta).

(1) DIG. 45. 1. 5. § 1. f. Pomp.
—

(2) DIG. 45. 1. 2. pr. f. Paul. — Les

exemples de stipulations où figure proestare iV. DIG. 45. 1. 114) sont bien rares.
—

(3) lb. § 1. —
(4) DIG. 45. 1. 75. § 7. f. Ulp.
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125$. L'objet de la stipulation peut être certain (certum) ou
incertain (incertum) : d^oùla qualification,, appliquée même aux

stipulations, de stipulations certaines ou incertaines : « Stipulatio-
num qusedam certoe sunt, qusedam incertae (1). » L'objet est cer-
tain lorsque ce qui est déduit dans la stipulation apparaît, par son
énonciation même, déterminé dans son individu, ou du moins dans
son genre, dans sa qualité et dans sa quantité : « Certum est, quod
ex ipsa pronuntiatione apparel, quid, quale, quantumque sit »,
comme dix sous d'or, le fonds Tusculanus, l'esclave Stichus, cent
mesures de froment d'Afrique de la meilleure qualité, cent am-

phores de vin de Campanie de la meilleure qualité (2). — Du
moment qu'il n'apparaît pas dans renonciation même ce qui a
été stipulé, sa qualité et sa quantité, la stipulation est incertaine :
« Ubi autem non apparet, quid, quale, quantumque est in slipu-

latione : incertain esse siipulationem dicendum est», comme, par
exemple., un fonds de terre entre plusieurs, un esclave, tant de

vin, tant de froment, sans désignation de la qualité.; ou même cent
mesures de bon froment d'Afrique, eent amphores de bon vin de

Campanie, parce que dans la bonté il y a plusieurs degrés; le part
-qui naîtra de l'esclave Aréthuse, les fruits que produira le fonds
Tusculanus (3).—Dans tous les cas où l'objet de la stipulation
•consiste en un Jail, soit à faire, soit à ne pas faire, la stipulation
est incertaine : « Qui id quod in faciendo, aut non faciendo,

stipulatur, incertum. stipulari videtur (4)a., parce que l'intérêt qu'a
le promettant à ce que le fait ait iieu ou n'ait pas lieu n'est pas
.apparent par l'énoncé même de la stipulation. Or, en cas de refus
•ou de contravention du promettant, c'est dans cet intérêt que se

résout, en dernière analyse, la condamnation (quia id venit in

stipulationem, quod mea interest (5). —Enfin la stipulation de
-toute autre prestation que celle de la translation de propriété, par
•exemple la stipulation de l'usufruit d'un fonds, même certain ei

déterminé, d'une servitude quelconque, de la remise de la pos-
session, de la remise d'nne chose en mutuum ou en commodat,
.toutes prestations que les Romains ramenaient aux stipulations de
faire ou de ne pas faine, sont aussi incertaines (6). De telle sorte

(1) DIG. 45. 1. 74. f. Gai. —
(2) DIG. 45. 1. 74. f. Gai. — La définition

«donnée par Paul revient au même: « Certum est, cujus -species vel quantitas quoe
in obligatione versatur, sat nomine sno, ant ea demonstratione ^use nomine vice

fnngitur, qualis quantaque sit, ostenditur. » Dm. 12. 1. De reb. crédit. 6. f.
Paul. —

(3) DIG. 45. 1. 75. pr. et §§ 1, 2 et 4. — II y a des points où la dis-
tinction devient très-délicate et fort subtile, comme le reconnaît Ulpien lui-
même. Ainsi cette stipulation : Vinum (aut oleum, vel triûcum) quod in horreo
vst «st certaine ; et celles-ci •: Quod rnihiSejus débet; quod ex testamento miM

debes, sont incertaines, même dans le cas où l'objet dû par Séjus ou en vertu <lo
testament serait certain. (Ib. §§ 5 et 6.)

—
(4) lb. § 7. —

(5) DIG. 45. 1. 68.
f. Paul; 72. pr. f. Ulp. —42. 1. De re judicata. 13. f. Cels. -

(6) DIG. 45,
4. 75. § 3. f. dp. : « Fuhdi certi si quis usumfructum stipulatus fuerit,
incertain înfelligitnr in obligationem dcdnxisse. i — DIG. 8. 2. De servit, pned.
urban. 35. f. Marcian. — 45. 1. 75. § 7; 72. pr. et § 1. f. Ulp.; 68. f. Paul.
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qu'il n'y a, en somme, de stipulation certaine que celle de la

dation ou translation en propriété d'une chose déterminée par
l'énoncé même, soit en son individu, soit en son genre, en sa

qualité et en sa quantité.
— La question de savoir si la stipulation

était certaine ou incertaine, était importante pour déterminer

l'action à laquelle cette stipulation donnait lieu, ainsi que nous

allons l'expliquer immédiatement.

1259. Ne quantitas stipulationis in incerto sit. Du moment

que la clause pénale fixe la dation d'une somme déterminée, pour
le cas de non-exécution du fait, ou de contravention, la stipulation,
d'incertaine qu'elle était, devient certaine, et donne naissance, en

conséquence, à l'action résultant d'une stipulation certaine.

ACTIONS QUI NAISSENT DES STIPULATIONS.

1260. Pour la stipulation, de même que pour le mutuum, con-

trats dont l'origine se lie aux premiers temps du droit civil, c'est

une ancienne action, la condictio, figurant jadis au nombre des

actions de la loi, qui sert à poursuivre l'exécution de l'engagement,
telle, bien entendu, qu'elle a été transformée successivement par

. les changements de procédure (1). Action de droit strict (stricti

juris), qui n'admet pas de tempérament d'équité de la part du

juge, ni d'obligation synallagmatique (ultro citroque obligatio)
entre les parties.

— Mais il y a cette différence entre le mutuum
et la stipulation, que dans le mutuum l'objet de l'obligation est

toujours certain, tandis que dans la stipulation il peut être certain
ou incertain, circonstance qui modifie la condiclion à employer.

1261. En effet, quand la stipulation est certaine, elle donne lieu
à la condictio proprement dite, qualifiée, quand il s'agit desomme

d'argent, de condictio certi. Dans cette action, Yintentio de la for-
mule énonçait spécialement l'objet certain de l'obligation : si PARET
SESTERTIUM M1LLIA DARE OPORTERE ;

— SI PARET HOMINEM STICHUM ,

ou FUNDUMTDSCULANUM, DARE OPORTERE(2). On disait de Yintentio,
dans l'un comme dans l'autre de ces deux cas, qu'elle était certa.

Cependant il existait une grande différence quant à la condemna-
tio. Dans le premier cas, l'objet certain étant une somme d'ar-

gent (certapeeunia), lacondemnatio était indiquée par le préteur
au juge en cette même somme fixe : SESTERTICMMILLIA CONDEMNA(3) ;
dans le second, en une somme indéterminée, à apprécier par le

juge lui-même : QUANTI EA RESERIT.

1262. Quand la stipulation est incertaine, elle donne lieu à la
condictio incerti, dans laquelle Yintentio de la formule était
nécessairement rédigée d'une manière générale -. QUIDQUID PARET
DARE FACEREOPORTERE(4); et où l'objet se trouvant indéterminé,

(1) GAI. Comm. 4. §§ 18. 19. 20 et 33. — (2) GAI. Comm. 4. § 41. —

(3) GAI. Comm. 4. § 50. —
(4) GAI. Comm. 4. § 51. — JVoustrouvons la forme
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le préteur, en indiquant au juge la condamnation, pouvait tout
au plus lui fixer un maximum (taxatio), laissant le reste à
son appréciation : DUNTAXAT X IIILLIA CONDEMNA, si NON PARRT
ABSOLVE (1).

1263. L'action delà loi, condictio, n'avait été introduite, dans
le principe, par la loi SILIA (par conjecture, an 505 ou 510 tic

Rome) que pour les obligations de sommes d'argent certaines (cer-
toe pecunioe ) ; elle avait été étendue ensuite, par la loi CALPUUXIA

(an 520 de Rome?), à tout autre objet certain (de omni certa re) (2).
Enfin, quand la condictio eut passé, en se transformant, clans le

système formulaire, on l'appliqua même aux obligations d'objets
incertains. Parvenue à ce point, pour tous les cas où l'on restait
dans les termes de l'ancien droit civil, c'est-à-dire quand l'objet
était certain, l'action conserva le nom propre de condictio, ou, pour
les sommes d'argent, condictio certi. Dans les cas, au contraire,

qui avaient été introduits plus tard, c'est-à-dire quand l'objet était

incertain, l'action , quoique désignée sous la dénomination géné-
rique de condictio incerti, prit, en particulier, le nom de chaque
événement qui y avait donné naissance : ainsi, elle se nomma
actio ex stipulatu, actio ex testamento, etc., selon qu'elle prove-
nait d'une stipulation, d'un testament, ete. ; imitant en cela les
actions du droit des gens (actio commodati, depositi, pignerati-
tia, emptivenditi, locaticonducti, prosocio, mandati), dont elle
se rapprochait beaucoup plus que la condictio certi. —Ainsi s'ex-

plique pourquoi la dénomination d'action ea; stipulatu est réservée

spécialement aux cas de stipulations d'objets incertains, quoiqu'on
la trouve cependant plusieurs fois employée dans les textes mêmes

pour des stipulations certaines (3). Mais alors le jurisconsulte ou

l'empereur s'expriment d'une manière moins technique.

TITULiJS XVI.

DE DUOBUS REIS STIPULANDI ET

PROMITTENDI.

TITRE XVI.

DES COSTIPULANTS ET DES.COPR0-

METTANTS.

1264. Le mécanisme de la stipulation était tel, chez les Romains,

que pour le même objet d'obligation il était possible qu'il inter-
vînt soit plusieurs stipulants, soit plusieurs promettants.

— Et ceci

peut avoir lieu de deux manières bien distinctes :

1265. 1° De manière que, d'abord, toutes les interrogations
d'une part, et ensuite la promesse commune ou toutes les pro-

précisée, au moyen de la demonstratio, pour le cas spécial de stipulation, en
ces termes : JUDEX ESTO; QUOD AULUS AGERIUS DE NUMEHI'O NRGIDIO INCERTUM
STIPULATUS EST, QUIDQUID On EAJI REM Nl'MERIUJI NEGIDIUM AULO A'GERIO DARE,

FACERKOPORTET, J etc. GAI. Comm. 4. § 136.

(1) GAI. Comm. 4. § 51. —
(2) GAI. Comm. 4. § 19. —

(3) Par exemple :

DIG. 17. 2. Pro socio, 42. f. Ulp.
— 19. 1. De act. empt. et vend. 28. f. Julian.

—45.1. 83. § C. f. Paul.—COD. 2. 3. Depact. 7. const. Anton.; et 14. const.

Gordian. — 2; 4. De transacl. 6. const. Alexand., etc.
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messes de l'autre, se complètent ensemble l'une par l'autre, et,

quoique plusieurs aient interrogé ou plusieurs répondu, qu'elles
ne fassent, en définitive, qu'un seul tout, qu'un seul et même acte

complet, contenant interrogation et réponse conforme. On dit alors

qu'il y a deux ou plusieurs costipulants (duo rei stipulandi), deux

ou plusieurs copromettants (duo rei promittendi), nommés, ainsi

que nous le trouvons une seule fois, dans un fragment d'Ulpien,
conrei ou cor rei (1).

1266. 2° De manière qu'une première stipulation suivie d'une

réponse conforme ayant eu lieu et formant obligation complète
en elle-même et principale, il intervienne, pour la garantir et

la fortifier, un nouveau contrat par paroles, distinct mais acces-

soire, dans lequel le même objet
— ou soit stipulé du même

débiteur par un second stipulant, en qualité d'adjoint au premier
(c'est ce qu'on nomme un adstipulator) (2) ; — ou soit promis
au même créancier, par un second promettant qui réponde du

premier (c'était ce qu'on nommait en général adpromissor) (3), et
dont on distinguait plusieurs classes : le sponsor, \efideproinissor
et lefidejussor (4).

1267. Dans le premier cas, il n'y a qu'un seul et même con-
trat par paroles, composé de divers éléments. — Dans le second,
il y a plusieurs contrats par paroles, l'un principal et les autres
accessoires (5). Aussi les expressions conrei, pour un cas, et

adstipulator, adpromissor, pour l'autre, répondent-elles parfais
tement à l'idée. L'une marque le concours, la coopération, les
autres seulement l'adjonction, l'accession. Mais dans les deux

cas, les diverses stipulations ou promesses n'ont toutes qu'un seul
et même objet d'obligation.

1268. Nous nous occuperons ici avec le texte des duo rei

stipulandi, ou promittendi; et nous remettrons à traiter, sous
le titre XX, de Yadstipulator, ainsi que des diverses classes

à'adpromissores.

Et stipulandi et promittendi duo plu-
resve rei fieri possunt. Stipulandi ita si,

post omnium intcrrogationem, promis-
sor respondeat : SPONDEO; ut puta, eum
duobus separalim stipulantibus, ita pro-
missor respondeat : UTRIQUE VESTRUM
DARE SPONDEO.Nam si prius Titio spo-
ponderit, deinde, alio inlerrogantc,
spondeat, alia atque alia erit obligatio,
nec creduntur duo rei stipulandi esse.
Duo plnrcsve rei promittendi ita fiunl :

JL.KVI, QUINQUE AUREOS DARE SPO.NOES?

SKI, EOSDEMJQUINQUEAUREOSDARE SPON-

Deux ou plusieurs personnes peuvent
être parties ensemble dans la stipula-
tion ou dans la promesse. Dans la stipu-
lation , si, après l'interrogation de tous,
le promettant répond : SPONDEO; par
exemple, lorsque deux personnes ayant
stipulé séparément, le promettant ré-

pond : JE RÉPONDSDE DONNERA CHACUN
DE vous. Car s'il répond d'abord à Titius,
et qu'ensuite, sur l'interrogation de l'au-

tre, il réponde encore, il y aura deux

obligations distinctes, et non pas deux

costipulants. Deux ou plusieurs copro-

(1) DIG. 34. 3. De libert. légat. 3. § 3. f. Ulp.
— (2) GAI. Comm. 3. § 110

et suiv. —
(3) DIG. 45. 1. De verb. oblig. 5. § 2. f. Pomp.

— 40. 3. De solut.
43. f. Ulp.

—
(4) GAI. Comm. 3. § 115 et suiv. —

(5) GAI. Comm. 3. § 126.
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DES? si rcspondent singuli separatim :

SPONDEO.

mettants s'établissent ainsi : M/EVIUS,
RÉPONDS-TUDE ME DONNERCINQSOUSD'OR?

SEIUS, RÉPONDS-TUDE DONNERLES MÊMES
CINQsous D'OR? chacun d'eux répondant
séparément : JE RÉPONDS.

1269. Le mécanisme est facile à préciser. Il se déduit de ce

principe que du moment qu'une interrogation a été suivie d'une

promesse conforme, le contrat par paroles est formé ; d'où il suit

que si les interrogations étaient séparées et suivies chacune d'une

réponse, il y aurait autant de contrats, autant de créances et de
dettes distinctes. Pour obtenir le résultat proposé, il faut donc

que toutes les interrogations aient lieu d'abord (soit que plusieurs
doivent interroger, soit qu'un seul doive interroger plusieurs), et

qu'ensuite intervienne la réponse commune, ou toutes les réponses
successives, s'il y a plusieurs promettants. De cette manière, toutes
les stipulations ne forment, pour ainsi dire, qu'un faisceau,

auquel répond la promesse commune, ou le faisceau de toutes
les promesses. L'acte n'est qu'un seul tout, quoique composé
d'éléments multiples.

I. Ex hujusmodi obligationibus, et

stipulantibus solidum singulis debetur,
et promittenfes singuli' in solidum te-
nentur. In utraque tamen obligatione
una res vertitur, et vel alter debitum

accipiendo, vel alter s'olvendo Tomnium

perimit obligationem et omnes libérât.

1. Par suite de telles obligations, la
chose stipulée est due en totalité à cha-
cun des stipulants, ou en totalité par
chacun des promettants. Cependant,
dans l'une et dans l'autre obligation, il

n'y a qu'une chose due; et le payement,
soit reçu par un seul, soit fait par un

seul, défruit l'obligation pour tous les
créanciers et libère tous les débiteurs.

1270. La chose due l'est, dans le cas de plusieurs costipulants,
à chacun d'eux en totalité (in solidum); et dans le cas de plu-
sieurs copromettants, par chacun d'eux en totalité (in solidum).

Remarquez que c'est là une conséquence forcée de la nature du
contrat par paroles. Il ne pouvait pas, dans l'esprit du strict droit
civil romain, en être autrement : du moment que les interroga-
tions et les promesses ont eu lieu de la manière exposée au para-
graphe précédent, chacun des créanciers a stipulé, et il lui a été

promis la chose en totalité; chacun des débiteurs a promis la
chose en totalité; il n'est pas besoin de s'enquérir de l'intention,
les paroles y sont : donc la chose est due à chacun d'eux, ou par
chacun d'eux en totalité (1). — Mais elle ne l'est qu'une seule fois,

(1) Dans le fragment de Papinien (DIG. 45. 2. De duobus reis constituendis.
11. §§ 1 et 2.), le jurisconsulte est consulté sur un écrit (cautio) constatant que
des stipulations entre plusieurs ont eu lieu; mais l'écrit n'exprime pas suffisam-
ment qu'elles aient eu lieu de la manière nécessaire pour former l'obligation
in solidum. En conséquence, Papinien décide que 1RS divers stipulants ou les
divers promettants n'ont droit ou ne sont obligés chacun qu'à une part virile

(virilem partem). Mais ce texte n'en est pas moins remarquable, en ce qu'il
nous prouve que les stipulations et les promesses auraient pu être conçues de
manière à produire non pas obligation in solidum, mais obligation par parts
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car ce n'est qu'un seul et même objet pour tous qui a été stipulé
et promis ; il y a, dans le contrat, unité d'objet d'obligation (una
res vertitur, selon notre texte; una et summa est, selon Ulpien).
— De cette expression in solidum, est venue chez nous la déno-

mination d'obligation solidaire,* de créanciers ou débiteurs

solidaires, donnée à ce genre d'engagement.
1271. Dans cette combinaison particulière du contrat par paro-

les, y a-t-il plusieurs obligations : autant que de costipulants,
autant que de copromettants, ou n'y en a-t-il qu'une seule? On

érige trop communément en principe fondamental qu'il n'y a

qu'une seule obligation. Cette assertion est inexacte; aussi, loin

de pouvoir expliquer toutes les conséquences juridiques du con-

trat, elle paraîtra en harmonie avec quelques-unes, mais en

contradiction flagrante avec les autres. La vérité est qu'il faut

distinguer, selon l'aspect sous lequel on envisage le contrat.

Si on le considère sous le rapport de l'objet de l'obligation, il

est certain qu'il n'y a qu'un objet : c^est la même chose qui est

due à chacun ou par chacun en totalité, et elle n'est due qu'une
seule fois. Voilà en quel sens les jurisconsultes ont pu dire qu'il

n'y a qu'une obligation ; voilà comment on peut être porté, en

traitant de cette matière, à employer le mot d'obligation au sin-

gulier; voilà comment on le trouve en effet au singulier dans

plusieurs fragments de Javolenus, d'ÏJlpien, de Julien (1).
Mais si on considère le contrat sous le rapport des personnes

qui sont le sujet actif ou passif du droit, si on se réfère surtout à

la nature de l'obligation, qui emporte l'idée d'un lien, d'une atta-
che , d'une relation juridique entre le créancier et le débiteur, on

concevra que dans le cas, par exemple, de plusieurs costipulants,
le promettant est lié à chacun d'eux, qu'il y a donc autant de

liens, autant d'obligations que de costipulants; et qu'il en est de
même dans le cas de plusieurs copromettants, chacun d'eux étant
lié envers le créancier. Aussi les jurisconsultes romains énoncent-
ils formellement cette multiplicité d'obligations, du moment

qu'ils considèrent le contrat sous le rapport des personnes : « Nam
» ietsi maxime parem cansam suscipiant, nihilominus in cujusque
» persona, propria singulorum consistit obligatio », dit textuelle-
ment Papinien (2) ; — « Duas obligationes eum sustinere dicen-
dum est » , dit aussi Venulejus, en parlant du cas où soit l'un des •

viriles. Par exemple, selon toute probabilité, pour prendre l'espèce de Papinien,
si le stipulant, «'adressant à plusieurs collectivement, avait dit : z Antoninus
Achilleus et Cornélius divus, centum dare spondetis? » —

Réponse 4 a Spon-
demus. »

(1) «Cum duo eandem pecuniam aut promiserint, aut stipulai! sunt... poti-
tione, acceptilatkme nains, totasolvitur obligatio. (DIG. 45. 2. 2. f. Javol.)—-
« Utiqne enim, cum una sit obligatio, una et summa est. i (lb. 3. § 1. f. litp.)
Il faut avouer qu'il eût été pins exact de renverser la proposition.

— lb. 6. § 3.
f. Julian. « Obligationem reorum; contrarius obliqationi, » au singulier.

—-

(2) DIG. 45. 2. 9*. § 2. f. Papin.
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deux copromettants, soit l'un des deux costipulants, hériterait de
l'autre (1). Tous ces liens, toutes ces obligations, se trouvent, il
est vrai, dans une connexion, dans une dépendance l'une de l'au-

tre, puisqu'elles n'ont qu'un seul et même objet; mais la con-
nexion n'est pas telle qu'il »e puisse arriver que l'une de ces

obligations soit nulle (par exemple, si l'un des costipulants ou des

copromettants était incapable), les autres restant valables; ou

que l'une soit dissoute, les autres continuant de subsister. Preuve
évidente que, bien qu'identiques'et réunies en faisceau quant à

l'objet, elles sont multiples et distinctes quant aux personnes.
1272. Ces deux principes, qui se complètent l'un par l'autre,

servent à expliquer rationnellement les règles de ce genre d'en-

gagement. On en peut déduire, en somme, que toute cause de
nullité ou de dissolution qui portera sur l'objet même (in rem)
annulera ou dissoudra toutes les obligations ; — tandis que celles
relatives exclusivement à telle ou à telle personne ne produiront
d'effet qu'à l'égard de l'obligation concernant cette personne.

Ainsi, par exemple, si l'objet est payé (solutio), ou déclaré
solennellement tenu pour payé (acceptilatio), ou s'il y a novation

(novatio), ou tout autre acle considéré comme équivalent à paye-
ment, toutes les obligations sont dissoutes (2). — Si, au contraire,
l'un des débiteurs, par exemple, est exempté de l'obligation par
diminution de tête (3), ou s'il est intervenu seulement un pacte de
remise fait par l'un des costipulants, en faveur de l'un des copro-
mettants (4), les effets de ces événements sont restreints au droit
des personnes qu'ils concernent, l'obligation des autres continue
de subsister.

1273. Dans le cas de plusieurs costipulants, chacun d'eux a
l'action pour la totalité (in solidum) contre le débiteur commun;
mais, du moment que l'un d'eux a agi, il ne peut plus être fait ni

payement ni offres valables aux autres (5).
1274. Réciproquement dans le cas de plusieurs copromettants,

le créancier a action contre chacun d'eux pour la totalité (in soli-

(1) DIG. 45. 2. 13. f. Venulej.
—

(2) DIG. 45. 2. De duobus reis constituen-

dis, 2. f. Javol., et 3. f. Ulp.
— 46. 4. De acceptilatione. 16. f. Ulp.— 12. 2.

De jurejurando, 27. f. Gai. et 28. pr. f. Ulp. —Dans le cas de plusieurs costi-

pulants , la question de savoir si l'un d'eux pouvait libérer le débiteur] par
novation est controversée. Affirm. DIG. 46, 2. De novat. 31. § 1. f. Venulej.—
Négat. 2. 14. De pactis. 27. pr. f. Paul. — Dans le cas de plusieurs copromet-
tants, pour la question analogue, c'est-à-dire celle (le savoir si la novation faite

par le créancier avec l'un des débiteurs libère les autres, l'affirmative ne semble

pas* pouvoir être mise en doute. DIG. 16. 1. Ad sen.-cons. Vellejanum,8.
§ 11. f. Ulp. et 20. f. Afric— (3) DIG. 45. 2. 19. f. Pomp.

—
(4) DIG. 2. 14.

De pactis. 21. §§ 5, 25 et 27. pr. f. Paul. — Mais si le pacte de remise inter-
venu entre le créancier et l'un des copromettants est ce que les Romains appel-
lent in rem, c'est-à-dire général, et non pas seulement en faveur de la personne,
il profite à tous les débiteurs. —

(5) DIG. 45. 2. 16. f. Gai. — Le motif, c'est

que la chose, l'objet de l'obligation se trouve, en totalité, déduit in judicio.
DIG. 46. 2. De novat. 31. § 1. f. Venulej.
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dum), et il peut choisir celui qu'il lui plaît attaquer (]). Mais du

moment qu'il avait agi contre l'un d'eux, les autres copromettants
se trouvaient-ils libérés? Les fragments des jurisconsultes, du

moins tels qu'ils se trouvent insérés au Digeste, ne paraissent

pas d'accord sur ce point en ce qui^concerne l'ancien droit (2). Il

faut se rappeler à cet égard, que sous le système de la procédure
formulaire, dans les actions inpersonam, qualifiées de légitima

judicia, à cette partie de la procédure nommée luis contestatio,
il s'opérait une sorte de novation (3). Dès lors, et par l'effet de

cette novation, les copromettants autres que celui qui était en cause

se trouvaient libérés. Dans les autres actions, qui n'avaient pas le

caractère de legitimumjudicium, c'était au moyen des exceptions

reiinjudicio deductoe, ou rei judicatoe, que la nouvelle demande

du créancier pouvait probablement être repoussée.—Sous Justi-

nien, époque à laquelle depuis longtemps la procédure formulaire

n'existe plus, le système est changé, et nous trouvons dans le Code

une constitution de ce prince, qui décide formellement que le

créancier, en poursuivant l'un des copromettants, ne libère pas
les autres, mais qu'il conserve contre chacun d'eux toutes ses

actions, jusqu'à ce qu'il ait obtenu satisfaction entière (4).
1275. Outre les rapports de créancier à débiteur, que nous

venons d'examiner, il y a encore à régler, dans ce genre de con-

trats , les rapports des divers costipulants entre eux, ou des divers

copromettants. Les jurisconsultes romains distinguaient à cet

égard s'il y avait entre les costipulants, ou entre les copromet-
tants, une société (sisocii sint), une communauté, une relation

quelconque de droit qui les obligeât à mettre en commun le résultat

de l'affaire, ou à s'en rendre compte. Si une pareille communauté,
une pareille relation existait, le costipulant qui avait tout reçu pou-
vait être actionné parles autres, ouïe copromettant qui avait tout

payé pouvait actionner les autres, pour que le résultat fût commu-

niqué entre chacun selon son droit, et cela au moyen de l'action
soit de société, soit de mandat, ou par toute autre action produite
par le lien qui les unissait. A défaut d'une pareille communauté,
d'une pareille relation, et si l'on reste dans le droit strict et forma-
liste de la stipulation, il faudra dire que le costipulant qui a reçu
le tout n'a rien à rendre à ses costipulants ; ni le copromettant
qui a payé le tout, rien à répéter contre ses copromettants : car
la stipulation seule et par elle-même n'emporte aucune obligation
semblable (5).

(1) DIG. 45. 2. 3. § 1. f. Ulp.
— COD. 8. 40. De duobus reis stip. etprom.

2 et 3. const. Diocl. et Maxim. —
(2) Pour la libération des autres copromet-

tants : DIG. 45. 2. 2. f. Javolen. — 21. 2. De éviction. 51. § 4. f. Ulp.
— 45.

1. De verb. oblig. 116. Paul, sur un fragm. de Papinien.
— On oppose : DIG.

30. (De legatis. I.) 8. § 1. f. Pomp.
— 16. 3. Deposit. 1. § 43. f. Ulp., où il

n'est question que de dépôt.— (3) GAI. Comm. 3. § 180.— (4) COD. 8. 41. (De
fidejuss.) 28. const. Justinian. —

(5) DIG. 35. 2. Ad legem Falcid., 62. pr. f.
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II. Ex duobus reis-promittendi alius

pure, alius in diem vel sub conditione

obfigarï potest; nec impedimento erit

dfes, aut conditio, quominus ab eo qui

paie obligatus est petatur.

*. De deux copromettants l'un peut
être obligé .purement et simplement,
l'autre à terme ou sous condition, et ni
le terme ni ïa condition ne feront obsta-
cle à ce qu'on demande immédiatemcol
le: payement à celui dont l'obligation eil

pure et simple. I

1276. Puisque, si l'on considère les personnes, on est obligé de ;
reconnaître plusieurs liens, chacun de ces liens peut être modifié \
différemment : l'un est pur et simple, l'autre à terme ou sous con- |
dation. Mais, à l'égard delà chose objet de l'obligation, elle doit Si

toujours et absolument être la même pour tous. |
1277. La stipulation, employée selon les combinaisons indi- \

quées dans ce titre, n'est pas l'unique source des créances ou des \
obligations solidaires entre plusieurs (ins&tidum). La solidarité, i
bien qu'avec- quelques modifications selon les cas, peut provenir
de diverses autres causes : soit d'un contrat autre que celui par
paroles, soit des dispositions d'un testament, d'un délit commun,
ou de la loi (1). C'est un sujet sur lequel nous reviendrons lors-

qu'après avoir étudié en détail les diverses sources d'obligations,
nous nous trouverons à même de généraliser.

1278. A l'obligation solidaire entre plusieurs (in solidum), la
doctrine oppose l'obligation existant aussi soit entre plusieurs
créanciers, soit entre plusieurs débiteurs, mais de manière que
chacun n'ait droit ou ne soit obligé qu'à une quote-part. Ici,
il y a au fond, soit quant aux personnes, soit quant à l'objet,
autant d'obligations différentes que de créanciers ou que de
débiteurs. Les commentateurs ont nommé ce genre d'obligation
obligatio pro rata. La jurisprudence romaine ne l'a point dis-

tinguée et classée méthodiquement; elle y apparaît cependant
quelquefois sous les expressions : pro parte teneri; virilem

partem stipulari ; partes viriles deberi; pro portione virili

conveniri, etc. (2),
1279. Enfin il existe aussi un autre genre d'obligation entre

plusieurs débiteurs, dans lequel chacun est tenu pour le tout (in

Ulp. —46. 2. De novat., 31. § 1. f. Venulej.—COD. 8. 40. De duob.. reis. 1.
const. Dioclet. et Maxim. — Ce n'était là qu'une règle générale et rigoureuse,
résultant de ta nature de la stipulation, et appliquée également dans d'autres
cas. —DIG. 46. 1. De fidejuss., 39. f. Modest.

(1) « Fiunt duo rei promittendi... non tantum verbis stipulationis, sed et
cseteris contractibus, veluti emptione, venditione, locatione, conductione, depo-
sito, commodato, testamento. » DIG. 45. 2. De duob. reis const. 9. pr. f. Papin.
— 13. 6. Commodat. 5. § 15. f. Ulp. —19. 2. Locati. 13. § 9. f. Ulp. —30.

(De légat. 1.) 8. § 1. f. Pompon.
— 31. (De légat. IL) 16. f. Paul. — 4. %

Quod metus causa, 14. § 15. f. Ulp.
— 9. 3. De his qui effuderint. 3. f. Bip.

-.— COD.. 4. 8. De condict.. furtiva. 1. const. Diocl. et Maxin». — COD. 7. 55.

Si phtres
1 una sententia condemnati sunt. 1. const. Afexand. —

Rapprocher
néanmoins : DIG. 42. 1. De rejudicata. 43. f. Paul. —

(2) DIG. 13. 6. Corn-
mod. 5. § 15. f. Ulp. —45. 2. De duob. reis. 11. §§ 1 et 2. f. Papin. —42.

1. De rejudic. 43. I. Paul. — Coi*. 7. 55. Si plures una sent. 1. const Aies..
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solidum), mais sans qu'on puisse attribuer à ces obligations

multiples le caractère et les effets de l'obligation des correi pro-
mittendi. Nous aurons à y revenir, en traitant de ce qui concerne

les fidéjusseurs (1), et plus généralement après l'exposition des

diverses sources d'obligations.

TITULUS XVII.

DE STIPULATIONS SE11V0RUM.

TITRE XVII.

DES STIPULATIONS DES ESCLAVES.

1280. La question de savoir par quelles personnes on peut
acquérir la propriété, la possession, le bénéfice des legs ou des

institutions, a déjà été précédemment exposée dans les Instituts

(tom. II, n°* 608 et suivants, 721 et suivants). La même question
reviendra dans un titre ultérieur (ci-dessous, tit. 28), pour ce qui
concerne l'acquisition des obligations en général. Et cependant
les Instituts de Justinien, à propos du contrat formé par paroles,
traitent ici, comme par anticipation et par double emploi, d'une
matière qui n'est véritablement qu'une partie de la précédente :

savoir, des stipulations faites par les esclaves (2).
1281. Nous savons que, selon le droit civil rigoureux, etsousle

rapport du droit de propriété que son maître a sur lui, l'esclave
n'est pas une personne : c'est-à-dire qu'il n'est pas un acteur pou-
vant jouer, de son chef, un rôle sur la scène juridique, ou, en
d'autres termes, qu'il n'est pas un être capable d'avoir ou de
devoir des droits. Mais nous savons aussi que le droit civil le con-

sidère, en certains cas, comme pouvant revêtir la personne, le

masque juridique de son maître ; comme pouvant fonctionner,

jouer un rôle juridique en qualité de représentant, pour ainsi
dire de doublure de son maître, et pour le compte de ce dernier

(t. II, n° 47). Dans ce cas, comme le dit élégamment Théophile
en sa paraphrase, c'est la personne du maître qui personnifie
l'esclave. Nous avons déjà vu les conséquences de ce principe
quant à la capacité communiquée aux esclaves, du chef de leur

maître, de recevoir un legs ou d'être institués héritiers, ou

d'acquérir au profit de ce maître la propriété ou d'autres droits
réels. Il s'agit d'examiner maintenant quelle est cette capacité en
fait d'obligations.

1282. Distinguons d'abord à ce sujet entre le rôle de créancier
et celui de débiteur.

Quant au rôle de créancier, le principe romain est que l'esclave
est admis à fonctionner pour obliger les autres envers son maître,
et que toutes les créances qu'il acquiert, civiles, prétoriennes ou

naturelles, sont acquises à son maître, pour lequel il n'est ainsi

qu'un instrument de profit. C'est une application de cette maxime :

(1) Ci-dessous, tit. 20. § 4. n° 1392. —
(2) Un titre spécial au Digeste est

également consacré à cette matière. Die. 45. 3. De stipulatione servorum.
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« Melior conditio nostra per servos fieri potest, deterior non

potest (1). »

1283. Quant au rôle de débiteur, le principe, toujours parla
même application, est que l'esclave ne peut, par les contrats ou

par les conventions qu'il fait, obliger son maître envers les autres;
mais le droit prétorien a apporté des adoucissements à cette

rigueur civile : mû par des considérations d'équité, il a distingué
plusieurs cas et certaines limites dans lesquelles il a considéré
les maîtres comme obligés par les opérations de leurs esclaves,
et donné, en conséquence, aux créanciers contre le maître des
actions résultant de ces opérations, mais investies d'une qualité

particulière (2).
S'il s'agit de délits, l'esclave, par ceux qu'il commet, oblige

son maître jusqu'à un certain point, et cela, non par le seul droit

prétorien, mais par les plus vieilles institutions du droit civil:
c'est-à-dire que l'action du délit commis par l'esclave est donnée
contre le maître, mais avec une qualité qui permet à celui-ci de
se libérer en faisant l'abandon noxal de cet esclave (3).

, 1284. Dans tout ceci nous ne parlons de l'esclave que comme
instrument de son maître, comme soutenant la personne de ce

maître; mais quant à lui individuellement, de son propre chef,

peut-il se faire qu'il soit créancier ou débiteur?

1285. Pour le rôle de créancier, cette possibilité n'existe pas en

droit civil : toute créance est acquise par l'esclave à son maître.

Cependant dans certains cas où cette acquisition au profit du maître
ne saurait avoir lieu, la jurisprudence avait admis qu'il pouvait
naître au profit de l'esclave des créances, non pas civiles, bien

certainement, mais des créances naturelles, auxquelles certains
effets étaient attachés. C'est un adoucissement à la rigueur du

droit qui dépouille l'esclave de personnalité : personnalité eivile,
oui; mais naturelle, non. Nous eu avons un exemple bien remar-

quable dans les cas où il s'agit d'opérations ou de comptes entre
l'esclave et son propre maître (4).— On est autorisé à supposer
qu'il devait en être de même dans le cas d'un esclave qui, ayant
été abandonné pro derelicto, se trouvait n'avoir plus aucun maître

(ci-dessous, n° 1297). Aussi Ulpien a-t-il dit : « Ex contractibus
naturaliter obligant. »

1286. Pour le rôle de débiteur, le droit civil lui-même admet

que l'esclave est individuellement obligé par ses délits, en ce sens

que l'action noxale le suit en quelques mains qu'il passe (caput
noxa sequitur); et que, s'il est affranchi, l'action, devenue

(1) DIG. 50. 17. De regul. jur. 133; f. Gai. — (2) Voir ci-dessous, liv. 4.
tit. 7. Quod cum eo qui in aliéna potestate est, negotium gestum esse dicetur.
— DIG. 45. 1. De verb. oblig. 1. pr. in fine, f. Ulp. — (3) Ci-dessous, liv. 4.
tit. 8. De noxalibus actionibus. — (4) DIG. 12. 6. De condict. indeb. 64. f.

Tryphon. — 15. 1. De peculio. 49. § 2. f. Pompon. — 40. 7. De statu liberis,
3. § 2. f. Ulp.
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action directe, est donnée désormais contre lui (ci-dess., liv. 4,
tit. 8, §5).

Mais s'il s'agit de contrats, le principe civil est que l'esclave ne

saurait s'obliger. «Servus autem ex contractibus non obligatur; »
— « In personam servilem nullam cadit obligatio, » disent Paul

et Ulpien (1). Ici encore la jurisprudence apporte ses adou-

cissements, et reconnaît une obligation naturelle à la charge de

l'esclave.

Ces deux règles, relatives au rôle de débiteur, en la personne
même de l'esclave, se résument dans le fragment que voici, tiré

d'Ulpien : « Servi ex delictis quidem obligantur : et si manumit-

tanlur, obligati rémanent; ex contractibus autem civiliter quidem
non obligantur; sed naturaliter et obligantur et ôbligant (2). »

1287. Enfin, la situation de l'esclave, dont la personnalité
s'absorbait, en droit civil, dans celle de son maître, qui n'avait,
suivant la rigueur des principes, d'autre droit que celui du maître,
d'où l'expression alieni juris : celte situation ne permettait pas

qu'il pût naître entre le maître et l'esclave aucune relation soit de

créance, soit de dette civile. La règle était générale; elle s'appli-

quait non-seulement aux contrats, mais même aux délits (3), à la

différence de ce qui avait lieu pour ce dernier point à l'égard des

étrangers (ci-dess., n 0' 1283 et 1286). —La jurisprudence avait

adouci cette rigueur en reconnaissant, du moins, entre le maître

et son esclave la possibilité de créances ou d'obligations naturelles,
relatives à des affaires ou à des opérations qui, en fait, se présen-
taient fréquemment entre eux dans la pratique (4). On ne voit pas

qu'elle en eût fait autant pour les délits.

1288. Après ces notions générales émises, arrivons à ce qui
concerne spécialement le contrat formé par paroles (verbis).

Ce contrat présente deux rôles juridiques bien distincts : stipuler
ou promettre (n° 1237). C'est le premier de ces rôles seulement,
c'est-à-dire le rôle de stipulant, que l'esclave est admis à remplir
comme revêtu de la personne de son maître. Mais il ne lui est pas
permis de fonctionner comme promettant; la stipulation serait

inutile, ainsi que le texte nous le dira bientôt (ci-après, tit. XIX,

§ 6) ; et cela, par suite du principe général que nous avons déjà

(1) DIG. 44. 7. De oblig. et act. 43. f. Paul. — 50. 17. De regul. jur. 22.

pr. f. Ulp.
—

(2) DIG. 44. 7. De obligal. et act. 14. f. Ulp. — Voir ci-dessous,
tit. 20. Defidejuss. § 1, au sujet des fidéjusseurs qui peuvent être valablement
donnés pour garantir les obligations naturelles des esclaves. —

Joignez-y les

espèces des lois suivantes : DIG. 3. 5. De negot. gest. 17. fr. Ulp.; 16. 3.

Deposit. 21. § 1. f. Paul., dans lesquelles il peut y avoir lieu même à action
contre l'esclave après son affranchissement, parce que le fait auquel se rattache

l'obligation persévère en la personne de l'esclave après cet affranchissement. —

(3) Ci-dessous, liv. 4. tit. 8. § 16. —COD. 4. 14. An servus pro suo facto, etc.,
6. const. Dioclet. et Maxim. — (4) Voir ci-dessus, n° 1285, avec la note 1, pour
les créances de l'esclave. Ajoutez-y, pour les dettes : DIG. 15. 1. Depecul. 5.

§4; et 9. §2. f. Ulp.
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posé : « Servus quidem, non solum domino suo obligari non

potest, sed ne alii quidem ulli. »

1289. Examinons donc le sort des stipulations faites parles
esclaves. Les difficultés de la matière se rallient autour de ces deux

questions : 1° l'esclave a-t-il eu capacité, et en conséquence la

stipulation est-elle valable? 2° à qui le résultat de la stipulation
est-il acquis?

— Pour les résoudre, il ne faut pas perdre de vue
les principes généraux déjà connus : 1° l'esclave tire sa capacité
de la personne de son maître, donc c'est à celui-ci qu'il faut se
référer pour juger la capacité; 2° il acquiert le bénéfice de la sti-

pulation à son maître. Mais au maître de quelle époque? Celui de

l'époque où la stipulation a été faite, même dans le cas de stipula-
tion conditionnelle; car, à la différence de ce qui arrive pour le
cas de legs ou d'institution d'héritier, ici, selon les principes déjà
développés ci-dessus, n° 1253, c'est à l'instant même du contrat

que le lien, tout éventuel qu'il puisse être, s'est formé : « Quia

exproesmti vires accipitstipulatio (1) »; 3° enfin, l'engagement
»résulte, ici,;strictement des paroles (verbis); d'où il suit qu'il faut

s'attacher à la conception des paroles pour juger de l'obligation
qu'elles constituent, et pour voir si ces paroles sont en harmonie
avec les conditions essentielles de la matière. — De telle sorte

qu'en définitive, la validité et les effets divers des stipulations
faites par les esclaves dépendent des diverses situations dominicales

dans lesquelles ceux-ci peuvent se trouver, ainsi que des paroles

qu'ils emploient en interrogeant.
1290. Cela posé, il peut arriver que l'esclave se trouve dans

l'une de ces situations : 1° qu'il appartienne à un seul maître;
2° à une hérédité jacente; 3° à plusieurs maîtres en commun;
4° en nue propriété à l'un, et à l'autre en usufruit, ou en usage;
5° qu'il soit esclave d'autrui, ou même homme libre possédé de

bonne foi comme esclave; 6° esclave public; 7° ou enfin, qu'il
n'ait pas de maître. Parcourons rapidement ces divers cas, eu
suivant le texte.

Servus ex persona domini jus stipu-
landi habet. Sed hereditas in plerisque

personae defuncti vicem sustinet : ideo-

que quod servus hereditarius ante adi-

tam hereditatem stipulatur, adquirit
hereditati, ac per hoc etiam heredi

postea facto adquiritur.

L'esclave tire de la personne de son
maître le droit de stipuler. Et, comme
l'hérédité dans la plupart des cas repré-
sente la personne du défunt, la stipula-
tion faite par l'esclave héréditaire avant
l'adition d'hérédité est acquise à l'héré-
dité , et par là même à celui qui devient

plus tard héritier.

1291. 1° L'esclave n'a qu'un seul maître. Ce premier cas offre

peu de difficultés. L'esclave tire sa capacité de celle de son maître;
il lui acquiert le bénéfice de la stipulation à l'instant même où
cette stipulation a lieu. Si donc le maître, par une raison quelcon-
que, n'est pas capable d'acquérir ce bénéfice, la stipulation est

(1) DIG. 45. 3. Destipul. serv. 26. f. Paul. — VATIC J. R. Fragm. § 55.
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inutile; par exemple : si l'esclave a stipulé une servitude prédiale,
et que le maître n'ait aucun fonds (I). -— Si le maître est captif
chez l'ennemi, et que l'esclave ait stipulé nominativement pour
ce maître, la stipulation sera en suspens : si le captif revient, elle

sera valable parle droit Aepostliminium ; s'il meurt chez, l'ennemi,
elle sera nulle, sans pouvoir s'appliquer aux héritiers, parce que
les paroles ont désigné nominativement le captif, qui était inca-

pable el qui est mort en cet état (2). —Le principe que la stipula-
tion, même conditionnelle, est acquise au maître qu'avait l'esclave
au moment où il a stipulé, « Quia ex proesenti vires accipit sti-

pulatio «, est tellement vrai, que la stipulation serait acquise à ce
maître même dans le cas où l'esclave l'aurait faite, soit à terme,
soit cônditionnellement, pour le temps où il se trouverait aliéné
ou affranchi (3). —Du reste, l'acquisition de la créance a lieu

pour le maître, même quand la stipulation a été faite contre son

gré (vêtante domino) (4).
1292. 2° L'esclave appartient à l'hérédité. L'hérédité, jusqu'à

l'adition, soutient la personne, le masque juridique du défunt.
L'esclave puise dans ce principe la capacité de stipuler, comme
celle d'être gratifié d'un legs ou institué héritier; et le bénéfice de
la stipulation qu'il fait, tant conditionnelle ou à terme que pure
et simple, est acquis à l'instant même à l'hérédité. — Mais s'il y
a dans l'hérédité une personne juridique morale, il est certain

qu'il n'y a pas d'individu, de personne physique. Si donc le droit

stipulé par l'esclave héréditaire est de nature à exiger nécessaire-
ment pour sa constitution l'existence d'une personne physique,
la stipulation est inutile (5). Ainsi l'esclave héréditaire ne pourra
stipuler, même condilionnellement, un droit d'usufruit ou d'usage.
Un pareil droit, au contraire, pourrait lui être valablement légué,
parce que le bénéfice du legs n'est pas immédiatement fixé,
comme celui de la stipulation, au profit de l'hérédité, et qu'il
suffira que la personne physique nécessaire à la constitution du
droit existe au moment de cette fixation, c'est-à-dire au moment
du dies cedit (6).

I. Sive autem domino, sive sibi, sive
conservo suo, sive impersonaliter servus

stipuletur, domino adquirit. Idemjuris

1. Du reste, qu'il stipule soit pour son

maître, soit pour lui-même, pour son

coesclave, ou sans désignation de per-

(1) Mais il suffirait, pour la validité de la stipulation, que le maître eût un

fonds, quand bien même ce fonds ne serait pas dans le pécule de l'esclave stipu-
lant. A la différence du legs de servitude prédiale fait à l'esclave, qui n'est
valable qu'autant que cet esclave a un fonds dans son pécule. Nous avons expliqué
les motifs de celte différence, t. II, n» 488, note 2. —

(2) DIG. 45. 3. 18. § 2.
f. Papin. —

(3) lb. 40 f. Pomp.
—

(4) DIG. 45. 1. Verb. obi. 62. f. Julian.
— 41.1. De adquir. rer. domin. 32. f. Gai. —

(5) DIG. 41. 1. De adquir, rer.
domin. 61. f. Hermogen. —(6) DIG. 45. 3. 26. fragment de Paul, qu'on
retrouve aussi identiquement dans les fragments du Vatican, § 55. — 7. 4.

Quib. mod. ususf. amitt. 18. f. Pomp.
— 7. 3. Quando dies ususf. legati

cedat. 1. § 2. fi Ulp. —Voir aussi ce que nous avons dit tom. II, n°488, note 2.

12.
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est, et in liberis qui in potestate patris
sunt, ex quibus causis adquirere pos-
sunt.

sonne, l'esclave acquiert à son maître.
7/ en est de même des enfants en la

puissance de leur père, pour les causes

par lesquelles ils peuvent lui acquérir.

1293. Ce paragraphe est relatif aux paroles de la stipulation,

spécialement quant à la désignation de la personne au profit de

qui elle est faite. La règle générale, c'est qu'il faut qu'il y ail
accord entre cette désignation et les principes relatifs à l'acquisi-
tion de la stipulation. Cet accord existe dans tous les exemples
cités par le texte (1). Mais si l'esclave stipulait pour un étranger
(c'est-à-dire pour une autre personne que son maître), ou, ce qui
reviendrait au même, pour l'esclave d'un étranger, îa stipulation
serait inutile, parce qu'elle serait faite pour une personne à qui
l'esclave ne peut pas acquérir (2).

De même, quant à l'esclave héréditaire, il peut faire la stipu-
lation soit nominativement pour lui-même (sibi), pour l'hérédité,

pour un esclave de l'hérédité; soit impersonaliter, sans désigna-
tion de personne. Mais il ne pourrait la faire nominativement

pour le défunt, parce qu'il ferait intervenir ici l'individu, l'être

physique qui n'existe plus (3). — Pourrait-il la faire pour l'héri-
tier futur (futuro hëredinominatim)tf. Cette question est une de
celles sur lesquelles il y avait eu division entre les deux sectes de

jurisconsultes (ci-dess., n° 645), et nous trouvons insérées au

Digeste les deux opinions contraires. Ainsi, nous voyons que
Proculus, Papinien, Paul, étaient pour la négative ; et Paul nous
en donne la raison : c'est qu'au moment où la stipulation est faite,
où doit avoir lieu par conséquent l'acquisition du droit, l'héritier
futur n'est pas le maître de l'esclave, n'est encore pour lui qu'un
étranger: «Quia stipulationis tempore, hères dominus ejus non
fuit (4). » Cassius, au contraire, et, d'après lui, Gaius et Modestin,

répondaient affirmativement, comme conséquence du principe
admis par eux, que l'héritier après l'adition est censé avoir suc-
cédé au défunt au moment môme de la mort : « Quia qui postea
hères extiterit, videretur ex mortis tempore defuncto succes-
sisse (5). » C'est même, ainsi que nous l'avons déjà dit ci-dessus

(n° 645), la seule conséquence pratique qu'on aperçoive dans les

textes, en fait de controverses de droit civil, du principe de l'effet
rétroactif attribué à l'adition.

Idem juris est et in liberis. Il y a toutefois entre le fils de
famille et l'esclave, sous le rapport de la capacité de contracter,
des différences radicales que nous exposerons à part, à la suite
de notre titre.

. II. Sed cum factum in stipulatione
continebitur, omnimodo persona stipu-

9. Si c'est un fait qui est stipulé, la

stipulation est exclusivement restreinte

(1) DIG. 45. 3. 15. f. Florent. —
(2) lb. 30. f. Paul. — 13. f. Ulp.

— 14.
et 1. § 3. f. Julian. —

(3) lb. 18. § 2. f. Papin.
—

(4) lb. 16. f. Paul. — 18-

§ 2. f. Papin.
—

(5) DIG. 45. 3. 28. § 4. f. Gai. — 35. f. Modest.
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lantis continetur; veluti si servus stipu-
lelur utsibi ire, agere liceat. Ipse enim

tantum probiberi non débet, non etiam

dominus ejus.

à la personne du stipulant : par exemple,
si l'esclave stipule qu'il lui sera permis
dépasser et de conduire. C'est hii seul,
en effet, et non le maître qui ne peut
être empêché de passer.

1294. Factum. C'est ici l'application d'un principe que nous

trouvons exprimé par Paul en matière de legs et d'institutions :
« Quoe facti sunt non transeunt ad dominum (I). » Ce serait, en

effet, changer l'objet promis, que de substituer dans l'exécution
du fait un individu à un autre. Mais au fond, l'esclave n'est jamais
qu'un instrument ; c'est le maître qui a le droit de faire faire tel
fait par son esclave.

Ut sibi ire, agere liceat. Il ne s'agit pas ici d'une servitude

d'héritage, laquelle serait constituée comme qualité inhérente au
fonds (2); il s'agit d'un simple fait individuel, que le maître

acquiert le droit de faire exercer par son esclave (3).

III. Servus communis, stipulando,
unicuique dominorum pro proporlione
dominii adquirit, nisi jussu unius eorum,
aut nominatim cui eonim stipulatus
est; tune enim ei soli adquiritur. Quod
servus communis stipulatur, si alteri
ex dominis adquiri non potest, solidum

alteri adquiritur veluti si res quam dari

stipulatus est unius domini sit.

3. L'esclave commun, en stipulant,
acquiert à chacun de ses maîtres en pro-
portion de leur domaine sur lui, à
moins qu'il n'ait stipulé par l'ordre d'un
seul d'entre eux, ou pour l'un d'eux

nommément; car alors c'est à celui-là
seul qu'il acquiert. La stipulation faite

par l'esclave commun est également
acquise en totalité à l'un de ses maîtres
si la chose stipulée n'est pas susceptible
d'être acquise par l'autre ; par exemple,
si elle appartient à l'un des maîtres.

1295. 3° L'esclave appartient à plusieurs maîtres en com-

mun; — 4° à l'un en propriété, et à l'autre en usufruit, ou en

usage
• — 5° il est esclave d'autrui, ou même homme libre

possédé de bonne foi comme esclave. L'examen de ces divers cas
revenant plus bas dans le texte, sous le titre spécial : Per quas
personas nobis obligatio adquiritur, nous nous contenterons ici
des dispositions contenues en notre paragraphe, et nous renver-
rons pour de plus amples explications au titre spécial (ci-dessous,
tit. XXVHI).

1296. 6° L'esclave est esclave public. C'est-à-dire il appartient
à la république, ou même plus strictement à un municipe, à une
colonie : Ulpien nous dit que la stipulation faite par un tel esclave
est valable (4), et que le bénéfice doit en être acquis à la corpo-
ration propriétaire de l'esclave. On a déduit de là un moyen,
digne de remarque, de faire faire une stipulation au profit d'un

pupille qui est infans, hors d'état par conséquent de prononcer

(1) DIG. 35. 1. De condit. et demonst. 44. pr. f. Paul. —
(2) DIG. 45. 3. h.

tit. 17. f. Pomp.
—

(3) Voir, sur ce genre de stipulation, DIG. 45. 1. De verb.

oblig. 38. § 6. f. Ulp., et 130. f. Paul. —
(4) DIG. 45. 3. *. tit. 3. f. Ulp,
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les paroles de l'interrogation, et qui de plus n'a pas d'esclave en
sa propriété. La stipulation sera faite par un esclave public qui
stipulera nominativement pour le pupille; et comme ce dernier, en

qualité de membre de la cité, est pour sa part dans la propriété
commune de cet esclave, la stipulation lui sera acquise. C'est ce

que nous avons déjà vu pour le cas d'adrogation d'un impubère
(tom. Il, n° 140), et pour la satisdation à donner par les tuteurs

(t. II, n" 275). Nous savons qu'on avait même fini par étendre ce

procédé, et par faire remplir ces fonctions par des personnes
libres. Toutefois il y avait, au fond, non-seulement dans ce der-

nier cas, mais même dans le premier, une dérogation aux princi-

pes : en effet, les membres de la corporation n auraient pas pu,
chacun en particulier, stipuler par le moyen de l'esclave public;
si on l'avait admis pour Yinfans, ce n'avait été qu'à cause de

l'impossibilité de faire autrement; aussi n'était-ce qu'une action
utile qui naissait de ces sortes de stipulations.

1297. 7° L'esclave n'a pas de maître. Ce cas se présente lors-

que le maître de l'esclave l'a abandonné (pro dereliclo habuit),
n'en voulant plus (omnimodo a se rejecit), et tant que personne
n'a appréhendé cette propriété délaissée. Les stipulations faites

par l'esclave en cet état sont nulles, puisque, n'ayant pas de

maître, il ne peut tirer capacité de personne (1). On peut supposer

que, dans ce cas, les jurisconsultes romains auraient considéré le

contrat comme donnant lieu à une créance naturelle au profit de

l'esclave.

Des stipulations des fils ou des filles de famille.

1298. Le fils de famille, quoique soumis à la puissance du

père, est libre et citoyen; si on le dit nlieni juris, c'est-à-dire

portant en soi le droit d'un autre, instrument pour le droit d'un

autre, ce n'est qu'à cause de cette puissance et dans l'ordre de
tout ce qui y est attaché; s'il s'absorbe dans la personne du père,
ce n'est qu'en ce qui concerne le lien et le patrimoine de famille :
hors de là, pour tout ce que la puissance paternelle ne saurait

atteindre, il a en soi la capacité de droit, comme tout autre

citoyen. L'introduction des pécules est même venue lui donner,
dans la sphère des intérêts pécuniaires, une personne à lui, sus-

ceptible d'avoir ou de devoir des droits, qui fonctionne par rap-

port à la masse de biens soustraite à la puissance paternelle,
comme celle d'un chef : « Vice patrwm familiarum funguntur

»

(t, 11,11" 611 et suiv.).
Il suit de là, quant au sujet dont nous avons à traiter ici, c'est-

à-dire en fait d'obligations, que partout où ne s'étend pas la

puissance paternelle, le fils porte en lui-même la qualité voulue

(i) DIG.45. 3. h. tit. 36. f. Javol.
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pour être, même suivant le droit civil, créancier ou débiteur.

C'est là une différence bien tranchée qui sépare sa position de

celle des esclaves.
* 1299. La conséquence la plus saillante à déduire de cette diffé-

rence de situation, c'est que, tout en appliquant au fils de famille,
en tant que soumis au pouvoir paternel, ce que nous avons dit de

l'esclave touchant les créances qui sont acquises au chef (ci-dess.,
n° 1282), ce que nous en avons dit touchant les obligations qui

peuvent être imposées à ce chef, soit par le droit prétorien dans

des circonstances et dans des limites déterminées, soit par le

droit civil en cas de délits, jusqu'à concurrence de l'abandon

noxal (ci-dess., n° 1283), droit modifié lui-même, dans la suite

des temps, par la désuétude, à l'égard des fils et des filles de

famille (ci-dessous, liv. 4, tit. 8, § 7); enfin ce que nous avons dit

touchant l'impossibilité qu'il existe entre le chef et la personne
soumise à sa puissance des relations civiles de créancier ou de

débiteur l'un envers l'autre (ci-dess., n° 1287). Toujours est-il

qu'individuellement et pour son propre compte :

1° Le fils de famille acquiert lui-même, non pas seulement

comme créances naturelles, mais bien comme créances civiles,
celles qui sont de nature à ne pouvoir être acquises au père. Nous
en avons un exemple notable dans l'adstipulation, sorte de stipu-
lation accessoire dont le droit reste exclusivement limité à la per-
sonne de l'adstipulateur, et ne peut être acquis ni transmis par lui
à aucun autre, pas même à ses héritiers (ci-dessous, n° 1381).
Cette adstipulation peut être faite valablement par un fils de famille,

lequel, ne pouvant en transmettre le bénéfice à son père, en sou-
tient la validité par sa propre personne, sans pouvoir néanmoins
exercer l'action tant qu'il reste fils de famille, tandis qu'elle ne

peut jamais être faite valablement par un esclave (1).
2° Le fils de famille est obligé civilement, non pas, comme

l'esclave, seulement par ses délits, mais aussi par ses contrais et
en général par toutes les causes d'obligation : « Filius familias ex
omnibus causis tanquam paterfamilias obligatur. » — « Pubes

vero, qui in potestate est, proinde ac si paterfamilias, obligari
solet (2). » L'obligation ne pouvant naître en la personne du père,
parce que le fils n'a pas mission de le représenter pour l'obliger,
s'arrête en celle du fils.

1300. Gaius, que nous venons de citer, après avoir dit : a Filius
familias ex omnibus causis tanquam pater familias obligatur »,
ajoute : « Et ob id agi cum eo, tanquam cum pâtre familias

potest. » Nous lisons la même proposition dans Ulpien : «Tarn ex

(1) GAI. 3. § 114. — Nous avons déjà dit en général ce que c'est que l'adslïe

pulation (ci-dess. n" 1266), et nous aurons bientôt à l'expliquer en détail (ci-des-
sous, no* 1378 et suiv.)

—
(2) DIG. 44. 7. De oblig. et act. 39. f. Gai. — 45.

1. De verb. oblig. 141. § 2. fr. Gai. et ci-dessous, tit. 19. § 6.
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«ontractibus quam ex delictis, in filium familias competit actio (1).»
Ainsi le fils peut être actionné, condamné et contraint à l'exécu-
tion pour ses obligations. Il n'est pas nécessaire d'attendre pour
cela qu'il soit devenu chef par la mort du père : c'est du vivant du *

père, pendant que le fils obligé est encore soumis à la puissance, ,
que les poursuites contre lui peuvent avoir lieu. Ainsi, même \
à l'égard des obligations résullant de délits, il y a entre l'esclave
et le fils de famille, tous deux obligés civilement par leurs délits,

'

cette différence, que l'action ne peut être dirigée personnelle-
ment contre l'esclave, si ce n'est après affranchissement (ci-dess.,
n° 1283) ; tandis qu'elle peut l'être immédiatement contre le fils

(ci-dessous, liv. 4, tit. 8, § 7). Il n'est pas nécessaire non plus
de supposer que le fils de famille ait des pécules à lui ; sans

doute, s'il en a, le payement du créancier en sera plus assuré;
mais n'eût-il rien, les voies d'exécution contre sa personne res-

tent; et de même que le père de famille, s'il ne voulait payer la
dette née d'un délit commis par son fils, devait, dans l'ancien

droit, se résigner à faire l'abandon noxal de son fils : de même,
s'il ne voulait bénévolement, quoique n'y étant pas obligé en

personne, payer les dettes contractées par son fils, il devait se

résigner à voir exercer contre ce fils la manus injectio, avec
toutes ses conséquences, qui pouvaient aller jusqu'à faire vendre
ce fils comme esclave à l'étranger, trans Tiberim (tom. F,
Hist., n° 118). Tout ceci, avec les adoucissements apportés par
la suite du temps aux exécutions contre la personne (eu termes

modernes, contrainte par corps), apparaît formellement encore
à l'époque de Justinien, dans la constitution de ce prince, qui
permet au fils de famille d'échapper aux rigueurs de celte con-
trainte en faisant, même quand il n'a rien à soi, aucun pécule
pour le présent, une cession de biens qui pourra profiter dans
l'avenir aux créanciers, s'il lui survient quelques acquisitions par
la suite (2).

1301. Nous savons comment le sénatus-consulte Macédonien
est venu, quant aux prêts (mutua) qui leur auraient été faits,
restreindre ce droit d'agir contre les fils de famille (ci-dessus,
n" 1211, et ci-après, liv. 4, tit. 7, § 7).

1302. Ce que nous venons de dire du fils s'applique également
à la fille de famille. Cujas (Observ. 7. 11) a pu, avec quelque
fondement, soulever des doutes sur ce point, et même ouvrir un
sentiment contraire, pour les temps où avait lieu encore la tutelle

perpétuelle des femmes, parce que les femmes suijuris ne pou-
vant à cette époque s'obliger sans Yauctoritas tutoris, et les filles
de famille n'ayant pas de tuteur, par conséquent pas A'auctoritas

(1) DIG. 5. 1. De judic. 57. f. Ulp.
—

(2) COD. 7. 71. Qui bonis cedere pos-
sunt. 7. const. Justinian. : « Et si nihil in suo censu hi qui in poteslate parentum
sunt habcant, tamen, ne patiantur injuriam, débet bonorum cessio admitti. >
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possible, il y avait quelque logique à en conclure que ces der-

nières étaient incapables de s'obliger. Mais la tutelle perpétuelle
des femmes sui juris étant fondée, à vrai dire, moins sur une

incapacité de nature comme celle des impubères, que sur la

constitution de la famille et sur les habitudes romaines, rien

n'exigeait impérieusement, à l'égard des filles de famille, la

conclusion dont nous venons de parler; d'ailleurs, en faitv par
la seule influence des moeurs, dans les temps anciens il y aurait

eu à cela peu d'utilité pratique. Les textes, en petit nombre, qui
nous sont restés sur ce point .nous montrent, en effet, les filles
de famille pubères comme pouvant s'obliger de même que les

fils, et l'exception du sénatus-consulte Macédonien comme appli-
cable à leurs emprunts de même qu'à ceux du fils (1). Pour

soutenir la thèse contraire, il faudrait supposer que ces textes

ont élé altérés dans les collections de Justinien.. Il est vrai qu'à

l'époque de ce sénatus-consulte et de ces jurisconsultes la tutelle

des femmes était déjà bien en décadence et les moeurs là-dessus
bien changées (tom. II, n 01 261 et 262). Quand cette tutelle a

disparu, aucun doute n'est plus permis. Justinien admet les filles

comme les fils de famille à la cession des biens, dans le but

d'échapper aux rigueurs de la poursuite des créanciers (2).
1303. Appliquant ces règles générales aux contrats verbis

faits par les fils ou filles de famille, il sera facile d'en déduire
le résultat de leurs stipulations ou de leurs promesses; il faut,
de plus, pour déterminer ce qui est ou ce qui n'est pas acquis
au père par suite de ces stipulations, y faire intervenir les règles
touchant les différents pécules (tom. H, n" ,610 et suiv.).
Cette matière reviendra, du reste, bientôt, dans un titre spécial
(ci-dessous, tit. 28).

TITULUS XVIII.

DB DIVISIONS STIPl'LATIONUM.

TITRE XVIII.

DB LA DIVISION DES STIPULATIONS.

1304. Le contrat formé par paroles (verbis) est, en règle géné-
rale, comme tous les autres contrats, le résultat de la volonté,
de la convention spontanée des parties. Cependant il y avait chez -

les Romains des cas nombreux dans lesquels ce contrat était

(1) DIG. 45. 1. De verb. obi. 141. § 2. f. Gai. : Pupillus, licet ex quo fari

coeperit, rectc slipulari potest; tamen si in parentis potestate est, ne auctore

quidem pâtre obligatur : pubes vero qui in potestate est, proinde ac si pater fa-
milias, obligari solet. Quod autem in pupillo dicimus, idem et in filia familias

impubère-àicendam est. » — DIG. 14. 6. De S. C. Macedoniano. 9. § 2. f.

Ulp. : i Hoc. S. C, ad filins quoque familiarum perlinet... Multo igitur magis
sevcritate S. C, ejus conlractus improbabitur qui filioe familias mutuum dédit, J
— Ci-dessous, liv. 4. tit. 7. § 7. — M. de Savigny a fait de celte question le

sujet d'une dissertation spéciale (Traité de droit romain, tom. 2. appendice 5).
—

(2) COD. 7. 71. Qui bonis cedere possunt, 7. const. Justinîan. « Quare filiis
familias ufriusquc sexus hoc jus denegamus? t
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prescrit par l'autorité, où il était enjoint à l'une .des parties
de se lier par promesse verbale en réponse à la stipulation de

l'autre.

1305. Dès le système des actions de la loi, dans la première
de ces actions, dans le sacramentum (tom. I, Génér., n° 258),
nous voyons la trace de pareilles obligations verbales imposées par
le rite de cette action : soit dans les formules par lesquelles les

parties se provoquent et font leur gageure sacramentelle, soit
dans les garants (proedes) qu'elles doivent donner au préteur et

qui s'engagent à répondre pour elles du payement du sacra-

mentum (I); soit enfin, et mieux encore, lorsqu'il s'agit de

vendication, dans les garants que celle des deux parties qui a

obtenu la possession provisoire de l'objet en litige doit, sur

l'ordre du préteur, donner à l'autre partie, pour lui répondre de

la restitution de la chose et des fruits s'il y a lieu (proedes litis
et vindiciarum) (2).

1306. Sous la procédure formulaire, nous retrouvons la même

nécessité dans plusieurs cas qui ne sont souvent qu'une modifica-

tion, qu'une transformation adoucie des institutions qui précèdent.
Telles sont les sponsio et restipulatio, ou provocations récipro-
ques entre les parties au payement d'une somme, à la charge de
celle qui sera reconnue avoir tort : ainsi que Gaius nous l'indique
pour l'action personnelle certoe creditoe pecunioe, et pour certains
interdits (3). Telle est aussi, dans les vendications, la sponsio,
faite par le demandeur, tant pour provoquer au payement d'une
somme que pour se faire garantir la restitution de la chose cl
des fruits (stipulatio pro proede litis et vindiciarum) (4). Telle

est, dans la vendication encore plus simplifiée (formula peti-
toria), la stipulation que le défendeur satisfera au jugement
(stipulatio judicatum solvi) (5). Enfin tels sont le vadimonium,
ou stipulation que l'adversaire se présentera in jus au jour
indique (6), et quelques autres promesses ou garanties de pro-
cédure.

1307. A l'époque où les judicia extraordinaria ont complè-
tement remplacé les deux systèmes précédents, la marche delà

procédure nous offre encore cette nécessité de certaines promesses
sur stipulation, imposées à l'une ou à l'autre des parties (7). De
sorte qu'en définitive, sous les trois systèmes qui se succèdent,
ce genre de stipulations nous apparaît comme conséquence des
formalités rituelles de la procédure.

1308. En outre, plusieurs autres circonstances, même en

(1) GAI. Comm. 4. § 13. —
(2) lb. § 16. —

(3) GAI. Comm. 4. §§ 13. 141.
166 et 167. —

(4) lb. §§91 et 93. —
(5) lb. § 91. — (6) Notamment quand

l'affaire n'ayant pu être terminée au premier jour, il en a été indiqué un nou-
veau. GAI. Comm. 4. § 184 et suiv. —

(7) Voir ci-dessous, liv. 4. tit. 11. De
satisdationibus.
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dehors du cours et de la forme d'un procès, avaient paru exiger
l'emploi de pareilles stipulations imposées par autorité. Le carac-

tère général de ces circonstances, c'est qu'il s'y agit de faire

donner sûreté pour l'avenir à une personne, contre des risques
auxquels elle se trouve exposée, sans sa faute, de la part d'une

autre (1).
1309. Ces stipulations par ordre de l'autorité sont de deux

sortes : tantôt elles exigent une simple promesse (nuda repro-
missio) de la part de celui qui y est soumis, tantôt l'intervention
même de fidéjusseurs qui répondent et s'obligent aussi pour lui

(satisdatio). Cette dernière sorte est la plus fréquente; celles

pour lesquelles une simple promesse suffit sont en petit nom-
bre (2), et les jurisconsultes ont soin de les énumérer (3).

1310. Peut-être s'étonnera-t-on de cette manière de procéder.
Au lieu d'enjoindre à telle partie de se lier par telle promesse en

réponse à telle stipulation de l'autre, pourquoi le magistrat,
pourquoi le juge n opère-t-il pas plus simplement, et ne pro-
nonce-t-il pas lui-même et directement que tel cas échéant, telle

partie sera obligée en telle chose? Cela tient, en premier lieu,
au caractère particulier du droit romain sur la formation des

obligations et sur les actions. Il s'agit d'une obligation nouvelle
à créer, d'une action à faire naître, pour tel cas à venir :
le magistrat, le juge ne peut pas faire cette création; il faut
recourir au mode régulier dont les obligations se contractent
entre parties : et la sponsio, stipulation éminemment -civile, ou
la stipulation en général, est la forme qui se présente ici pour
arriver au but (4). —En second lieu, lorsqu'il ne s'agit pas
seulement d'obliger la partie, mais encore de lui faire donner
des fidéjusseurs qui s'obligent pour elle,, ce qui constitue les cas
les plus fréquents, l'impuissance du magistrat ou du juge à lier
eux-mêmes des tiers est de toute évidence sous quelque régime
qu'on se place.

1311. Nous voyons par les fragments de la loi connue sous la

qualification de lex Gallioe Cisalpinoe (tom. I, Hist., n° 305,
avec la noie), que les formules de ces sortes de stipulations se
trouvaient insérées dans l'édit (in albo p>ropositoe) ; et il n'était

pas permis aux parties d'y rien changer {&).

(1) DIG. 46. 5. De stipulationibus proetoriis. 4. f. Paul. « Proetorioe stipula-
tiones soepius interponuntur, cum sine culpa slipulatoris cauhim esse desiit. n —

lb. 1. § 4. f. Ulp. o Et sciendum est omnes stipnlationes natura ,sui cautionales
esse : hoc enim agiturin stipulationibus, ut quis oautior sit et securior, interposita
stipulatione. J— (2) DIG. 46. 5. De stipul. proet. 1. § S. f. Ulp. a Stipulationum
istarum proeloriarùm, quoedam sunt quoe satisdationem exigunt, <quoedam nudam

repromissionom : sed perpaucoe sunt quoe <nndam repromissioncm habeant. »
—

(3) lb. §§ 6 et suiv. —
(4) Cette nécessité est plus évidente encore à l'égard

(iu juge, à l'époque où,les condamnations ne peuvent être que pécuniaires. —r

(5) LEX GALLI/E CISALP. 20 : « Q. Lucinius damni infecli, eo nomine, qua de re
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Un caractère particulier à noter, c'est que ces stipulations ou

ces promesses purent se faire par représentant (soit cognitor, soit

procurator), et que l'action en résultant se donna, au moins

comme action utile, pour ou contre celui qui avait été représenté(l).
Ce fut là une dérogation manifeste à la règle du droit strict que
nul ne peut stipuler ni promettre pour autrui. Mais elle dut arri-

ver comme conséquence nécessaire, du moment qu'on eut admis

la possibilité de plaider par représentant, et il faut appliquer ici,
sans nul doute, les diverses distinctions et les modifications pro-

gressives du droit sur ce genre de représentation soit par cognitor,
soit par procurator, et sur ses effets.

1312. La jurisprudence avait introduit dans ces sortes de stipu-
lations certaines classifications méthodiques, variables au gré de
la méthode. Ainsi, Ulpien nous en présente une tirée du but

auquel ces. stipulations doivent pourvoir (2), et Pomponius une

autre, dans laquelle les mêmes dénominations sont employées
dans un sens différent, et qui est tirée de l'autorité d'où dérive

la stipulation (3). C'est cette dernière qu'adopte avec raison

notre texte.

Stipulationum alise sunt judiciales,
alioe proetorioe, alioe conventionales, alise

communes, tam proetorioe quam judi-
ciales.

I. Judiciales sunt dumtaxat quoe a
mero judicis officio proficiscuntur, ve-
luti de dolo cautio, vel de persequendo
servo qui in fuga est, restituendove

pretio.

Les stipulations sont ou judiciaires,
ou prétoriennes, ou conventionnelles, ou

communes, c'est-à-dire tant prétoriennes
que judiciaires.

1. Les stiptdations judiciaires sont
celles qui dérivent exclusivement de l'of-
fice du juge : telles sont la garantie du

dol, la promesse de poursuivre un es-
clave en fuite ou d'en restituer le prix.

1313. La différence entre le magistrat et le juge nous est bien
connue (tom. I, Génér., n 0' 247 et suiv.). Il s'agit ici du cas où

agitur, eam stipulationem, quam is qui Romoe inter peregrinos jus dicet in albo

propositam habet, L. Seio repromisisset..., etc. » C est la simple repromissio.
Et plus loin : i ... Q. Licinius damni infeeti, eo nomine, qua de re agitur, ea

stipulatione, quam is qui Romoe inter peregrinos jus dicet in albo propositam
habet. L. Seio satisdedisset..., etc. » C'est la satisdatio (voir l'édition des textes

antéjustiniens, de M. BLONDEAU, pp. 77 et 78).
— DIG. 45. 1. Verb. obi. 52.

pr. f. Ulp. « Proetoriis stipulationibus nihil immutare licet, neque addere neque
detrahere. > —

(1) DIG. 46. 5. De slipul. proetor. 3. f. Ulp. : « Generaliter in
omnibus proetoriis stipulationibus, et procuraloribus salisdatur. •— 5. f. Paul. :
« In omnibus proetoriis stipulationibus hoc servandum est,, ut, si procurator
meus stipulelur, mihi causa cognita ex ea stipulatione actio competat. i —

(2) DIG. 46. 5. De stipul. proetor. 1. f. Ulp. « Proetoriarum stipulationum très
videntur esse species : judiciales, cautionales, communes. § 1. Judiciales eas
dicimus quoe propter judicium interponuntur; ut ratum fiât, ut judicatum solvi,
et ex operis novi nuntiatione. § 2. Cautionales sunt autem quoe instar aclionis

habent, et ut sit nova actio intercedunt : ut de legatis stipulationes, et de tutela,
et ratam rem haberi, et damni infeeti. § 3. Communes sunt stipulationes quai
fiunt judicio sistendi causa, s —

(3) DIG. 45. 1. De verborum obligationibus,
5. princ. f. Pompon.
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les parties sont en instance (in judicio), et des stipulations qui
ne peuvent être prescrites que dans cette situation, et par l'office

du juge (a mero judicis officio).
1314. De dolo cautio. Je revendique un esclave qui m'appar-

tient. Le détenteur me le restitue ; en conséquence, selon le droit,
il devra être absous par le juge et il se trouvera complètement
libéré à cet égard. Cependant il peut se faire qu'avant de me le

restituer, et par esprit de ressentiment, de vengeance, ou par
toute autre intention malveillante ou frauduleuse, il ait admi-

nistré à l'esclave quelque substance capable de le rendre malade,

impotent, ou même d'occasionner sa mort. L'absolution sans

sûreté à cet égard serait inique. Il sera donc contraint, par
l'office du juge, de me garantir, en me livrant l'esclave, qu'il
n'a commis aucun dol. Tel est, à peu près, l'exemple que donne

Théophile dans sa paraphrase (1). La même obligation est im-

posée à celui qui restitue une chose qu'il a obtenue par vio-

lence (2). En somme, cette garantie contre le dol (de dolo cautio)
consiste, pour le possesseur, à répondre de tout dol par lequel il

aurait pu endommager la chose restituée (ne forte deterior res

sitfacta). Elle se donne par simple promesse sur stipulation
(nuda repromissio).

1315. De persequendo servo restituendove pretio. Je revendi-

que mon esclave contre un possesseur de bonne foi qui est en voie
de l'acquérir par usucapion. Pendant que nous sommes en instance
devant le juge (in judicio), le temps de l'usucapion s'accomplit et
le possesseur devient propriétaire : car nous savons que la vendi-
cation ne suspend pas l'usucapion (tom. H, n° 516). Toutefois
cette rigueur du strict droit civil n'empêche pas l'instance de
suivre son cours, et la preuve de mes droits une fois établie, si
le possesseur, devenu propriétaire par usucapion, ne me rétablit

pas volontairement dans ma propriété, il devra être condamné

parle juge (voir ci-dessous, liv. 4, tit. 17, § 3). Mais on suppose
que, sans sa faute et pendant les débats, l'esclave a pris la fuite ou
a disparu. Dans cet état, le condamner serait injuste; l'absoudre
ne le serait pas moins, puisqu'il se trouverait dès lors entièrement
libéré envers*moi à cet égard. Le juge lui enjoindra donc de

s'engager, par promesse faite sur ma stipulation, à poursuivre
l'esclave et à me le restituer lorsqu'il l'aura retrouvé ; en effet,
l'usucapion l'ayant rendu propriétaire, lui seul a maintenant le
droit de poursuivre l'esclave et d'intenter les diverses actions pour
le recouvrer. Et pour que celte promesse de poursuite soit mieux

assurée, il s'engage en même temps, en cas de faute ou de
contravention de sa part, à me restituer le prix de l'esclave (de

(1) THÉOPHILE, hic.—Voir aussi DIG. 6. 1. De rei vindicatione, 20. f. Gai.
et 45 f. Ulp. — DIG. 4. 3. De dolo malo. 7. § 3. f. Ulp.

— (2) DIG. 4. 2.
Quodmetus causa, 9. §§ 5 et 7. f. Ulp.
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persequendo servo, restitu'endove pretio). Notez que ce n'est
là qu'une seule et même stipulation : l'obligation de poursuivre
l'esclave et de me le rendre est une obligation de faire; celle
de m'en restituer le prix en cas de contravention est une clause

pénale pécuniaire, qui garantit la première. Tel est l'exemple
que donne encore Théophile (1). Gaius, dans un fragment inséré
au Digeste, nous en offre un analogue. Une chose m'a été léguée
(per damnationem) ; mais il est douteux qu'elle existe encore ;

par exemple, c'est un esclave qui, sans la faute de l'héritier, a

disparu, et il est incertain s'il vit ou non. Je pourrai néanmoins

agir par Faction ex testamento. Mais comme condamner ou
absoudre l'héritier serait également injuste, le juge lui enjoindra
de s'engager envers moi à poursuivre la chose, et à me la restituer
s'il la recouvre (2). Sous Justinien, la propriété étant transférée

par le legs, cet exemple ne serait plus applicable.
1316. Au reste, les stipulations judiciaires ne sont pas limitées

à celles que cite notre texte. Ce ne sont là que des exemples, et
l'on peut en voir plusieurs autres dans diverses matières (3).

1317. Le moyen qu'a le juge pour contraindre à faire les

promesses sur stipulation qu'il impose est tiré de la nature de
ses pouvoirs. Ainsi, dans les exemples que nous avons cités, si le
défendeur contracte, par sa promesse, l'obligation prescrite, le

juge Fabsout ; sinon il le condamne (4).

H. Proetorioe sunt quoe a mero proe-
toris officio proficiscuntur, veluti damni

infeeti, vel legatorum. Proetorias autem

stipulationes sic exaudiri oportet, ut in
bis contineantur etiam oedilitioe ; nam et

hoe a jurisdictione veniunt.

't. Les stipulations prétoriennes sont
celles qui rentrent exclusivement dans
l'office du préteur; telles sont celles re-
latives au dommage imminent ou aux

legs. La qualification de stipulations
prétoriennes doit être entendue comme

comprenant aussi les stipulations édili-

tiennes; car elles dérivent également de
la juridiction.

1318. Ici les parties sont in jure, devant le magistrat chargé
de la juridiction. Il s'agit soit dé faire organiser une instance

(judicium), soit de faire statuer sur quelque intérêt par le magis-
trat lui-même et sans instance (extra ordinem). Aussi Ulpien
comprend-il les stipulations prétoriennes dans la dénomination
A'actions (Dig. 44. 7. De oblig. et action. 37, pr.).

1319. Damni infeeti. Cette matière tenait une place importante
dans la jurisprudence romaine. L'édit du préteur, dont un frag-

(1) Paraphrase de Théophile,, hic. —DIG. 46. 5. Destip.proet. 11. f, Venulej.
— (2) DIG. 30. (De legatis I) 69. § 5. f. Gai. —47. §2. f. Ulp.—Cet exemple
de Gaius se référait sans cloute à un legs per damnationem. —

(3) DIG. 8. 5.
Si servitus vindicetur. 7. fi Paul. — 12. f. Javolen. — DIG. 10*. 2. Familial
erciscundoe, 16. pr. f. Ulp. — 25. § 10. f. Paul; —

(4) DIG. 8. 5. Si servit,
vindic. 7. f. Paul.
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ment d'Ulpien nous a conservé le texte, la réglait (1) ; les divers

jurisconsultes la commentaient avec développement. C'est un des

points traités dans les fragments qui nous sont parvenus de la loi

pour la Gaule cisalpine (2). Enfin nous trouvons, au Digeste de

Justinien, un titre spécial qui y est consacré (3).—« Damnum

infectum, nous dit Gaius, est damnum nondum factum, quod

futurum veremur (4). » C'est un dommage qui n'est pas encore

fait, mais que nous avons sujet de craindre pour l'avenir. L'édifice

de mon voisin est en danger de ruine, et menace ; en s'écroulant,
de me causer du dommage. Si je reste inactif et que la chute de

l'édifice survienne, le voisin aura la faculté, selon les principes du

droit civil, de se soustraire à toute responsabilité en abandonnant

les décombres (si modo< omnia quoejaceant, pro derelicto habeat),
et le préjudice qui m'aura été fait restera ainsi sans réparation (5).
Pour prévenir ce résultat, j'ai le droit, en vertu de l'édit du pré-
teur, et avantla chute de l'édifice, d'exiger que le voisin s'oblige
à l'avance et me donne garantie de m'indemniser, le cas échéant,
du dommage dont je suis menacé. C'est là ce qu'on nomme cautio

damni infeeti. Cette garantie se donne tantôt par simple promesse,
tantôt par satisdation, selon les cas : « Ex causa damni infeeti,
intérdum repromittitur, interdum satisdatur (6). » Elle est dans
la juridiction exclusive du préteur, qui peut cependant, lorsqu'il
y a urgence, déléguer aux magistrats municipaux une partie de

ses attributions sur ce point (7) : elle appartient donc à la classe
des stipulations prétoriennes. Si, dans le délai fixé par le préteur,
la sûreté prescrite n'est pas fournie, celui qui la réclame sera

envoyé en possession de l'édifice qui le menace : « Si inlra dièm
a pratore constitutum non caveatur, in possessionem ejus rei
mittendus est (8) ; » et s'il y a persistance dans le refus de lui
donner sûreté, après un certain intervalle et sur l'examen de la

cause, il obtiendra du préteur l'ordre de posséder : « Si forte
duretur non caveri : ut possidere liceat, quod causa cognita fieri

solet,... proetorem vel proesidem permissuros (9). » Il faut bien

distinguer l'envoi en possession (ira possessionem mittere; — in

possessionem ejus rei ire jubebo : termes de l'édit) de l'ordre de

posséder (etiam possidere jubebo ; — in possessione esse jubebo :
termes de l'édit) (10). La première mesure n'est qu'une voie de
contrainte de fait. : celui à qui elle est accordée peut s'installer
dans le bâtiment,, mais sans expulser le propriétaire et sans que

(1) DIG. 39. 2. De damno infecta. 7. pr.f. Ulp.
—

(2) Lux GALLI/E CISAL-
PIN*. 20. Voir les textes antéjustiniens, édition de M. BLONDEAU, p. 77. —

(3) DIG. 39. 2. De damno infecto, et de sugqrundis et protectionïbus.
—

(4) lb.
2. f. Gai. —

(5) DIG. 39. 2. De damno infecto-, 6. f. Gai. — 7. § 1. f. Ulp.
—

44. pr. f. Afric. —
(6) DIG. 46. 5. De stipul. proetor. 1. § 7. f. Ulp. —

(7) DIG. 39. 2. De damno infecto. 1 et 4. § 3. f. Ulp.
—

(8) lb. 4. § 1. f. Ulp.,
et 23. f. Ulp.

—
(9) DIG. 39. 2. De damno infecto. 4. § 4, et 15. § 21. f. Ulp.

—
(10) lb. 7. pr. f. Ulp.
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ce dernier cesse d'être possesseur (1),. La seconde mesure donne

le droit même de possession, avec ses effets légaux : le proprié-
taire peut être expulsé (2) ; et la propriété sera acquise par usu-

capion , après le temps voulu (3).
1320. Vel legatorum. Nous avons déjà parlé (t. II, n° 990)

de cette stipulation prétorienne, qui doit avoir lieu par satisdation.
A défaut, le légataire est envoyé en possession des choses hérédi-

taires; envoi qui, comme dans le cas précédent, lui donne non

pas le droit de possession à titre de propriétaire, mais plutôt
la garde dés choses. : « Missus in possessionem, nunquam pro
domino esse incipit : nec tam possessio rerum ei, quam custodia

datur (4). » '

1321. On voit par ces exemples qu'à l'égard des stipulations

prétoriennes, les moyens de sanction, pour contraindre à y con-
sentir ceux qui doivent s'engager, sont des moyens prétoriens,
tirés de la nature des pouvoirs du préteur, c'est-à-dire de sa juris-
dictio ou de son imperium. Généralement, l'envoi en possession,
la saisie de gages (5), ou bien-encore, selon le cas, le refus ou
la délivrance d'action.

1322. JEdilitioe. Telle est la stipulation sur laquelle le vendeur
est obligé de garantir à l'acheteur que l'objet vendu est exempt
de maladie ou de vice rédhibitoire, ainsi que nous le trouvons
ordonné dans l'édit édilitien (6). Cette garantie se donne par nuda

repromissio (7), et le moyen d'y contraindre est, à défaut de

promesse, la* concession d'une action rédhibitoire (8).

III. Conventionales sunt quoe ex
conventione utriùsque partis concipiun-
tur, hoc est, neque jussu judicis, neque
jussu proetoris, sed ex conventione con-
trahentium. Quarum totidem gênera
sunt quot, pêne dixerim, rerum con-
trahendarum.

3. Les stipulations conventionnelles
sont celles qui prennent leur origine dans
le seul accord des parties, c'est-à-dire
sans ordre ni du juge ni du préteur,
mais par suite de la libre convention des
contractants. Il y en a autant d'espèces,
pour ainsi dire, qu'il y a d'obligations
à contracter.

IV. Communes stipulationes sunt,
veluti rem salvamfore pupillo ; nam et

proetor jubet rem salvam fore pupillo
caveri, etinterdum judex, si aliter expe-
diri hoec res non potest; vel de rato

stipulatio.

4. Les stipulations communes sont :

par exemple, celle que les intérêts du

pupille seront sauf s, car elle est ordon-
née par le préteur, et quelquefois aussi

parle juge, s'il n'est pas possible défaire
autrement; ou bien encore la stipula-
tion , que le promettant fera ratifier.

1323. Rem salvam fore pupillo. Nous avons déjà traité longue-
ment de cette garantie, qui est due par les tuteurs et parles cura-

teurs, et qui doit se donner par satisdation (t. II, n0'275 et suiv.)

(1) lb. 15. § 20. f. Ulp. —
(2) lb. § 23. —

(3) lb. 5 et 18. § 15. f. Paul. —

(4) DIG. 36. 4. Ut in possess. légat, vel fidei. servand. causa esse liceat. 5.

pr. f. Ulp.
—

(5) Voir ci-dessus, liv. 1. tit. 24. § 3. t. II, p. 202. —
(6) DIG.

21. 1. Mdilitio edicto. 1. §. 1. f. Ulp.
—

(7) DIG. Ib. 19. § 2. f. Ulp. 20. f.
Gai. etc., etc. —

(8) lb. 28. f. Gai.
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Régulièrement, le soin de l'ordonner entre dans les attributions

du préteur (lom. II, n° 279). Cependant, il peut se faire qu'elle
soit prescrite dans une instance (in judicio) par le juge d'un

procès : si, par exemple, dit Théophile dans sa paraphrase, le

tuteur, avant d'avoir donné satisdation, attaque un débiteur du

pupille, et que, l'instance étant organisée et les parties devant
le juge, le débiteur attaqué oppose le défaut de satisdalion. Le

procès se trouve ainsi arrêté; et c'est alors le juge, puisqu'on ne

peut faire autrement (si aliter hoec res expediri non potest), qui
fait donner la satisdation. Nous voyons, en effet, par une consti-
tution de Dioclétien, que là sentence qui serait prononcée contre
le tuteur plaidant pour son pupille, avant la satisdalion, ne pro-
duirait aucun effet (1). Et nous savons, d'ailleurs, que celui qui
traite avec le tuteur est intéressé à avoir pleine sécurité contre les
recours éventuels du pupille et contre l'insolvabilité du tuteur

(tom. II, n° 606).
Vel de rato. L'explication reviendra ci-dessous, liv. 4, tit. 11,

De satisdationibus.

TITULUS XIX.

DE INUTILIBUS STIPULATIONIBUS.

TITRE XIX.

DES STIPULATIONS INUTILES (2).

1324. On dit que la stipulation est inutile (inutilis, nullius

momenti), lorsque, d'après les règles mêmes du droit civil, elle

est nulle, ne produisant pas de lien. En conséquence, le préteur,
si cette nullité lui est apparente et démontrée, ne doit pas même

organiser une Instance et donner un juge aux parties : il doit

refuser l'action. « Veluti si quis homicidium, vel sacrilegium se
facturum promittat. Sed et officio quoque proetoris continetur ex

hujusmodi-obligationibus actionem denegari (3). » Exposer les
cas dans lesquels les stipulations sont inutiles, c'est exposer les
conditions nécessaires à leur validité ; c'est développer avec plus
de détails, sous cet aspect particulier, la malière des obligations
verbales déjà traitée généralement dans un titre qui précède
(tit. 15, nos1235 et suiv.). Aussi toute cette matière ne fait-elle au

Digeste que l'objet d'un seul titre : De verborum obligationibus (4).
1325. Le sujet trailé ici aurait dû être généralisé. Les conditions

nécessaires à la validité des contrats devraient être examinées,
non-seulement pour la stipulation, mais pour tous les contrats en
commun. Mais la stipulation étant, chez les Romains, la forme
la plus étendue, la forme par excellence pour s'obliger, c'est à

-7— _ v

(1) COD. 5. 42. De tutor. vel curât, qui satis non dédit. 3 const. Dioclet. et

Maximian. —
(2) DIG. 45. 1. De verborum obligationibus.

— Con. 8. 39. De

inutilibus stipulationibus.
—

(3) DIG. 45. 1. De verbor. oblig. 27. f. Pomp.
—

•
Obligationes quoe non propriis viribus consislunt, neque officio judicis, neque

pi'oetoris imperio, neque legis potestate confirmantur. » (DIG. 44. 7. De oblig.
et act. 27. f. Papin.)

—
(4) DIG. 45. 1.

TOME m. 13



194 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. III.

elle que les jurisconsultes reportent presque toujours l'exposition
des théories générales. Nous trouverons donc ici des règles com-

munes de validité, applicables à tous les contrats; mais aussi des

règles particulières, propres à la seule stipulation, dérivant de
la rigueur de ce principe : qu'il ne s'agit pas seulement, en ce

contrat, de l'intention, du consentement des parties, qu'il s'y
agit aussi des paroles mêmes qui ont été prononcées.

1326. La matière était assez étendue pour avoir besoin d'un
ordre d'exposition méthodique et régulier. 1° Sujet de la stipu-
lation, c'est-à-dire personnes qui peuvent soit stipuler, soit pro-
mettre, ou qui ne le peuvent pas; 2° objet de la stipulation,
c'est-à-dire choses qui peuvent être stipulées et promises, ou qui
ne le peuvent pas ; 3° modalités de la stipulation, c'est-à-dire

conditions, termes et autres modifications qui peuvent ou qui ne

peuvent pas y être apposés ; 4° enfin, formes de la stipulation et
manière d'en constater l'existence : tel serait l'ordre dans lequel
devraient être rangées, selon nous, les diverses dispositions de
notre titre. Mais cet ordre est bien loin d'être suivi parles Instituts
de Justinien; les paragraphes, passant et revenant tour à tour
d'une idée à l'autre, y sont dans une véritable confusion. Cepen-
dant, forcé de respecter lé monument que nous traduisons, nous
devons donner le texte tel qu'il est, sauf à rétablir dans notre
résumé l'ordre méthodique que réclame la raison.

Omnis res quoe dominio nostro subji-
çitur in stipulatiouem dedùci potest,
sive illa mobilis, sive soli sit.

Toute chose soumise à notre domaine,
mobilière ou immobilière, peut être

l'objet d'une stipulation.

1327. Pour la notion générale de ce qui peut être l'objet de

stipulation : choses corporelles, choses incorporelles, faits (facta),
c'est-à-dire actes à faire ou à ne pas faire, se reporter à ce que
nous en avons déjà dit ci-dessus, n° 1257.

I. At si quis rem quoe in rerum na-
tura non est, aut esse non potest, dari

stipulatus fuerit, veluti : Stichum qui
mortuus sit, quem vivere credebat, aut

hippocentaurum qui esse non possit,
inutilis erit stipulatio (1).

1. Mais si quelqu'un stipule la dation
d'une chose qui n'existe pas ou qui ne

peut exister, par exemple, de Stichus
qui est mort et qu'il croyait vivant, ou
d'un hippocentanre, dont l'existence est

impossible, la stipulation est inutile.

1328. Il y a nullité radicale et dès l'origine : ni la chose, ni
son estimation, ni même la somme promise comme clause pénale
en cas d'inexécution, ne sont dues (2).

Mais rien n'empêche de stipuler une chose future, si son
existence est possible : par exemple, des fruits à venir, un esclave
à naître (3).

(1) GÀI. Comm. 3. § 97. — DIG. 44. 7. De obligat. et act. 1. § 9. f. Gai.—

(2) DIG. 45 1. De verb. oblig. 69. f. Ulp.; 103. f. Modest. — (3) lb. 73. pr.
f. Paul.; 75. § 4. f. Ulp.
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II. Idem juris est, si rem sacram

aut religiosam quam humani juris esse

credebat, vel publicam quoe usibus po-

puli perpctuo exposita sit, ut forum vel

ihealrum, vel liberum hominem quem
servum esse credebat, vel cujus com-

mercium non habuerit, vel rem suàm

dari quis stipulelur. Nec in pendente
erit stipulatio ob id quod publica res in

privatumdeduci,
et ex libero servus fieri

potest, et commercium adipisci stipula-
tor potest, et res stipulatoris esse desi-

nere potest;,sed protinus inutilis est.

Item contra, licet initio ntiliter res in

slipulatum deducta sit, si postea in

earum qua causa de quibus supra dictum

ost, sine facto promissoris devenerit,

extinguitur stipulatio. At nec statim

ab initio talis stipulatio valebit, LUCIUM

TU'IUSI CUM SERVUS ERIT DARE SPONDES?

et similia; quia quoe, natura sui, domi-

nio nostro exempta sunt, in obligatio-
nem deduci nullo modo possunt.

9. Il en est de même si quelqu'un

stipule la dation d'une chose sacrée ou

religieuse qu'il croyait profane, ou
d'une chose publique destinée à l'usage
perpétuel du peuple, comme un forum,
un théâtre, ou d'un homme libre qu'il
croyait esclave, ou d'une chose dont il
n'a pas le commerce, ou de sa propre
chose. Et de ce qu'il peut arriver que la
chose publique devienne privée, l'es-
clave homme libre, que le stipulant
acquière le commerce, ou que la cbose
cesse d'être sienne, il n'en résulte pas
que le sort de la stipulation soit en sus-

pens;mms elle estfrappée sur-le-champ
de nullité. De même, en sens inverse,
bien que la chose ait été valablement

stipulée dans le principe, si plus tard
elle tombe, sans le fait du promettant,
dans un des cas ci-dessus exposés, la

stipulation est éteinte. Est même nulle,
dès son origine, une telle stipulation :

RÉPONDS-TU DE ME DONNER LuCrtlS TlTIUS

LORSQU'IL SERA ESCLAVE? ou autres sem-

blables; car ce qui, par sa nature, est
hors de notre domaine, ne peut, en
aucune façon, être l'objet d'une obli-

gation.

1329. Publicam. Ce qui ne s'applique pas aux choses qui
sont non pas consacrées à l'usage public, mais dans la fortune,
dans le patrimoine du peuple ou du fisc (non in publico usu;
sed in peeunia populi, in patrimonio fisci) (1), et, par consé-

quent, dans le commerce. Nous avons établi cette distinction

(tom. II, n° 328).
1330. Vel cujus commercium non habuerit. Il.s'agit ici d'un

empêchement non pas général, mais particulier, personnel au

stipulant. La chose, par sa nature, est dans le commerce; mais
le stipulant est incapable de l'acquérir. Par exemple, au temps
de Gaius, d'Ulpien et des jurisconsultes de cette époque, si un

peregrinus a stipulé un fonds italique (2); ou bien encore au

temps du JBas-Empire, si un hérétique, un juif ou un païen a

stipulé un esclave chrétien (3). Du reste, si c'est le promettant
qui n'a pas le commerce de la chose promise, peu importe : il

(1) DIG. 18. 1. De contrahenda emptione. 6. pr. f. Pomp.; 72. § 1. f. Papin-.
—

(2) Il est indubitable pour moi que ces jurisconsultes, qui parlent fréquem-
ment de choses dont une des parties n'aurait pas le commerce, font allusion aux

relations avec les peregrini, quittaient incapables d'acqnérir le domaine Quiri-
taire, et auquel le commercium, quand il leur était accordé, ne l'était pas tou-

« jonrs d'une manière complète ni uniforme. Voir, pour s'en convaincre, DIG.
31. (De legatis. II.) 49. § 3. f. Paul.; et ce que nous avons dit : t. I, Gêner.,
aos 11 et suiv. —

(3) Coo. 1. 10. Ne christianum mancipium hereticus, vel

judoeus, vel paganus habeatvelpossideal.i.. const. Honor. et Théod.



196 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. III.

ne s'en oblige pas moins, pourvu que cette chose soit susceptible
d'être acquise au stipulant; il serait tenu en conséquence des

dommages-intérêts pour l'inexécution. « Multum interest, utrum

ego stipuler rem cujus commercium habere non possum, an quis
promittat. Si stipuler rem cujus commercium non habéo, inutilem
esse stipulationem placet. Si quis promittat, cujus non commer-
cium habet, ipsi nocere, non mihi (1). »

1331. Vel rem suam : car il n'en peut pas devenir plus pro-
priétaire qu'il ne l'est; mais il stipulerait valablement le prix,
l'estimation de sa chose, qui n'intervient alors que comme
mesure ; ou bien encore la restitution de la chose, s'il s'en trouve

dépossédé : « Nemo rem suam utiliter stipulatur, sed pretium rei
suae non inutiliter : sane rem (meam) mihi restitui, recte stipulai-!
videor (2)..»

1332. Protinus inutilis est : c'est un des cas d'application de
cette règle de droit : « Quod initio vitiosum est, non potest tractu

temporis convalescere (3). »

1333. Extinguitur stipulatio. Par exemple, si la chose pro-
mise a péri en totalité (4); si elle est devenue sacrée ou religieuse,
si l'esclave est devenu libre (5) ; si celui qui avait stipulé une
servitude pour son fonds a aliéné ce fonds, etc. « Corrumpit
stipulationem, dit Modestin en parlant de ce dernier, in eum
casum deducenda a quo stipulatio incipere non possit (6). » La

conséquence de cette extinction, c'est que le promettant se trouve
libéré et qu'on ne peut plus lui demander ni la chose ni l'estima-
tion. C'est donc une sorte particulière de solution, de libération.
— Mais pour cela, il faut que l'événement soit arrivé, non-seu-
lement sans la faute, mais même sans le fait du promettant :
« sine facto promissoris, » nous dit le texte; sinon, l'obligation
continue de subsister, « perpetuatur obligatio (7). » Il en est de
même si l'événement est survenu pendant que le débiteur était en
demeure de remplir son engagement : « Nisi si posteaquam mora-
tus est solutionem, aliquid hujusmodi accident (8). » — Que
décider si plus tard la chose rentre dans le commerce : si, par
exemple, l'homme affranchi redevient esclave; si la chose consa-
crée ou rendue religieuse redevient profane? La stipulation éteinte

par le premier événement revivra-t-elle par suite du second?

Celsus, à en juger par un de ses fragments relatif à la matière

(1) DIG. 45. 1. De verb. oblig. 34. f. Ulp. —Rapprochez DIG. 31. (De lega-
tis II.) 49. § 3. f. Paul. —

(2) DIG. 45. !.. De verb. obliq. 82. f. Ulp.
—

(3) DIG. 50. 17. De regulis jur. 29. f. Paul. — 45. 1. Verb. oblig. 83. § 5.
f. Paul. —'(4) DIG. 45. 1. Verb. oblig. 33. f. Pomp. : « Si Stichus ccrto die
dari promissus, ante diem moriatur : non tenetur promissor. • —

(5) lb. 83.

§ 5. f. Paul. —
(6) DIG. 8. 1. De servitutibus. 11. f. Modest. — (7) DIG. 45.

1. Verb. oblig. 91. f. Paul., consacré par le jurisconsulte à l'examen des
divers cas de fautes ou de faits imputables.

—
(8) DIG. 45. 1. Verb. oblig. 23

et 33. f. Pomp.; 82. § 1. f. Ulp.; 91. pr. §§ 1. et 3. f. Paul.
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des legs, le décidait ainsi (1). Mais son opinion est contredite,
même en cette matière spéciale, par d'autres jurisconsultes (2);
et Paul nous dit formellement qu'elle n'a pas été admise : « In

perpetuum enim sublata obligatio restitui non potest (3). » Nous

reviendrons sur cette discussion en traitant de l'extinction des

obligations.
—

Malgré la généralité de ces expressions du texte,
in earum qua causa de quibus supra dictum est, il ne faudrait

pas étendre sa disposition à tous les cas énumérés plus haut. En

effet, si le stipulant ayant stipulé une chose qui au moment de la

stipulation était chose d'autrui, cette chose plus tard est devenue

sienne, le promettant ne se trouve pas libéré pour cela : il doit

payer l'estimation. Pour que cet événement le libérât, il faudrait

la réunion de deux circonstances : 1° que la chose eût été pro-
mise par lui gratuitement, par pure libéralité ; 2° et que la cause

qui la fait acquérir d'autre part au stipulant fût elle-même une

cause purement gratuite. On appliquerait alors le principe que
nous avons déjà vu en matière de legs (t. II, n° 866) : « Duas
lucrativas causas in eundem hominem et in eandem rem concur-
rere non posse (4). »

1334. Quoe, nalura sui, dominio nostro exempta sunt :
ainsi à l'égard de cette dernière disposition, il faut distinguer
entre les choses qui sont hors du commerce par leur nature
même (natura sui), d'une manière absolue, et celles qui ne sont

frappées que d'un empêchement accidentel, relatif à la personne
du stipulant. Dans ce dernier cas, la stipulation conditionnelle
n'est pas nulle dès le principe ; pour juger de sa validité, il faut
attendre l'événement de la condition ; si à cet événement l'empê-
chement subsiste encore, la stipulation est inutile; si l'empêche-
ment a cessé, elle est valable : « Si rem meam sub conditione

stipuler : utilis est stipulatio, si conditionis existentis tempore,
mea non sit (5). »

1335. Faisons remarquer, pour terminer ce qui concerne ce

paragraphe, qu'ici, en matière de stipulation, la bonne foi,

l'ignorance de celui qui a stipulé une chose sacrée ou religieuse,
la croyant profane, une chose publique, la croyant privée, ou un
homme libre, le croyant esclave, cette bonne foi, disons-nous,
ne lui servirait pas à valider la stipulation (quam humain juris
esse credebat, —*quem servum esse credebat, nous dit le texte).
Il s'agit ici d'un contrat de droit strict ; il a stipulé qu'on lui don-

(1) DIG. 32. (De legatis III.) 79: § 3. f. Cels. —
(2) DIG. 34. 4. De adimend.

légat. 27. § 1. f. Paul. —(3) DIG. 46. 3. De solutionibus. 98. § 8. f. Paul. —

45. 1. De verb. oblig. 83. § 5. f. Paul. —
(4) INST. 2. 20. 6. Il ne faut pas

oublier, du reste, ce que l'application de cette maxime offre de spécial, relati-
vement à la personne du père de famille et à celle du fds ou de l'esclave en
matière de legs (t. II, n» 866). —DIG. 44. 7. De oblig. et act. 17. f. Jul. :
« Omnes debitores, qui speciem ex causa lucrative debent, liberanlur cum ea

species ex causa lucrativa ad creditores pertinuissct. « — lb. 19. f. Jul. — 45.
1. Verb. oblig. 83. § 6. f. Paul. — (5) DIG. 45. 1. Verb. oblig. 31. f. Pomp.
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nerait la propriété, cette dation est impossible : en conséquence,
malgré son ignorance et sa bonne foi, la stipulation est inutile;
l'action qui devrait en résulter ne lui sera pas même donnée pour
réclamer l'estimation de la chose ou des dommages-intérêts. Mais
ceci est spécial à la stipulation et tient à la nature de ce contrat.
Nous verrons, en effet, qu'il en serait autrement en matière de
vente (voir ci-dessous, fit. 23, § 5).

III. Si quis alium daturum factu-
rumve quid spoponderit, non obligabi-
tur; vefuti si spondeat Titium quinque
aureos daturum. Quod si effecturum se
vt Titius daret spoponderit, obligatur.

IV. Si quis alii quam cujus jurî sub-

jectus sit stipuletur, nihil agit. Plane
sotutio etiam in extraneam personam
conferri potest; veluti sr quis ita stipu-
letur : MIHI AUT SEIO DARE SPONDES?nt

obligatio quidem stipulatori adquiratur,
solvi tamen Seio etiam invito eo recte

possit; ut liberatio ipso jure contingat,
sed ille adversus Seium habeat mandati
actionem. Quod si qnis sibi et alii cujus
juri subjectus non sit, dari decem
aureos stipulatus est, valebit quidem
stipulatio; sed utrum totum deheatur

quod in stipulationem deductum est an
vero pars drmidia, dnbitatum est. Sed

placet non plus quam. dimidiam partem
ei adquiri. Et qui jùri tuo subjectus est
si stipulatus sis, libï adquiris; quia vox
tua tanquam fiKï sit, sicuti filîi vox tan-

quam tua intelligitur in iis rébus quoe
tibi adquiri possunt.

3. Si quelqu'un répond qu'un autre
donnera ou fera, il n'est pas obligé;
par exemple, s'il répond que Titius
donnera cinq sous d'or. Mais s'il répond

que \m-mème fera en sorte que Titius

donne, il est obligé.

4. Si quelqu'un stipule pour un tiers
autre que celui en la puissance de qui il

est, l'acte est nul. Ce qui u'empécbe pas
que le payement ne puisse être conféré
sur la personne d'un tiers, par exemple
en ces termes : PROMETS-TU DE DONNKR
A MOI ou A SEIUS? de telle sorte que le

stipulant acquière seul la stipulation :

mais que le payement puisse être vala-

blement fait, même contre son gré, à

Seius; et que la libération s'ensuive,
sauf l'action de mandat qu'il aura contre
Séius. Si quelqu'un stipule pour soi et

pour un tiers au pouvoir duquel il
n'est pas soumis qu'on donnera dii

sous d'or, la stipulation est certaine-
ment valable. Mais la dette sera-t-elle
du total compris dans la stipulation ou

de la moitié seulement? La question a

fait doute. Nous décidons qu'il ne sera
dû que la moitié. Si fu stipules pour
celui qui est en ta puissance, tu acquiers
pour toi, car la parole est comme la

parole de ton fils, de même que celle
de ton fils est comme la tienne dans les
choses qui peuvent t'être acquises.

1336. Ces deux paragraphes, auxquels il faudrait joindre,
pour les compléter, les §§ 19, 20 et 21 reportés plus bas, traitent
d'une matière importante et digne de remarque, dans le.droit
romain : il s'agit de savoir pour qui chacun peut stipuler ou

promettre.
II est un axiome général, reçu dans la doctrine : « Res inter

altos acta, aliis neque noeere neque prodessepotest, » tiré, non

pas expressément, mais par induction et à peu de chose près,
des fragments du droit romain (1).

(d) « Inter alios res gesfas aliis non posse prajudiciim* facere, soepe consti-
tuai!» est. » Coo. 7. 60-. — « Inter alios acta vel judicata, aliis non noeere. »
1. const. Dioclet. et Maxim.
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Ce principe reçoit éminemment son application en matière de

contrat, où nous ie trouvons formulé en règle générale pour tous
les contrats sans distinction, tant ceux de bonne foi, comme la

vente'par exemple, que les autres. « Certissimum est ex alterius
conlractu neminem obligari, » porte une constitution de Diocté-
tien (1). « Qusecunque gerimus, cum ex nostro contractu origi-
nem trahunt nisi ex nostra persona obligationis initium sumant,
inanem actum nostrum efficiunt : et idep neque stipulari, neque
emere, vendere, contrahere, ut alter suo nomine recte agat, pos-
sumus (2), » a écrit le jurisconsulte Paul. La conséquence est que
si notre intention en formant un contrat, même de bonne foi, a
été non pas de nous obliger nous-mêmes, mais d'obliger un tiers;
ou bien, en sens inverse, non pas de lier la partie contractante
envers nous, mais de la lier envers un tiers, l'acte sera nul. Nous
n'aurons acquis ou contracté aucune obligation, ni pour nous,

parce que nous ne l'avons pas voulu, ni pour le tiers, parce que
nous ne l'avons pas pu. C'est ce que dit élégamment et laconique-
ment une constitution de Dioclétien, à l'égard d'un mari qui,
gérant les affaires de sa femme, a acheté, non pas en son propre
nom, mais au nom de sa femme : « Si vero ab initio negotium
uxoris gerens comparasti nomine ipsius, empti actionem nec illi,
nec tibi quoesisli, dum tibi non vis, nec illi potes (3). »

1337. Cela étant vrai de tous les contrats, nous trouvons, en

outre, pour la stipulation, quelque chose de plus caractéristique,
qu'il importe de bien noter. Ici le contrat se forme- par les paroles
[verbis) et uniquement entre ceux qui les ont prononcées •-« Inter

stipulantem et promittentem negotium contrahitur (4). » Ce n'est

pas à la simple intention, c'est à la stricte prononciation des

paroles qu'il faut se reporter. Et chacun ne peut parler que pour
soi-même, soit en interrogeant, soit en répondant : « Inventée
sunt huj.usmodi obligationes ad hoc, ut unusquisque sibi adqui-
rat, quo sua interest, » dit Ulpien (5); « De se quemque pro-
mittere oportet, » dit Paul (6). Si bien qu'en principe du droit

civil, cet acte, comme nous l'avons déjà dit (ci-dess. n° 1239),
ne peut pas se faire par représentant, pas même par un messager,
un porte-parole (nuntius). Cela posé, examinons avec plus de
détail les conséquences de ces principes, pour chaque rôle dont
se compose le contrat verbal; et d'abord, pour celui de stipulant.

1338. La règle générale, c'est qu'on ne peut stipuler pour

(1) COD. 4. 12. JVe uxor pro marito, etc. 3. const. Dioclet. et Maxim. —

(2) DIG. 44. 7. De oblig. et act. 11. f. Paul. — DIG. 50. 17. De regulis juris.
73. § 4. f. Quint. Mue. Scoevol. : «Nec paciscendo, nec legem dicendo, nec stipu-
lando quisquam alteri cavere potest. » — (3) COD. 4. 50. Si quis alteri vel sibi
sub alterius nomine, vel aliéna peeunia emerit. 6. const. Dioclet. et Maxim.
—

(4) DIG. 45. 1. Verbor. oblig. 83. pr. f. Paitl. —
(5) DIG. 45. 1. Verbor.

oblig. 38. § 17, Fragment d'Ulpien, reproduit ci-dessous, § 19. —
(6) DIG. 45»

1. Verbor. oblig. 83. pr. f. Paul.
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autrui : « Alteri stipulari nemo potest. » C'est-à-dire qu'on ne

peut valablement stipuler qu'il sera donné ou fait quelque chose
à autrui. Ce qui signifie non pas seulement que le tiers pour qui
il a été stipulé n'aura pas d'aclion : cela va sans dire, puisqu'il
est étranger au contrat; mais même que le stipulant n'en aura

aucune, qu'il ne pourra pas exiger que le promettant donne ou
fasse à autrui ce qu'il a promis, la stipulation étant inutile. Et le
motif répété fréquemment dans les textes, c'est que le stipulant
n'a aucun intérêt : « Nihil inter est stipulatoris ; » — « Ut alii
detur nihil interest mea. » — « Nisi intersit (1). » En effet, le

stipulant ne pourrait pas, faute d'exécution, faire estimer, pour
la condamnation, quid ejus intersit, puisqu'il n'y a aucun intérêt.
— D'où la conséquence que, dans le cas où le stipulant y aura

intérêt, la stipulation sera valable. «Si stipuler alii, cum mea
intéresse! : videamus an stipulatio committatur? Et ait Marcellus

stipulationem valere (2). » Ce qui veut dire non pas que le tiers
aura l'action résultant "de cette stipulation, car il y est étranger,
c'est pour lui res inter alios acta; mais que le stipulant pourra

agir en vertu de sa propre stipulation pour forcer le promettant
à donner au tiers ou à faire pour le tiers ce qu'il a promis, ou

pour obtenir, faute d'exécution, une condamnation équivalant au

montant de l'intérêt qu'il y avait. Du reste, il ne suffit pas, pour
valider ainsi la stipulation, d'un simple intérêt d'affection ; il
faut un intérêt juridique. Par exemple, je suis obligé, par une
cause quelconque, à faire construire une maison à Titius; je
stipule de quelqu'un qu'il la lui construira : cette stipulation est

valable, et j'aurai action contre le promettant pour qu'il rem-

plisse sa promesse, car j'y ai intérêt (3). Tels sont encore les

exemples donnés ci-dessous dans le § 20. — Enfin dans les cas
mêmes où le stipulant n'a aucun intérêt de droit à ce que la chose

stipulée soit donnée au tiers ou faite pour le tiers (etiam ei cujus
nihil interest), un moyen s'offre de rendre le contrat verbal
valable ; c'est de le faire porter sur la stipulation d'une peine :
« Plane sivelim hocfacere, poenam stipulari conveniet (4). »
Par exemple : PROMETS-TU DE DONNERTANT A TITIUS? OU : PRO-
METS-TU DE FAIRE TELLE CHOSEPOUR TITIUS? Stipulation inutile,

parce que nous supposons que je n'ai aucun intérêt de droit à ce

que cela soit donné ou fait à Titius. Mais j'ai ajouté : ET SI TU NE

DONNES, ou bien : ET SI TU NE FAIS AINSI, PROMETS-TUDE ME DONNER
CENT sous D'OR? La stipulation est valable, et il importe de bien

l'apprécier. La peine n'est pas ici un accessoire, la représentation
d'un intérêt qui n'exisle pas, la garantie d'une stipulation prin-
cipale inutile ; à vrai dire, elle forme elle-même l'objet principal

(1) Ci-dessous, § 19. — DIG. 45. 1. Verb. oblig. 38. § 17. f. Ulp. —COD. 8.
39. De inutilibus stipulationibus. 3. const. Diocl. et.Maxim. — (2) DIG. 45.1.
Verb. oblig. 38. § 20. f. Ulp. — (3) lb. 38. §§ 20. 21. 22 et 23. f. Ulp.

—

(4) DIG. 45. 1. Verb. oblig. 38. § 17. f. Ulp. — Et ci-dessous, § 19.
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de la stipulation. Il est permis à chacun de stipuler sous condi-

tion, pourvu que la condition n'ait rien d'impossible ou d'illicite :

eh bien, dans l'espèce, je n'ai pas fait autre chose. Au fond,
c'est comme si j'avais dit : Si TU NE DONNESou si TU NE FAIS

TELLE CHOSE A TlTIUS, PROMETS-TU DE ME DONNER CENT SOUS D'OR i'

La condition est potestative de la part du promettant; il est libre

de donner ou de ne pas donner à Titius ; mais ce dernier cas

échéant, la condition s'accomplit, le droit de ma stipulation m'est

acquis (committitur stipulatio). Tels sont les principes qui con-
cernent spécialement le rôle de stipulant : il ne reste plus qu'à
y joindre ce que le texte dit des stipulations mihi aut Seio; ou

sibi et alii.
1339. Mihi aut Seio : c'est véritablement et en totalité pour

moi que j'ai stipulé la chose promise; Seius n'est indiqué que pour
l'exécution, comme pouvant recevoir valablement pour moi le

payement : « Seio autem dunlaxat recte solvitur (1). » On le
nomme solutionis gratta,, ou solutionis causa adjectus (2). La

stipulation est donc valable en totalité. Mais quelle est la situation
des trois personnes qui y figurent? — L'obligation n'est acquise
qu'à moi stipulant : « Constat mihi soli adquiri obligationem (3)-; »

moi seul en ai l'action, à moi seul doit en revenir le profit.— Le

promettant a le droit de payer valablement à Seius, même malgré
moi (me etiam invito, etsi prohibeam) ; car il n'est lié que dans
les termes de la stipulation. Je ne pourrais donc ici, comme dans
le mandat ordinaire, révoquer l'espèce de pouvoir conféré à Seius:

«Quia certam conditionem habuit stipulatio quam immutare non

potest stipulator (4). » Le débiteur ne peut pas non plus dépasser
les termes de la stipulation : c'est à Seius seulement, à Seius indi-

viduellement, et non à aucun autre à sa place, pas même à ses

héritiers, qu'il a le droit de payer valablement. Et peu importe que
Seius soit fils de famille, esclave, même pupille ou furieux : c'est
à lui, en principe, et non au père, au maître, au tuteur ni au

curateur, que le payement peut être valablement fait (5). — Quant
à Seius, il est étranger à la stipulation : elle ne peut donc ni le

lier, ni lier aucun autre envers lui. Ainsi, à moins qu'il ne s'y soit

engagé d'autre part envers moi, il n'est pas obligé sans doute de
recevoir pour moi. Mais s'il reçoit, bien qu'il ne soit pas un véri-
table mandataire (6), il y est assimilé, et j'ai contre lui l'action
de mandat (mandati actionem) (7). Généralement, dans la réalité
des affaires, je l'aurai prévenu à l'avance de cette mission, il y
aura eu, de lui à moi, véritablement contrat de mandat. Du reste,

(1) DIG. 45. 1. Verb. oblig. 141. § 3. f. Gai. —
(2) DIG. 46. 3. De solut. et

liber. 95. § 5. f. Papin. — 46. 1. De fidejuss. 23. f. Marcian. — (3) DIG. 45.
1. Verb. obi. 141. § 3. f. Gai. —

(4) DIG. 46. 3. De solut. et lib. 12. § 3. f.

Ulp.; 106. f. Gai. —
(5) DIG. 45. 1. Verb. obi. 55. f. Julian. — 46. 3. De

solut. et liber. 9. f. Ulp.; 95. § 7. f. Papin.
— (6) DIG. 46. 3. Sol. et lib. 12.

pr. et § 1. f. Ulp.
-

(7) DIG. 45. 1. Verb. obi. 131. f. Screvol.
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comme la créance ne lui est nullement acquise, et qu'il n'est qu'une
sorte de mandataire limité, il ne pourrait ni en poursuivre l'action,
ni l'éteindre par novation ou par remise, ni recevoir des fidéjus-
seurs ou des gages (1).

1340. Sibi et alii ; ici le tiers est adjoint, non pas seulement

pour le payement, mais pour l'acquisition même de l'obligation
(non solutionis causa, sed adquirendoe obligationis gratia).
Le stipulant stipule en partie pour lui-même, en partie pour
autrui. La stipulation sera-t-elle valable.en totalité, ou bien ne

vaudra-t-elle que pour moitié, la moitié qui concerne le tiers

étant inutilement stipulée? Les deux écoles de jurisprudence
s'étaient divisées sur ce point. Les Sabiniens déclaraient la stipu-
lation valable pour le tout. « Nostri praeceptores, dit Gaius,'
putant in universum valere, et proinde ei soli qui stipulatus sit

solidum debere, atque si extranei nomen non adjecisset (2). »

Les Proculéiens, au contraire (sed diversae scholae auctores, dit

Gaius), décidaient qu'elle n'était valable que pour moitié : « Pars

enim mea deducitur, ut quod extraneo inutiliter stipulatus sum,
non augeat meam partem. » C'est cette décision qui est adoptée

par Justinien; et cependant on trouve encore au Digeste des

vestiges de l'une et de l'autre (3).
1341. Voilà pour ce qui concerne le rôle de stipulant. Exami-

nons maintenant le principe à l'égard du rôle de promettant.
11 est parfaitement posé par notre | 3. Nul ne peut valablement

promettre pour autrui, c'est-à-dire ne peut promettre qu'un
autre donnera ou fera ( alium daturum facturumve). Ce qui

signifie non pas seulement que le tiers ne sera lié en aucune
manière par cette promesse, cela va sans dire, puisqu'il y est

étranger; mais que le promettant lui-même ne sera pas obligé:
«Alius pro<alio, promittens daturum facturumve eum, non obli-

gatur'(4)» ynon oblig abitur, porte notre texte. Et le motif, c'est

qu'il ne l'a pas voulu, ou du moins, que les paroles ne l'ont

pas exprimé. — Si donc les paroles expriment qu'il s'oblige
lui-même à faire donner ou à faire faire par le tiers (effecturum
se ut Titius daret), la stipulation est valable, et le promettant
est lié (5). —

Quelquefois même cela est supposé comme résultant
nécessairement de la nature de la promesse; par exemple, quand
je promets qu'un tel se présentera ou restera en justice : « Nam

qui alium sisti promittit, hoc promittit, id se acturum, ut stet (6). »

(1) DIG. 46. 3. De sol. et lib. 10. f. Paul. — 13. 5. De pecun. constit. 7.

§ 1. f. Ulp. 46. 1. Defidejuss. 23. f. Marcian. — 20. 1. De pignor. 33. f.

Tryphon.
-

(2) GAI. Comm. 3. § 103. —
(3) DIG. 45. 1. Verb. obi. 110. f.

Pomp. Pour l'autre opinion, en matière de vente : DIG. 18. i. De conlrah.

empt. 64. f. Javol. et 8. 4. Comm. proed. 5. f. Javolen. —
(4) DIG. 45. 1.

Verb. obi. 83., pr. f. Paul.; 38. § 1. f. Ulp. — (5) Comme aussi, lorsqu'il pro-
met de donner au nom de Titius : « Possum utiliter a te stipulari, Titii nomine
te soluturum,neque enim hoc simile est illi, Titium daturum. » DIG. 45. 1.

Verb. obi. 97. § 1. f. Cols. —
(6) lb. 81. f. Ulp.
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Enfin, même quand les paroles n'expriment antre chose que la

promesse du fait d'autrui, stipulation inutile par elle-même, il y
a moyen de rendre le contrat verbal valable en promettant une

peine : « At si quis velit factum alienum promittere, poenam vel

quanti ea res sit, potest promittere (1). » 11faut appliquer ici ce que
nous venons de dire de la stipulation pour autrui, en semblable cas.

1342. La règle générale étant posée, il faut observer en

premier lieu qu'il est des individus auxquels elle ne s'applique

pas, et dont les uns peuvent stipuler ou promettre pour les

autres, à cause de l'unité de personne qui existe entre eux. Ainsi:

1" chacun peut stipuler et promettre en ajoutant à sa personne
celle de son héritier : « Suoe personoe adjungere quis heredis

personam potest (2), » adjonction qui va de droit, à moins
d'exclusion expresse ou résultant de la nature même de l'objet

stipulé.
— 2° Le chef de famille peut stipuler pour l'esclave,

pour le fils qu'il a en son pouvoir; c'est-à-dire stipuler qu'on
leur donnera, qu'on fera pour eux quelque chose, et l'obligation
lui est acquise comme s'il avait stipulé pour lui-même ; toutefois,
à l'égard du fils, avec les distinctions que nécessitent les règles
sur les pécules : « Dominus servo stipulando sibi adquirit : sed
et pater filio, secundum quod leges permittunt (3). » — 3° Réci-

proquement, celui qui est placé sous la puissance d'un chef de
famille peut stipuler valablement pour ce chef et pour tous ceux

qui sont soumis à son pouvoir, puisqu'il y a entre tous ces indi-
vidus unité de personne juridique, et l'obligation est acquise au
chef. « Quodcunque stipulatur is qui in alterius potestate est pro
eo habetur ac si ipse esset stipulalus (4). » Ainsi l'esclave peut
stipuler, comme nous l'avons déjà dit (ci-dessus, n°s 1288 et

suivants), pour son maître, pour le fils de son maître, pour son
coesclave. Il peut aussi stipuler valablement pour celui à qui il

appartient en usufruit, en usage; ou pour celui qui le possède
de bonne foi, mais seulement dans les limites de leur acquisition
(tom. II, n 0' 626 et suivants) : ce dernier point s'applique même
à l'homme libre possédé de bonne foi comme esclave. De même
le fils de famille peut stipuler pour son père, pour l'esclave de
son père, ou pour ceux qui sont soumis comme lui à sa puissance
palemelle (5). Remarquez à ce propos cette expression énergique

(1) DIG. 45. 1. Verb. obi. 38. § 2. f. Ulp.
—

(2) lb. 38. pr. §§ 1. 2. 5. 10. à
*4. f. Ulp.; 49. § 2. f. Paul. — Voir aussi 56. § 1, f. Julian.; 131. pr. 133. f.

Scoevol., et ce que nous dirons ci-dessous, § 13, de la stipulation post mOrlem
suam. —

(3) DIG. 45. 1. Verb. obi. 39. L Paul. 45. 3. De stipul. serv. 28.

§2. f. Gai. — COD. 8. 38. De contrah. et commit, stipul. 2. const. Sever. et
Anton. —

Remarquez cependant la distinction entre la stipulation d'un droit et
celle d'un fait exclusivement personnel. Celte dernière, faite par le père pour
le fils, ne serait pas valable ; au contraire, faite par le fils pour le père, elle le
serait. 45. 1. Verb. obi. 130. f. Paul. —

(4) lb. 45. f. Ulp.
—

(5) lb. 38- §§ 6.
15 et 17. f. Ulp.; 40. f. Pomp., même malgré la défense du maître (vêtante
doinino) fi2. f Julian.; 78. f. Paul.; 141. pr. f. Gai. — 45. 3. De stipul. servor.
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de notre texte : « Vox tua tanquam filii, sicut et filii vox

tanquam tua intelligitur. » — Quant aux promesses, il faut se

reporter à ce que nous aurons à dire (ci-dessous, liv. 4, tit. 7)
sur la manière dont le chef peut, au moyen des institutions

prétoriennes, être tenu des engagements contractés par ceux

qu'il a sous sa puissance.
1343. Enfin, au point de vue de la procuration, c'est-à-dire

de la possibilité de stipuler par l'intermédiaire d'un représentant,
on n'est pas toujours resté sous la stricte application du droit
civil primitif: l'utilité, ou même l'indispensable nécessité, dans
certaines circonstances, a fait admettre des adoucissements.

Ainsi, nous avons vu que la stipulation rem pupilli salvam fore
peut être faite au nom du pupille infans ou non présent, soit

par un esclave public, soit par une personne désignée par le

préteur (tom. II, n 0'
140, 275, et ci-dessus, n 0'

1296), soit par
le magistrat lui-même (1); que les stipulations prétoriennes
peuvent être faites par procureur (2) ; de même, pour l'agent
des municipalités (actor municipum), pour le tuteur du pupille,
pour le curateur du fou ou de l'adolescent, pour le procureur
d'un militaire [procurator militis) (3), ou même pour le procureur
d'une personne quelconque,.dans quelques cas particuliers (4);
enfin, Ulpien nous dit que, si la promesse a été faite au procureur
en présence du mandant, on donnera l'action à ce dernier (5).;
mais dans tous ces cas, ce n'est pas l'action directe, découlant
du droit civil lui-même, c'est une action utile.

1344. Nous avons insisté sur le développement de ces prin-
cipes en droit romain, et nous appelons sur leur étude une atten-
tion d'autant plus sérieuse, qu'ils se trouvent travestis dans les
articles 1119, 1120, 1121 de notre Code civil, et que ce n'est

qu'en remontant à l'origine qu'il devient possible de démêler le

(1) DIG. 27. 8. De magist. convent. 1. § 15. f. Ulp.
— La même nécessité se

présente pour la satisdation à donner en cas d'adrogation d'un impubère. DIG.
1. 7. De adopt. 18. f. Marcell. Le préteur, déjà dès les actions de la loi, dans
l'action sacramenti, apparaît comme recevant des proedes au nom du public. GAI.
Comm. 4. § 13. —

(2) Ci-dessus, n» 1311; et, en outre, DIG. 39. 2. De damn.

infect. 18. § 16. f. Paul. 39. § 3. f. Pomp.; et 13. § 13. f. Ulp.
— (3) Cela

est dit formellement par Ulpien pour le constitut. : DIG. 13. 5. De pecun. constit.
5. § 9. f. Ulp.; et spécialement pour la stipulation, dans le cas où il s'agit de

stipuler pour le pupille, pour le fou, pour l'adolescent, pour le militaire, la

restitution d'une somme à eux appartenant, qui a été donnée eh mutuum; c'est-
à-dire de stipuler ex re eorum. DIG. 12. 1. De reb. crédit. 26. f. Ulp.

—
(4) En

cas de vente par procureur et dés satisdations données accessoirement à la

vente : DIG. 19. 1. De action, empl. 13. § 25. f. Ulp.; spécialement pour la

stipulation , quand le procureur stipule ex re domini : DIG. 3. 3. De procurât.
68. f. Papin.; ou quand les intérêts du maître ne peuvent être sauvés aulrcment

(si modo aliter rem suam servare non potest), ce qui est dit particulièrement

par Gaius et par Ulpien, pour les contrats faits par un institor. DIG. 14. 3. De

institor. action. 1. f. Ulp. et 2. f. Gai. —
(5) DIG. 45. 1. Verb. obi. 79. f.

Ulp. : « Si procuratori praesentis fuerit cautum, ex stipulatu actionem utilem
domino competcre ncmo ambigit. »
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malheureux contre-sens de cette importation dans notre société
et dans notre système de contrat.

V. Proeterea inutilis est stipulatio, si

nuis ad ea quoe interrogatus fuerit, non

respondeat : veluti, si decem aureos a

te dari stipuletur, tu quinque promittas,
vel contra; aut si ille pure stipuletur,
tu sub conditione promittas, vel contra :

si modo scilicet id exprimas, id est, si

cui sub conditione vel in diem stipu-
lant! tu respondeas : PRSSENTI ME

SPONDEO.Nam sic hoc solum respondeas :

PROMITTO,brevitcr videris in eandem

diem vel condilionem spopondisse; ne-

que enim necesse est in respondendo
cadcm omnia repeti, quoe stipulator

cipresserit.

S. La stipulation est encore' inutile
si la réponse ne concorde pas avec la
demande : par exemple, si on stipule
de toi dix sous d'or, et que tu en pro-
mettes cinq, ou réciproquement; ou
bien on stipule purement et simplement,
et tu promets sous condition, ou réci-

proquement. Pourvu, toutefois, que la
différence soit exprimée; c'est-à-dire

qu'à celui qui a stipulé sous condition
ou à Jterme, tu répondes : JE PROMETS
POUR AUJOURD'HUI; car, si tu as seule-
ment répondu : JE PROMETS,tu es censé
avoir brièvement répondu pour le même
terme ou sous la même condition. En

effet, il n'est pas nécessaire de répéter
dans la réponse tout ce qu'a exprimé
le stipulant.

1345. L'accord exact de la promesse avec la stipulation est
un principe essentiel du contrat verbal : il ne suffit pas que
l'intention, que le consentement des parties y soient, il y faut
les paroles, dans la forme d'une interrogation précédente, et
d'une réponse conforme qui suit. C'est par ce principe qu'il
faut se guider. Du reste, la nécessité de cette concordance ne
va pas jusqu'à exiger que la réponse répète les termes mêmes
de l'interrogation ; ni même qu'elle soit faite en la même

langue, ou en telle expression d'assentiment plutôt qu'en telle
autre (1).

1346. Si decem aureos a te dari stipuletur, tu quinque
promittas, vel contra. Toutefois, cette question avait divisé les

jurisconsultes, et, comme il arrive si souvent, les deux opinions
contraires sont insérées dans les recueils de Justinien. Celle de
notre texte qui prononce la nullité complète de la stipulation est
tirée des Instituts de Gaius (2), chaque somme y est considérée
comme un objet distinct; or, l'interrogation portant sur l'un de
ces objets et la réponse sur l'autre, il y a nullité. Ulpien et Paul,
au contraire, considèrent les sommes comme des quantités, et

puisqu'il est incontestable que la quantité moindre est toujours
comprise dans la plus grande, la stipulation, selon eux, sera
valable pour la somme moindre : « Quia semper in summis id
quod minus est sponderi videtur, » dit Paul; « Licet enim oportet
congruere summam, attamen manifestissimum est, viginti et
decem inesse, » dit Ulpien. Cette dernière décision est celle qui
est reproduite au Digeste (3).

(1) DIG. 45. 1. Verb. obi. 1. §§ 2 et 3. f. Ulp.; mais le simple signe d'assen-
timent (si sine verbis adnuisset) ne suffirait pas.

— (2) GAI. Comm. 3. § 102.
—

(3) DIG. 45. 1. Verb. obi. 1. § 4. f. Ulp.; 83. § 3. f. Paul.
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"VI. Item inutilis est stipulatio, si
vel ab eo stipuleris qui tuo juri subjec-
tus est, vel si is a te stipuletur. Sed

servus quidem, non solnm domino suo

obligari non potest, sed ne alii quidem
ullii filii vero familias aliis obligari

possunt.

C La stipulation est inutile si tu

stipules de celui qui est sous ta puis-
sance, ou s'il stipule de toi. Quant à

l'esclave, ce n'est pas seulement envers
son maître, mais c'est envers qui que
ce soit qu'il ne peut s'obliger, tandis

que les fils de famille peuvent être obli-

gés envers autrui.

1347. L'unité de personne juridique entre le chef de famille
et ceux qui, sont soumis à son pouvoir, unité qui fait qu'ils
peuvent stipuler d'un tiers les uns pour les autres, les empêche
précisément et par la même raison de stipuler valablement entre

eux, les uns des autres. Toutefois l'introduction des pécules,
les idées philosophiques du droit des gens et les institutions

prétoriennes ont modifié cette rigueur civile, en ce sens qu'on a
reconnu entre ces personnes des obligations naturelles (1). —

Quant à ce qui concerne l'incapacité de l'esclave et la capacité
du fils pour s'obliger, nous avons déjà traité la question (ci-dess,,
n"' 1286 et suiv.; 1298 et suiv.).

VII. Mutum neque stipulari neque
promittere posse palam est. Quod ei in
surdo receptum est; quia et is qui sti—

pulatur, verba promittentis, et is qui
promittit, verba stipulantis, audîre dé-
bet. Unde apparet, non de eo nos loqui

*
qui tardius exaudit, sed de eo qui om-
nino non audit.

'7. Le muet ne peut évidemment ni

stipuler ni promettre. La même décision
a été admise pour le sourd, parce que
celui qui stipule doit entendre les pa-
roles du promettant, et celui qui pro-
met, les paroles du stipulant. D'après
ce motif, il est clair que nous ne par-
lons pas de celui qui entend difficile-
ment , mais de celui qui ne peut rien
entendre.

1348. Quod et in surdo receptum est : l'impossibilité du
contrat par paroles pour le muet était évidente : « Mutum nihil

pertinere ad obligationem verborum natura manifestum est (2), »

dit Gaius ; puisqu'il faut que chaque partie prononce des paroles:
« Stipulatio non potest confici nisi utroque loquente (3). » Mais
à l'égard du sourd, on aurait pu dire, à la rigueur, que la
surdité n'empêche pas la prononciation des paroles, et par
conséquent la possibilité matérielle du contrat. La jurispru-
dence n'a pas accueilli cette conclusion ; elle a, au contraire,
admis le principe que les deux parties doivent non-seulement

parler, mais s'entendre réciproquement : ci Quoniam exaudire
invicem debent (4). »

VIII. Furiosus nullum negotium 8. Le fou ne peut faire ancun acte de

gerere potest, quia non intelligit quoe droit, parce qu'il n'a pas l'intelligence
agit. ^ de ce qu'il fait.

(1) DIG. 12. 6. 38. f. Afric. — Et pour le pécule castrans, à l'égard duquel
le fils est réputé père de famille. DIG. 5. 1. De judic. h. f. Gai. —

(2) DIG. 44.

7. De oblig. et act. 1. §§ 14 et 15. f. Gai. —
(3) DIG, 45. 1. Verb. obi. 1. p.

f. Ulp. —'(4) lb. — Gai. Comm. 3. § 105.



TIT. XIX. DES STIPULATIONS INUTILES. 207

1349. Il ne le peut même pas avec l'assistance de son cura-

teur (1). Toutefois, les stipulations ou les promesses faites par
lui dans les intervalles lucides (in dilucidis intervallis) seront

valables; car il faut appliquer ici ce que nous avons déjà vu à

l'égard des testaments (2). — Quant au prodigue interdit de l'ad-
ministration de ses biens, il peut valablement stipuler, mais non

promettre : « Is cui bonis interdictum est, stipulando sibi adquirit;
tradere vero non potest, vel promittendo obligari (3). »

15. Pupillus omne negolium recte

gorit; ut tamen sicubi tutoris auctori-

tas neccssaria sit, adhibeatur tutor, ve-
luti si ipse obligetur; nam alium sibi

obligare etiam sine tutoris aucloritate

potest.

X. Sed quod diximus de pupillis, uti-

que de iis verum est qui jam aliquem
intellectum habent : nam infans et qui
infanti proximus est, non mullum a fii-

rioso distant, quia hujus oetatis pupilli
millum habent intellectum. Sed in

proximis infanlï, propter utilitatem eo-

rura, benignior juris interpretatio facta

est, ut idem juris habeant quod pubcr-
tati proximi. Sed qui in potestate pa-
rentis est impubes, nec auctore quidem
pâtre obligatur.

9. Le pupille peut gérer valablement
toute affaire, pourvu que le tuteur in-
tervienne dans les cas où son autorisa-
tion est requise; par exemple, quand le

pupille s'oblige; car il peut, sans cette

autorisation, obliger les autres envers
lui-même.

ÎO. Ce que nous venons de dire des

pupilles ne s'applique qu'à ceux qui ont

déjà quelque intelligence ; car l'enfant
et celui qui est encore près de l'enfance
ne diffèrent guère du fou, parce qu'ils
n'ont aucune intelligence. Toutefois, à

l'égard des pupilles encore voisins de

l'enfance, et par*utilité pour eux, une

interprétation plus favorable leur a ac-
cordé la même capacité qu'au pupille
près de sa puberté. Quant à l'impubère
soumis au pouvoir paternel, il ne peut
s'obliger, même avec l'autorisation de
son père.

1350. Les notions sommaires que nous avons déjà données

(tom. I, n°" 86 et suiv.) sur les diverses périodes distinguées dans

l'âge des impubères, et sur les conséquences que les jurisconsultes
romains en tiraient quant à leur capacité, demandent ici quelques
développements en ce qui concerne la stipulation.

Le droit romain primitif, en ces expressions impubes, infans,
avait pris les choses à la lettre, s'attachant au fait matériel, au

phénomène physique. Dans ce droit, de même que Yimpubes est
celui qui ne peut pas encore engendrer, Yinfans est celui qui ne

peut pas encore parler : la composition philologique du mot

exprime rigoureusement la pensée. La faculté génératrice fait le

pubère, la,parole fait l'homme sorti de l'enfance. A quelle époque?
Au moment même où le phénomène s'est accompli, moment

variable, selon que les individus sont plus ou moins précoces ou

(1) DIG. 50. 17. De regul. jur. 5. f. Paul. : « In negotiis contrahendis alia
causa habita est furiosorum, alia eorum qui fari possunt, quamvis actum rei non

mtelligerent : nam furiosus nullum negotium contrahere potest : pupillus omnia,
tutore auctore, agere potest. * — 44. 7. De obi. et act. 1. § 12. f. Gai. —

INSTIT. de Gai. Comm. 3. § 106. —
(2) IVSTIT. 2. 12. § 1. ci-dessus, t. 2,

p. 466. COD. 6. 22. Quiteslam.fac. poss. 9. const. Justinian. —
(3) DIG. 45.

1. Verb. ôbl 6. f. Ulp,
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retardataires; ainsi il n'y a pas d'âge juridiquement et uniformé-
ment déterminé. — Dans la langue des anciens jurisconsultes,
jusque dans les textes insérés au Digeste de Justinien et dans les
constitutions impériales antérieures à Théodose, le mot infans
est toujours pris en ce sens matériel et rigoureux. « Qui fari non

potest, antequam loqueretur, priusquam fari possit, qui fari potest,

qui loqui potest, ex quo fari coeperit » : ces expressions et autres
semblables viennent fréquemment traduire ou expliquer d'une
manière indubitable la pensée (1); et souvent encore, pour plus
de conviction, nous trouvons Yinfans comparé, sous ce rapport,
au muet (2).

1351. Cela posé, les actes juridiques dans lesquels des formules
doivent être prononcées, où il faut la présence et la parole des

parties, sont hors de toute portée de Yinfans, de celui qui ne

parle pas encore : il y a impossibilité absolue qu'il accomplisse de

pareils actes. Telle est, en particulier, la stipulation : « Stipulatio
non potest confici, nisi utroque loquente; et ideo neque mutus,

neque surdus, neque infans, stipulationem contrahere possunt (3).»
1352. Mais dès que l'impubère pourra parler, proférer des

paroles, sera-t-il capable de figurer comme acteur dans ces actes

juridiques par cek seul qu'il pourra en prononcer les,formules?
Les jurisconsultes romains ne s'étaient pas dissimulé que l'intelli-

gence, surtout l'intelligence des actes sérieux, n'arrive pas aussi
vite que la parole; que cette intelligence manque non-seulement
chez Yinfans, c'est-à-dire chez celui qui ne parle pas, mais encore
chez celui qui, commençant à parler, se rapproche plus de l'en-
fant que du pubère (infanti proximus)-, époque tout aussi indé-
terminée que l'étaient les deux autres auxquelles elle servait

d'intermédiaire; mais qui était considérée comme se prolongeant
communément jusqu'à sept ans ou huit ans, environ ; et si, sous
le rapport de la parole, ils comparaient Yinfans au muet, sous le

rapport de l'intelligence, ils comparaient au fou Yinfans et Yin-

fanti proximus (c'est-à-dire le mineur de sept ou huit ans) :
« Nam infans et qui infanti proximus est non multum a furioso

distant, » dit notre texte copié sur les Instituts de Gaius (4).—

(1) DIG. 26. 7. De admin. tutor. 1. § 2. f. Ulp. « Qui fari non possunt. » —

29. 2.. De acquir. hered. 9. f. Paul. : « Si fari possit. i — 36. 1. Ad. s.-c.
Trebell. 65. § 3. f. Moecian. « Eo quod fari non potest;.., cum fari non possit. i
— 40. 5. De fideicomm. libert. 30. §§ 1 à 6. f. Ulp. : « Qui fari non potest... i
— 44. 7. De oblig. et action. 1. § 13. f. Gai. : « Qui loqui potest. > — 45.
1. 70. f. Ulp. : i Qui fari non potcrat, > et 141. § 2. 7. Gai. : a Ex quo fari

coeperit. » — 46. 6. Rem pupill. salv. fore. 6. f. Gai. : a Si pupillus abest
aut fari non potest; si proesens sit, et fari potest. » — Et dans le CODE, 6. 9.

Qui admitt. ad bon. possess. 3. const. Dioclet. et Maxim. : « Antequam loque-
retur. i — 8. 54. De donation. 26. const. Constantin: iPriusquam fari possit."
—

(2) DIG. 36. 1. Ad s.-c. Trebell. 65. § 3. f. Moecian. — 40. 5. De fidei-
comm. libert. 30. §§ 1 à 6, et § 8. f. Ulp.

— 44. 7. De oblig. et act. 1. §§ 13
et 14. Gai. —45. 1. De verb. oblig. 1. pr. f. Ulp.

—
(3) DIG. 45. 1. De verb.

oblig. 1. pr. f. Ulp.; et 70. f. Ulp.'— (4) 29. 2. De acquir. hered. 9. f. Paul.
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La conséquence aurait dû être que Yinfanti proximus, bien qu'il

pût physiquement proférer des paroles, n'ayant aucune intelli-

qenCe (nullum intellectum), étant, sous ce rapport, assimilé à

peu près à un fou, ne pouvait figurer valablement comme acteur

dans des actes qu'il ne comprenait pas. Cependant par décision

plus favorable, par utilité (benignius, favorabiliter , propter
utilitatem), les impubères, bien qu'ils ne fussent pas encore en

âge de comprendre, et par cela seul qu'ils pouvaient parler,

prononcer mécaniquement les formules, furent admis à faire,
soit avec Yauctoritas de leur tuteur, soit même seuls, certains

actes qui ne pouvaient avoir lieu sans leur coopération personnelle,

par exemple l'acquisition d'une hérédité (tom. II, n° 246) (1), ou

qui étaient dans leur intérêt. Telle était notamment la stipu-
lation. Ainsi, dans ce système, dès qu'il peut parler, proférer
l'interrogalion ou la réponse, l'impubère peut valablement sti-

puler, sans autorisation, ou même promettre avec l'autorisation

de son tuteur. « Pupillus, ex quo fari coeperit, recte stipulari

potest (2). »

1353. Cependant la jurisprudence romaine entra, avec le temps,
dans une nouvelle voie. C'était une opinion des philosophes et
des médecins de l'antiquité, que de sept ans en sept ans il s'ac-

complit dans l'organisation humaine une révolution : opinion
reproduite, même de nos jours, dans un ouvrage célèbre de
Cabanis (3). Les jurisconsultes romains empruntèrent aux philo-
sophes, sinon toute cette théorie, au moins quelque chose qu'ils
en introduisirent dans le droit. Ainsi, les Proculéiens voulurent
fixer uniformément la puberté, pour tous les hommes, à quatorze
ans accomplis (tom. H, n" 250) ; ainsi, l'âge de soixante-dix ans
fut considéré plus communément comme l'époque juridique de la

vieillesse; et celui de sept ans achevés, comme l'âge où l'impubère
commence à avoir sinon la plénitude du jugement, du moins

— 44. 7. De obligat. et act. 1. § 13. — GAI. Comm. 3. 109, d'où est tiré
notre texte.

(1) DIG. 29. 2. De acquir. hered. 9. f. Paul. : « Pupillus si fari possit, licet

hujus oetatis sit ut causam acquirendoe hcredilatis non intelligat (quamvis non
videatur scire hujus modi oetatis puer : neque enim scire, neque decernere talis
oetas potest, non magis quam furiosus), tamën cum tutoris auctoritate heredi-
tatem adquirere potest, hoc enim favorabiliter ei proestatur. » — (2) DIG. 45.
1. De verb. oblig. 141. § 2. f. Gai. — 44. 7. De oblig. et action.!. § 13. f.
Gai. : « Huic (l'urioso) proximus est, qui ejus oetatis est ut nundum intelligat
quid agatur. Sed quod ad hune benignius acceptum est; nam qui loqui potest,
credilur et stipulari et promittere recte posse. « — 46. 6. Rem pupill. salv.

fore, 6. f. Gai. « Servum pupilli stipulari ita necesse est, si pupillis abest, aut
fari non potest, Nam si proesens sit, et fari potest : etiam si ejus oetatis erit, ut
non intelligat quid agat : tamen propter utilitatem receptum est, recte eum

stipulari. i — Et GAI. Comm. 3. § 109, d'où est tiré le § 10 de notre texte. —

(3) CABANIS: Rapports du physique et du moral de l'homme, 4e mém. Influence
de l'âge sur les idées et sur les affections morales, §§ 6. 7. 8 (tom. 1)
pag. 234, 236, 242, 252 et suiv. de l'édition de 1824).

TOME III. 14
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•quelque intelligence des relations de droit. Si chacune de ces

époques diverses ne fut pas consacrée dès l'abord par la jurispru-
dence comme un terme général pour toutes les capacités qui

pouvaient s'y référer, elles le furent du moins pour certaines

aptitudes : par exemple, l'âge de quatorze ans pour la eapacité
de tester (t. II, n" 250) ; celui de soixante-dix ans pour l'exerap-
ition des charges publiques (t. I, •Génér., n* 91), et celui de sept
ans pour l'aptitude aux fiançailles (1).. Ce n'est que dans deux

fragments des anciens jurisconsultes que nous voyons apparaître
l'indication de cet âge de sept ans : jamais comme l'époque où

l'impubère cesse d'être infans, c'est-à-dire commence à parler,
ce qui, en ce sens, serait absurde; mais toujours comme l'âge
où il a acquis quelque intelligence des affaires juridiques, où il

cesse d'être infanti proximus, assimilé à l'enfant (2).
. 1354. Mais sous Théodose, et par une constitution de cet

empereur que nous trouvons insérée dans son Code, une dernière

modification s'opère à ee sujet. Le droit romain du Bas-Empire
s'est de plus en plus écarté de la nécessité de la prédominance
des formules. Dans l'appréciation de l'état des impubères, c'est

moins à la faculté matérielle de parler qu'au développement de

l'intelligence que l'on s'attache. Cette dernière condition absorbe

l'autre. Et l'empereur, au sujet de la manière dont l'hérédité

maternelle peut être acquise au fils, déclare fixer, de son autorité,
à l'âge de l'enfance, un intervalle d'années déterminé (certis
anmrum intervalles... imfantis filii oetatem, nostra <auctoritnle,

prescribùnus) ; de sorte que, soit que l'impubère ait été plus

précoce, soit qu'il ait été plus tardif à acquérir la faculté de parler
(swe maturius, sive tardius, filius fandi sumat auspicia), cet

intervalle sera de sept ans (3). Cette disposition revient à con-

fondre dans une même condition Yinfans et Y infanti proximus,
que les jurisconsultes avaient déjà assimilés en grande partie. Dès

(1) DIG. 23. 1. De sponsalibus, 14. f. Modest. : « Iri sponsalibus contra-

ioendis, oetas contrahentium definita non est, ut in jnatrimoniis : quapropter (et)
a primordio oetatis sponsalia effici possunt, si modo id fieri ab utraque personu

imtélligatur, îd est, si non sint minores quam septem anois. s — Il n'est pas hors

de propos de remarquer ici que les fiançailles, comme leur dénomination l'in-

dique (sponsalia), ne s'accomplissaient primitivement que par la stipulation qui-
ritaire, la sponsio : DIG. Ib. Si et 3. f. Ulp. et Florent. — (2) Le fragment -qui

précède, de Modestinus, et celui d'tllpien : DIG. 26. 7. De admin. et peric.
tutor. 1. '%.%. —

(3) GODE THÉODOSIKN, liv. S, tit. 18, De materuis bonis et

malerni generis, et cretione sublata, 8. const. Arcad., Honor. et Théodos.
* Cerlis annorum intervallis, in bonorum possessione inaternoe hereditalis n

pâtre poscenda aut successione amplectenda, infantis filii oetatem, nostra aucto-

litate, proescribimus : ut, sive maturius, sive tardius filius fandi sumat auspicia,
intra septem -annos vetalis ejus pater aut bonorum possessionem imploret, aut

qualibet actis testatione successionem amplectatur. Hac vero oetate finita, filius

edicli beneficium petat, vel de successione suscipienda suam exponat volunfa-

tem, etc. J —
Rapprochez de cette constitution celle qui porte le n° 4, au

même tilre, de l'empereur Constantius ; et la constitution 1 des empereurs
Théodose et Valentinien, liv. 4. tit. 1, De cretione vel bonorum possessione.
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lors, le mot infans perd sa première signification, sa signification
technique et rigoureuse ; il désigne le mineur de sept ans, et

nous le trouvons ainsi traduit dans une constitution du même

prince : « Infanti, id est «inori septem annis (1). »

1355. C'est cette dernière manière d'envisager l'âge de l'im-

pubère qui a passé seule dans l'interprétation générale dii droit

romain, et dans la jurisprudence que les nations modernes en ont

déduite; le sens réel et primitif des mots, la succession historique

par laquelle les idées romaines avaient progressé à ce sujet, ont

été oubliés : de là cette fixation reçue en opinion universelle i

Yinfans est l'impubère jusqu'à sept ans; et, par conséquent,
['infanti proximus est l'impubère de sept ans jusqu'à dix ans et
demi (dernière nuance qui n'a jamais été comprise ainsi chez les

Romains). — Ce qu'il y a de particulier, c'est que les textes des

anciens jurisconsultes sont insérés dans les recueils de Justinien
avec leur signification matérielle et primitive : infans, qui fari
nonpotest, celui qui ne peut pas encore parler ; infanti proximus^
celui qui est voisin de l'âge où l'on ne parle pas encore : c'est que
nos deux paragraphes sont copiés textuellement de Gaius, tels que
ce jurisconsulte les écrivait de son temps (2) : et enfin, ceci est

bien remarquable, c'est que Théophile, dans sa paraphrase de
cesdeux paragraphes, continue à nous donner l'antique significa-
tion : pour injans, celui qui est encore à la mamelle; pour infanti
proximus, celui qui est encore en sa septième ou huitième année :

«Pupillorum enim alii sunt infantes, veluti qui adhuG lactant,
aut his paulo majores : alii dicunturproximi infanti, ut qui recte

loqui incipiunt : alii sunt proximi pubertati. Et infans quidem
stipulari non potest, propterea quod ne loqui quidem possit.
Neque is etiam qui proximus infanti est : qualis fuerit qui septi-
mum aut octavum annum agit. Hic enim, quamvis verba proferre
possit, id (amen dijudicare non potest quid sibi velint ea quoe
dicuntur (3). » Ce qui prouve que do temps de Justinien, et mal-

gré la constitution de Théodose, spéciale pour un cas particulier,
les idées des anciens jurisconsultes n'étaient pas encore complè-
tement abandonnées.

1356. Nec auctore quidem pâtre obligatur. Ceci se réfère à

(1) COD. JUSTINIAN. 6. 30. De jure delib. et de adeunda vel acquir. heredit.
18. const. Théodose et Valent. « Si infanti (id est minori septem atinis) in

potestate patris... hereditas sit derelicta... : licebit parentibus ejus, sub quorum
potestate est, adiré ejus nomine hereditatem, 'vel bonorum possessionem
petere... etc., § 4, si autem septem annos oetatis pupillus excesserit, et priôre
parente mortuo, in pupillari oelati fati mnnus impleverit : ea oblinere precipimus,
quoe veteribus continentur legibus : nulla dubietate relicta, quin pupillus post
impleloë septem annos suoe oetatis ipse adiré hereditatem vel bonorum possessio-
nem petere, consentiente parente, si sub ejus potestate sit, vel cum tutoris aucto"-

ritate, si sui juris sit, possit... etc. « —
(2) GAI. Comm. 3. §§ 107, 109. —

(3) THÉOPHILE, hic, traduction latine de Fabrot. — Notez que les annotateurs
relevaient ces définitions de Théophile comme de graves erreurs.

14.
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une situation différente. Il s'agit, non pas de l'impubère qui est
sui juris, et par conséquent en tutelle, mais de celui qui est fils
de famille sous la puissance de.son père. Le père n'est pas chargé,
comme le tuteur, de compléter, par son assistance, la personne
du fils impubère qu'il a en son pouvoir (auctorfieri), puisque,
d'après les principes du droit civil, la personne de ce fils se con-
fond avec la sienne propre quant au patrimoine. Il ne peut être

question de compléter (augere) que ce qui existe déjà en partie :
or, le fils de famille en puissance, d'après les principes du droit

primitif rigoureux, n'a pas de personnalité en ce qui concerne les
biens. L'auctoritas n'a donc lieu véritablement que pour les

impubères sui juris, et de la part de leur tuteur. En conséquence,
le fils de famille impubère peut bien, dès qu'il n'est plus infans,
stipuler et acquérir par là à son père. Mais Yauctoritas ne pouvant
avoir lieu pour lui, il y a impossibilité qu'il s'oblige par promesse.
La règle se maintient lorsque la jurisprudence a adouci ces idées

premières, même lorsque le droit impérial a accordé aux fils de
famille des pécules : il y a alors évidemment, pendant que le fils
est impubère, surtout par rapport au peculium advenlitium,
une lacune qui est remplie par la gestion du père. Mais dès que
le fils de famille devient pubère, il peut non-seulement stipuler,
mais encore s'obliger, selon ce que nous avons dit ci-dessus,
n0' 1299 et suivants : a Pupillus, licet ex quo fari coeperit recte

stipulari polest, tamen si in parentis potestate est, ne auctore

quidem-pâtre obligatur, dit Gaius : pubes vero, qui in potestate
est, proinde ac si paterfamilias obligari solet (1). »

XI. Si impossibilis conditio obliga-
tionibus adjiciatur, nihil valet stipula-
tio. Impossibilis autem conditio habe-

tur, cui natura impedimento est quo-
minus existât, veluti si quis ita dixerit :
Si mGrro COELUJIATTIGERO, DARE SPON-
DES?At si ita stipuletur : Si DIGITOCOE-
LUM NON ATTIGERO, DARE SPONDES?pure

facta obligatio intelligitur, ideoque
statim petere potest.

11. Si une condition impossible est
mise à l'obligation, la stipulation est
nulle. Par condition impossible on en-
tend celle à l'accomplissement de la-

quelle s'oppose la nature, par exemple :
Si JE TOUCHELE CIEL DU DOIGT, RÉPONDS-
TU DE ME DONNER?Mais si la stipulation
est ainsi conçue : Si JE NE TOUCHEPAS
LE CIEL DU DOIGT,RÉPONDS-TUDE MB DON-
NER? l'obligation est censée pure et sim-

ple, et le payement peut être demandé
à l'instant. '

1357. Nous savons ce que c'est qu'une condition impossible;
nous savons que dans les dispositions testamentaires, soit legs,
soit institution, une pareille condition est considérée comme non

(1) DIG. 45. 1. Verb. obi. 141. § 2. f. Gai. — Si une succession est déférée
au fils de famille impubère, il peut, d'après une constitution de Théodose, en
faire adition avec le consentement du père sous la puissance duquel il se trouve.
COD. 6. 30. De jure delib. 18. § 4. const Théod. et Valent. Mais il ne s'agit
pas ici A'auctoritas. Le père consent, parce que rigoureusement et selon le
strict droit civil, c'est lui qui est héritier par l'intermédiaire de son fils : quoique
l'introduction du pécule adventice ait modifié cette rigueur de principes quant à

l'acquisition.
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avenue, et qu'en conséquence le legs ou l'institution subsiste

comme s'il était pur et simple (tom. II, n0" 740 et 925). Dans les

contrats, au contraire, la condition impossible annule le contrat.

Cela est vrai non-seulement pour la stipulation : « Sub impos-
sibili conditione factam stipulationem constat inutilem esse (1) ; »

mais encore pour tous les contrats : « Non solum stipulationes
impossibili conditione adplicatae nullius momenli sunt : sed etiam
céleri quoque contractus, veluti emptiones, locationes, impos-
sibili conditione interposita, aeque nullius momenti sunt (2). »

Quant à cette différence entre les effets de la condition impossible
dans les dispositions testamentaires et ses effets dans les contrats,
nous savons qu'elle n'a pas été admise sans controverses dans la

jurisprudence ; que les deux écoles des Proculéiens et des Sabi-
niens étaient divisées sur ce point : les premiers voulaient que la
condition impossible annulât les dispositions testamentaires aussi
bien que les contrats. Enfin, quant aux raisons de celte différence,
nous savons qu'il est difficile d'en donner de bien concluantes

(voir sur tout ceci, tom. II, n° 740), et que Gaius lui-même, tout
Sabinien qu'il soit, en fait l'aveu : «Et sane vix idonea diversitatis
ratio reddi potest (3). a Moecianus essaye d'en donner une : « Quia
in ea re, dit-il en parlant des contrats, quoe ex duorum pluriumve
consensu agitur, omnium voluntas spectetur : quorum procul
dubio in hujusmodi actu talis-cogitatio est ut nihil agi existiment,

apposita ea conditione quam sciant esse impossibilem (4). » Mais

pourquoi considérera-t-on comme plus sérieuse la volonté du
testateur qui n'a disposé que sous une condition impossible :
«J'institue Titius pour mon héritier s'il boit toute l'eau du Tibre
à son déjeuner? » Évidemment cela ne s'explique que par la
faveur particulière accordée aux institutions d'héritiers, pour que
les citoyens ne meurent pas intestat, et, par extension, à toutes
les libéralités testamentaires.

Ce que nous venons de dire s'applique également à la condition
contraire aux lois ou aux moeurs. Considérée comme non avenue
dans les testaments (tom. II, n" 740), elle est une cause de nullité
dans les contrats (5).

1358. Pure f acta-obligatio intelligitur : en effet, il n'y a pas
véritablement de condition, c'est-à-dire de chance d'un événe-
ment futur et incerlain : il est bien certain que le stipulant ne
touchera jamais le ciel. La stipulation est utile et au présent (utilis
et proesens est), dit Ulpien dans des expressions qui reviennent à
celles de notre texte (6). — Mais il ne faudrait pas étendre cette
décision à la condition, imposée au stipulant, de ne pas faire

(1) DIG. 44. 7. De oblig. et act. 1. § 11. f. Gai. —
(2) DIG. lb. 31. f. Moecian.

—
(3) GAI. Comm. 3. § 98. —

(4) DIG. 44. 7. De oblig. et act. 31. f. Moecian.

-(5) DIG. 45. 1. Verb. obi. 35. § 1. Paul. 137. § 6. f. Venulej. ^

(6) lb. 7. f. Ulp.
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quelque chose de contraire aux lois ou aux moeurs :: il y a ici une

différence radicale: entre la condition physiquement impossible et
la condition illicite. Par exemple : Promets-tu de me donner cent
sous, d'or si je n'incendie pas cette maison? si je n'injurie pas
telle personne? La stipulation est inutile. On ne: peut stipuler un

prix pour s'abstenir d'un acte illicite ou immoral : « Si oh male-

fiçiuin„ ne fiai, promissum sifc, nulla est obligatio ex hac con-
ventione , » dit élégamment et laconiquement le jurisconsulte
Ulpien (1). Ce serait là ce que les Romains appellent stipuler
ex turpi causa (ci-dessous, §24). — Mais rien n'empêche de

stipuler une somme pour le eas où le promettant commettrait
un acte illicite ou immoral; une pareille stipulation, loin d'être
contraire; aux bonnes: moeurs, est conçue de manière à leur être
favorable : ex bonis moribus concepta, dit Papinien (2), puis-
qu'elle menace l'action illicite d'une sorte de peine. Toutefois, si

les circonstances lui donnaient un autre caractère, par exemple
si c'était sa part dans le produit de l'acte illicite, ou le prix de
son silence,-de son adhésion, que le stipulant se fît promettre
ainsi, la stipulation serait nulle comme faîte ex turpi causa.

XII. Item verborum obligatio inter
absentes concepta inutilis est. Sed cum
hoc materiam litium contentiosis homi-
nibus proestabat, forte post tempus taies

allegationes opponentibus; et non pré-
sentes ësse vel se vel adversarios suos

contendentibus, ideo nostra constitulio

propter celeritatem dirimendarum li-
tium introducta est, quam ad Coesarien-
ses advocatos scripsimus : per quam
disposuimus taies scripturas quoe proesto
esse partes indicant, omnimodo esse

credendas, nisi ipse qui tahbus utitur

improbis allegalionibus, manifestissimis

probationibus vel per scripturam vel

per testes idoneos adprobaverit, in ipso
toto die quo conficiebatui! instrumen-
tnm, sese veL adversarium suutn in aliis
locis esse.

19. L'obligation par paroles ne peut
être contractée entre absents. Mais

comme il y avait là une source de pro-
cès pour les hommes à esprit conten-
tieux , qui, après un long terme peut-
être , opposaient de pareilles alléga-
tions, soutenant qu'eux ou leurs adver-

saires n'avaient pas été présents, nous

avons introduit, dans le: but de mettre

prompte fin à. ces procès, une constitu-
tion adressée aux avocats de Césarée,

par laquelle nous décidons que les écrits

portant indication de la présence des

parties en feront pleine foi, à moins que
celui qui a l'improbité de recourir à de

tels moyens ne prouve de la manière
la plus évidente, soit par écrit, soit par
témoins dignes defoi, que, pendant tout
le jour dans lequel l'écrit a été fait, lui

ou son adversaire étaient dans un autre

lieu.

1359. Le contrat verbal ne peut avoir lieu entre absents; le
motif en est évident, puisqu'il ne se forme que les parties se parlant
(utroque loquente) et s'entendant l'une l'autre : « Nec absens

quidem : quoniam exauèke invicem debent (3). » D*où il suit

(1) DJSS. 2. 14. De pactis. T. § 3. f. Ulp.
—

(2) DIG. 45. 4. 121. § 1. f.

Papin.
— 2. 14. De pactis. 50. f. Ulp. —COD. 4. 56. Si mancipium itavenierit

ne prostituatur. — Le fragment de Pomponius (DIG. 45. 1. Verb. obi. 19.),
et te constitution d'Alexandre (COD, 8. 89. De inutil, stipul. 2.), relatifs &'tin
cas particulier, celui du divorce, et motivés par des; raisons toutes spéciales,
font exception, mais, noo. pas obstacle à ee principe. — (3) Dm. 4.5. 1. Verb.
obi. 1. pr. f. Ulp. — PAUL. Sent. 5. 7. § 2.
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que le fait d'un alibi était une objection radicale à opposer à

celui qui invoquait l'existence d'un pareil contrat. Le texte nous

expose les dispositions prises par une constitution de Justinien

pour empêcher l'abus d'un pareil moyen et la fréquence des

procès qui en étaient la suite.
1360. Le contrat verbal n'exige, en lui-même, aucune écriture,

aucun mode particulier de constatation. Il se forme par la simple
prononciation des paroles : dès lors il existe. Mais, en cas de

dénégation, la partie intéressée aura besoin de fournir la preuve
de cette existence. — Pour être à même de faire, au besoin,
cette preuve, mais seulement comme moyen de preuve (l),, on

peut dresser un écrit constatant ce qui s'est passé, et que l'on;
nomme instrumentum par excellence, comme le meilleur mode
d'instruire sur les faits ; ou encore cautio, comme une sûreté

pour le stipulant (voir tom. I, Génér., n" 173). Nous trouvons
dans les textes divers de pareils écrits, dressés, soit par le pro-
mettant, soit ordinairement par un esclave, par un affranchi, et
constatés vrais par la signature du promettant ou des témoins.
« Tantam pecuniam dari stipulatus est Aulus Agerius, spo-
pondit Numerius Negidius, etc. (2) ; « — « Tôt aureos recti dari

stipulatus est Julius Carpus > spopondimus ego Antoninus Achil-
leus et Cornélius Dïvus (3) ; » — « Eaque sic recta dari fieri,
fîde roganti Sticho, servo Luciî Titii, promisit Callimachus ; » —

« Stipulatus est Julius Zosas ; spopondit Flavius Candidus domïnus
meus ; subscripsit et dominus (4).. » — Ou bien„ on peut recourir
à des témoins qui assisteront à l'acte et pourront en rendre témoi-

gnage (5); ou enfin à toute autre espèce de preuve.
— Le texte

nous explique suffisamment les dispositions, de Justinien. quant à
la foi attachée à l'écrit constatant la stipulation, et quant à

l'impossibilité d'objecter désormais contre un pareil écrit un alibi,,
à moins qu'il ne. s'agît d'une absence durant la totalité du jour
indiqué comme celui de la stipulation (toto eo die),, et que cette
absence ne fût constatée par les preuves les plus claires et les plus
manifestes (liquidis ac manifestis-simis probationibus) ; ou mieux,
par écrit (vel per scripturam); ou par des témoins dignes de
toute foi, et au-dessus de tout reproche (vel per testes undique
idoneos, et omni exceptione majores). Tels sont les termes de
la constitution de Justinien (6).

(1) D«s. %% 4. De fid'e instrumentorum. 4. f. Gai. : Fiunt enim de hrë

scnpturoe, ut quod actum est, per cas facilius probari possit) : et sine'his-autem
ualet quod actum est, si habeat probationem. » Quoique ces paroles de. Gaius
n,aient pas été écrites spécialement pour la stipulation, on peut les y appliquer.—

(2) Ci-dessous, tit. 291. § 2'. —
(3) DIG. 45. 2. De duob. reis const. 11. $2.

R
Papin, —

(4) DIG. 45. 1. Verb. obi 122. § 1. f. SeoevoL; 126. §: 2'. f. Paul»,

décrit, comme on peut le voir par ces exemples en leur entier, commence par
ta navré des faits et par l'indication exacte des- choses promises.

—
(5) GOD. 4.

P Oefid'e instrum. 15- const. Constantin. 4. 19. De proBat.. 12. const.. Dib-
™t. et Maxim. —

(6) Cette constitution, de l'an 531,.est insérée au.Coda--: 8L
;Î8. De contrah. et commit, stipul. 14.
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XIII. Post mortem suam dari sibi
nemo stipulari poterat, non magis quam
post ejus morlem a quo stipulabatur. Ac
nec is qui in alicujus potestate est, post
mortem ejus stipulari poterat, quia pa-
tris vel domini voce loqui videtur. Sed
et si quis ita stipuletur : PRIDIE QUAM
MORIAR Vel PRIME QUAM MORIERIS DABIS,

inntilis erat stipulatio. Sed cum (ut jam
dictum est) ex consens» contrahentium

stipulationes valent, placuit nobis etiam
in hune juris articulum necessariam in-
ducere emendationem ; ut sive post
mortem, sive pridie quam morietur sti-

pulator sive promissor, stipulalio con-

cepta est, valeat stipulatio.

13. Nul ne pouvait stipuler qu'on lui
donnerait après sa mort, non plus qu'a-
près la mort du promettant. Et même
celui qui est en la puissance d'un autre
ne pouvait stipuler qu'on donnerait

après la mort de ce dernier, parce que
c'est par la voix de son père ou de son
maître qu'il est censé parler. La stipu-
lation ainsi conçue : ME DON.YERAS-TULA
VEILLE DE MA MORT OU LA VEILLE DE TA

MORT? élait également mutité. Mais

comme, ainsi que nous l'avons déjà dit,
c'est du consentement des contractants

que dérive la validité des stipulations,
il nous a plu d'apporter' à ce point du
droit une correction nécessaire. En con-

séquence, conçue, soit pour le temps

postérieur à la mort, soit pour la veille
de la mort du stipulant ou du promet-
tant, la stipulation n'en sera pas moins
valable.

1361. Il s'agit ici de quelques subtilités excessives de la juris-

prudence romaine. La stipulation dont l'action était différée jus-

qu'après la mort, soit du stipulant : a POST MORTEM MEAM DARI
SPONDES?» soit du promettant : « QUUM MORTUUSERIS, DARI SPON-
DES? «était nulle. Et Gaius nous en donne la raison :.« Nam in-

elegans esse visum est ex heredis persona incipere obligatio-
nem (i) ; » motif qui déjà nous était donné dans le Code, par la

constitution de Justinien : « Ab heredibus enim incipere actiones,
vel contra heredes, veteres non concedebant (2). « Il avait paru
aux anciens inélégant, c'est-à-dire contraire à l'ordre régulier,
d'admettre comme valables des actions qui n'étaient créées que

pour commencer, soit pour, soit contre les héritiers. Déjà, cepen-
dant, sous l'ancienne jurisprudence, on avait échappé en-partie
à l'application de cette règle, à l'aide d'un adjoint particulier
nommé adstipulator, qu'on se donnait dans la stipulation, ainsi

que nous l'avonsjiéjà dit ci-dessus, n° 1266, et dont nous traite-
rons bientôt avec détail. Mais Justinien supprime la règle elle-
même. Il décide que les actions pourront commencer en la per-
sonne des héritiers, soit pour eux, soit contre eux : « Ut liceat ad
heredibus et contra heredes incipere actiones ; ne propter nimiam
subtilitatem verborum, latitudo voluntatis contrahentium impe-
diatur (3). » En conséquence, les stipulations dont il s'agit sont
désormais valables.

Necis qui in alicujus potestate est. L'esclave ne pouvait ainsi

stipuler : PROMETS-TU DE DONNER APRÈS LA MORT DE MON MAÎTRE?
ni le fils de famille.... : APRÈS LA MORT DE MON PÈRE? puisque

la

(1) GAI. Comm. 3. § 100. —
(2) COD. 4. 11. Ut actiones et ab heredibus et

contra heredes incipiant. const. unique. — (3) COD.Ib. —Et aussi, COD. 8.
38. De contrah. et comm. slip. 11. const. Justinien.
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stipulation acquise au père de famille n'aurait produit d'action

qu'après sa mort. La léforme de Justinien s'applique à ce cas
comme à l'autre.

1362. PRIDIE QUAM MORIAR? vel PRIDIE QUAM MORIERIS? C'était
une conséquence encore plus subtile de la subtilité qui précède.
Gaius nous expose le motif de la nullité dans ce cas : «Quia non

potest aliter inlelligi pridie quam aliquis morietur, quam si mors
sccuta sit : rursus morte secula, in. proeteiïtum reducitur stipula-
tio, et quodammodo talis est : HEREDI MEO DARI SPONDES?Quae
saneinutilis est (1). » Décision qui du reste ne lui paraissait guère
raisonnable : « Quod non pretiosa ratione receptum videtur, »

dit-il ailleurs (2). Par suite de la constitution de Justinien, cette
seconde subtilité disparaît avec la précédente.— Nous avons, du

reste, déjà rencontré les mêmes principes; et nous les avons

expliqués, dans la matière des legs (tom. II, n°* 928 et 929).

XIV. Item si quis ita stipulatus erat,
Si NAVIS'EX ASIA VENERIT, HODIE DARE
SPONDES?inutilis erit stipulatio, quia
praipostere concepta est. Sed cum Léo,
incivile recordationis, in dotibus eandem

stipulationem quoe proepostera nuncupa-
tur, non esse rejiciendam existimavit,
nobis placuit et huic perfectum robur
accommodare : ut non solum in dotibus,
sed etiam in omnibus valeat hujusmodi
conceptio stipulationis.

14. Une stipulation semblable : Si
TEL NAVIRE ARRIVE UN JOUR D'ASIE, PRO-

METS-TU DE ME DONNER AUJOURD'HUI? était

inutile, parce qu'elle est conçue d'une
manière prépostère. Mais Léon, de glo-
rieuse mémoire, ayant voulu qu'une
telle stipulation, qu'on nomme prépos-
tère, ne fût point rejetée en matière de

dot, il nous a plu de-lui donner force

complète. De telle sorte qu'elle soit
valable non-seulement dans les dots,
mais en toute matière.

1363. La nullité de la stipulation faite sous une condition

prépostère, c'est-à-dire dans laquelle on a mis avant (proe) ce

qui devait être après (post), provenait encore, dans l'ancienne

jurisprudence, d'une trop rigoureuse appréciation des paroles. Le

caractère spécial d'une pareille stipulation, c'est que le terme fixé

pour le payement est antérieur à l'accomplissement de la condi-

tion; on promet de payer avant d'y être obligé : « PROMETS-TU DE
ME DONNERAUJOURD'HUI, SI TEL NAVIRE ARRIVE PLUSTARD? Justinien
ne s'attache plus à l'irrégularité des paroles ; il étend aux testa-
ments et à tous les contrats ce que l'empereur Léon avait déjà fait,
par une faveur spéciale, en matière de dot. En conséquence,
l'acte sera valable, mais le payement ne pourra être demandé

qu'après l'accomplissement de la condition : « exactione videlicet

post conditionem vel diem compétente (3). »

(1) GAI. Comm. 3. § 100. —
(2) GAI. Comm. 2. § 232. — (3) COD. 6. 23.

De testam. 25. const. Justinien. Le sens raisonnable qu'on pourrait donner à
la stipulation prépostère, dans l'intention des parties, ne serait-il pas, que la
condition s'accomplissant plus tard, le payement serait effectué, tant pour les
fruits ou pour les intérêts que pour tous autres accessoires, comme si ce paye-
ment avait dû être fait au jour même de la stipulation ?
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XV. Ita autem concepta stipulatio,
veluti si Titius dicat : CUM MORIAR, DARE
SPONDES?vel CUMMORIERIS?et apud ve-
teres utilis erat, et nunc valet.

IS. Une stipulation ainsi faite, par
exemple, Titius disant : PHOMETS-TUDE
AIE DONNER QUAND JE MOURRAI , OU QUAND

TU MOURRAS?était valable chez les an-
ciens, et l'est encore auiaurd'hui.

1364. Distinction subtile entre le moment même de la mort,
COMMORIAR, CUMMORIERIS; et le temps postérieur à la mort, POST
MORTEMMEAM, CUM MORTDUSERIS. Dans le premier cas, l'action
devait prendre naissance, soit pour le stipulant, soit contre le

promettant, en leur personne même et de leur vivant : car au
moment où l'on meurt, l'on vit encore : «Non post mortem... sed
ultimo vitse tempore, » dit Gaius (1). En conséquence la stipula-
tion était valable (2). Nous avons déjà donné la même explication
en matière de legs (tom. il, na 928).

XVI. Item post mortem alterius, IC. De même, la stipulation qu'on
recte stipulatur. dbnnera après la mort d'un tiers est

valable.

1365. La règle qui avait fait prohiber par l'ancienne jurispru-
dence les stipulations POST MORTEMMEAM OU POSTMORTEMTUAM
était inapplicable ici. La mort d'un tiers formait un terme incer-

tain, que rien n'empêchait d'apposer à une stipulation.
XVII. Si scriptum in instrumento

fuerit promisisse âliquem., perinde ha-
betor ae si interce-gatione praecedente
responsum sit..

19. S'il est écrit dans l'instrument

qu'une personne a promis, elle est con-

sidérée comme ayant répondu à une

interrogation préalable.

1366. Ce paragraphe est la reproduction littérale d'un frag-
ment des Sentences de Paul (3). Ici l'écrit n'énonce pas d'une
manière précise comme ceux dont nous avons donné des exem-

ples ci-dessus, n° 1360, les deux actes qui constituent le contrat

verbal, savoir, l'interrogation et la promesse. Il énonce simple-
ment qu'un tel a promis, mais on comprend par là, comme sous-

entendu, que l'interrogation préalable a eu lieu : « Intelligendum
etiam preecessisse verba stipulationis, » dit Paul (A).—Credendum
est preecedentem stipulationem vocem spondentis subsecutam

esse, » porte une constitution de Sévère et d'Antonin (5). Les
solennités requises sont censées avoir été accomplies, du moment

que le résultat juridique qui en faisait le but final est énoncé
dans l'écrit (6). Sauf, toutefois, le droit de. fournir la preuve du
contraire (7),„

(1) GAI. Comm. 2. § 232. — Le texte, du Comm. 3. § 100, sur ce point, est
évidemment altéré. —

(2JDIG. 45. 1. Verb. obi. 45. §§ 1 et 3i. f. Ulp.
— 12.

6. De condict. indeb. 17. f. Ulp. — (3) PAUL. Sent. 5. 7. § 2. —
(4) DIG. 45.

1. Verb. obi. 134. § 2. f. Paul. —
(5) COD. 8. 38. De conlrah. et comm. stip.

1. const. Sever. et Anton. —
(6) Dm. 45. 1. Verb. obi. 30. L Ulp. —(7) DIG.

2. 14. De pactis. 7. § 12. f. Ulp. : Quod fere novissima parte pactarum ita solet
inseri, rogavit Titius, spopemdit Moevius, hoec verba non tantum pactionis toco

accipiuntur, sed etiam stipulalionis, ideoque ex stipulatu noscitur actio,, nisi
coBtrarium specialiter adprobetur, quod non animo stipulaatinm hoc factum est,
sed tantum paciscentium. »
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XVIII.. Quoties plures res una sti-

pulatione comprehenduntur, si quidem
promissor simpliciler respondeat : DARE

SPONDEO,propter omnes tenetur. Si vero

unam ex his, vel quasdam daturum se

responderit, obligatio in iis. pro quibus;

spoponderit eontrohitur. Ex pluribus
enim stipulationibus una vel quasdam
vidcntur esse perfectae. : singulas enim

res stipulari, et ad singulas, respondere
debcmus.

IS. Lorsque plusieurs choses sont

comprises dans nne seule stipulation, si
le promettant répond simplement : JE
PROMETSDEDONNER, il est lié pour toutes.
Mais s'il répond qu'il donnera l'une, ou

qu'il donnera quelques
- unes de ces

choses, l'obligation n'est contractée que
pour les choses contenues dans sa ré-

ponse. En effet, des diverses stipula-
tions contenues dans l'interrogation, le

promettant est censé n'en compléter
qu'une ou que quelques-unes; car il

faut, pour chaque objet, et la stipula-
tion-et la réponse.

1367. Il faut rapprocher ce paragraphe du § 5 qui précède, et
bien distinguer les nuances qui séparent les cas régis par eux.
Ici il y a dans la stipulation plusieurs objets distincts, ce qui
forme véritablement autant de stipulations que d'objets : « Scire
debemus in stipulationibus tôt esse stipulationes quot species. »—
« Ai si quis illud et illud stipulatus sit, tôt stipulationes sunt quot
corpora (1). »Or, ces stipulations étant distinctes, leur sort l'est
aussi : les unes peuvent être nulles et les autres valables. STICHUM,
PAJIPHILUMET EROTEM DARE SPONDES?SPONDEO: les trois esclaves
sont dus, parce que la promesse, étant générale, s'applique à
chacun d'eux; STICHUM DARE SPONDEO, Stichus seul est dû, les
deux autres ne le sont pas, parce que l'interrogation, à leur égard,
est restée sans réponse. «Videris enim ad unam ex stipulationibus
respondisse (2). » —Mais si les objets distincts sont stipulés d'une
manière alternative, l'un ou l'autre : STICHUMAUT PAMPHILUM DARE
SPONDES?il n'y a' qu'une seule stipulation d'une nature particu-
lière, une.stipulation alternative. Si donc le promettant ne répond
que pour un seul : STICHUMSPONDEO,il change le mode de l'obli-

gation, aussi bien que celui qui, interrogé sous condition, répond
de donner purement et simplement : dès lors nous tombons dans
le cas du § 5; la stipulation est inutile (3).

XIX. Alteri stipulari (ut supra dic-
tum est) nemo potest. Inventa? sunt
enim hujusmodi obligationes ad hoc ut

unusquisquc sibi adquirat quod sua
interest s ceterum ut aBi detur, nihil
interest stipul.atoris. Plane si quis velit
hoc facere, poenam stipulari conveniet,
ut nisi ita faclum sit ut comprehensum
est, committatur poenoe stipulatio etiam
ei cujus nihil interest. Poenam enim
quum stipulatur quis, non illud inspici-
t«r quid intersit ejus, sed quoe sit quan-
tités in conditione stipulationis. Ergo,

19. Nul ne peut, comme nous l'avons

dit plus haut, stipuler pour autrui. En

effet, cette forme d'obligation n'a été

imaginée que pour que chacun acquière
ce qu'il a intérêt d'acquérir; or que l'on

donne à autrui, le stipulant n'y a aucun
intérêt. Toutefois, si l'on veut faire une

stipulation semblable, il faut stipuler
une peine, de telle sorte que si le pro-
mettant n'exécute pas ce qui a été dit,
la stipulation de la peine se réalise même

pour celui qui n'avait aucun intérêt à

cette exécution. En effet, lorsque quel-

(1) DIG. 45. 1. Verb. obi. 29. pr. et 86. f. Ulp.
— (2) lb. 83. § 4. f. Paul.

—
(3) DIG. 45. 1. Verb. obi. 83. § 2. f. Paul.
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si quis stipuletur TITIO DARI , nihil agit ;
sed si addiderit poenam : NISI DEDERIS,
TÔT AUREOSDARE SPONDES?tune commit-

titur stipulatio.

XX. Sed et si quis stipuletur alii,
cum ejus interesset, placuit stipulatio-
nem valere. Nam si is qui pupilli tute-
lam administra™ coeperat, cessit admi-
nistratione cotutori suo, et stipulatus
est rem pupilli salvam fore ; quoiiiam
interest stipulatoris fieri quod stipulatus
est, cum obligatus futurus esset pupillo
si maie gesserit, tenet obligatio. Ergo
et si quis procuratori suo dari stipula-
tus sit, stipulatio vires habebit. Et si
creditori dari stipulatus sit, quod sua

interest, ne forte vel poena committetur,
vel praedia distrahantur quoe pignori
erant, valet stipulatio.

XXI. Versa vice, qui alium facturum

promisit videtur in ea esse causa ut

non teneatur, nisi poenam ipse promi-
serit.

qu'un stipule une peine, on ne consi-
dère pas quel est son intérêt, mais quel
est le montant de la clause pénale. Si
donc quelqu'un stipule QU'ON DONNERA
A TITIUS, l'acte est nul ; mais s'il ajoute
cette peine : ET FAUTE DE LB FAIRE , ni-
PONDS-TU DE ME DONNERTANT ? la stipu-
lation produit obligation.

90. Mais si quelqu'un stipule pour
autrui y ayant intérêt, la stipulation a été
reconnue valable. En effet, si celui qui
avait commencé l'administration d'une
tutelle cède cette administration à son

cotuteur, et stipulede lui que les biens

du pupille seront sauvegardés, comme
il y va de l'intérêt du stipulant qu'il en

soit ainsi, parce qu'il est responsable
envers le pupille de la mauvaise admi-

nistration, la stipulation est valable. De

même, si quelqu'un stipule qu'on don-

nera à son procureur; ou bien encore à

son créancier, car le stipulant y a inté-

rêt, pour éviter, par exemple, qu'une
clause pénale soit encourue, ou que les

fonds donnés en gage soient vendus.

91. En sens inverse, celui qui pro-
met qu'un autre fera n'est pas tenu, à

moins qu'il n'ait promis lui-même une

peine.

1368. Les trois paragraphes se trouvent suffisamment expliqués
par la théorie entière que nous avons exposée ci-dessus, n" 1336
et suiv. —

Remarquez, dans le § 20, l'intérêt qu'a le tuteur qui
cède l'administration à son cotuteur de stipuler de ce dernier rem

pupilli salvam fore, puisque les tuteurs sont tous responsables
et tenus par l'action de tutelle de l'administration les uns des
autres (tom. II, n° 277). De même, l'intérêt qu'a celui qui stipule
qu'on donnera à son procureur ou à son créancier est évident (1).

XXII. Item nemo rem suam futu-
ram in eum casum quo sua sit utiliter

stipulatur. .

99. Nul ne peut valablement stipuler
la chose qui doit être sienne un jour,

pour le cas où elle le sera devenue.

1369. C est une règle de simple raison, qu on ne peut trans-
férer la création d'un droit à une époque où son existence sera

légalement impossible, ni à l'accomplissement d'une condition

qui le rendra légalement impossible (2).

XXIII. Si de alia re stipulator sen-

serit, de alia promissor, perinde nulla
contrahitur obligatio, ac si ad interro-

gatum responsum non esset ; veluti, si

93. Si le stipulant a eu dans l'inten-

tion une chose, et le promettant une

autre, il n'y. a pas plus d'obligation que
s'il n'y avait pas eu de réponse à la

(1) DIG. 45. 1. Verb. obi. 38. §§ 20. 21. 22 et 23. f. Ulp. 118. § 2. f.

Papin. —
(2) lb. 87. f. Paul. — COD. 5. 3. De donat- ante nupt. 4. const.

Gordian.
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hominem Stichum a te quis stipulatus

fuerit, tu de Pamphilo senseriff quem
Stichum vocare credideris.

demande; par exemple, si quelqu'un a

stipulé de toi Slichus, et que tu aies
eu dans l'intention Pamphile, que tu

croyais se nommer Stichus.

1370. L est le cas d examiner ici le rôle que joue ta volonté,
le consentement, dans le contrat par stipulation. — Le principe

premier de ce contrat, comme de tout autre, est, sans nul doute,
l'accord de volonté entre les parties, leur mutuel consentement :

«Stipulatio ex ulriusque consensu valet, » dit Paul; « ex utriusque
consensu perficitur, » dit Venulejus (1). Mais la cause civile

d'obligation, c'est la prononciation des paroles exprimant ce con-

sentement en une interrogation d'une part et en une réponse
conforme de l'autre. Or, s'il y a erreur entre les parties, que
décidera-t-on? Les jurisconsultes romains formulent en axiome

de droit cette vérité : « Non videntur qui errant consentire (2) ;
d'où la conséquence générale que dans tous les contrats, soit

de bonne foi, soit même de droit strict, l'erreur est une cause

de nullité (3). Mais il y a bien des nuances dans l'erreur; elle

peut tomber sur tel ou sur tel autre points bien différents : quel
sera celui où elle entraînera nullité, celui où elle cessera de pro-
duire cet effet? Celte question délicate n'est pas envisagée par le
droit romain de la même manière pour tous les contrats. Elle se
trouve résolue plus largement dans les uns que dans les autres,
selon leur nature diverse. Dans la stipulation, où le consentement,

pour obliger, doit être, pour ainsi dire, matérialisé dans la pro-
nonciation des paroles, il en est de même de l'erreur entraînant
nullité : il faut que ce soit une erreur matérielle, sur le corps
même, sur l'individu (species) ou sur le genre (genus) stipulés
et promis; en un mot, comme dit notre texte, de alia re. Par
suite d'une erreur, nous avons en vue, vous Pamphile, moi

Stichus; vous tel cheval, moi tel autre; vous du vin, moi de
l'huile, K Si hominem stipulatus sim, et ego de alio sensero, tu
de alio : nihil acti erit; nam stipulatio ex utriusque consensu

perficitur (4). » Mais du moment qu'il y a assentiment mutuel
sur le corps, bien qu'erreur sur la substance, par exemple, du
cuivre pris pour de l'or, le contrat verbal est valable, sauf les
remèdes prétoriens, s'il y a lieu (5).

(1) DIG. 45. 1. Verb. obi. 83. § 1. f. Paul., 137. § 1. fr. Venulej. — (2) DIG.
50. 17. De regul. jur. 116. § 2. f. Ulp.— (3) DIG. 44. 7. De oblig. et act. 57.
f. Pomp. : « In omnibus negotiis contrahendis, sive bonoe fidei sint, sive non

sint, si error aliquis intervenit, ut aliud sentiat, (puta) qui émit aut qui conducit,
aliud qui cum eo contrahit : nihil valet quod acti sit. » —

(4) DIG. 45. 1. Verb.
Obi. 137. § 1. f. Venulej.; 83. § 1. f. Paul. —

(5) lb. 22. f. Paul. : <cSi id quod
aurum putabam, cum oes esset, stipulatus de te fuero, teneberis mihi hujus oeris
nomine : quoniam in corpore consenserimus. Sed ex doli mali clausula tccum

agam, si sciens me fefelleris. » — Il n'en était pas de même dans la vente, du
moins de l'avis de certains jurisconsultes. DIG; 18. 1. De contrah. empt. 9. § 2.
f. Ulp.
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1371. Le dol (dolus malus : voir tom. I, Génér., n" 165), à
moins qu'il n'eût produit une erreur'sur le corps même de la

chose, auquel cas on tomberait dans la règle précédente, le dol
n'est pas une cause de nullité de la stipulation ; le consentement,
les paroles s'y trouvent, l'obligation existe : sauf également les
secours prétoriens pour obvier à ces conséquences contraires à

l'équité. « Si quis, cum aliter conVenisset obligari, aliter per machi-
nationem obligatus est : erit quidem subtilitati juris obstrictus;
sed doli exceptione uti potest (1). »

1372. La violence elle-même (vis metus : voir tom. I, Génér.,
n" 165) n'est pas une cause de nullité de la stipulation; les juris-
consultes romains reconnaissaient bien que rien n'est plus con-
traire à la volonté, au consentement, que la violence (2) ; toutefois

quand il s'agissait d'un acte de droit civil, accompli sous l'empire
de la violence, ils disaient : tamen coactus volai; placé entre
l'alternative ou du mal dont j'étais menacé ou du consentement

exigé de moi, j'ai choisi entre ces deux partis, j'ai donné ce

consentement, coactus volui : et cet acte produisait ses effets
civils (3) ; ce qu'il ne faut pas attribuer seulement à l'influence de
la philosophie stoïcienne et à son mépris pour la douleur ou pour
la crainte, mais bien aux principes rigoureux et formalistes du
vieux droit romain. La philosophie et le droit des gens ont fait
intervenir le secours prétorien pour porter remède à ces rigueurs.
Ainsi, le contrat verbal formé par suite de la violence sera valable,
sauf les recours accordés par le préleur. « Dolo vel metu adhibito,
actio quidem nascitur, si subclita stipulatio sit : per doli mali
tamen vel metus exceptionem summoveri petilio débet (A). »

D'autres remèdes prétoriens que l'exception peuvent aussi exister,
notamment celui d'une restitution.

XXIV. Quod turpi ex causa pro-
missum est, veluti si quis homicidium
vel sacrilegium se facturum promittat,
non valet.

94. La promesse faite pour une
cause honteuse, par exemple, celle de
commettre un homicide ou un sacri-

lège, est nulle.

1373. Turpi ex causa. Soit que la stipulation ait directement

pour objet un fait illicite ou immoral à commettre, ou un devoir à

omettre; soit qu'ayant pour objet une somme d'argent, ou toute
autre chose qui peut être valablement stipulée, elle soit motivée sur
de pareils faits accomplis ou à accomplir: « Generaliter novimus,

turpes stipulationes nullius esse momenti (5) ; » — « Si flagitii

(1) DIG. 45. 1. Verb. obi. 36. f. Ulp. — (2) DIG. 50. 17. De regul. jur.
116. pr. f. Ulp. : « Nihil consensui tam contrarium est, qui et bonoe fidei judiciû
sustinet, quam vis atque metus. • — DIG. 4. 2. Quod met. caus. 1. f. Ulp.
* ... propter necessitatem imposifam contrariam voluntati. J —

(3) DIG. 4. 2.

Quod met. caus. 21. § 5. f. Paul. « Quia quamvis, si liberum esset, noluissem,
tamen coactus volui. « —

(4) COD. 8. 39. De inutil. stip. 5. const. Dioclet. et
Maxim. — 8. 38. De contr. et comm. stip. 9. const. Dioclet. et Maxim. —

(5) DIG. 45. 1. Verb. obi. 26. f. Ulp.; et 27. f. Pomp.
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faciendi vel facti causa concepta sit stipulatio, ab initio non

valet (1). » Ou soit enfin que ces faits entrent comme condition

dans la stipulation, selon ce que nous avons explique en traitant

des conditions contraires aux lois ou aux moeurs (n° 1357).

XXV. Cum quis sub aliqua condi-

tione stipulatus fuerit, licet ante con-

ditionem decesserit, postea existente

conditione, hères ejus agere potest.
Idem est et ex promissoris parte.

95. Dans une stipulation condition-

nelle, bien que le stipulant meure avant

l'accomplissement de la condition, dès

que cet accomplissement, même posté-
rieur, a eu lieu, l'héritier peut agir.
De même, du côté du promettant.

1374. Ce principe nous est connu; nous savons que dans les

contrats, même en cas d'obligation conditionnelle, c'est à l'époque
du contrat que lé droit, tout éventuel qu'il est, est fixé en la

personne des contractants, acquis à l'un et imposé à l'autre; par
conséquent transmissible à leurs héritiers, à moins que sa nature

particulière ne s'y oppose (ci-dessus, n° 1253).

XXVI. Qui hoc anno aut hoc mense

dari stipulatus est, nisi omnibus parti-
bus anni vel mensis proeterilis, non

recte petct.

XXVII. Si fundum dari stipuleris
vel hominem, non poteris continuo

agere, nisi tantum spatium proetericrit
quo traditio fieri possit.

9G. Celui qui a stipulé qu'on lui don-

nera une chose dans telle année ou dans

tel mois, ne peut la demander réguliè-
rement qu'après que toutes les parties
de l'année ou du mois sont écoulées.

99. Si tu stipules la dation d'un fonds
ou d'un esclave, tu ne peux pas agir
immédiatement : il faut que le temps
nécessaire pour pouvoir opérer la tra-
dition soit écoulé.

1375. Les règles contenues en ces paragraphes nous sont déjà
connues, par ce que nous avons vu ci-dessus (tit. 15, § 2, n° 1247),
sur les stipulations à terme.

1376. Terminons par une observation capitale en cette matière.
La cause productrice d'obligation dans le contrat verbal, ce sont
les paroles mêmes (verbis obligatio). A moins de stipulations
honteuses ou prohibées, il n'y a pas à s'inquiéter de savoir à quelle
occasion et pour quel motif le prometlant a fait sa promesse;
si quelque fait antérieur, ou quelque intention de libéralité, ou

quelque engagement pris envers lui, molive et justifie rationnel-
lement son obligation. Les paroles ont été prononcées, la promesse
a été faite : donc l'obligation existe; et c'est par le contenu des

paroles qu'il faut la juger et la déterminer. Tel est le strict droit
civil des Romains : c'est la forme, ce sont les verba qui constituent
la cause juridique de l'obligation.

—
Cependant, en fait, ces

paroles ne sont intervenues, le promettant n'a fait cette promesse,
que par un .motif quelconque. Ou il avait à remplir quelque
obligation antérieure, à réparer quelque dommage, à compenser
quelque avantage par lui retiré ou à retirer ; ou bien le stipulant,

(1) lb. 123. f. Papin.
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de son côté, s'est obligé à quelque chose envers lui; ou, enfin,
il a voulu faire une libéralité. Voilà les motifs de fait, les causes
rationnelles qui ont pu déterminer et qui justifient son obligation,
Fréquemment, c'était à l'occasion des prêts de consommation

(mutuum), et surtout de prêts d'argent, que se faisaient les stipu-
lations. L'argent était compté, et la stipulation faite immédiate-
ment après (1) ; ou bien la stipulation faite d'avance, et les espèces
comptées ensuite. L'écrit (cautio) rédigé pour constater la stipu-
lation commençait généralement par l'exposition des circonstances

qui l'avaient motivée (voir ci-dessus, n° 1360, avec la note 4).
Mais il ne faut pas confondre ces causes de fait, causes purement
rationnelles, avec la cause juridique, la cause productrice de

l'obligation : à savoir, dans le contrat verbal, la prononciation
dès paroles. Le droit civil ne considérait que cette dernière. —

Cependant la philosophie des jurisconsultes, l'équité prétorienne

portèrent l'attention sur les autres. On reconnut injuste que le

promettant fût lié quand la stipulation avait lieu sans cause, ou,

pour mieux dire, quand le fait pour lequel elle avait été faite
était faux ou n'avait pas été exécuté : par exemple, quand le

stipulant n'avait pas compté les espèces promises par lui et sti-

pulées à l'avance. Dans de pareils cas, selon le droit strict, en
vertu des seules paroles, l'obligation existe; mais par le secours
de l'exception, on donnera au promettant le moyen de se défendre
contre l'action du créancier (2). C'est la cause réelle, la cause

philosophique et rationnelle de l'obligation qui surgit et qui tend
à se substituer à la cause formaliste du droit civil.

(i) DIG. 46. 2. De novationibus. 6. § 1. f. Ulp. : » Cum pecuniam mutuam
dédit quis sine stipulatione, et ex continenti fecit stipulationem, unus contractus
est : idem erit dicendum, et si ante stipulatio facta est, mox peeunia numerata
sit. « — 7. f. Pompon. : « Cum enim peeunia mutua data stipulamur, non puto

obligationem numeratione nasci, et deinde eam stipulatione novari : quia id

agitur, ut sola stipulatio teneat ; (et) magis implendoe stipulationis gratia nume-
ratio intelligenda est fieri. » —

(2) DIG. 44. 4. De doli mali êxcept. 2. § 3,
f. Ulp. : i Si quis sine causa ab aliquo fuerit stipulatus, deinde ex ea stipula-
tione experiatur : exceptio utique doli mali ei nocebit. Licet enim eo tempore,
quo stipulabatur, nihil dolo malo admiserit, tamen dicendum est, eum, ciuii
litem contestatur, dolo facere qui perseveret ex ea stipulatione petere. Et si,
cum interponeretur, justam causam liabuit, tamen nunc nullam idoneam causam
habere videtur. Proinde et si crediturus pecuniam stipulatus est, nec credidit;
et si certa fuit causa stipulationis, quoe tamen aut non est seeufa, aut finila est :

dicendum erit noeere exceplionem. » DIG. 12. 1. De reb. crédit. 30. f. Paul. ;
« Qui pecuniam créditant accepturus, spopondit creditori futuro, in potestate

habet, ne accipiendo, se (ei) obstringat. i (En ce sens qu'il est lié selon le droit

strict, mais que, s'il ne reçoit pas les espèces, il aura l'exception.)
— COD. 4.

30. De non numerata peeunia. 9. const. Dioclet. et Maxim. « Cum ultra hoc

quod accepit, re obligari neminem posse constet, et si stipulatione interposita,
placila creditor non dederit ; in factum (esse) dandam exceptionem convenit. —

Voir ci-dessous, liv. 4. tit. 13. § 2. '
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Des stipulations et des promesses accessoires à une stipulation
et à une promesse principales : — ou des adstipulateurs
(adstipulatores), et des adpromettants (adpromissores).

1377. Nous avons déjà vu (ci-dessus, n°* 1264 et suiv.) que
le mécanisme du contrat verbal chez les Romains était tel que,
pour le même objet d'obligation, il pouvait intervenir soit plu-
sieurs stipulants, soit plusieurs promettants;— que les interro-

gations et les réponses pouvaient être combinées, liées entre

elles, de manière à ne former qu'un seul tout, qu'un seul contrat

verbal; auquel cas il y avait des costipulants (co-rei stipulandi),
des copromettants (co-rei promittendi) ; — ou bien qu'elles pou-
vaient être distinctes, de manière à former un contrat par paroles
principal, et des contrats verbaux accessoires, intervenus pour

garantir, pour fortifier les effets du premier : ce qui constitue des

adstipulants (adstipulatores), ou des adpromettants (adpromis-
sores) (1). Dans le premier cas, c'est slipuler ou promettre con-

jointement avec un autre (cum alio) ; dans le second, c'est stipuler
ou promettre accessoirement à un autre (ad), et pour un autre

(pro alio). Un caractère commun à ces dernières stipulations ou

obligations, c'est qu'elles sont toutes l'accessoire du contrat prin-
cipal : « Nam ut adstipulatoris, ita et horum obligatio accessio est

principalis obligalionis, » dit Gaius (2) ; qu'elles ont toutes pour but
de faciliter, fortifier ou garantir les effets de ce contrat; enfin,
et comme conséquence, qu'elles ne peuvent porter sur un objet
diffèrent (3).

— Le cas des co-rei a déjà été traité par nous; il.
faut nous occuper du second.

De Vadstipulateur (adstipulator).

1378. Il pouvait être utile au stipulant que l'action résultant
de la stipulation ne fût pas bornée exclusivement à sa personne;
qu'un autre que lui, en qui il aurait toute confiance, en fût investi,

pût l'exercer, recevoir ou exiger le payement pour son compte.
Les cas de voyage, d'absence, d'inaptitude aux affaires, ou de
désir de ne pas s'en charger personnellement, motivaient suffi-
samment cette utilité. Or, la rigueur du principe primitif s'oppo-
sait à ce qu'on pût y satisfaire à l'aide d'une procuration : on ne

pouvait plaider par procureur. Lorsque, plus tard, cette faculté
l'ut admise, ce ne fut qu'avec des garanties et des formes plus
embarrassantes dans le procès. D'un autre côté, le principe que
le droit et l'action résultant de la stipulation sont exclusivement
attachés à la personne de celui qui a prononcé les paroles était

(1) Voyez l'expression générale S adpromissores, dans un fragment de Pom-

ponius, DIG. 45. 1. Verb. obi. 5. § 2. f. Pomp. — (2) Gai. Comm. 3. § 126.
—

(3) lb. §§ 113 et 126.

TOMEm. 15
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là. On tira de ce principe même le moyen de parvenir au but.

Ce moyen fut, pour le stipulant, d'employer une autre personne,

qui, procédant en qualité de son adjoint, stipulât du même débiteur

le même objet, par un second contrat verbal accessoire au pre-
mier : « Possumus tamen ad id quod stipulamur, alium adbiberc

qui idem stipulatur, quem vulgo adstipuîatorem uocamus (1). »

Telle est, selon moi, l'origine et l'utilité de l'adstipulateur

(adstipulator), que le manuscrit de Gaius nous a fait connaître

avec quelques détails. C'est rétrécir singulièrement l'institution,
c'est prendre un point accessoire et postérieur pour le caractère

principal et originaire, que de s'attacher, comme on le fait com-

munément, à l'unique utilité qui resta plus tard à l'adstipulateur,

pour les stipulations post mortem suam. Lorsque CiGéron, dans

sa harangue contre Pjson, arrive à ces paroles : « At quoerebat
« etiam paulo ante de me, quid suo mihi opus fuisset auxilio :
n cur non meis înimicis, meis copiis prgestitissem? Quasi vero,
» non modo ego, qui multis soepe auxilio fuissem, sed quisquam
» tam inops fuerit unquam, qui isto non modo propugnatore,
» tutiorem se, sed advocato aut adstipulator'e, paratiorem fore
» putaret (2), » on voit que l'adstipulateur est mis sur la même

ligne que le défenseur (propugnatore), plus spécialement encore

que l'orateur qui nous défend en justice (advocato), et qu'il

s'agit d'une utilité, d'une protection à en retirer de son vivant,

pour ne pas s'abandonner à ses propres ressources (cur non
meis copiis proestitissem). L'origine de l'adstipulateur est donc
dans l'impossibilité primitive de se faire représenter dans les
actes juridiques et de plaider par procureur. Son caractère est
celui d'un mandataire à l'égard du stipulant principal, et celui
d'un créancier par stipulation à l'égard du promettant. De ce
double caractère découleront les règles particulières à cette sorte
d'intervention.

1379. L'adstipulation ne pouvait intervenir qu'à la suite et

comme accessoire d'une première stipulation ; aucun autre con-
trat n'en était susceptible. Sans doute, dans les temps primitifs,
la formule employée était la formule romaine SPOJBDESWE?SPONDEO.
Mais du moment que d'autres expressions eurent été admises pour
1Q stipulation, elles le furent en conséquence pour l'adstipulation.
Et il n'était pas nécessaire, nous dit Gaius, que l'adstipulateur
employât précisément celles dont le stipulant principal s'était
servi. Celui-ci, par exemple, ayant ainsi interrogé : DARI SPONDES?

l'adstipulateur pouvait interroger en ces termes : « IDEM FIDE TOA
PROJWITTIS?ou IDEM FiDEJUBES?» et réciproquement (3).

1380. L'adstipulateur ne peut stipuler ni autre chose que ce

qu'a stipulé le stipulant principal, car il s'agit de fortifier le

. ,(4) Gai. Cpmm. 3. & 110. —
(2) CICÉRON.In Pison. S ». — (3) GAI. Comm.

3. § 112. . V '
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premier contrat, et non pas de créer une obligation nouvelle et
distincte; ni plus, car tout ce qui est en plus est autre chose;
d'ailleurs, comme dit Gaius, «nec plus in accessione esse potest,
quam in principali (1). » Ce serait adstipuler plus, que d'adsti-

puler purement et simplement, quand la stipulation principale
est à terme ou sous condition. Mais rien n'empêche que l'inverse
n'ait lieu et que l'adstipulation né contienne moins que la stipu-
lation principale (2) ; car on peut ne vouloir fortifier celle-ei que
pour partie, dans de certaines limites ou sous certaines conditions.

1381. L'adstipulation a cela de particulier (in. hoc autem

quoedam singulari jure observantur), que le droit et l'action

qui en résultent ne sont attribués qu'à l'adstipulateur seul indi-

viduellement, et ne peuvent être acquis ni transmis par lui à
aucun autre, pas même à ses héritiers. Il est facile de se rendre

compte de cette singularité ; puisque l'adstipulateur n'est que
l'adjoint, l'homme de confiance du stipulant principal, celui à
l'aide duquel on supplée aux insuffisances du mandat ordinaire,
cette confiance s'arrête à lui individuellement. Il suit de là que
l'esclave qui ne peut stipuler valablement, si ce n'est pour son

maître, ne peut être adstipulateur, ainsi que nous l'avons déjà
dit (ci-dessus, n° 1299) ; la même décision avait prévalu (magis
proevaluit), à l'égard de l'homme libre in mancipio, à cause de
son assimilation à l'esclave (nam et is servi loco est). Quant au
fils de famille, pouvant stipuler valablement de son chef, il pou-
vait être adstipulateur (voir ci-dessus, n° 1299). Mais le droit
résultant de l'adstipulation n'était pas aequis au père, puisque
c'était un droit tout individuel ; le fils de famille ne pouvait pas
non plus, à l'instant même, l'exercer utilement, puisqu'il était
en la puissance d'autrui : il fallait donc attendre qu'il fût devenu
sui juris. Pourvu encore qu'il le fût devenu sans diminution de
tête (par exemple, par son élévation à la dignité de flamme, ou

parla mort du chef) ; car cette diminution, changeant sa personne
juridique, aurait éteint le droit qui sommeillait en lui. La fille
de famille et la femme in manu étaient, en ce point, sous la
même règle (3).

1382. L'adstipulateur étant, à l'égard du promettant, un véri-

table créancier par stipulation, avait, aussi bien que le stipulant
principal, l'action née du contrat, le droit de recevoir valablement
le payement, et même celui de libérer gratuitement lé débiteur

par acceptilation : la créance éteinte pour l'un l'était également
pour l'autre. Mais comme à l'égard du stipulant principal, l'ad-

stipulateur n'était qu'un mandataire, il était tenu par l'action de

mandat (mandati judicio) de lui rendre compte de ses faits et

de lui restituer tout ce qu'il avait obtenu du débiteur (A). Dans

(4) GAI. Comm. 3;. § i$6. — (2) lb. § 113. — (3,) lb. § 11A. —
<4) lb.

§111.

15.
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le cas où il aurait libéré ce dernier gratuitement, comme il aurait

ainsi détruit la créance et causé injustement un préjudice au

stipulant principal, il aurait même été tenu envers celui-ci par
l'action de la loi AQUILIA, qui contenait un chapitre spécial à ce

sujet (1), ainsi que nous le verrons plus loin (ci-dessous, liv. 4,
tit. 3, § 12).

1383. L'adstipulation rendant un tiers, entièrement et sans

révocabilité, maître de la créance pour le compte du créancier

principal, avait, comme on le voit, ses dangers. Du moment que
la faculté d'agir par procureur fut admise, avec une extension et

des facilités toujours croissantes, ce moyen, plus simple et plus
sûr, dut faire tomber l'emploi de l'adstipulation. Cependant on

avait déduit de cet emploi une utilité qui se conserva plus long-
temps. Comme nul ne pouvait stipuler valablement pour un temps

postérieur à sa propre mort (post mortem suam), ainsi que nous

l'avons expliqué ci-dessus, n° 1361, on imagina de s'adjoindre,
en pareil cas, un adstipulateur, afin qu'il pût agir après la mort
du stipulant principal, et tenir compte aux héritiers de ce dernier,

par l'action mandati, de tout ce qu'il aurait obtenu. Ici l'adstipu-
lation a pour but de donner, au moyen d'un détour, force et effet
à une stipulation qui, sans cela, resterait inutile. Nous voyons

par Gaius que, de son temps, on n'employait plus guère l'adsti-

pulation qu'à cet usage (2). Cette dernière utilité disparait elle-
même du moment que Justinien valide les stipulations^>os£ mortem

suam; et avec elle, non-seulement l'emploi, mais encore le nom
des adstipulateurs, qui ne se retrouve plus dans les textes de

Justinien, et dont la notion exacte ne nous a été révélée que par
le manuscrit de Gaius.

Des sponsor es et des fidepromissores.

1384. De même qu'un tiers peut être adjoint au stipulant
principal, pour stipuler la même chose accessoirement à lui et

pour lui : de même peut-il être adjoint au promettant, pour pro-
mettre la même chose accessoirement à lui et pour lui. « Pro eo

quoque qui promittit, soient alii obligari (3). » Le but de cette

adjonction est de garantir, de mieux assurer au créancier l'exécu-
tion de l'engagement, en lui donnant plusieurs obligés. Celte
sûreté (cautio) offrant une utilité pratique bien plus générale que
celle de l'adstipulation, son emploi était bien plus fréquent (4).
Il n'est même pas resté limité aux seules obligations contractées

(1) GAI. Comm. 3, §§ 215 et 216. — (2) lb. § 117 : « Adstipulatorem vero
fere tune solum adhibemus, quum ita stipulamur, ut aliquid post mortem nos-
tram detur quod stipulando. nihil agimus; adhibetur autem adstipulator, ut is

post mortem nostram agat : qui, si quid fuerit consecutus, de restiluendo eo,
mandati judicio, heredi (nostro) tenetur. » — (3) GAI. Comm. 3. § 115. —

(4) GAI. Comm. 3. § 117 : > Sponsores quidem et fidepromissores et fidejussores
saspe solemus accipere, dum curamus ut diligentius nobis cautum sit. »
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par paroles : à l'aide de quelques variations de forme, il a été

généralisé, étendu à toutes obligations, de quelque source qu'elles
vinssent, et, dans cette dernière extension, il s'est toujours main-

tenu. C'est la formule employée pour interroger l'adpromettant,

qui a servi à obtenir cette extension. Les termes de l'interrogation
n'ont donc pas été tenus ici pour indifférents, comme ils l'étaient

à l'égard de l'adstipulateur. De leur différence, au contraire,
sont nées les diverses classes d'adpromettanls.

1385. La formule civile, exclusivement propre aux seuls ci-

toyens romains, SPONDES?et celle de FIDEPROMITTIS?admise comme

équivalente afin de permettre aux peregrini l'usage de ces adpro-
missions (1), sont restées sous l'empire des premiers principes.
Une troisième formule, FIDEJUBES?a été introduite pour sortir des

limites étroites de ces principes. De là trois classes d'adprômet-
ants : le sponsor, interrogé en ces termes, IDEM DARI SPONDES?

iefdepromissor, interrogé par cette formule, IDEM FIDEPROMITTIS?
et le,fidéjusseur (fidejussor), par celle-ci, IDEM FIDE TUA ESSE

JOBES(2)? Traitons d'abord des deux premiers, puisqu'ils for-â
ment la règle première. Ils se confondent, du reste, l'un avec

l'autre presque en totalité, puisque la fidepromissio n'est autre
chose que la sponsio mise à la portée des peregrini (3). La seule

différence consiste en certains avantages accessoires, accordés

particulièrement et d'une manière exclusive au sponsor.
1386. Il y a entre Yadstipulator d'une part, et le sponsor ou

fdepromissor de l'autre, un parallélisme bien remarquable. Ces
deux institutions sont absolument la contre-partie l'une de l'autre.
Ce que l'une est à la stipulation, l'autre l'est à la promesse.

—

Ainsi, de même que l'adstipulateur, lé sponsor ou le fidepro-
tnissor ne peuvent accéder qu'à des obligations contractées par
paroles : K Nullis obligationibus accedere possunt nisi verbo-
rum (4) ; i) car ainsi que l'adstipulateur est un adjoint à un

stipulant principal, pareillement ceux-ci sont des adjoints à un

promettant principal (5). — De même que l'adstipulation pouvait
être employée pour remédier à la nullité de la stipulation faite

(1) GAI. Comm. 3. § 120. —
(2) lb.' % 116. — Si l'interrogation avait été

faite ainsi : IDEM DABIS? IDEM PROMITTIS? IDEM FACIÈS? quel nom donnerait-on à
ce promettant accessoire, et quel serait le résultat? Gaius annonce devoir s'en

expliquer, mais son explication ne se retrouve plus dans le manuscrit. —
(3) lb.

§ 118 : « Sponsoris vero et fidepromissoris similis conditio, fidejussoris valde
dissimilis. > —

(4) GAI. Comm. 3. § 119. —
(5) Il me paraît hors de doute

que ni les uns ni les autres ne pouvaient intervenir à l'avance; il est probable,
en outre, qu'ils ne le pouvaient pas non plus après coup, mais qu'ils devaient

s'adjoindre immédiatement à la suite du contrat principal (DIG. 46. 1. Defide-
juss. 6. pr. f. Ulp.); comme dans la comédie de PLAUTE., en ces deux vers qui
embarrassent si singulièrement les traducteurs (Trinummus, acte 5, scène 2,
vers 38 et 39) :

LVSITEI,F.S. « Filiam tuam spondes mihi uxorem dari?
GHARSIIDBS.Spondeo.
CALMCI.ES. Et ego spondeo idem hoc. •
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par le stipulant, principal! post mortem suam,Ae même la sponsio
ou la fidepromissio pouvaient l'être pour remédier à la nullité
de la promesse faite par le promettant principal post mortem

suam; ou à d'autres nullités provenant de causes personnelles à
ce dernier, par exemple de ce qu'étant impubère, il aurait pro-
mis sans autorisation de son tuteur (1).

— La règle qu'il ne peut
être stipulé, dans le contract accessoire, ni autre chose ni plus
que dans le contrat principal, mais que rien n'empêche de sti-

puler moins, est commune à la sponsio et h la.fidepromissio aussi
bien qu'à Yadstipulatio (2). — De même que le droit de l'adsti-

pulateur lui est exclusivement personnel et non transmissible à
ses héritiers, de même l'obligation du sponsor ou du fidepro-
missor ne passe pas à leurs héritiers : Praeterea sponsoris et fide-

promîssoris hères non tenetur (3). » Enfin, de même que l'ad-

stipulateur, créancier par stipulation à l'égard du promettant,
n'est à l'égard dû stipulant principal qu'un mandataire, tenu,

par l'action mandati, de lui restituer ee qu'il a perçu; de même

4le sponsor ow lefidepromissof, débiteur par promesse verbale à
f égard du, stipulant, n'est, dans ses rapports avec le promettant
principal, qu'un mandataire qui aie- droit, par l'action mandati,
de»se faire rembourser de ce qu'il a payé (4).

1387. Divers plébiscites, importants à remarqner dans l'his-

toire du droit romain, et dont l'existence et quelques disposi-
tions nous sont révélées par Gaius, avaient réglé successivement
î» matière des sponsores et- desfidepromissores.

1° La loi APBLEIA- (de sponsu : an de Rome 652, 102 avant
J. G.);, applicable même hors de l'Italie, d'après laquelle il exis-
tait de plein droit une sorte de société entre les sponsores on

fidepromissores, lorsqu'ils étaient plusieurs ; dé telle sorte que si
l'un d'entre eux avait payé plus que sa part, il pouvait répéter
cet excédant contre- les autres, par l'action pro socio (5). Une
autre disposition, appartenant à une lbi dont le nom est illisible
dans le manuscrit de Gaius, probablement la même que la pré-
cédente, exigeait que le créancier qui

1devait recevoir dés spon-
sores ou des fidepromissores, déclarât hautement et à l'avance

{iproedicet palam et d'eclaret) pour quel objet et combien il allait
en recevoir : faute dé qjuoi, les sponsores et les fidepromissores
avaient trente jioursi pour faire constater judiciairement que la

d'écFaratïbn- voulue n'avait pas eu lieu, et ce fait constaté, ils

étaient libérés (6). ,
àlf-"

- - —»^.—.... ..... ......— ,,-..i i i -,-„.„,... .,i—....p -—....- r-

(1) GAL Comm- 3i § **9|. —
(2) GAI. Comm. 3. § 126. — (3) lb. § 120/:

éânf, k l'égard des pérégrins, le droW loeal de leur cité, T— (lit) lb. § 127. —

(S) lb. § 122.— (6) GAÏ, Comm. 3. § 123. — Il est naturel- que la loi AruiEW

ayant établi une société de plein droit entre les sponsores ou fidepromissores,
ait voulu qu'avant leur engagement il leur fût déclaré hautement pour quel

objet et en quel nombre ils allaient être associés : deux points importants, pour

juger l'étendue de leur obligation.
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1388. 2° La loi FURIA (de sponsu : par conjecture, an de R. 659,
95 av. J. C), applicable à l'Italie seulement, d'après laquelle

l'obligation des sponsores et des fidepromissores ne durait que
deux ans (biennio liberantur), et se divisait de plein droit, dans

cet intervalle, lorsqu'il y avait plusieurs sponsores ou fidepro-
missores, entre tous ceux qui existaient au moment de l'exigibi-
lité (eo tempore quo peeunia peti potest), de sorte qu'ils ne pou-
vaient être actionnés que chacun pour sa part virile (1).

1389. 3° Une loi CORNELIA(sous Cornélius Sylla, andeR, 673,
81 àv. J. C), où il commence à ne plus être question des seuls

sponsores et fidepromissores, mais dont les dispositions étaient

générales, et qui, sauf quelques créances traitées avec plus de
faveur et spécialement exceptées, défendait que la même per-
sonne pût s'obliger pour le même débiteur, envers le même créan*-

cier, dans la même année (idem, pro eodem, apud eundem,
eodem anno), au delà de XX mille ; somme passé laquelle l'enga-
gement n'était pas valable (2).

1390. Enfin une loi PUBLILIA, dont la date nous est inconnue,

qui attribuait aux seuls sponsores un bénéfice particulier : celui
de pouvoir réclamer contre l'obligé principal la restitution de ce

qu'ils avaient payé pour lui, par une action spéciale, actio

depensi, entraînant, en cas de contestation de sa part, une con-
damnation au double (adversus inficiantem in duplum). Les fide-
promissores ne participaient pas à cet avantage (3).

TITULUS XX.

DE FIDEJUSSORIBUS.

TITRE XX.

DES FIDÉJUSSEURS.

1391. La sûreté donnée par les sponsores et par les fidepro-
missores était restreinte en des limites bien étroites. Par l'origine
et la nature même de l'institution, elle ne pouvait accéder qu'à
des obligations formées par paroles, et elle ne survivait pas aux

répondants. Cependant la même utilité de faire cautionner sa

(1) GAI. Comm. 3. § 121. — COD. 7. 40. De annali exceptione italici con-
tt'àclus iollenda. —

(2) GAI. Comm. 3. §§ 124 et 125. — Il est question au
DIGESTE de cette loi COKSELIA : 11. 5. De aleatoribus. 3. f. Marcian. — Cest
une chose digne de remarque, que les deux lois APULEIA et FURIA, les pre-
mières en date, ne parlent quo des sponsores et des fidepromissores. Celle qui
suit, la loi CORNELIA, dispose pour toutes les sortes de garants, même pour les

fidéjusseurs. N'est-il pas naturel de penser que dans l'intervalle de quinze ans

qui les sépare, pour éviter les restrictions des deux premières lois, surtout
celles si étroites de la loi FURIA, l'emploi des fidéjusseurs s'obligeant par une
autre formule, et par conséquent échappant à ces règles, avait été, sinon

inventé, au moins multiplié; qu'il était entré dans l'usage quotidien des affaires,
comme le moyen de répondre plus largement et plus sévèrement des dettes
d'un autre : de telle sorte que la loi CORNELIA apporte ses limitations aussi bien
4 ces fidéjussions, qu'aux sponsipns et aux fidépromissions?.—(3) GAI. Comm. 3.

§127. et Comm. 4. § 9. —PAUL. Sent. 1. 19. § 1. — Woir Aussi GAI. Comm. *.

§ 22^ relativement a l'action de la loi, mOnus injectio, accordée aux sponsores
par la loi PUBLILIA et par la loi FURIA.



232 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. III.

créance existait pour toutes les obligations quelconques, et l'on

pouvait désirer une sûreté moins périssable. De là le besoin d'é-

chapper, par l'emploi d'une autre formule, à la rigueur des prin-
cipes. Ce besoin fut bien plus vif encore lorsque par la loi Fuma.

l'obligation des sponsores et des fidepromissores se trouva limitée
à deux ans et divisée entre eux de plein droit et par tête. De là

l'origine et la cause de propagation de l'emploi des fidéjusseurs,
qui finirent par supplanter, dans la pratique des affaires, les

sponsores et les fidepromissores, et même par les faire oublier.
Sous Justinien, il n'est plus question, en réalité, de ces derniers,
quoique leur nom se retrouve encore quelquefois dans les textes,
même postérieurs au Digeste, aux Instituts et au Code (1).

Pro eo qui promittit soient alii obli-

gari, qui fidejussores appellantur, quos
nommes accipere soient, dum curant
ut diligentius sibi cautum sit.

ï. In omnibus autem obligationibus
adsumi possunt, id est, sive re, sive

verbis,- sive litteris, sive consensu
contracta; fuerint. At ne illud quidem
interest utrum civilis an naturalis sit

obligatio cui adjiciatur fidejussor; adeo

quidem ut pro servo quoque obligetur,
sive extraneus sit qui fidejussorem a
servo accipiat, sive ipse dominus in id

quod sibi naturaliter debetur.

Il est d'usage que pour le promettant

s'obligent aussi d'autres personnes,
nommées fidéjusseurs, que les créan-
ciers ont coutume de se faire donner,

pour augmenter leurs sûretés.

1. Les fidéjusseurs peuvent accéder
à toute obligation, qu'elle soit formée

par la chose, par paroles, par écrit,
ou par le consentement. Peu importe
même que l'obligation soit civile ou

naturelle; à tel point qu'un fidéjus-
seur peut s'obliger pour un esclave,
soit envers un étranger, soit envers le

maître lui-même, pour ce qui lui est
dû naturellement.

1392. In omnibus obligationibus. C'est le principal avantage
obtenu par l'introduction de la fidéjussion ; cette sorte de caution

peut accéder non-seulement à l'obligation par paroles, mais à
toute espèce d'obligations : « Omni obligationi fidejussor accedere

potest (2); M même à celles provenant de délits (3).
Utrum civilis an naturalis. Pour que l'accession d'un fidéjus-

seur pût avoir lieu, il fallait nécessairement qu'il y eût une obli-

gation principale (4) ; mais pourvu qu'il y en eût une (dummodo
sit aliqua), peu importait qu'elle fût civile, prétorienne, ou
même simplement naturelle. «Fidejussor accipi potest, quotiens
est aliqua civilis vel naturalis obligatio cui applicetur (5). » De
sorte qu'il pourra arriver que le débiteur principal ne soit tenu

que d'une action prétorienne, ou même ne soit soumis à aucune
action (voir ci-dessus, n° 1184), tandis que le fidéjusseur sera

(1) Voir la Novelle 4 de Justinien (an 539 de J. C.) : De fidejussoribus et

mandatoribus, sponsoribus, etc.; chap. 1 et 2. —
(2) DIG. 46. 1. De fidejus-

soribus et mandatoribus. 1. f. Ulp.; 2. f. Pomp.; 8. § 1. f. Ulp.; 16. § 3. f.
Julian.—Sauf la prohibition exceptionnelle insérée au CODE : 5. 20. Ne fidejus-
sores velmandatores dotium dentur. —

(3) lb. 8. § 5. f. Ulp ; 56. § 3. f. Paul.;
70. § 5. f. Gai. — (4) DIG. 14. 6. De sénat, cons. Macedon. 18. f. Venulej.
— (5) DIG. 46. 1. De fidej. 16. § 3. f. Julian. ; 6. § 2. f. Ulp. ; et 7. f. Julian.
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tenu de l'action civile résultant de sa promesse de garantie. En

effet, il intervient précisément pour garantir et fortifier l'obliga-
tion principale; rien n'empêche donc qu'il ne soit lié d'une ma-

nière plus solide et plus efficace. —L'exemple donné parle texte

est saillant : le fils de famille, l'esclave même, aya'nt contracté
envers le chef quelque obligation, qui ne peut être qu'une obli-

1

gation naturelle, celui-ci en pourra stipuler d'un fidéjusseur la

garantie. Mais l'inverse ne pourrait avoir lieu. En effet, dans le
cas d'une obligation naturelle de la part du père de famille envers
son fils ou son esclave, si ceux-ci stipulaient une fidéjussion,
l'action civile qui en résulterait serait acquise au père, puisqu'ils
ne peuvent stipuler que pour lui :,c'est-à-dire que le père se trou-
verait à la fois le débiteur naturel de la dette et'le créancier civil
de la garantie. Résultat inadmissible (1).

II. Fidejussor non tantum ipse obli-

gatur, sed etiam heredem obligatum
rclinquit.

*. Le fidéjusseur non - seulement

s'oblige lui-même, mais il oblige
encore ses héritiers.

1393. C'est encore un des avantages de la fidéjussion. La

garantie ne s'évanouira ni par la mort des fidéjusseurs, ni par
le délai de deux ans de la loi FURIA, comme il arrivait pour les

sponsores et les fidepromissores (2).

III. Fidejussor et praecedere obli-

gationem et sequi potest.

3. La fidéjussion peut précéder ou
suivre l'obligation principale.

1394. A la diherence de la sponsio et de la fidepromissio,
qui, selon toute probabilité, ne pouvaient précéder la stipulation
principale, et qui peut-être même devaient la suivre immédia-

tement, sans qu'il fût possible de les ajouter après coup (voir
ci-dessus, n° 1386, note 5). Rien de cela n'a lieu pour la fidé-

jussion (3). — Bien entendu que lorsque la fidéjussion est faite à

l'avance, son effet reste en suspens (in pendenti est), et ne se
réalise que par l'existence de la dette principale (4).

S V. Si plures sint fidejussores, quot-
quot erunt numéro, singuli in solidum
tenentur; itaque liberum est creditori
a quo velit solidum petere. Sed ex epi-
slola divi Hadriani compellitur creditor
a singulis, qui modo solvendo sunt litis
contestatoe tempore, partes petere. Ideo-

que, si quis ex fidejussoribus eo tempore
solvendo non sit, hoc ceteros onerat.
Sed si ab uno fidejiissore creditor totum
consecutus fuerit, hujus solius detri-
mentum erit, si is pro quo Gdejussit
solvendo non sit; et sibi imputare dé-

bet, cum potuerit adjuvari ex epistola

4. S'il y a plusieurs fidéjusseurs,
tous, tant qu'il y en a, sont tenus, cha-

cun pour le tout : en conséquence, il

est libre au créancier de poursuivre
celui qu'il veut, pour le tout. Mais,

d'après un rescril du divin Adrien, le

créancier est forcé de diviser son action
entre tous ceux qui sont solvables lors
de la litis contestatio, de sorte que si
l'un d'eux est insolvable a cette époque,
cela grève les autres d'autant. Mais
si le créancier a obtenu la totalité de

l'un des fidéjusseurs, celui-ci, en cas

d'insolvabilité du débiteur principal,

(1) DIG. 46. 1. h. tit. 70. § 3. f. Gai.; et 56. § 1. f. Paul. — (2) lb. 4. § 1.
f. Ulp. —

(3) lb. 6. pr. et § 2. f. Ulp. — (4) DIG. 5. 1. De judiciis. 35. f.

Javolen.; 46. 1. h. tit. 57. f. Scoevol.
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divi Hadriani, et desiderare ut pro

parte in se detur actio.
en supportera seul le détriment; et il
doit se l'imputer, puisqu'il aurait pu
recourir au rescrit du divin Adrien, et
demander que faction ne fût donnée
contre lui que pour sa part.

1395. Les fidéjusseurs étaient en dehors des dispositions de la

loi FURIA (ci-dessus, n° 1388); ils restaient sous la règle com-
mune des stipulations. Si donc ils étaient plusieurs pour une même

créance, à moins qu'ils n'eussent fait seulement une promesse

pour partie(1), ils étaient obligés chacun pour la totalité (singuli
in solidum), sans même que cela eût été exprimé (2), parce que
tel était le résultat naturel de leur réponse : IDEM FIDEJUBES?FIDE-
JUBEO.En conséquence, le créancier était libre d'agir contre celui
d'entre eux qu'il voulait pour la totalité. Le texte indique comment
un édit de l'empereur Adrien (epistola divi Hadriani) vint au
secours des fidéjusseurs, de même que la loi FURIA était venue au

secours des sponsores et des fidepromissores (3). Remarquez,
toutefois, entre les dispositions de cet édit et celles de la loi FURIA:
1° qu'à l'égard des fidéjusseurs, l'action du créancier ne se divise

pas de plein droit, mais qu'il faut que le fidéjusseur attaqué
..-demande eette division; 2° que la division n'a pas lieu, comme

d'après la loi FURIA, entre ceux qui vivent au jour de l'exigibilité
delà créance, mais entre les fidéjusseurs qui sont solvables au
moment de la litis contestatio : de sorte que jusqu'à ce moment,
ils répondent de l'insolvabilité les uns des autres : « Hoc ceteros

onerat, » dit le texte; « ad ceterum onus respicit, » dit Gaius (4).
Cet avantage concédé aux fidéjusseurs, de pouvoir demander la
division de l'action entre tous ceux qui sont solvables, se nomme

communément, dans la jurisprudence, le bénéfice de division. On
voit que, dès lors, les fidéjusseurs ne sont pas tenus solidaire-

ment, comme les co-rei; ils ne le sont pas non plus chacun pour
partie : ils sont tenus pour le tout, mais avec bénéfice de division.
— Quant à la litis contestatio, cette partie de la procédure dans

laquelle, au temps des actions de la loi, chaque plaideur, après
le rite de l'action accompli devant le préteur, prenait des citoyens
à témoin de ce qui venait de se passer : testes estote! et consta-
tait ainsi l'engagement du procès, nous en parlerons plus loin.
Nous verrons comment elle fut modifiée par le système formulaire;
à quoi tenaient les divers effets qu'elle produisait, entre autres
celui dont il s'agit ici pour les fidéjusseurs; et enfin ce qu'elle
devint quand la procédure ne fut plus qu'extraordinaire.

(1) DIG. 46. 1. h. tit. 5t. pr. f. Papin.
—

(2) COD. 8. 41. Defidejussoribus
et mandatoribus. 3. const. Sever. et Anton. : « Nam et cum hoc non adjiciatur,
singuli tamen in solidum tenentur. « —

(3) GAIUS (Comm. 3. §§ 121 et 122)
nous parle aussi en détail de cet édit de l'empereur Adrien. Toutefois, Paul,
dans sesStntences (liv. 1. lit. 20), semble attribuer cette division d'action a l'édit
du préteur (ea: edicto proetoris). —

(4) DIG. 46. 1. h. tit: 26. f. Gai.; et 51.

§§1 et 4. f. Papin COD. 8. 41. Defidejuss. 3. const. Sever. et Anton.
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V. Fidejussores ita obligari non pos-
sunt ul plus debeant quam débet is pro

quo obligantur. Nam eorum obligatio
accessio est principalis obligationis; nec

plus in accessione potest esse quam in

nrincipali re. At ex diverso „ ut minus

debeant, obligari possunt. Itaque si reus

decem aureos promiserit, fidejussor in

quinque recte obligatur ; contra vero

obligari non potest. Item si ille pure

promiserit, fidejussor sub conditione

promittere potest ; contra vero non po-
test : non solum enim in quantilate, sed
etiam in tempore minus et plus intelli-

gitur : plus est enim statim aliquid dare,
minus post ternpus dare.

H. Les fidéjusseurs ne peuvent
s'obliger de manière à devoir plus que
celui pour qui ils interviennent. Car
leuir obligation) est l'accessoire de l'obli-

gation principale : et l'accessoire ne

peut contenir plus que le principal! Au

contraire, ils peuvent s'obliger de ma-
nière à devoir moins. Si, par exemple,
le débiteur principal a promis dix sous

d'or, le fidéjusseur peut valablement

s'obliger pour cinq; mais l'inverse ne

pourrait avoir lieu. De même, si le débi-
teur a promis purement et simplement,
le fidéjusseur peut promettre sous con-

dition; mais l'inverse n'est pas possible.
En effet, ce n'est pas seulement dans
la quantité, c'est encore dans le temps,
que l'on considère lé pfus ou le moins :

donner une chose sur-le-champ, c'est

plus ; la donner après un certain délai,
c'est moins.

1396. C'est ici une règle commune tant à Fadstïpulateur qu'aux

sponsores, aux fidepromissores et aux fidéjusseurs (1). Le motif

est le même, et ce que nous avons dit pour l'adstipulateur (ci-des-
sus, n° 1380), s'applique à tous. — Lés dispositions de la loi
CORNELIA(n° 1389), limitant la somme jusqu'à laquelle la même

personne pouvait s'obliger pour un autre (idem pro eodem, ûpud
eundem, eodem anno) étaient également communes aux fidéjus-
seurs, aussi bien qu'aux sponsores et aux fidepromissores (2).

VI. Si quid autem fidejussor pro reo

solverit, ejus recuperandi causa habet
cnm eo mandati judicium.

&. Du reste, le fidéjusseur, s'il'a

payé quelque chose pour le débiteur',
a pour le recouvrer l'action de mandat

contre ce dernier.

1397. Règle commune également aux sponsores, aux fidepro-
missores et aux fidéjusseurs (3) : sauf l'action spéciale dont les

sponsores jouissaient seuls en vertu de la loi PUBLILIA, actio

àepensi (ci-dessus, n" 1390"). — Toutefois si le fidéjusseur est

intervenu sans aucun mandat, ni exprès ni tacite, du débiteur

principal, mais à l'insu de ce dernier (pro ignorante)', par
exemple durant son absence, il ne peut avoir l'action dé mandat :
c'est l'action de gestion d'affaires (negotiorum gestorum) qui lui
revient (4).. Il n'aura même aucune action s'il est intervenu contre
le gré du débiteur principal et malgré sa prohibition (pro invito ,
pro proesente et vêtante) (5) ; ou bien encore' par pure libéralité

(1) GAI. Comm. 3. § 126. — DIG. 46. 1. hoc tit. 8. § 7. f. Ulp.; 34. f. Paul.
— 501 16. De verb. sign. 12. § 1. fi Ulp.

—
(2) G». Comm. 3. § 124'. —

(3) GAI. Gômm. 3. § 127. —
(4) DIG. 17. 1». Mandati vel contra. 20.

§;1.
f:

Paul; —(5) Toutefois la question avait été fort controversée : certains jttris'-
consultes romains voulaient lui donner, dans< ce cas, au moins l'action utile

negotiorum gestorum; mais l'avis contraire'avait prévalu. DIG. 17. 1. Mandat.
40. f. Paul. — COD. 2. 19. De negoliis gestis. 24. const. Justinian, .



236 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. III.

(donandi animo), c'est-à-dire dans l'intention de le gratifier en

payant pour lui (1).

"VII. Groece fidejussor ita accipitur,

Tîi If*? m'cTEi xsXeûw, \ifm, 6sXw

sive éoû).ojxai; sed et si ®v\tj.i dixerit,

pro eo erit ac si dixerit Xsyto.

7. Le fidéjusseur.s'oblige, en grec,
en ces termes : Tîj I|A^ m<jTci XEXEÛM

(j'ordonne sur ma foi), Xsyw (je dis),
6sXw ou 6ouXo;j.ai (je veux ou je veux

bien); s'il dit <fi\p.l (je prétends), il

en sera comme s'il eût dit XÉ^M.

1398. De ce paragraphe, tiré d'un fragment d'Ulpien (2),
nous pouvons induire que déjà, même au temps de ce juriscon-
sulte, on s'était écarté, à l'égard de la fidéjussion, de la formule

primitive : IDEM FIDE TUA ESSEJUBÉS?et qu'on avait admis d'autres

expressions équivalentes. Tandis que la sponsio et la fidepro-
missio recevaient toujours leur caractère particulier des termes

mêmes employés.
VIII. In stipulationibus fidejusso-

rum sciendum est generaliter hoc ac-

cipi, ut quodcumque scriptum sit quasi
actum, videatur etiam actum. Ideoque
constat, si quis scripserit se fidejus-
sisse, videri omriia solemniter acta.

8. Dans les stipulations de fidéjus-
seurs, sachez que cette règle générale
a été admise, que tout ce qui est écrit
comme ayant été fait, est tenu pour
l'avoir été. Si donc quelqu'un a écrit
s'être porté fidéjusseur, toutes les so-
lennités requises sont censées avoir eu
lieu.

1399. Suite de la tendance à s'attacher de plus en plus à la foi
de l'écrit, et de moins en moins à la preuve positive de l'accom-

plissement matériel des actes et des paroles. Ce principe, déjà
exposé pour les stipulations en général (ci-dessus, n" 1366), paraît
avoir été admis plus tôt et d'une manière plus radicale pour les

fidéjusseurs..Ulpien, déjà, le formule en ces termes : « Sciendum
est generaliter, quod si quis se scripserit fidejussisse, videri omnia
solemniter acta (3). »

1400. Terminons en disant que l'espèce particulière de sûreté

(cautio) qui consiste à donner au créancier des adpromissores,
c'est-à-dire des garants s'obligeant par promesse verbale (verbis),
pour le'débiteur principal, se nomme satisdatio. Satisaccipere,
c'est recevoir cette sûreté; satisdare, c'est la donner. Et ces
dénominations sont communes tant aux sponsores qu'aux fidepro-
missores et aux fidéjusseurs (4).

ACTIONS RELATIVES AUX ADSTIPULATIONS ET AUX ADPROMISSIONS.

1401. L'adstipulateur, par suite de son intervention, a deux
sortes de rapports différents : 1° rapports avec le promettant;

(1) DIG. 17. 1. Mandat. 6. § 2. f. Ulp.
—

(2) D:G. 46. 1. De fidejuss. 8.

pr. f. Ulp. — COD. 8. 41. De fidejuss. 12. const. Alexand. — (3) DIG. 45. 1.
Verb. obi. 30. f. Ulp. —

(4) DIG. 45. i. Verb. obi. 5. §§ 2 et 3 : « Satisac-

ceptio est stipulatio, quoe ita obligat promissorem, ut promissores quoque ab
eo accipiantur, id est qui idem promittunt, » etc. — GAI. Comm. 3. §§ 123
et 125, etc.
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2° rapports avec le stipulant principal.
— Les adpromisseurs

peuvent en avoir de trois sortes ; en effet, ils doivent être consi-

dérés dans leurs relations : 1° avec le créancier; 2° avec le débi-

teur principal; 3° entre eux, s'ils sont plusieurs. De ces divers

rapports, pour la poursuite des droils qui s'y réfèrent, résultent

diverses actions qu'il s'agit de faire connaître.

1402. Pour ce qui concerne Vadstipulateur : 1° A l'égard du

promettant il est créancier sur stipulation, il a donc l'action

résultant du contrat par paroles : la condictio certi, ou Yactio

ex stipulatu; exfinguible à sa mort, puisque le droit lui est
individuel. — 2° A l'égard du stipulant principal, il est un

mandataire; celui-ci a donc contre lui l'action mandati, pour
lui faire rendre compte, et restituer ce qu'il a obtenu; ou même
l'action damni injurioe, résultant du chef spécial de la loi AQUILIA,
dans le cas prévu par cette loi (ci-dessus, n° 1382).

1403. Pour ce qui concerne les sponsores et les fidepro-
missores : A l'égard du créancier, ils étaient des débiteurs sur

stipulation ; celui-ci avait donc contre eux l'action née du contrat

par paroles (condictio certi, actio ex stipulatu) ; toutefois avec
ces deux modifications résultant de la loi FURIA, et applicables
dans l'Italie seulement : la première, que cette action ne durait
contre eux que deux ans ; la seconde, qu'elle se divisait de plein
droit, également et par tête, s'ils étaient plusieurs, entre tous
ceux vivant au jour de l'exigibilité de la créance. — A l'égard
du promettant principal, ils étaient des mandataires; ils avaient
donc contre lui l'action mandati, pour se faire rembourser ce

qu'ils avaient payé pour lui. Le sponsor avait, en outre, dans
le même but, une action particulière, qui lui était spécialement
attribuée par la loi PUBLILIA, l'action depensi, emportant condam-
nation au double en cas de dénégation (adversus inficiantem).—
3° Entre eux, ils étaient considérés, en vertu des dispositions de
la loi APULEIA, comme des espèces d'associés; en conséquence
celui qui, sur la poursuite du créancier, avait été obligé de payer
au delà de sa part, avait contre les autres l'action pro socio pour
faire supporter à chacun sa portion. Après la loi FURIA, ce recours
a perdu toute application possible en Italie, puisque l'action du
créancier s'est divisée de plein droit; mais il a continué de subsis-
ter dans les provinces (I).

1404. Enfin pour ce qui concerne les fidéjusseurs : 1° A l'égard
du créancier, ils sont aussi des débiteurs sur stipulation; celui-ci
a donc contre eux la condictio, ou l'action ex stipulatu.

— 2° A

l'égard du débiteur principal, ils sont, selon le cas, des manda-
taires ou des gérants d'affaires; ils ont, en conséquence, soit l'ac-
tion mandati, soit l'action negotiorum gestorum, pour obtenir le
remboursement de ce qu'ils ont payé, à moins qu'ils ne fussent

(1) GAI. Comm. 3. § 122.
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intervenus pour lui contre sa prohibition, ou par pure libéralité

(donandi animo).
— 3° Enfin entre eux, sauf convention spécia-

lement contraire, il n'existe aucune société; car la loi APULEIAM
leur a jamais été applicable : celui d'entre eux qui a payé même
la totalité ne peut donc avoir, par ce seul fait, aucun recours
contre ses cofidéjusseurs (1).

1405. Mais ;su.r tous ces points, et pour garantir leurs intérêts,
soit à l'égard du créancier poursuivant, soit à l'égard du débiteur

principal, soit mênie à l'égard de leurs cofidéjusseurs, divers

avantages leur ont été successivement accordés. Sous le droit de

Justinien, ils en ont trois bien remarquables, vulgairement connus

aujourd'hui, dans la jurisprudence, sous les noms de bénéfices ou

exceptions : i9 d'ordre ou de discussion (ordinis, ou excussionis

bmeficmm) ; 2P de division (divisionis) ; 3° de cession d'actions

(cedendarum. actionum).
1406. Nous voyons par un fragment de Paul et par plusieurs

autres textes, que le créancier, à moins de convention contraire,
était libre d'intenter son action, de préférence, soit contre le

débiteur principal, soit contre le fidéjusseur, et, s'ils étaient

plusieurs, contre celui d'entre eux qu'il voulait : « Jure nostro,

estpotestas creditori, relicto reo, eligendi fidejussores, nisi inta 1

çontrahentes aliud placitum doceatur, » dit une constitution de

l'empereur Antonin (2). Seulement une fois le choix fait et l'action

donnée contre l'un, lite contestata, les autres étaient libérés (.3),
Dans une constitution datée de l'an 531, Justinien avait changé
ce dernier point : La poursuite exercée contre l'un ne libérera pas
les autres (4). Cependant dans la préface de l'une de ses Novelles,
il nous parle d'une loi antique, tombée en désuétude, il ignore
comment, d'après laquelle ce libre choix n'aurait pas été laissé

au créancier ; loi qu'il trouve bon de rétablir, en l'améliorant (5).
En conséquence de cette novelle, le fidéjusseur attaqué par le

créancier peut exiger que celui-ci s'en prenne d'abord au débiteur

principal (veniat primum ad eum qui debitum conlraxit, ad

principalem), et ne recoure contre le fidéjusseur que pour ce

qu'il n'aura pu obtenir de ce débiteur (secundum quod ab eo non

(1) GAI. lb. « (Ad fidejussores lex) Apuleia non pertinet; itaque si creditor

ab uno tolum consecutus fuerit, hujus sofius detrimentum erit, scilicet si is pro

quo fidejussit, solvendo non sit. n — DIG. 46. 1. hoc tit. 39, f. Modestin. —

CQD. 8. 41. hoc tit. 11. const. Alexand. —
(2) COD. 8,. 41. De fidejuss. 5.

const. Anton, ; 19 et 21. const. Dioclet, et Maxim. — PAUL. Sent. 2. 17. § 16.
—

(3) PAUL. Sent. 2. 17. § 16 : i Electo reo principali, fidejussor vel hères

ejus liberatur. » Il n'en était pas de même à l'égard des mandants', selon ce

qu'ajoute Paul immédiatement : i Non idem in mandatoribus observatur, » fit ce

que nous dit un fragment de Julianus : DIG. 46. 1. hoc tit. 13. — (4) COD. 8.

41. Defidej. 28. const. Justinian. —
(5) Novelle 4 (an 539 de J..-C.),. Proefat.:

o Legem antiquam positam quidem olim, usu vero nescimus quemadmodum
non approbatam. . . rursus revocare et ad rempublîcam reducere, bene se

habere putavimus : non simplicitcr. . ., sed cum competenti et Deo placito
distribuentes augmento. n
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potuerit recipere). En cas d'absence du débiteur principal, un

délai pour l'appeler en cause est accordé par le juge au fidéjus-
seur (judex det ternpus intercessori, idem est dicere sponsori et

mandatori, volenti principalem deducere), passé lequel délai

l'action suit son cours contre le fidéjusseur (tune fidejussor, aut

mandator, aut sponsor exequatur litem). Voilà ce qu'on nomme,
en termes vulgairement consacrés aujourd'hui, le bénéfice ou

l'exception d'ordre ou de discussion (1). Notez, du reste, que,
déjà avant celte novelle, et par une constitution insérée au Code,
Justinien avait décidé qu'en poursuivant d'abord, soit le débiteur

principal, soit l'un des fidéjusseurs, le créancier ne perdrait plus
son droit contre les autres, mais qu'il le conserverait jusqu'à
complète satisfaction (2).

1407. Le fidéjusseur attaqué peut, en outre, profiler de la

faculté qui lui a été accordée par le rescrit d'Adrien (epistola
divi Hadriani), et exiger que le créancier divise son action entre
tous les cofidéjusseurs solvables au moment de la litis contestatio :
tel est le bénéfice ou l'exception de division, que nous avons déjà
exposé ci-dessus, n° 1395.

1408. Enfin, si le fidéjusseur, au lieu d'exiger la division, est

disposé à donner au créancier le montant total de la dette, il a le
droit de le faire, non pas à titre de payement (in solutum), ce

qui, éteignant la créance, libérerait tous les autres obligés et
laisserait en conséquence le fidéjusseur sans autre action contre
le débiteur principal que celle de mandat ou de gestion d'affaires,
e-tsans aucune espèce de recours contre ses cofidéjusseurs, mais
il a le droit de le faire à titre d'acquéreur, comme achetant en

quelque sorte du créancier sa créance, qui continue dès lors de
subsister tant contre le débiteur principal que contre les cofidé-

jusseurs. «Fidejussoribus succurri solet, ut stipulator compellatur
ei, qui solidum solvere paratus est, vendere caeterorum nomina,»
dit Julien (3) ; et Paul explique plus positivement encore comment
la créance n'est pas éteinte, quoique le créancier en reçoive le
montant : «Non enim in solutum accipit; sed quodam modo

nomen debitoris vendidit (4). » Nous savons déjà (t. II, n? 899),
et nous verrons plus en détail, en traitant spécialement de la

matière, qu'une créance ne peut pas être véritablement trans-

portée de la personne du créancier à une autre ; que malgré la
cession le droit continue toujours d'appartenir au créancier ; que
seulement celui-ci est forcé de constituer en quelque sorte le
cessionnaire son procureur, mais procureur en ses propres intérêts

[procurator in rem suam), et de lui donner, en celte qualité,
vexercice de toutes ses actions, avec les gages, hypothèques ou

(1) Novell. 4. cap. 1. — {2) Coo. 8. 4L De fidejuss. 28. const. Justinian.
an 531. — Il établit en ce point, à l'égard des fidéjusseurs, le droit"<jui existait
déjà pour les mandants. — ,(3) DIG. 46. 1. Defidej. 17. f. Julian. — (4) DlG.
46. 1. Defidej. 36. f. Paul.
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autres sûretés qui peuvent y être attachés. C'est là ce qui se nomme
de la part du créancier, actiones' mandare, actiones proestare ou
actiones cedere. C'est ce qui aura lieu, dans l'espèce, en faveur
du fidéjusseur payant la totalité. Dans cette cession, le fidéjus-
seur trouvera un double avantage : les privilèges, hypothèques et
sûretés quelconques lui étant cédés avec l'action, les gages lui
étant remis (1), il pourra agir pour son remboursement : 1° contre
le débiteur principal, non-seulement par l'action de son propre
chef,, l'action mandati ou negotiorum gestorum, dépourvue de
toute garantie ; mais au nom du créancier et comme créancier
lui-même; 2° contre ses proprés cofidéjusseurs, envers lesquels
il n'aurait eu, sans cela, aucun recours.

Pour être en droit d'exiger cette cession d'actions, le fidéjus-
seur doit payer la totalité (ei qui solidum solvere paratus est;
—non priusquam omne debitum exsolvalur), disent les textes :
mais du moment qu'il offre le tout, le créancier est contraint de
la faire (stipulator compellitur) (2).

Autrefois, bien certainement, il était nécessaire que la cession
eût lieu avant que l'action eût été donnée contre le fidéjusseur
(c'est-à-dire avant la litis contestatio) : passé ce délai, il n'était

plus temps, puisque tous les autres obligés se trouvaient libérés;
mais ce droit commun, nous le savons (ci-dess., n" 1406), ayant
été changé par Justinien, le fidéjusseur peut encore demander la
cession des actions du créancier après qu'il a été poursuivi et
même condamné (3).

•

Tel est le bénéfice de cession (cedendarum'actionum).
1409. Quand le fidéjusseur est seul, l'avantage qu'il en peut

retirer est hors de doute. Mais lorsqu'il a plusieurs cofidéjusseurs
solvables au moment de la litis contestatio, c'est à lui à voir,
d'après les circonstances, s'il lui est plus utile de demander la
division et de ne payer que sa part, sauf à n'avoir d'autre recours

que son action mandaticontre le débiteur principal : ou bien s'il
lui vaut mieux faire les avances du capital et payer le tout en se
faisant céder les actions du créancier, afin de se trouver par là en
son lieu et place, tant contre le débiteur principal que contre les

fidéjusseurs; car ces deux droits ne peuvent se cumuler.

Du sénatus-consulte VELLÊIEN (4), et de ce qu'on entend

par intercession et par intercesseurs.

1410. Nous ne quitterons pas la matière des adpromettants

(1) DIG. 46. 1. De fidejuss. 59. f. Paul. —COD. 8. 41. De fidejuss. 2. const.
Sever. et Anton,; 11. const. Alexand. —

(2) DIG. 40. 1. De fidejuss. 17. f.
Julian. — COD. 8. 41. De fidejuss. 2. const. Sever. et Anton.; 21. const.
Dioclet. et Maxim. —

(3) 11 faut lui appliquer ce qu'on disait jadis des mandants
(DIG. 46. 1. De fidejuss. et mandat. 41. § 1. f, Modest), puisque Justinien
les a assimilés en ce point. (COD. 8. 41. De fidejuss. et mandat. 28. const.
Justinian., et ci-dessus, n"* 1272 et 1406).

—
(4) PAUL. Sent. 2. 11. M
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sans dire un mot d'un sénatus-consulte bien remarquable qui a eu

l'influence la plus grande sur l'état et la capacité des femmes en

fait d'obligations. C'était l'esprit du droit romain de'dénier aux

femmes la même capacité juridique que celle accordée aux hommes.

L'ancien droit les assujettissait, soit à la puissance d'autruî, soit

à une tutelle perpétuelle; pour elles, pas d'autre condition. Les

procédés subtils des jurisconsultes et le changement de moeurs les

en avaient affranchies : elles purent se trouver libres et, en réa-

lité, maîtresses de leurs actes. Dès lors, on songea à limifer par
d'autres règles, et dans une intention de protection, l'étendue de

leur capacité. Déjà, sous Auguste, et ensuite sous Claude, des

édits de ces princes avaient défendu que les femmes pussent vala-

blement s'obliger pour la dette de leur mari : Bne feminoe pro viris

suis intercédèrent (1), » lorsque sous le règne de ce dernier empe-
reur, et sur la proposition des consuls Marcus Silanus et Velleius

Tutor (an 46 de J. C. ), fut admis un sénatus-consulte qui

généralisa la prohibition (2). Ce sénatus-consulte, auquel le

nom d'un des consuls est resté, S. C. VELLÉIEN, et dont un frag-
ment d'Ulpien nous a transmis les propres termes (3), défend

que les femmes puissent d'aucune manière s'obliger pour la dette

d'autrui (pro aliis reoefieri); ou, pour employer l'expression
consacrée en cette matière et qui se trouve aussi dans le sénatus-

consulte, qu'elles puissent intercéder (intercedere) pour autrui.
» In omni génère negotiorum et obligationum, tam pro vjris

quam pro feminis, intercedere mulieres prohibentur, » dit le

jurisconsulte Paul (4) : ce qui comprend.les constitutions de gage
ou d'hypothèques, et toutes les manières dont il serait possible
que la femme consentît à se lier, elle ou ses biens, pour la
dette d'autrui.

1411. Si elles se sont ainsi obligées, elles peuvent, quand le

créancier les attaque, se défendre par l'exception tirée du sénatus-
consulte : « ei per exceptionem Vellejani senatus-consulti succur-
ritur (5); » ou même répéter par la condictio indebiti ce que,
dans l'ignorance du secours que leur donnait le sénatus-consulte,

lenatus-consult. Velleianum. — Dm. 16. 1. Ad senatus-considl. Velleianum.
— COD. 4. 29. Ad sen.-cons. Velleianum. — NOVELLE 134, chap. 8. De
intercessionibus mulierum.

(1) DIG. 16. 1. Ad sen.-cons. Vellej. 2. pr. f. Ulp.
—

(2) DION. CASS. LX.
27. —

(3) DIG. 16. 1. hoc tit. 2. § 1 : « Cujus S. -C. verba hoec sunt : Quod
Marcus Silanus et Velleius Tutor, consules, verba fecerunt, de obligationibus
feminarum quoe pro aliis reoe fièrent, quid de ea re fieri oportet, de ea re ita
consulucrunt : Quod ad fidejussiones et mului dationes pro aliis quibus inter-
cesserint feminoe pertihet, lametsi antc videtur ita jus dictum esse, ne eo
nomine ab his petitio, neve in eas actio detur, cum eas virilibus officiis fungi
et ejus generis obJJMtionibus obstringi non sit'oequum; arbitrari Senatum,
recte atque ordiûH^Kros, ad quos de ea re in jure aditum erit, si dederint
operam ut in éafl|^enatus voluntas servetur. J —

(4) PAUL. Sent. 2. 11. § 1.—
(5) COD. 4. 29. hoc lit. 3. consKvAnton. ; 16. const. Dioclet. et Maxim.

TOJIK m. 16
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elles auraient payé d'une semblable dette (1). Il faut remarquer
cette expression consacrée, l'exception du sénatus-consulte Vel-
léien. En effet, le sénat n'a pas procédé en déclarant nulle l'obliga-
tion : suivant le droit civil, au contraire, cette obligation reste
valable ; mais le sénat veut que l'action qui en résulte ne soit pas
donnée contre la femme (ne eo nomine ab his petitio neve in eas
ùctio detur). Le magistrat se conformera à la volonté du sénat

(ut in ea re senatus voluntas servetur) en se refusant, d'autorité,
à donner l'action toutes les fois qu'il lui sera démontré que l'on
est dans le cas du sénatus-consulte. Lorsqu'il y aura doute sur ce

point, et qu'il trouvera convenable d'en renvoyer l'examen à un

juge, il donnera l'action, mais avec addition d'une exception pro-
prement dite, tirée du sénatus-consulte. Quoi qu'il en soit, dans
l'un comme dans l'autre cas, ce n'est pas ipso jure, c'est par le
secours du préteur, soit refus d'action, soit insertion d'une excep-
tion dans la formule, que la femme est protégée ; voilà pourqnoi
dans les deux cas on peut qualifier ce genre de protection exceptio.
—

Quelques circonstances particulières mais exceptionnelles pou-
vaient néanmoins faire obstacle à ce que la femme pût se prévaloir
de l'exception (2), et l'action produisait alors son effet.

1412. Tel est le droit qui se maintint, et qui, arrivé jusqu'à
Justinien, est conservé par ce prince, sauf quelques modifica-
tions (3). Ses applications étaient nombreuses dans la pratique et
se présentaient fréquemment dans les affaires où les femmes se
trouvaient mêlées. Notez que ce droit ne défendait pas aux femmes
de s'obliger pour elles-mêmes, ni même de payer pour autrui (4);
mais seulement de s'obliger pour les autres ; et cela par le motif

que n'appréciant pas des conséquences qui ne sont que dans

l'avenir, elles sont plus facilement portées à s'obliger pour
autrui qu'à donner (hoc ideo, quia facilius se mulier obligat
quam alicui donat).

1413. De cette matière il faut déduire la notion générale de
ces expressions intercedere, intercessio, intercessor, employées
mainte fois dans les textes. Intercedere, c'est s'obliger volon-

(1) COD. 4. 29. hoc tit. 9. const. Gordian. — DIG. 16. 1. hoc tit. 8. § 3. f.

Ulp.
—

(2) Par exemple, s'il y a eu dol de sa part.
— DIG. 16. 1. hoc tit. 2.

§ 3. f. Ulp. ; 11. f. Paul. ; 27. pr. f. Papin. ; 30. pr. f. Paul., et COD. 4. 29. hoc

tit. 18. const. Dioclet. et Maxim.—Ou sie.Ile ne doit éprouver aucun préjudice:
DIG. 16. 1. 16. pr. f. Julîtei21- Pr- f- Caliistrnt. ; 22. f. Paul.—Si le créancier
est un mineur de vingtf|||||Éfas, et que le débiteur principal soit insolvable:
DIG. 4. 4. De minor. S^^^iSai.

— Et quelques autres encore : DIG. 16. 1.

hoc tit. 32. § 4. f. Pomp/— PAUL. Sent., 2. 11. § 2. —
(3) La plus impor-

tante consiste en Ce que Justinien veut que si la femme a fait son intercession
étant majeurc-de vingt-einaans, et qu'elle la réitère après deux ans, elle ne

puisse plus se
prévalorr*'nTO|||)atiis-consuIte; à quoi il faut ajouter la fixation

de certaines formes poufpintercession.
— Voir COD. K^^^jmctit.

22 et 23.

Const. Justinian. — Voir aussi NOVEL. 134,chap. 8. ^^^^^^ 16- t. hoc

tit. h. § 1.
f.^lp.; 5. f.;Gai. — COD. U^^IOC tit. L^MPRnton., et *.

const. Alexaftcf. ^^^H
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tairement pour la dette d'un autre, soit de manière à le libérer

immédiatement, soit en restant obligé avec lui et pour lui (pro
alio reus fieri,

— alienam obligationemsuscipere).
h'intercessio est la convention par laquelle on s'oblige ainsi,

de quelque manière que l'obligation soit contractée (1). h'inter-

cessor est celui qui s'oblige pour autrui. On voit par là que toutes

lés adpromissiones, tant les. sponsions que les fidèpromissions
et les ûdéjussioiis, étaient des espèces d'intercessions formées pal-

paroles (verbis). Mais d'autres intercessions pouvaient avoir lieu

de plusieurs autres, manières et avec d'autres effets, que nous

examinerons, notamment en traitant du mandat, du constitut et
An l'hxmnttipmip

TITULUS XXI.

DE LITTEBAH.UM OBLIGATIONE.

TITRE XXI.

DE L'OBLIGATION LITTÉRALE.

1414. La stipulation a été, dans le droit civil quiritaire,comme
moyen de contracter des obligations, la première dérivation du

nexum, du pesage per oes et libram : ce sont les paroles (nuncu-

patio) détachées de la solennité, en tenant le pesage pour
accompli.La filiation des mots elle-même, s'il faut en croire celle

qui nous est indiquée par Festus (ci-dessus, n° 1238, note 2),
nous révélerait l'origine et la nature de l'institution. Slipu-latio :
le métal (stips, stipendium, quand il est monnayé, dérivé pro-
bable de pendere) est tenu pour pesé et donné.

Nous arrivons maintenant à la seconde dérivation de la même
idée. Le métal, l'argent sera tenu pour pesé et donné, mais par
nn écrit et non par des paroles : c'est un pas de plus qu'on a fait,
et les mots viendront nous révéler d'une manière bien plus cer-
taine encore la même origine. Expensi-lalio, peeunia expensa
lata : peeunia accepta relata : l'argent est tenu pour pesé et
donné par l'un, pour pesé et reçu par l'autre. Si les inductions de
la philologie peuvent être variables et contestées pour le mot de

stipulalion, elles sont de toute évidence et hors de controverse

pour ceux d'expensilation et de peeunia expensa lata.
1415. H y a entre la stipulation et l'expensilation ou l'ancien

contrat litteris des Romains, une analogie, un parallélisme frap-
pants, parce qu'il y a une filiation commune. Ce parallèle jettera
peut-être quelque jour sur l'obligation litteris restée si obscure.
Mais avant de le faire il faut voir de quelle manière les Romains
sont arrivés à employer l'écriture, au lieu des paroles, pour tenir

l'argent comme pesé et donné d'une part ou reçu de l'autre.

(1) DIG. 16. 1. hoc tit. 2. § 5. f. Ulp.
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Des registres domestiques (tabulae—codex),—et des inscriptions
de créance nommées arcaria nomina.

1416. Chez un peuple dont le fond du caractère, surtout à

l'origine, avant le mélange avec toutes les nations, fut la sévérité
de moeurs, le compte et le ménagement parcimonieux du patri-
moine souvent jusqu'à l'avarice, l'esprit juridique jusqu'au culte
du procès : chez un pareil peuple, ce devint une habitude natio-

nale, quand les lettres furent introduites et répandues, que chaque
chef de famille tînt un registre domestique, dans lequel il consi-

gnât exactement, jour par jour, ses opérations, ses revenus et ses

bénéfices, ses dépenses et ses pertes de toute nature (1). Ce

registre portait le nom général de tflbuloe ou de codex. L'austérité
et la foi primitives donnèrent un caractère de sanction presque
religieuse et publique à ces tables domestiques. Les auteurs clas-

siques témoignent, en maint endroit, du soin avec lequel on les

rédigeait et du crédit qu'on y attachait. « Non conficit tabulas?
imo diligentissime, » dit Cicéron, à une époque déjà corrompue,
en parlant de Fannius Chaerea (2); «confecit tabulas diligentissime
Cluentius. Haec autem res habet hoc certe, ut nihil possit neque
additum, neque detractum de re familiari latere, i* dit-il ailleurs,
en parlant de Cluentius (3); et dans l'une de ses harangues contre

(1) On cite, à propos de cette coutume, le passage suivant du grammairien
ASCONIUS PEDIANUS, dans ses annotations sur la seconde Verrine de Cicéron :
J Moris autem fuit, dit cet annotateur, unumquemque domesticam rationem silli
totius vitee suoe per dies singulos scribere, ex qua appareret, quid quisquc de
reditibus suis, quid de arte, fcenore, lucrove seposuisset quoquo die, et quid
idem sumtus damnive fecisset. Sed postquam, obsignandis litteris reorum,ei
suis quisque tabulis damnari coepit, ad nostram memoriam tota boec vêtus con-
suetudo cessavit. J (CICÉRON. In Verrem, actio 2, lib. 1. § 23.)

— Asconius

Pedianus, suivant l'opinion communément reçue, tirée de Servius (ad Virgil.
égl. 3, 105) aurait été encore le contemporain de Virgile, et serait mort sous

Néron; d'après une autre opinion, tirée de saint Jérôme, il devrait être placé
un peu plus tard, et ne serait mort que dans la septième année du règne de
Domitieu (an 88 de J. C); du reste, dans l'une et l'autre hypothèse, il aurait
eu pour élève Quintilien, qui en parle plus d'une fois dans ses Institutions ora-
toires (1. 7. 24 et 5. 10. 9). Si le passage que nous venons de citer, sur l'usage
des tabula; et sur la désuétude où cet usage était tombé, appartenait véritable-
ment à Asconius et à son époque, il aurait pour nous, en cette matière, une
certaine importance historique. Mais, d'après une critique moderne sur les ma-

nuscrits, notamment celle de J. N. MADVIGIUS (Disputatio critica de Q. Asconii
Pediani et aliorum interpretum in Ciceronis orationes commentants. —

Appendix critica. Havnioe, 1828), suivie par Orellius, dans son édition de

Cicéron (vol. 5, pars 2. Turici, 1833), il resterait démontré que les annotations
sur les Verrines ne feraient pas partie véritablement de celles d'Asconius qui
nous sont parvenues, et devraient être attribuées à quelque scoliaste bien pos-
térieur, un faux Asconius (pseudo-Asconius), opinion adoptée par Niebuhr, et,
en dernier lieu, par M. de Savigny, dans sa dissertation sur le contrai littéral
chez les Romains (Vermischte Schriften, Berlin, 1850. 1 vol. p. 247), ce qui
diminuerait considérablement l'intérêt de la citation.

(2) CICÉRON. Pro Q. Roscio, oral. 3. § 1. —
(3) Çicûnoti.-Pro Cluentio, § 30.
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Verres, il présente comme quelque chose de nouveau et d'inouï,

la prétention qu'un citoyen n'aurait pas tenu son registre ou aurait

cessé de le tenir (1).—Pour rédiger exactement et avec soin leurs

tàbuloe, les Romains prenaient.d'abord leurs notes sur une sorte

de brouillon mensuel, nommé adversaria, où les notes s'inscri-

vaient sans ordre méthodique, telles qu'elles se présentaient; et

c'était de là, que, régulièrement tous les mois, les mentions qui
devaient être consignées dans le tabuloe y étaient reportées avec

ordre et méthode. Il faut voir, dans Cicéron, la différence de tenue

et d'importance entre les adversaria et le codex ou tabuloe. Ce

sont ces tables que l'orateur appelle oeternoe, sanctoe, quoe per-

pétua; existimationis fidem et religionem amplectuntur (2).
Aussi, tandis que les adversaria étaient dénués d'autorité et de

crédit juridiques, les tabuloe formaient-elles en justice des élé-

ments de preuve dignes de confiance (3).
1417. Mais, dans tout cela, il ne s'agit que de conserver le sou-

venir d'opérations faites; les diverses consignations sur les tabuloe
ne sont que des instruments de preuve. Cette observation, qu'on
inscrit sur le registre tous les actes quelconques relatifs au patri-
moine, ne doit pas être perdue de vue : elle sert à nous éclairer.

Si, par exemple, on y inscrit comme faite une vente, un achat,
ou bien une stipulation, une promesse, cette inscription n'est

qu'un moyen de constater le fait qui a eu lieu : moyen auquel le

juge, en cas de dénégation, attachera le crédit convenable. « Montre
en tes tables ou en celles de ton père, dit Cicéron àVerrès, montre
une seule statue, un seul tableau acheté, tu as gain de cause (4) ! »

(1) CICÉRON, In Verrem, actio 2, lib. 1, § 23 : s Habeo et istius, et

patris ejus accepti tabulas omnes : quas diligentissime legi atque digessi :

patris quoad vixit; tuas, quoad ais te confecisse. Nam in isto, judices, hoc
novum reperietis. Audimus,. aliquem tabulas nunquam confecisse... Audimus,
alium non ab initio fccisse, sed ex tempore aliquo confecisse... Hoc vero
novum et ridiculum est, quod hic nobis respondit, quum ab eo tabulas postula-
remus : usque ad M. Terentium et C. Cassium consules confecisse, postea des-
titisse. » —

(2) CICÉRON.Pro Q. Roscio comoedo, oratio 3. § 2... : i Quid est

quod negligenter scribamus adversaria? quid est, quod diligenter conficiamus
tabulas? qua de causa? quia hoec sunt menstrua, illoe sunt oeternoe; hoec delentur
statim, illoe servantur sanctoe; hoec parvi temporis memoriam, illoe perpétua
existimationis fidem et religionem amplectuntur; hoec sunt dejecta, illoe in ordi-
nem confectoe. Itaque adversaria in judicium protulit nemo.: codicem prolulit,
tabulas recitavit. » —

(3) CICÉRON: à la fin de la note qui précède. — Et, dans
le même paragraphe de la même harangue, ces autres paroles : -— « Quod si
eandem vim, diligentiam, auctoritatemque habent adversaria quam tabuloe, quid
attinet codicem instituere? conscribere? ordinem conservare? mémorise tra-
dere litterarum vetustatem? « — On voit ailleurs le parti que les juges tiraient
de l'examen des tables : a Anni sunt oclo, dit Cicéron aux juges, dans sa

harangue pour Cluentius (§ 30), anni sunt octo, quum ista causa in isla meditn-
tione versatur, quum omnia, quoe nunc ad cam rem pertinent, et ex hujus, et
ex aliorum tabuîis, agitatis, tractatis, inquiritis. « — (4) CICÉRON.In Verrem,
act. 2, lib. 1. § 23 : « Unum ostende in tabulis aut tuis aut patris lui emptum
esse : vicisli! J
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— Il n'en est pas autrement du mutuum. Si le chef de famille

porte sur son registre relativement à telle personne dont il inscrit
le nom (nomen), qu'il lui a donné ou qu'il en a reçu en prêt telle

quantité, cette inscription n'est pas'd'une autre nature que les

précédentes. C'est un instrument pour la preuve d'un fait accom-

pli ; faisant foi plus ou moins, selon les personnes et les circon-
stances. Ce qui engendre l'obligation, ce n'est pas l'inscription sur
les tabuloe : c'est la numération, la dation des espèces. Voilà le
fait capital, le fait dont, en cas de contestation entre les parties,
il faudra rechercher et établir l'existence. La philologie vient
encore nous éclairer à ce sujet. Toutes les inscriptions de créance,
au nom d'une personne, sur les tables domestiques, prennent la

désignation 'Commune de nomina : de là T/ient qu'en appliquant
le mot au droit d'obligation lui-même, on a appelé nomina toutes
les créances. Mais les inscriptions dont il s'agit ici reçoivent des
Romains aine qualification qui en exprime énergiquement la
nature : arcaria nomina, inscriptions de créances venant de la

cassette, du coffre-fort [arca); c'est de là, en effet, qu'est partie
la somme et qu'est née l'obligation (I). Aussi Gaius a-t-il grand
soin de dire, que les arcaria nomina ne sont pas une sorte d'obli-

gation littérale; qu'ils ne servent pas à former, mais seulement à
constater une obligation : « nullam facere obligationem, sed

obligationis factse testimonium proebere. » D'où la conséquence
que de semblables inscriptions ne sont pas exclusivement réservées
aux engagements des citoyens romains; qu'elles peuvent s'appli-
quer même à ceux des étrangers : puisque l'obligation y est pro-
duite, non par l'écriture, mais par la numération des espèces,
ce qui est du droit des gens (2).

(1) Je ne partage pas l'opinion accréditée en Allemagne, qui consiste à con-

fondre les arcaria nomina avec les chirographa, et à ne voir dans les uns

comme dans les autres que de simples billets probatoires remis par le débiteur

au créancier, et nommés arcaria nomina, parce qu'ils sont déposés dans le

coffre-fort (in arcis) comme moyen de preuve (voir MUBHLENBRUCH, nouvelle

édition des Antiquités d'Heineccius, page 562, note a). Il y a, sur ce point, en

moi, double dissentiment : 1° L'inscription sur les tabuloe constitue les nomina

en général : obligation litteris dans les nomina transcriptitia : simple preuve
daus les arcaria nomina; — 2° les billels ou écrits séparés, que nous nomme-

rions aujourd'hui sur feuille volante, présentent une distinction parallèle : obli-

gation litteris, particulièrement propre aux étrangers, dans les syngraphw
à

dans les chirographa; simple preuve dans les cauiiones. Tel est le système que
nous allons développer.

—
(2) GAIUS. Com. 3. § 131 : • Alia causa est eoruni

nominum, quoe arcaria vocantur; in his rerum, non Iifterarum obligatio con-

sisfit : quippe non aliter valet, quam si numerata sit peeunia; numerntio autem

pecunioe facit obligationem; qua de causa reele dic.emus, arcaria nomina nullam

facere obligationem, sed obligalionis £actoe teslimonium proebere. n — § 13* :

« Unde proprie dicilur, arcariis nomiuibus etiam peregrinos obligari, quia non

ipso nomine, sed numeraiionc pecunioe obligantur : quod genus obligationis

juris gentium est. »
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Des nomina par excellence, ou nomina transeriptitia,
et de l'expensilalion.

1418. Mais si les deux parties, en nous ralliant aux principes
du droit civil primitif, s'accordent, l'une à tenir la somme pour

pesée et donnée (peeunia expensa lata), l'autre à la tenir pour

pesée et reçue [accepta relata), et à la porter comme telle sur

les tabuloe, sur le codex, nous entrons dans un nouvel ordre

d'idées. Ici va surgir la notion du contrat formé par l'écriture

(litteris). Un pareil accord, tant qu'il reste à l'état de simple
convention,.ne produit pas de lien civil; mais du moment qu'en
vertu de cet accord, l'inscription est faite sur le codex en la

formule consacrée, l'obligation naît. L'écriture, dans ce cas, ne
forme pas une preuve seulement, elle forme un contrat. On ne

mentionne pas un fait préexistant, le mutuum, dont il faudra

établir la vérité : vrai ou faux, pour le droit civil ce n'est pas la

question. Les parties ont tenu l'argent pour pesé et donné d'une

part, pour pesé et reçu de l'autre; leur point de départ est une

fiction; c'est le nexum, le pesage per oes et libram des anciens

temps, qu'on suppose accompli, et dont on parvient ainsi à se

dispenser. Celle supposition faite, l'inscription a eu lieu : l'obli-

gation civile existe.—Voilà l'inscription sur les tabuloe, qui porte
la dénomination de nomen, par excellence. Voilà d'où dérivent
les expressions juridiques de expensum ferre, flcceptum referre;
peeunia expensa lata, peeunia accepta relata; et celle de codex

accepti et expensi. La préposition ex (indiquant le départ,
l'émission de la somme) attachée au mot pendere (qui en indique
le pesage), rend l'idée parfaitement. Les expressions nomen

facere, nomina facere, paraissent consacrées pour indiquer la
création de cette sorte d'obligation (1).

(1) CICÉRON, in Verrem, act. 2. lib. 1. § 136 : « Nomen inûmum in flagi-
liosa litura feeit. » — De officiis, lib.. 3. § 4 : « Nomina focit, » — SENÈQUE,
De beneficiis, lib. 2. § 23 : « Nomina secum fieri; i — lib. 3. § 15 : s Per
tabulas plurium nomina, interpositis parariis, facii. » —-.DIG. 2. 14. De pactis.
9 fr. Paul : * Nomina facla sunt. i — 33. 1. De ann. légal.. 1. fr. Pomp. :
« domine <facto. > — Les expressions scribere nomen, scribere numos, se

retrouvent, comme attestation des usages sociaux, jusque dans les poètes.
Ainsi, dans les vieilles comédies de PJaute, au milieu du sixième siècle de
Home : « Munc satagit : adduxit domum etiam ullro, et scribit numos. u (PLAUTE,
Asinaria, act. 2. scoen, 4. vers. 34.) ^Et dans les Epîtres d'Horace : u Scriptos
nominibus ce-rlis expendere numos. » (HORACE, Epislol. lib. 2. ep. 1. vers. 105.)
— « Scribe decem a Nerio. « (HORACE, Sermon, lib. 2. satyr. 3. v. 69.) —Voici
un passage de PLINE qui ne manque pas .d'importance, en ce qu'il parait indi-

quer assez clairement que dans le codex accepti et expensi, il y avait une sorte
de rédaction en partie double : une page pour Vacceptum, et une autre pour
Yexpensum.'L'auteur parle de la Fortune, invoquée, appelée, accusée, louée,
adorée en tous lieux et à toute heure : « Huic omnia expensa, huic omnia
feruntur accepta : et in tola ratione (le livre de compte) mortalium, sola

utramquepaginant facit. » (PLINE, Histor. natur. lib. %. c, 7.)
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1419. Maintenant, un parallèle avec la stipulation achèvera de
donner toute lumière. — De même que dans la stipulation il y a
deux parties, avec chacune un rôle distinct : un stipulant d'une

part, et un promettant de l'autre; de même dans l'expensilation,
ou contrat litteris (1 ),il y a deux parties, avec chacune son rôle:
l'une inscrivant le nomen en la formule consacrée, l'autre donnant
l'ordre de l'inscrire. Cette nécessité de l'ordre ou du moins du
consentement préalable 'de l'obligé ne fait aucun doule : l'idée
seule de contrat la comporte impérieusement; les écrits de Cicéron
en témoignent plus d'une fois; Valère-Maximé nous la montre
dans la faiblesse de Visellius Varron, cédant aux captations d'une
femme (2), et Théophile indique même le consentement .comme
devant être formulé en des paroles spéciales prononcées par les

parties et inscrites sur le registre (3). — Mais à la différence du
contrat par paroles (verbis), le contrat par l'écriture (litteris ) peut
avoir lieu entre absents. C'est ce que nous dit positivement Gaius:
« Sed absenti expensum ferri potest, etsi verbis obligatio cum

(1) Nous trouvons l'expression même d'expensi latio en ce passage d'AuLu-

GELLE , où il raconte une affaire dans laquelle il était juge : « Petebatur apud me

peeunia quoe dicebalur data numerataque ; sed qui petebat neque tabulis, neque
testibuç id factum docebat, et argumentis admodum exilibus nitebatur... (ce
demandeur était un homme probe, d'excellente réputation; son adversaire, au

contraire, un homme mal famé). Is tamen cum suis multis patronis clamitabat,

probari apud me debere pecuniam datam consuetis modis : expensi latione,
mensoe rationibus, chirographi exhibitione, tabularum obsignatione, testium

intercessione. i (Le juge embarrassé consulte un philosophe, qui lui conseille,
dons le doute, de se décider sur la moralité des parties. —AULU-GELLE, Noctes

atticoe, lib. 14. c. 2.) Il faut observer que le procès, dans l'espèce, roulait sur
un mutuum que le demandeur prétendait avoir fait réellement ; par conséquent,
sur une obligation formée re; et que la question, pour le juge, était de savoir
non pas s'il y avait eu contrat verbis ou litteris, mais s'il y avait eu véritable-
ment un prêt effectué : ce qui admettait toute nature de preuve.

(2) CICÉRON. Pro Q. Roscio comoedo, orat. 3. § 1 : i Cur potius illius, quam
hujus credetur? Scripsisset ille, si non jussu hujus expensum tulisset? non scripsis-
set hic, quod sibi expensum ferri jussisset? t — VALERE-MÂXLUE (sous Tibère) : De

dictisfaetisque memorabilibus, lib. 8. cap. 2 : « C. Visellius Varo gravi morbo

correptus, trecenta millia nummum ab Oracilia Laterensi, cum qua commercium

libidinis habuerat, expensa sibi ferri passus est... quos, ut fronte inverecunda,
ita inani stipulatione captavèrat. J —

(3) THÉOPHILE, dans sa paraphrase des

Instituts, sous ce paragraphe : « Habebat autem apud veteres litterarum obligatio
talem quandam definitionem : litlerarum obligatio est veteris nominis in novam

creditum per solemnia verba et solemnes litteras transformatio. Nam si, cum

quis mihi centum aureos deberet ex emptione, aut Iocatione, aut mutuo, aut

stipulatione (multis enim modis aliquid nobis deberi potest), voluissem hune mihi

obligatum esse litterarum obligatione : necesse erat verba hoec dicere et scribere

ad eum quem litterarum obligatione obligatum habere volebam. Sunt autem

hoeb verba, quoe dicebantur et scribebantur : CENTUM AUREOS, QUOSMIHI EX CAUSA

LOCATIONIS DEBES, EXPKNSOSTIBI TULI? Deinde adscribebantur ut ab eo qui jam ex

Iocatione obligatus esset, hoec verba : EXPENSOSMIHI TULISTI. Et prior obligatio

extinguebatur : novaque litterarum nascebatur. Quoe ex eo nomen habet quod
in litteris consistât t (traduction de Fabrot). Telle est la notion que nous donne

Théophile du contrat litteris; malgré quelques fausses inductions auxquelles
elle prête, il est précieux de la rapprocher de celle de Gains.
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» absente contrahi non possit (1). » Ce qui nous prouve incon-

testablement que les indications données par Théophile ne doivent

pas être prises à la lettre, et qu'aucune prononciation solennelle

de paroles entre les parties n'était juridiquement exigée.
— En

effet, c'est le créancier qui, sur l'ordre ou le consentement du

débiteur, inscrit le nomen, Yexpensi latio, sur les tabuloe ou

codex accepti et expensi; et nous voyons rftr Cicéron, qu'il peut
faire cela à son temps, à sa convenance, sans l'assistance ni de

l'autre partie, ni de témoins : puisqu'il pouvait arriver que d'abord

il en prît note seulement sur son brouillon mensuel (adversaria),
ce qui ne formait pas encore l'obligation : et qu'il n'opérât l'in-

scription sur son codex que plus tard, en faisant le dépouillement
et le report de ses notes régulièrement tous les mois (2).

1420. Mais ici arrive la question la plus délicate de la matière.

Dans le contrat par paroles (verbis), des paroles sont indispen-
sables de part et d'autre : le stipulant parle, le promettant parle;
de même dans le contrat par l'écriture (litteris), l'écriture n'est-
elle pas indispensable de part et d'autre? ne faut-il pas, pour

l'accomplissement solennel et pour l'existence même du contrat,

que le créancier écrive sur son registre (expensum ferré), et que
le débiteur écrive sur le sien [acceptum referre)! L'analogie seule

paraît un argument puissant pour le décider ainsi : on pourrait
l'induire également de ce paragraphe de Gaius, qui, rapprochant
précisément Y obligatio verbis de Yobligatio litteris, semble

exiger, pour l'existence de l'une comme de l'autre obligation, la

nécessité de deux actes réciproques des parties : « Quum alioquin
in verborum obligationibus alius stipulelur, alius promittat; et
in nominibus, alius expensum ferendo obliget, alius (referendo)
obligetur (3).

1421. Ce qui est certain, c'est que c'était un devoir pour le
débiteur d'inscrire sur son registre, comme reçue (accepta relata),
la somme qu'il avait autorisé le créancier à écrire sur le sien
comme pesée et donnée (expensa lata) : la dénomination du

registre, codex accepti et expensi, est un indice suffisant; .et

d'après Cicéron, ne pas écrire l'un (Yacceptum), ou écrire faus-

(1) GAIUS. Comm. 3. § 138. — (2) CICÉRON.Pro Q. Roscio comoedo, argu-
mentant contre l'existence ou la sincérité d'un nomen, de ce que la mention en
est oubliée (jacet) depuis trois ans dans les notes mensuelles (in adversariis) :
Orat. 3. § 3 : s Quam pridem hoc nomen, Fanni, in adversaria retulisti?... sunt
duo menses jam dices. Tamen in codicem acceptum et expensum referri debuit.

Amplius sunt sex menses. Cur tamdiu jacet hoc nomen in adversariis? Quid si
tandem amplius triennio e?t? quomodo, quum omnes qui tabulas conticiant,
menstruas pêne rationes in tabulas transférant, tu hoc nomen triennium amplius

•
in adversariis jacere pateris? Utrum coetera nomina in codicem accepti et expensi
digesta habcs, an non? Si non, quomodo tabulas conficis? Si etiam, quamo-
brem, quum coetera nomina in ordinem referebas, hoc nomen triennio amplius,
quod erat in primis magnum, in adversariis relinquebas? ». — (3) GAI. Comm.
3. § 137. Le mot referendo n'est là que par conjecture; celui que portait le
manuscrit est illisible.
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sèment l'autre (Yexpensum), ce sont deux actes d'improbité éga-
lement honteux : -a Nam quemadmodum turpe est scribere quod
non debeatur; sic improbum est non referre quod debeas (1). »

Enfin la nécessité bien reconnue, en cas de contestation entre les

parties, d'apporter chaque registre et de les confronter, fournit

un nouvel argument (2). Mais le plus concluant dans la question
reste toujours ceci ; pour le contrat verbis, chacun doit parler;

donc, pour le contrat litteris, chacun doit écrire. — Toutefois,

je crois pouvoir me déterminer avec conviction pour la négative.
Dans mon .opinion, sans doute l'inscription du nomen sur le

registre du débiteur, régulièrement, doit avoir lieu ; mais elle

n'est pas une condition essentielle et sacramentelle pour l'existence

de l'obligation. Sans quoi, le procès civil se bornerait à la con-

frontation des deux registres : l'inscription manquant sur celui

du débiteur, tout serait dit. Faute de cette inscription, l'obligation
n'aurait jamais pris naissance, pas plus que dans une stipulation
faute de réponse : il n'y aurait plus à plaider sur ce point. Or,
nous voyons qu'il n'en était pas ainsi. C'est qu'ien réalité, deux

faits seulement constituaient l'essence de l'obligation litteris,
savoir : l'inscription de la somme, en la ^formule -consacrée,
comme expensa lata, sur le registre du créancier; et, en outre,
le consentement ou ordre du débiteur pour cette inscription. Celui

qui se prétendait créancier litteris avait ces deux faits à prouver.

Le.premier, matériellement, par l'apport de ses tabuloe portant

l'inscription; le second, par tous les moyens possibles d'établir

qu'elle avait.été faite du consentement ou sur l'ordre du débiteur;
de même que dans la stipulation, on laisse à sa charge de prouver

par tous les moyens possibles qu'il a interrogé et que l'autre partie
a répondu (3). —

Apporter son seul registre en témoignage,
c'eût été de l'impudeur, nous dit Cicéron; apporter ses seules

notes mensuelles, c'était de la démence : parce qu'ici la solennité

essentielle de l'inscription n'était pas même ^encore remplie (4).

• (1) CICÉRON. Pro Q. Roscio comoedo, orat. 3. § 1. —
(2) On peut voir

encore un vestige de cette obligation de l'apport des registres, au Digeste de

Justinien, dans tout le titre De edendo, liv. 2. tit. 13. —
(3) CICKRON. Pro Q.

Roscio comoeiio, orat. 3. § 3 : a Stipulatus es? obi? quo die.? quo tempore?

quo proesente? quis spopondisse me dicit? Nemo. » — N'était-ce pas pour faire

preuve de ce consentement du débiteur à l'expensilation, qu'on ^y faisait inter-

venir quelquefois ces témoins, ces agents intermédiaires (pararii), dont nous

parle Senèque, lorsque, déplorant le peu de crédit accordé à la bonne foi et les

précautions dont on s'entoure dans les affaires, il dit : « Cogère fidem quam
spectare malunt. Adhibentur ab utraque parte rtestes. Ilie per tabulas, plurium

. nomina, interpositis parariis, facit.: ille oon .est interrogalione Gontentus, nisi

rem manu soa tennit? « (SENÈQUE. De beneficiis, lib. 3. § 15.) — Et ailleurs,

parlant de ceux qui ne veulent recevoir qu'en secret, «ans donner dos sûretés :

« Quidam nolunt nomina secum fieri, nec interpani pararios, nec signatures
advocari, nec chirographum dare » (lbid. lib. 2. § 23). — (4) CICÉRON. Pro Q.
Roscio comoedo, orat. 3. § 2. — Suum codicem teslis loco recitare, arrogantite
est : suarum proescriptionum et liturarum adversaria proferre non amentia est?
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Le moyen de preuve régulier, ordinaire, c'était la concordance

des deux registres : moyen tout à fait dans l'esprit de ce genre de

contrat dont l'utilité devait être d'éviter la nécessité de toute autre

preuve. Voilà pourquoi ne pas opérer l'inscription sur son registre,
c'était, de la part du débiteur, un acte d'improbité. Mais s'il n'y
a pas accord entre les deux registres, lequel croire? Pourquoi,
dit Cicéron, plutôt celui-ci que celui-là (])? Alors il y a doute :

il s'agit de vérifier si l'inscription qui se trouve sur le codex du

prétendu créancier a été faite avec ou sans le consentement du

prétendu débiteur. Mais, en définitive, et cette observation que
nous fournit Cicéron est décisive, on condamnera les tables infi-

dèles : celles du débiteur., s'il n'a pas porté sur son registre le

nomen qu'il a autorisé le créancier à inscrire sur le sien ; ou celles
du prétendu créancier, s'il a faussement inscrit un nomen, sans

autorisation de celui à qui il l'attribue (2). C'est-à-dire que le défaut

d'inscription sur le registre du débiteur n'empêche pas l'obligation
d'exister; et que l'inscription sans ordre du débiteur sur le registre
de celui qui se prétend créancier, ne la fait pas naître (3). .

1422. Après avoir épuisé ce qui concerne la forme du contrat

litteris, arrivons à ce qui en fait le fond et à ses effets. L'expen-
silation est restée, beaucoup plus que la stipulation, dans la voie
stricte* de leur origine commune, dans les règles précises du

mutuum, de ce mutuum primitif, dans lequel le métal était
mesuré per oes et libram, et dont elle n'est qu'une supposition
sacramentelle. Ainsi, tandis que la stipulation, comme vestige des

paroles qui formaient la loi d'une mancipalion, s'est étendue à
toute sorte d'engagement, l'expensilalion est demeurée restreinte
aux obligations de quantités certaines,.de sommes d'argent (peeunia
certa); elle ne peut pas avoir d'autre objet. — Tandis que la sti-

pulation à pu être modifiée par des conditions diverses, l'expen-
silation est restée non susceptible d'être faite sous condition,

(1) CICÉRON.lbid. § 1 : i Expecto, quam mox Choerea bac ralione utatur :

Egone hanc manum, plenam perfidioe, et hos digitos meos impellere potui, ut
faïsum perscriberent nomen? Quod si ille suas proferet tabulas, proferet suas

quoque Roscius : erit in illhis tabulis hoc nomen; at in hujus non erit. Cur

potius illius, quam hujus, credetur? Scripsisset ille, si non jussu hujus expensnm
tulisset? non scripsisset hic, quod sibi expensum ferri jussisset?*

— (2) CICÉRON.
lbid. § 1 : i /Eque enim tabuloe condemnantur : ejus qui verum non retulit, et

ejus qui falsum perscripsit. » —
(3) C'est ce que confirme encore ce passage

d'une Verrine de Cicéron, reprochant à Verres ses infidélités envers son

pupille, où l'on voit que les juges auront a apprécier les surcharges et les ratures

(liturw) qui existent dans les nomina tant en crédit qu'en débet, et qui peuvent
en établir la fausseté. « Deinde in codieis extrema cera nomen inlimum in fla-

giliosa litura fecit : expensa Chrysogono Servo H. S. sexcenta millin accepta
pupillo Mallcoli retulit. Quomodo ex decies H. S. sexcenta sint facfa; quomodo
D. C. eodem modo quadrarinl, ut illa de Cn. Carbonis peeunia, reliqua H. S.
sexcenta facta sint ; quomodo Chrysogono expensa lata sinl; cur id nomen infi-
mum, in liluraque sit, vos existimabitis. Tamen H. S. sexcenta millia quum
accepta retnlisset, H. S. quinque millia solula non sunt. s (CICÉRON.In Verrem,
actio 2. lib. I. § 36.)
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puisqu'elle est la supposition d'un pesage et d'un mutuum tenus

pour accomplis. C'est ce que nous apprennent les fragments du
Vatican : « Sub conditione cognitor non recte datur, non magis
quam mancipatur, aut acceptum vel expensum fertur (1). »

1423. Enfin, sous le rapport de la cause qui peut amener
et justifier l'expensilation, il y a un rapprochement curieux et
instructif à faire avec ce que nous avons déjà dit à ce sujet de la

stipulation (ci-dessus, nD 1376). Régulièrement la promesse, dans
le contrat verbal, intervient par suite de quelque fait préexistant
qui la motive, de quelque engagement antérieur à remplir, ou
d'une intention de libéralité; il en est absolument de même de

l'expensilation. C'est parce que je vous dois par suite d'une vente,
d'un louage, d'un prêt, d'un dommage causé, ou de tout autre
motif, ou bien parce que je veux vous faire une libéralité, que
je vous autorise à porter à ma charge, sur votre registre, telle
somme comme expensa. Cette obligation nouvelle, contractée

litteris, opère-t-elle novation de l'ancienne? Sans doute, s'il
existait un engagement antérieur, auquel il est satisfait de cette

manière, cet engagement se trouve éteint et remplacé par l'obli-

gation précise de somme certaine (certoe pecunioe), résultant de

l'expensilation. Mais il faut appliquer ici indubitablement ce que
nous avons vu qu'Ulpien et Pomponius disent de la stipulation :
si le contrat litteris intervient immédiatement, à la suile d'un

mutuum, les deux actes n'en font qu'un, et il n'y a pas alors de
novation (2). De même quand l'expensilation est consentie par
pure libéralité (3).

—
Jusqu'ici le contrat litteris ne diffère pas,

sur ce point, du contrat verbal. Mais la stipulation peut intervenir
aussi par suite d'une cause future, d'un engagement à venir que
le stipulant a contracté ou contractera de son côté. En était-il de
même de l'expensilation? Tout nous autorise à décider que telle
n'était pas sa destination ; précisément par la même raison qui
l'empêchait de pouvoir être faite conditionnellement : parce qu'elle
était la supposition d'un pesage et d'un mutuum tenus pour
accomplis, et qu'à son égard on restait strictement dans cette
idée. — Mais enfin, si, de fait, le contrat litteris a eu lieu avec

régularité, quant à la forme et quant au consentement, mais sans
cause qui le justifie, ou sur une fausse cause, qu'arrivera-t-il? Il
en sera comme de la stipulation. Les paroles ont été prononcées,
dans un cas, l'écriture consacrée a eu lieu, dans l'autre : à

quelle occasion? Le droit strict ne s'en occupe pas; les paroles,
l'écriture prescrites, voilà pour lui la causa qui lie les parties :

(1) Vaticana Jur. Rom. Frag. § 329. —
Rapprocher DIG. 50. 17. De regul.

juris. 77. fr. Papin.
—

(2) Voir ci-dessus, p. 224, note 1, et Dm. 46. 2. De
novat. 6. § 1. f. Ulp. 7. f. Pomp.

— 45. 1. De verbor. oblig. 126. § 2. f. Paul. :
« Quolies pecuniam mutuam dantes, eam stipulamur, non duoe obligationes nas-

cuntur, sed una verborum. » —
(3) Comme dans l'exemple donné par Valère-

Maxime, ci-dessus, page 248, note 2.
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l'obligation civile existe. Toutefois la jurisprudence et le droit

prétorien viendront ici, comme dans le cas de stipulation, au

moyen de l'exception de dol, remédier à l'iniquité>de cette rigueur
civile. Ainsi, après avoir raconté le subterfuge à l'aide duquel

Pythius, le banquier de Syracuse, fait acheter ses jardins par le

chevalier romain Canius ; après avoir montré l'acheteur- engoué,
consentant à quelque prix que ce soit, et se liant par obligations
littérales (nomina facit), ce qui transforme le lien de la vente,

Îui

était de droit des gens et de bonne foi, en un lien de strict

roit civil : Cicéron regrette qu'à cette époque son collègue

Aquilius n'eût pas encore émis les formules contre le dol (1).
1424. Pour terminer ce rapprochement entre l'expensilation

et la stipulation, il ne reste plus qu'à parler de l'action ; dans les

deux cas, c'est la condictio, la même que pour le mutuum. Avec

celte observation, toutefois, qu'ici encore, l'expensilation restant

plus fidèle que la stipulation à l'idée primitive, continuant à n'être

que la supposition d'un mutuum tenu pour accompli, et ne pou-
vant en conséquence s'appliquer qu'à des sommes pécuniaires
certaines (certa peeunia), elle ne donne jamais lieu, de même

que le mutuum, qu'à une condictio certi (2).
1425. Ainsi le parallélisme est complet, et l'enchaînement

successif qui relie ces trois institutions remarquables nous en
révèle la nature. Nous voyons comment le nexum, le pesage du

métal per oes et libram (plus tard le simple mutuum) engendre,
par le passage de la solennité matérielle aux paroles, puis à
l'écriture : d'abord la stipulation peeunia stipu-lata d'une part,
—

sponsa de l'autre) ; ensuite l'expensilation (peeunia expensa-
lata d'une part,

—
accepta relata de l'autre) ; et comment cette

dernière reste plus strictement renfermée dans les conditions
de son origine première, tandis que la stipulation reçoit plus
d'étendue. — Nous comprenons dès lors ce que! signifie cette

phrase de Cicéron : que, du moment qu'il s'agit d'une somme
certaine (certa peeunia), demandée en vertu d'un contrat, par
une action de droit strict, il faut nécessairement que cette somme

(1) CICÉRON.De ojficiis, lib. 3. § 14. — « Emit homo cupidus et locuples
lanti quanti Pythius voluit, et émit instructos, nomina facit, negotium conficit...
nondum enim Aquilius, collega et familiaris meus, protulerat de dolo malo
formulas, J—On peut voir encore, dans les lettres de Cicéron.à Alliais, les
nomina faits par suite de celte honteuse et incroyable convention de brigue,
lue en plein sénat, par laquelle deux compétiteurs au consulat promettaient
400,000 sesterces aux consuls sortants pour arriver à les remplacer, à l'aide
d'actes supposés et d'attestations mensongères : » Hoec pactio non verbis, sed
nominibus et perscriplionibus, multorum tabulis, cum esse facta diceretur, pro-
lalaaMemmio est, nominibus inductis, auctore Pompeio. » (CICÉRON. Ad Atti-
cum, lib. 4. epist. 18.)

—
(2) DIG. 12. 1. De rébus creditis, 9. f. Ulp. : « Certi

condictio competit ex omni obligatione, ex qua certum petitur. • .— C'est pré-
cisément à l'occasion des nomina que Cicéron fait cette comparaison si connue
entre le judex et Varbiter, entre l'action de droit strict (cum certum petimus)
d l'action de bonne foi. CICÉRON, Pro Q. Roscio commdo, orat. 3. § 4.
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ait été ou data, ou stipulât a ^ ouexpensa lata, c'est-à-dire qu'il
y ait eu contrat civil, ou re, ou verbis, ou litteris (1).

1426. Nous comprenons également les détails que nous donne
Gaius, lorsqu'il nous dit que le contrat litteris, tel qu'il existe
encore à cette époque, où il porte l'appellation spéciale de nomen
transeriptitium, a lieu de deux manières : soit a re in personam
lorsque ce que tu me dois pour cause d'achat, de louage, de
société, ou pour tout autre motif préexistant, je le porte, par ton
ordre, sur mon registre, à ta charge, comme expensum ; de sorte

que le premier engagement se trouve éteint, et remplacé parle
nouveau, formé litteris. Soit a pcrsona in personam, lorsque ce

que Titius me doit, je le porte, par ton ordre, à ta charge, sur
mon registre, comme expensum, Titius t'ayant délégué à moi
comme débiteur à sa place : de telle sorte que l'engagement de
Titius est éteint et remplacé par celui que tu as contracté litteris.
Ces notions, que nous donnaient déjà, d'une manière trop som-

maire, l'abrégé de Gaius dans le Bréviaire drAlaric et la para-
phrase de Théophile, ne sont qu'une application des principes
que nous venons d'exposer sur la cause qui peut amener et jus-
tifier l'obligation litteris; et elles s'éclaircissent complètement
par ces principes (2).

1427. Le nom dé nomen transeriptitium donné, à cette époque,
à ces sortes de créances a été attribué par quelques-uns à celle
circonstance, que la mention solennelle en est transcrite du
brouillon (adversaria) sur le registre domestique (codex). D'autres

voient, avec plus de raison suivant nous, l'origine de cette déno-
mination dans la novation que cette sorte de créance opère presque
toujours, selon les expressions mêmes de Gaius : <<a re in per-
sonam transcriptio fit ; a persona in personam transcriptio fit. »

1428. Cependant l'usage des tables domestiques tomba en dé-
suétude. Tandis que Cicéron regarde, encore de son temps,
comme nouveau et inouï qu'un citoyen ait négligé de les tenir,

(1) CICÉRON. Pro Q. Roscio comoedo, orat. 3. § 4 : t Annumerasse sesc

negat (c'est le mutuum) ; expensum tulisse non dicit, quum tabulas non récitât.

Reliquum est, nt sfîpnFatum se esse dicat : proeterea enim quemadmodum
certain pecuniam petere possit, non reperio. »— Et dans le § 5, avec plus de

précision encore : « Peeunia petita est certa... Hoec peeunia necesse est, aut data,
aut expensa lata, aut stipulâta sit. Datam non esse Fannius confitetur : expen-
sam latam non esse, codfces Fannii confirmant : stipulalam non esse, tacitur-
nitas testium concedit. » —

(2) GAI. Com. 3. § 128 : « Litteris obligatio fit veluti
m nominibus transcriplUiis. Fit autem nomen transeriptitium duplici modo :
vel a re in personam, vel a persona in personam. — § 129. (a re in personam
tran)scriptio fit, veluti si id, quod m(odo) ex emptionis causa, aut conrf'uclionis,
aut societatis mihi debeas, id expensum tibi fulero. — § 130. A persona in

personam transcriptio fit, veluti si id, quod mihi Titius débet, tibi id expensum
tutero, id est, si Titius te delegaverit mihi. » — Nous lisions déjà dans YEpi-
tome de Gaius, d'après le Bréviaire d'Alaric : i Litteris obligatio fieri dicifur
aut a re, in personam aut a persona in personam. > (Lib. 2. tit. 9. § ÎS.J—Quant
à la paraphrase dé Théophile, sons notre titre, voir ci-dessus, page 248, note 3.
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nous ne voyons pas même qu'il en soit mention dans ce que nous

dit Gains des nomina transcriptitia, au temps d'Antonin le Pieux

ot de Marc-Aurèle. On n'a plus voulu, suivant Asconius ou le

faux Asconius, consigner sur un registre tous les actes de sa vie

et se faire condamner par l'attestation de ses propres écritures (1).
Et l'on pourrait aller jusqu'à induire du silence de Gaius sur le

codex, que déjà à celte époque les nomina transcriptitia pou-
vaient se faire par des écrits séparés. Mais ce ne serait là qu'une
conjecture mal fondée : on conçoit très-bien que si l'usage des

tables domestiques, telles que les tenaient les anciens, c'est-à-

dire avec la consignation entière de tous les actes relatifs au

patrimoine, avait perdu le caractère et la généralité que nous

trouvons à cet usage aux temps de la République, néanmoins il

avait pu continuer plus longtemps, en se restreignant commu-
nément à l'inscription des nomina transcriptitia, et exister
encore à l'époque de Gaius, ainsi que l'atteste d'ailleurs formel-
lement le témoignage d'Aulu-Gelle, contemporain de notre juris-
consulte (ci-dessus, n" 1419, note 1).

Nous rencontrons encore plus tard l'indication de l'obligation
litteris, dans le code Théodosien, en une constitution d'Arcadius,
d'Honorius et de Théodose (2); mais ici'elle ne s'applique déjà
plus aux nomina transcriptitia.

Les argentarii (ou mensularii, nummarii)', c'est-à-dire les

banquiers, furent les derniers chez qui se conserva l'usage, de

plus en plus altéré, de ces nomina (3). C'est à leur occasion qu'on

(1) ASCONIUS.In Verrem, act. 2. lib. 1. § 23 : « Sed posfquam, obsignandis
litteris reorum, ex suis qnisque tabulis damnari coepit, tota hoec vêtus consne-
tudo cessavit. » Voir ci-dessus, n° 1416, note 1. —

(2) CODE THEODOS. 2. 4.
De denuntiatione vel edictione rescripli. 6. const. Arcad. Honor. et Théod. :
c Si quis debiti quod vel ex feenore, vel mutuo data peeunia sumpsit exordium,
vel ex alio quolibet titulo, in litterarum obligationem, facta cautione, translafum
est. i On voit qu'on ne nous parle plus ici de peeunia expensa lata ni de
codex accepti et expensi, mais simplement d'un écrit (caulio). C'est, sans doute,
le chirogrnphum ou les syngraphoe, dont nous parlerons bientôt.— (3) L'usage
des argentarii, établis ordinairement au forum, de leurs relations d'affaires
avec les citoyens, de leur livre de compte et des inscriptions qui y sont faites
en crédit ou en débet, remonte bien loin dans la vie sociale des Romains,

puisque nous le trouvons déjà dans les comédies de Plaute, qui nous peint leur

comptoir (mensa) entouré de courtisanes et de dissipateurs :

« Quos quidem quam ad rem dicani in argeutariis
» Referre haberc , nisi pro tabulis, nescio,
« Ubi oera prescribanlur usuraria.
» Adcipial illico expensa, neque censcat. •

(PuiUTB, Trmulentius, act. 1, scène 5, v. 51.)

La traduction de ces quatre vers par les littérateurs est curieuse!

Et, plus tard, dans celles de Térence :

Dan. « Sed transi, sodés, ad forum, atque illnd milii
" Argonlum rursum jubé rescribî, Phorraio.

Pliorm. » Quod ne ego perscripsi porro illis quibus debui? »

(TiiliENCB, PJiormio, act. 5, scène S, f. 89.).
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en trouve même quelques vestiges encore dans le Digeste de Jus-
tinien (1). Mais, en réalité, sous cet empereur, l'institution depuis
longtemps n'existe plus : « Quoe nomina hodie non sunt in
usu, » dit notre texte.

Des Chirographa, des Syngraphae et des Cautiones.

1429. L'expensilation, de même que la stipulation, était émi-

nemment, dans son origine, une forme civile de s'obliger, ré-

servée, par conséquent, aux seuls citoyens romains. Toutefois,
les relations commencées et étendues de plus en plus avec les

peregrini ont adouci sur ce point les idées. Nous avons vu com-
ment, à l'aide d'un changement de formule, l'obligation verbis
avait été étendue aux étrangers (ci-dessus, n° 1239); fit-on

quelque chose de semblable pour l'obligation litteris ? Le ma-
nuscrit de Gaius nous révèle, à ce propos, une dissidence remar-

quable entre les Sabiniens et les Proculéiens. Ceux-ci, d'après
l'avis de Nerva, s'en tenaient au droit civil, et déclaraient le
nomen transeriptitium inapplicable dans tous les cas aux obliga-
tions des étrangers. Sabinus et Cassius, au contraire, pensaient
qu'il pouvait être employé à leur égard, lorsqu'il ne s'agissait
que de transporter leur obligation d'une cause préexistante en
une obligation littérale (a re in personam), mais non d'une per-
sonne à une autre (a persona in personam) (2).

1430. Mais bien avant l'existence de ces deux écoles, à l'époque
où l'obligation litteris, produite par l'expensilation sur les regis-
tres domestiques, était encore exclusivement et sévèrement ré-
servée aux citoyens, on avait admis pour les étrangers une autre
forme d'obligation par l'écriture : les chirographa et les syngra-
phoe (3). — Asconius ou le faux Asconius nous indique entre le

chirographum et les syngraphoe cette différence : que la première
dénomination s'appliquait à l'écrit émané seulement de la main
de la personne obligée ; et la seconde aux écrits signés des di-
verses parties et remis en exemplaires différents à chacune
d'elles (4). — Quels devaient être la forme et le contenu de

(1) DIG. 2.14. De pactis. 9. fr. Paul. : « Plures sunt rei stipulandi, vel plures
argentarii quorum nomina simul facta sunt. n — lb. dans le fragment 47. § 1
de Scoevola, à propos d'un mensularius : « ratio accepti atque expensi; » —
•4. 8. De receptis qui arbitriwm receperunt. 34. fr. Paul. : « Idem in duobus

argentariis, quorum nomina simul eunt. » — Voir aussi le titre De edendo
(2. 13.) quant à ce qui concerne les tabuloe, codex ou rationes des argentarii.— Voir même un fragment de Pomponius où l'on a laissé, à côté de la stipu-
lation, la mention des anciens nomina, bien qu'ils n'existent plus : DIG. 33. 1.
De ann. légat. 1. fr. Pompon, a, Cum in annos. singulos quid legalum sit,
neque adscriptum quo loco detur, quoeunque loco petatur, dari débet : sicut
ex stipulatu aut nomine facto petatur. B —

(2) GAIUS. Corn. 3. § 133. —

(3) Chirographum ou chirographus, des deux genres.
—

Syngrapha ou

syngraphus, des deux genres au singulier; et au pluriel, seulement syngraphoe.—
(4) ASCONIUS. Ad Cicéron. in Verr., act. 2. lib. 1. § 36 : « Chirographa
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pareils écrits? C'est ce que nous ne savons pas d'une manière pré-
cise. Gaius ne semble indiquer qu'une chose comme nécessaire:

la déclaration écrite de celui qui veut s'obliger, qu'il doit tant,
ou qu'il donnera tant : « Si quis debere se, aut daturum se

scribat (1). »

Du reste, il ne tient qu'à nous de prendre dans Plaute, travesti

sous la forme plaisante de la satire comique, un modèle de syn-

qraphoe,
avec les lois (leges) qui y sont imposées aux parties (2) ;

et nous trouvons en vestige, au Digeste de Justinien, dans des

fragments de Scoevola et de Modestinus, deux exemples de chi-

rographa- (3).
1431. Le caractère de ces écrits, même de nos jours et après

les indications fournies par le manuscrit de Gaius, est encore

contesté. Constituaient-ils par eux-mêmes une forme particulière

d'obligation? ou n'étaient-ils que des instrumenta, que des

moyens de preuve du fait obligatoire ? Cette dernière opinion est

assezcommunément reçue chez les écrivains allemands. L'autre

me paraît cependant la mieux fondée. Gaius ne s'exprime pas, il

est vrai, pour ces sortes d'écrits comme pour les nomina tran-

scriptitia; il ne dit pas : « litterarum obligatio fit ; » il dit seu-

lement : « fieri videtur. » Mais cela vient de ce qu'en effet ce

n'est point ici la véritable obligation litteris du pur droit civil

des Romains; c'est seulement une sorte d'obligation admise par
assimilation, pour les relations avec les étrangers. C'est après
avoir si soigneusement et si formellement expliqué comment les

arcaria nomina ne forment pas obligation, mais en fournissent

seulement témoignage, que Gaius parle des chirographa et des

syngraphoe comme d'un mode d'obligation. De plus, celle restric-

ab una parte servari soient ; syngraphoe signatoe utriusque manu, ufrique
parti servandoe traduntur. » (Voir tom. I, Généralisation, n° 173, pag. 448.)

(1) GAIUS. Com. 3. § 134 : « Proeterea litterarum obligatio fieri videtur

chirographis et syngraphis, id est, si quis debere se, aut daturum se scribat,
ita scilicet, si eo nomine stipulatio non fiât; quod genus obligationis proprium
pcregrinorum est. » —

(2) PLAUTE. Asinaria, act. 4, scène 1, vers 1 et suiv. :

Diabohs. « Age dum, islum oslcnde quem conscripsisti syngrapliunu «

Et après que le parasite a lu son facétieux projet :

« Pulchre scripsisti ! scitum syngrapbuin !
» Placent profeclo leges. »

—
(3) Le premier exemple, tiré de Scoevola, est une lettre (epistola) d'un ban-

quier, que le jurisconsulte qualifie expressément de chirographum : Dio. 2. 14.

Depactis. 47. § 1. fr. Scoev. — Voici le second, au DIG. 22. 1. De usuris. 41.
S 2. fr. Modest. : « Ab Aulo Agerio Gains Sejus mutuam quandam quantitatem
accepit hoc chirographo : ille scripsit, me accepisse et accepi ab Mo mutuos et.
numérotas decem : quos ei reddam kalendis Mis proximis, cum suis usuris
placitis inter nos. Quoero, an ex eo instrumente usuroe peti pbssint, et quoe?
Modestinus rcspondit, si non apparcat de quibus usuris conventio facla sit, peti
eas non posse. i — Il n'est pas sans utilité pour notre sujet de faire remarquer
que la décision serait semblable pour le cas de stipulation, lbid. 31. fr. Ulp.

TOME m. 17
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lion qu'il apporte : « Ita scilicet, si eo nomine stipulatio non

fiât, » est bien significative. « Pourvu qu'il n'y ait pas eu stipu-
lation, » donc les syngraphoe et les chirographa ne sont pas de

simples actes probatoires, autrement ils serviraient à prouver la

stipulation aussi bien que tout autre contrai. Mais ils sont par
eux-mêmes des modes de contracter obligation; ainsi, bien

qu'aucune stipulation ne soit intervenue, et que par conséquent
il n'y ait pas d'obligation verbale, on est lié par cette écriture. —

Les syngraphoe ont une apparence plus antique que les chiro-

grapha. Ce sont eux qu'on trouve mentionnés dans les anciens
auteurs : dans Plaute, au temps de la deuxième guerre pu-
nique (1); un siècle plus tard, dans Cicéron, qui en parle tou-

jours à l'occasion des rapports d'affaires entre les citoyens et les
habitants des provinces (2) ; et leur caractère obligatoire ressort

énergiquement de cette interpellation de l'orateur peignant l'in-
certitude des élections, les agitations et les tempêtes populaires
des comices : Pergilisne vos , tanquam est syngrapha agere cum

populo, ut quem locum semel honoris cuipiam dederit, eumdem

reliquis honoribus debeat (3)? » Mais si les syngraphoe paraissent
appartenir plus à l'antiquité que les chirographa_, ils disparaissent
aussi les premiers. Je ne retrouve plus leur nom dans le Corps
de droit de Justinien, tandis que celui de chirographa s'y ren-
contre fréquemment. —Le chirographum, en effet, s'allie avec
les temps plus récents ; il vient y modifier sa nature, s'y trans-

former, et opérer la fusion avec ce qui reste dans le droit de
Justinien des obligations contractées litteris. Cette transformation
est véritablement le point le plus obscur, le moins saisissable de
la matière. Nous aurons à l'expliquer. Mais nous tenons qu'au
temps de Gaius, d'après le témoignage même de ce jurisconsulte,
les chirographa et les syngraphoe opéraient d'une manière ana-

logue précisément à la stipulation et à l'expensilation : ils ne

constataient pas une obligation préexistante, par exemple une

obligation provenant d'une vente, d'un louage, d'un délit ou de
toute autre cause, afin qu'on pût en prouver l'existence et exercer

(1) Voir page précédente, la noie 3. — Les comédies de Plaute remonlcnl
aux années 548 et suiv. de Rome (210 et suiv. au. J. C). —

(2) CIOSROX.
De legibus, liv. 3. § 8, au sujet de ceux qui ne prennent de mission dans les

provinces que pour y faire leurs affaires, et non celles de la République :
« Jam illud apertum profecto est, nihil esse turpius, quam quemquam legari
nisi Reipublicoe causa. Omitto quemadrnodum isti se gérant atquc gesserint,
qui, legatione, hoereditales aut syngraphas suas persequunlur. « Ailleurs,
aussi : « Malleolusin provinciam sic copiose profeclus erat, ut domi prorsus
nihil relinqueret : preeterea pecunias occuparat apud populos, et syngraphas
fecerat. i (In Verrem. act. 2. lib. 1. § 36.) — En effet, c'est l'obligation
litteris des élrangers. a Quod genus obligationis proprium- peregrinorum est, »

dit Gains. Mais on voit que les citoyens romains y figurent.
— Quant aux

chirographa, on en peut voir l'indication dans les passages que nous avons

cités de SKNÈQUE, page 250, note 3; et CI'AULU-GELLE, page 248, note i.
—

(&) CICÉRON. Pro Murena, % 17.
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les actions qui s'y référaient; au contraire, ils éteignaient cette

obligation première avec ses actions, ils en opéraient novation,
et la remplaçaient par l'obligation litteris. C'était l'obligation
littérale à la portée des étrangers.

M32. Il faut distinguer soigneusement de ces écrils fous ceux

qui n'étaient que des instruments probatoires, sous les qualifica-
tions diverses de insfrumentum, scriptura, libellus, charta,
chartula : toutes ces écritures dont Gaius a dit : « Fiunt, ut quod
actum est per eas facilius probari possit (1) ; » et Constantin :
a Eamdem vim obtinent tam fides instrumentorum quam deposi-
(iones testium (2). » Ces sortes d'écritures étant une sûreté que

prennent les parties intéressées pour pouvoir faire la preuve
des faits, les expressions générales du droit romain, cavere,
cautio, peuvent s'y appliquer et s'y appliqueut fréquemment.
En effet, nous trouvons ces expressions employées par les juris-
consultes pour désigner l'écriture probatoire, en matière de
divers conlrats : par exemple, de dépôt, de venle, de stipulation,
de fidéjussion, souvent aussi de quittance destinée à constater
le payenient (3).

1433. Mais plus spécialement cautio désigne la promesse écrite

de payer une somme d'argent déterminée (certa pecunia); dans
la plupart des cas, comme conséquence d'un mutuum déjà fait
ou qui est à faire. En ce sens, le mot général cautio se particu-
larise en sa signification, et se rapproche tellement de celle de

chirographum, qu'il nons paraît en devenir synonyme. Déjà,
dans la langue des jurisconsultes romains, les deux mots s'al-
liaient quelquefois (A). Une constilution impériale d'Alexandre

Sévère qualifie d'obligation la cautio (5). Enfin, au temps d'Ar-

cadias,, d'Honorius et de Théodose, elle nous est présentée par

(1) DIG. 22. 4. Defide instrumentorum; k. f. Gai. — (2) COD. 4. 21. De

fide instrum. 15. const. Constant. — (3) Pour le dépôt, voici trois exemples de

pareils écrits : DIG. 16. 3. Depositi; 24. f. Papin.; 26. § 1. f. Scoev. « L. Titius
ita cavil : habeo apud me iilulo depositi; > et § 2 « epistola cavitt... etc., etc.
— Eh matière de vente: DIG. 18. 3. De lege commiss. 2. fr. Pomp... etc. —

En matière de stipulation : DIG. 45. 1. De verb. oblig. 121. pr. fr. Papin.
« Ex ea parte cautionis. > et 134. § 2. fr. Paul. : « Litteris suis praestaturum se

catienïpecuniam. » —45. 2. De duob. reis. 11. §§ 1 et 2. f. Papin. a Cum ita
caution inveniretur. » — COD. 8. 38. De contrah. stipul. 1. const. Sever. et
Anton. > Licet epistola1... additum non sit slipulalum esse cum cui cavebatur. >
— Pour la fidéjussion : Cou. 8. 41. De fidejuss. 27. const. Justinian. t ('aulio-
nem faciat ostendens se fidejussorem extitisse, » etc., etc. — Pour la quittance :
DIG. 46. 3. De solution. 5. § 3. f. L'Ip. « Si quis caverit debitori : in sorlem et
m usuras se accipere. « — DIG. 22. 3. De probation. 15. f. Modest. : « Fidei-
commissa solvil, cavtionem accepit. i — COD. 8. 43. De solution. 6. const.
«ordian, : « Universum se récépissé cavit, » etc., etc.— (4) DIG. 13. 6. Commo-
uat. 5. § 8. fr. lîfp. t si tini codicem commodavero, et in eum chirograplium
débitorem tuiim cavere feccris. > —

(5) COD. 4. 30 De non numerat. pecun.
' const. Alexand. « si quasi accepturus mutuam pecuniam adversario cavistis :
fute numerata non est, per condictionem obligalionem repetere... potestis. «

17.
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ces princes comme le moyen de former l'obligation litterarum (1).
Le codex accepti et expensi, les nomina tant arcaria que trans-

criptitia sont tombés en désuétude. Les syngraphoe eux-mêmes,

quoique provenus du droit des gens, n'apparaissent plus. Les

chirographa se présentent encore quelquefois en dénomination,

jusque dans le Corps de droit de Justinien; mais ils ont pour sy-
nonyme la cautio, entendue comme promesse écrite de payer
une somme déterminée, le plus fréquemment pour cause de mu-

tuum. C'est cette cautio qui est véritablement la dénomination

régnante et presque toujours employée (2). Mais quels étaient les

effets du chirographum ainsi transformé, ou de la cautio, son

synonyme? C'est ce qu'il importe de voir. On a plus d'une fois

plaisanté Justinien sur son obligation litterarum, imaginée, dit-

on, par lui, en l'honneur de l'ancienne division des contrats. Il

sera facile de nous convaincre que les rédacteurs des Instituts de

Justinien n'ont rien imaginé; que ce qu'ils ont pris, c'est vérita-

blement le contrat litteris, tel qu'il leur était parvenu dans ses

transformations, tel qu'il existait a leur époque dans la société
et dans la pratique des affaires. Théophile nous le disait déjà en

ces termes : Inventas tamen et hodie, si diligentius inspicias, in

communi vita versari quandam litterarum obligationem, sed quoe
aliam formam aliamque figuram habeat (3). » Quelques explica-
tions sur notre, paragraphe vont nous le démontrer.

Olim scriptura fiebat obligatio, quoe II se contractait jadis par récriture

noniinibus fieri dicebatur; quae nomina une obligation qu'on disait formée
hodie non sunt in usu. Plane si quis de- nominibus. Ces nomina aujourd'hui ne

bere se scripserit quod ei riumeratum sont plus en usage. Mais si quelqu'un a

(1) CODÉ.THÉODOSIEN,liv. 2. tit. 4. De denuntiatione vel edictione rescripti. 6.

const. Arcad., Honor. et Théod. « si quis debiti quod vel ex foenore, vel mutuo

dsta pecunia sumpsit exordium, vel ex alio quolibet titulo, in litterarum obliga-
tionem, facta caiilione, translatum est...» etc. — C'est bien là précisément ce

que Gaius nous dit de l'ancien contrat litteris : la translation d'une obligation pri-
mitive en obligation littérale.—Rapprocher le liv. 2. tit. 27. Si certum pelalur
de chirographis, au même Code.— (2) Voici des citations qui présentent encore

l'expression de chirographum, dans le Corps de droit de Justinien. D'abord
dans les fragments des jurisconsultes : DIG. 22. 3. De probation. 24. f. Modestin.
i chirographum cancellatum; » et 31. f. Scoevol. — 44. 4. De doli except. 17.

pr. f. SCSDVOI.—Voir, eu outre, les fragments, toujours des deux mêmes juris-
consultes, cités ci-dessus, page 257, note 3. — Puis, dans les constitutions

impériales : COD. 4. 30. De non. mimer, pecun. 5. const. Alexand. Sever. —

8. 43. De solution. 14. a Chirographum acceptoe pecunioe. » 15, 18, 22 et 25.
• chirographum condiccre : » toutes constitutions de Dioclétien et Maximien. —

Quant a l'expression de cautio, employée dans le sens indiqué : DIG. 2. 14. De

pactis. 2. § 1. f. Paul. — 13. 5. De pecun.' constitut. 24. f. Marcell.—22. 3.

De probation. 25. § 4. fragment de Paul, reproduit à peu près dans une con-

stitution de Justin. COD. 4. 30. De non numerat. pecun. 13. — Dans le Code

Hermogénien, au titre De coûta et non numérota pecunia, en une constitution
do Mare-Aurèle.—Enfin, dans le Code de Justinien, tout le titre 30 du livre 4.

De non numerat. pecun., depuis la constitution 1, de Sévère et d'Antonin,

jusqu'à la dernière de Justinien. —
(3) Paraphrase do Théophile, hic.
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non est, de pecunia minime numerata

post multum tomporis exceptionem op-

poncre non potest; hoc enim soepissime
constitutum est. Sic fit ut hodie, dum

uueri non potest, scriptura obligetur, et

ex ea nascitur condiclio, cessante scili-

cét verborum obligatione. Multum au-

tem tempus in hac exceptione, antea

qoidem ex principalibus constitutionibus

usque ad quinquennium procedebat.
Sed ne creditores diutius possint suis

pecuniis forsilan defraudari, per consti-
tutionem nostram tempus coarctalum

est, ut ultra biehnii metas hujusmodi
exceptio minime extendatur.

déclaré par écrit devoir une somme qui
ne lui a pas été comptée, il ne peut
plus, après un long temps, opposer
l'exception tirée du défaut de numéra-
tion : ainsi l'ont fréquemment décidé les
constitutions. Voilà comment il arrive

aujourd'hui que, ne pouvant plus se

plaindre, l'écriture l'oblige et doDne
naissance à une condiction, en l'absence,
bien entendu, d'obligation par paroles.
Le long temps fixé pour délai à cette

exception s'étendait, d'après les con-
stitutions impériales qui nous sont anté-

rieures, jusqu'à cinq ans. Mais pour que
les créanciers ne soient pas trop long-
temps exposés à la perte frauduleuse de
leur argent, nous avons, par notre con-

stitution, réduit ce délai à deux ans.

1434. Pour comprendre la déchéance graduelle du contrat lit-

teris, et sa transition à l'état où nous le trouvons sous Justinien,
il faut remonter jusqu'aux temps des jurisconsultes classiques,
et voir naître et se développer une institution qui a fini par le
modifier profondément : l'exception non numeratoe pecunioe.

De l'exception non numeratoe pecunioe.

1435. Si dans un écrit, non pas formant obligation litteris,
mais dans un simple écrit probatoire (cautio), remis au créancier
comme instrument de preuve, quelqu'un constate qu'il est débi-
teur d'un tel pour cause d'achat, de louage, de société, de dom-

mage occasionné, ou de tout autre fait, quelle est la cause de

l'obligation? C'est uniquement le fait mentionné, et le créancier
n'a pas d'autre action que celle produite par ce fait : l'action empti,
locati, pro socio, damni injuria, ou toute autre, selon le cas.
Mais si les choses étant en cet état, le débiteur, malgré l'écrit
émané de lui, nie l'existence du fait mentionné, sur qui tombera
la charge de la preuve? Sur ce débiteur. Non pas que son écrit le
lie et produise obligation par lui-même, mais parce que cet écrit
contient de sa part aveu, reconnaissance du fait obligatoire, et

qu'on s'en tient à cet aveu : « Tune enim stnre euni oportet suoe
<:onfessioni », à moins que par les preuves les plus évidentes, con-
sistant aussi en écrits (evidentissimis probationïbus, in scriptis
habitis), il établisse la non-réalité du fait mentionné. Telle est la
décision que nous donne le jurisconsulte Paul, et que nous trou-
vons reproduite dans une constitution de l'empereur Justin (I). —
Mais si l'écrit destiné à former preuve (cautio) s'exprime confusé-

(1) DIG. 22. 3. De probation. 25. § 4. f. Paul. — COD. 40. 30. De non
numerat. pecun. 13. const. Justin,
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ment (indiscrète loquitur), sans préciser distinctement le fait

obligatoire, alors il ne contient pas aveu suffisant, et comme il ne
forme pas obligation par lui-même, c'est au créancier à prouver
qu'il lui est dû, et pourquoi il lui est dû : « Tune eum in quem
cautio exposita est, compelli debitum esse o&tendere, quod in
cautionem deduxit. » C'est encore la décision du même juris-
consulte (1).

1436, Voilà pour les écrits simplement probatoires (cautiones).
Supposons maintenant qu'il soit intervenu une forme civile d'obli-

gation, et, pour ne faire aucun doute, supposons une stipulation,
ou une expensilation (nomen transcriptitium) : selon le strict droit

civil, peu importe qu'il y ait ou non une cause préexistante : du
moment que les paroles ou l'écriture voulues ont eu lieu, l'obli-

gation existe; le débiteur est ïiëverbis ou litteris ; le créancier
a la condictio. — Mais nous savons que le droit prétorien et la

jurisprudence sont ve<nus au secours du débiteur; et, s'il a pro-
mis, s'il est obligé par l'écriture sans motif, ils lui concèdent,
pour se défendre contre l'action du créancier, une exception
(l'exception doli mali, ou une exception rédigéç in faclum).
Ainsi, déjà il n'est plus aussi vrai que les paroles ou l'écriture
consacrées obligent par elles-mêmes : au fond, il faut remonter
à une cause première d'obligation, il faut que cette cause existe

réellement, sinon l'obligation, quoique subsistant selon le strict
droit civil, reste sans effet. — Toutefois, un point capital sépare
encore ce cas du précédent : le débiteur niant qu'il y ait eu une
cause réelle à la promesse ou à l'écriture, sur qui tombera le
fardeau de la preuve? Sur ce débiteur. Car les paroles ou l'écri-
ture le lient; il ne se défend contre l'action qu'à l'aide d'une

exception : or, le principe général, c'est que celui qui oppose une

exception doit prouver les fails sur lesquels il l'appuie : « Qui

excipit probare débet quod excipitur «, d'après les termes de
Celse ; « Reus in exceptione aclor est », selon l'expression plus
élégante d'Ulpien (2).

1437. Ici, néanmoins se produit avec le temps, dans le droit

romain, une nouvelle distinction bien importante. Si la promesse
verbale ou l'obligation litteris ont eu lieu pour cause d'un mutuum
ou prêt d'argent, et que le débiteur prétende que l'argent ne lui a

pas été compté : il a, selon l'application de la règle précédente,
pour se défendre contre l'action, une exception de dol qui, expri-
mée et rédigée en fait, prend le nom particulier d'exception non
numeratoe pecunioe. Plus d'un fragment des anciens juriscon-
sultes, et un paragraphe tout spécial des Instituts de Gaius et

de Justinien, nous montrent positivement l'application de cette

. (1) DIG. 22. 3. De probation. 25. § 4. f. Paul. — (2) DIG. 22. 3. De

probat. 9. f. Cels.— 4t. 1. De exception. 1. f. Ulp.
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exception au cas de stipulation (1). Nous ne la rencontrons pas
mentionnée pour les anciens nomina résultant del'expensilation,
à cause de la désuétude où ces nomina sont tombés, et de la dispa-
rition ou de l'interpolation des fragments qui s'y référaient; mais

elle apparaît en maint endroit, à l'égard de l'obligation litteris

contractée par chirographa (2). — Du reste, si cette exception
était restée dans la règle générale précédemment exposée pour les

exceptions; c'est-à-dire si le débiteur, niant la numération des

espèces, était resté soumis à l'obligation de prouver que cette

numération n'avait pas eu lieu, nous n'aurions ici rien de nouveau.

Mais il s'introduisit cette règle toute particulière, toute dérogatoire
aux principes communs, savoir : que, dans ce cas spécial, et sur

la dénégation du débiteur, ce serait au créancier à prouver que
réellement la numération des espèces avait eu lieu. Le motif que

paraît en donner une constitution des empereurs Dioclétien et

Maximien, c'est que raisonnablement une négation ne se prouve

pas (3). Mais l'explication beaucoup plus fondée et plus concluante,
c'est que l'intervention de la promesse verbale, ou de la promesse
par chirographum pour cause de prêt, avait lieu souvent, chez les

Romains, avant la numération des espèces; qu'il y avait là, pour
le créancier, une occasion fréquente et facile de fraude; qu'en

s'éloignant toujours davantage du strict droit civil, on considéra
de moins en moins les paroles, l'écriture, et de plus en plus la

réalité du mutuum . de (elle sorte qu'on finit par exiger du créan-

cier la preuve de cette réalité. Ce qui commença probablement
pour les simples cautions, ou écrits probatoires d'un mutuum
dans les cas où ils étaient rédigés confusément (indiscrète) et
ne constituaient pas un aveu, une preuve suffisante de la numé-
ration des espèces (4), fut appliqué ensuite aux chirographa et

(1) GAI. Comm. h. § 116 : « Si stipulatus sim a te pecuniam tanquam credendi
causa numeratus, nec numeraverim... placet per exceptionem doli mali te
(lefendi debere. > — DIG. 44. 4. De doli mali except. 2. § 3. f. Ulp. : « Si cre-
diturus pecuniam, stipulatus est, nec credidit :... dicendum erit nocere excep-
tionem. » Ibid. 4. § 16. f. lilp. —Après avoir dit qu'on ne donne contre les
ascendants ou les patrons, ni l'exception de dol, ni aucune autre pouvant porter
atteinte à leur considération, mais que l'exception, en cas pareil, doit être

rédigée en fait (infactum), le jurisconsulte ajoute, en forme d'exemple : « Ut
si forte pecunia non numerata dicatur, objiciatur exceplio pecunioe non nume-
ratoe. » — INSTITUTS, ci-dessous, liv. 4. tit. 13. § 2. o Si quis quasi credendi
causa pecuniam stipulatus fuerit, neque numeraverit... placet per exceptionem
pecunioe non numeratoe te defendi debere. « — Voir aussi COD. 4. 30. Non
numerat. pecun. 9. const. Dioclet. et Maxim. —

(2) CODE THÊODOSIKN.2. 27. Si
certum petatur de chirographis.

— CODE DE JUSTINIEN. 4 30. Non numerat.
pecun. 5. const. Alexand. —

(:5) COD. 4. 30. De non numerat. pecun. 10. const.
Dioclet. et Maxim. « Cum inter eum, qui factum adseverans, omis subiit proba-
lionis, et negantem numerationem (cujus naturali ratione probatio nulla est) et
ob hoc ad petilorem ejus rei nocessitatem transferentem, magna sit differentia. »
—-

(4) COD. 4. 30. De non numer. pecun. 5. const. Anton. » si ex cautione tua :
licet hypotheca data, conveniri coeperis : oxceplione opposita, seu doli, seu non
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aux stipulations motivées sur prêt d'argent. Ce fut là un grand pas
de plus vers la déchéance de l'obligation civile, contractée par
écrit ou même par paroles; car, je le demande, que devenait en
ce cas le contrat litteris, ou le contrat verbis? et n'était-il pas
vrai de dire, les choses étant ainsi, que ce n'était plus l'écriture,
ni les paroles, mais seulement la numération des espèces qui
obligeait ?

1438. Toutefois, cette obligation, pour le créancier, de prouver
la numération des espèces, ne lui fut pas imposée sans limite. Un

temps fut fixé par les constitutions à celui qui avait fait la promesse
soit verbis, soit litteris, pour soulever la contestation à cet égard
(legitimum tempus, —legibus definitum tempus;—tempus intra

quod hujus rei querela deferri débet;—jure delata contestatio-
nibus tempora) (1). Ce temps, comme nous le voyons par une
constitution de Marc-Aurèle, dans le Code Hermogénien, et comme
nous l'apprend Justinien lui-même, était de cinq ans (2). Le débi-
teur devait, dans cet intervalle, soit opposer l'exception dolimali
ou non numeratoe pecunioe , s'il était actionné par le créancier;
soit commencer lui-même l'agression, et élever la contestation

d'une autre manière, par exemple, en agissant par condiclio

pour se faire restituer son chirographum (3), si le créancier, afin
de se ménager le temps, restait inactif. Ce délai passé sans con-

testation, on n'exigeait plus du créancier une preuve que le laps
de temps aurait rendue de plus en plus difficile; le silence du
débiteur était considéré Gomme un aveu, comme une reconnais-
sance de la numération des espèces : la promesse verbale, le chi-

rographum ou même la cautio, reprenaient ou acquéraient toute
leur force obligatoire, sans qu'il y eût plus lieu de s'inquiéter ni

de rechercher si l'argent avait été compté ou non (4).
1439. Tels étaient les effets de l'exception non numeratoe

pecunioe et de sa déchéance. Cette exception, d'ailleurs, en fait de
contrat verbis, ne s'appliquait absolument qu'au cas où la pro-
messe était fondée sur un prêt de consommation (pecunia crédita);

numeratoe pecunioe, compelliturpetitorprobare pecuniam tibi esse numeratam:

quo non impleto , absolulio sequctur. >

(1) COD. 4. 30. De non numerat. pecun. 8.. const. Alexand. — 9. const.

Dioclet. et Maxim., remarquable en ce qu'il s'agit de ce délai, pour le cas de

stipulation.
— CODE THÉODOSIEN, 2. 27. Si cerlum petatur de cldrographis. 1.

const. Honor. Theod. et Constant. —
(2) CODE HERMOGÉNIEN. De caula et non

numerala pecunia. « Ex cautione exceptionem non numeratoe pecunia;, non

anni, sed quinquennii spatio deficere, nuper censuimus. J Const. Marc. Aurel.
— CODE JUSTINIEN. 4. 30. De non mimer, pecun. 14. pr. const. Juslinian. —

(3) COD. 4. 30. De non mimer, pecun. 7. const. Alexand. — 4. 5. De condkt.
indeb. 3. const. Dioclet. et Maxim. — 4. 9. De condict. ex-lege. 4 const.
Dioclet. et Maxim. — Ou pour se faire libérer par acceptilalioii, s'il s'agit de

promesse verbale : 8. 41. De fidejuss. 15. const. Gordian. —
(4) COD. 4. 30.

De non numerat. pecun. 8. const. Alexand. « sin vero legitimum tempus excessit...
omnimodo debitum solvere compellitur. a — 14. pr. const. Justinian. i ut eo

elapso, nullo modo querela non numeratoe pecunioe introduci possit. »
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pour les autres causes qui auraient pu motiver la stipulation, on

restait dans les règles générales (1).
1440. On voit maintenant, par cet exposé historique, comment

l'exception non numeratoe pecunioe, avec ses règles toutes déro-

gatoires, est venue changer la nature de l'obligation litteris, et

même de la stipulation motivée sur un prêt de consommation ;
comment dès lors le chirographum et la cautio ont tendu à se

confondre, et quel est l'état où ils sont parvenus sous Justinien.

Veut-on en conclure qu'à l'époque de cet empereur il n'y a plus
de contrat litteris ? Il faudra en dire autant alors du contrat ver-
bis intervenu pour prêt de consommation ; car la règle est la

même en ce cas, pour l'un comme pour l'autre contrat. La vérité

est qu'en définitive, ni le chirographum, ni la promesse sur

stipulation pour prêt d'argent, ne produisent plus par eux-mêmes

d'obligation efficace, si ce n'est au bout du temps fixé; et que
Justinien prend le contrat litteris tel qu'il le trouve parvenu à

son époque. Un rapprochement des termes employés par l'empe-
reur, avec ceux qui se trouvent dans les Instituts de Gaius au sujet
des chirographa, nous prouvera que ce sont bien les chirogra-
pha, altérés par la succession des temps et par les institutions

que nous venons d'exposer, qui ont passé dans les Instituts de

Justinien (2).
1441. Le texte nous apprend suffisamment comment l'empereur

a réduit à deux ans continus le délai autrefois quinquennal de

l'exception. Une constitution spéciale, insérée au Code, règle en
détail celte matière : il faut y remarquer le moyen qui est fourni
au débiteur de rendre son exception perpétuelle, en la dénonçant
au créancier dans le délai fixé, et avec certaines formes (3).

TITULUS XXH.

UE CONSENSU OULIGATIO.VB.

TITRE XXII.

DE L'OBLIGATION PAR LE CONSENTEMENT
SEUL.

1442. Nous suivons l'ordre historique. Après les contrats for-

més, dans le principe, par la mancipation (per oes et libram), et

plus tard par la prestation de la chose (re) : ce qui est la souche,
la racine des contrats du droit civil ; après les deux contrats qui

(1) COD. 4. 30. De non mimer, pecun. 5. const. Alexand. i Ignorare autem
non debes, non numeratoe pecunioe exceptionem ibi locum hahcre, ubi quasi
crédita pecunia petitur..., etc. i — Ainsi, elle n'aurait pas lieu pour le cas où
1

obligation aurait été transférée a persona inpersonam, 6. const. Alexand.,
—- ni pour le cas de transaction. 11. const. Dioclet. et Maxim. — (2) Ainsi, de
même que Gaius dit: a Litterarum obligalio fieri videtur chirographis et syngra-
phis, id est, si quis debere se aut daturum se scribat, ita scilicet si eo nomine

slipulatio non fiât » (GAI. Com. 3. § 134) ; — de même les Instituts de
Justinien disent : t Si quis debere se scripserit quod ei numeratam non est...
cessante scilicet verborum obligatione. » La reproduction est évidente. —

(3) COD. 4. 30. De nonnumeral. pecun. 14. const. Justinian. — Notamment § 4.
— Une exception analogue a lieu aussi en matière de dot.
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en sont dérivés, le contrat verbis, et le contrat litteris, dans

lesquels l'obligation se contracte par des paroles ou par des écri-
tures dont l'esprit est de tenir l'antique formalité per oeset libram

pour accomplie et de se lier comme si elle avait eu lieu : nous

passons aux quatre contrats dérivés du droit des gens, auxquels le
droit civil des Romains a donné accès, qui ne tiennent en rien, ni

par la dation, ni par les paroles, ni par l'écriture, à la formalité

quiritaire de la mancipationpe?' oes et libram, mais qui se fondent
sur le simple consentement des parties (voir ci-dessus, n011190
et suiv.).

1443. Ces contrats sont au nombre de quatre seulement : la
vente (emptio-venditio), le louage (locatiô-conductio), la société

(societas), et le mandat (mandatum). Des constitutions impériales
ont bien altribué force obligatoire, par le seul effet du consentement,
à quelques autres conventions particulières : mais ces dernières,
venues trop tard, n'ont pas été investies pour cela du titre de contrat;
ce titre est resté propre à celles que le droit civil plus ancien avait
ainsi qualifiées et sanctionnées (voir ci-dessus, n°" 1190 et 1196).
— Il y a deux distinctions bien importantes à remarquer entre les
contrats consensuels, dérivés du droit des gens, et les contrats du

pur droit civil : c'est que tandis que ceux-ci (le mutuum, le con-
trat verbis et le contrat litteris) ne produisent jamais d'obligation
que d'un seul côté, et que les effets de cette obligation se déter-
minent d'après les principes rigoureux du droit, les quatre con-
trats consensuels, au contraire, produisent, soit immédiatement,
soit plus tard, selon les circonstances, des obligations de part et
d'autre (ultro citroque obligatio;

— alter alteri obligatur), et

que les effets de ces obligations réciproques se déterminent d'après
l'équité (ex oequo et bono). C'est-à-dire, en somme, que c'est le

propre des contrats du pur droit civil d'être unilatéraux el de pro-
duire des actions de droit strict : tandis que les quatre contrats
consensuels dérivés du droit des gens sont bilatéraux, autrement
dit synallagmatiques, et donnent naissance à des actions de bonne
foi (voir ci-dessus, n° 1233).

Consensu fiunt obligationes in emp-
tionibus - venditionibus , locationibus-

conductionibus, societatibus, mandatis.
Ideo autem istis modis consensu dici-
tur obligatio contrahi, quia neque
scriptnra neque proesentia omnimodo

opus est; ac nec dari quidqnam necesse
est ut subslantiam capiat obligatio : sed
sufficit eos qui negotia gerunt, con-
sentire. Unde inter absentes quoquc
talia negotia contrahunlur, veluti per
epistolam vel per nuntium. Item in bis
conlractibus alter alteri obligatur in id

quod alterum alteri ex bono et oequo
proestare oportet, cum alioquin in ver-

Les obligations se forment par le seul

consentement, dans les contrats do

vente, de louage, de société et de man-
dat. On dit que dans ces cas l'obligation
se contracte par le consentement seul,

parce qu'il n'est besoin, pour qu'elle
prenne naissance, ni d'écrit, ni de pré-
sence des parties, ni de remise d'aucune

chose; mais qu'il suffit que ceux entre

qui l'affaire se fait, consentent. Aussi,
ces contrats peuvent-ils avoir lieu entre

absents, par exemple, par lettres missi-

ves, ou par messager. En outre, dans ces

contrats, chaque partie est obligée en-

vers l'autre à tout ce que l'équité exige
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borum obligationibus alius stipuletur,
alius promittat.

qu'elles se fournissent mutuellement ;
tandis que dans les obligations par
paroles, l'un stipule et l'autre promet.

TITULUS XXIII.

DE EMPTI0NE ET VENDITIONE.

TITRE XXIII.

DE LA VENTE.

1444. Comment la vente tire son origine des échanges ; com-

ment, dans le principe des civilisations, le commerce entre les
hommes consiste à donner une chose pour une autre, selon le
besoin qu'on en a ; comment on est arrivé ensuite à employer
pour objet commun de ces échanges, les divers métaux, dont on
déterminait la quantité en les mesurant à la balance : période qui
a laissé une trace si profonde et que la tradition a si longtemps
conservée en symbole dans Yoes et libra de l'ancien droit romain;
comment enfin une empreinte publique a frappé le métal, frac-
tionné par petites porlions, pour en indiquer le poids, la qualité,
et pour éviter ainsi aux particuliers la nécessilé de le vérifier
et de le peser à chaque opéralion ; comment, dès lors, on a été
conduit à distinguer l'un de l'autre les deux objets d'échange, à

appeler l'un, c'est-à-dire celui qui est échangé contre la mon-

naie, merx, marchandise, et l'autre, c'est-à-dire la monnaie

échangée contre cet objet, pretium, le prix : toutes ces notions
sont trop répandues pour que nous insistions à les développer.
C'est par elles, et d'après un fragment de Paul, que le Digeste
de Juslinien ouvre le titre de la vente (1). Mais ce qui ressort
de cet historique même, et ce qu'il importe de bien remarquer,
parce que les idées se sont généralement dénaturées sur ce point,
c'est cette vérité d'économie politique, méconnue par trop de

jurisconsultes, même écrivant sur la vente, savoir : que la mon-
naie n'est qu'une marchandise (communément, et par mille

raisons, une matière métallique), dont la valeur commerciale
suit un cours et varie comme celle de tout objet d'échange, et
dont l'empreinte publique ne fait, à cet égard, que garantir la

composition et marquer la quantité.
1445. Jusqu'ici nous parlons d'opérations qui s'effectuent,

d'objets qui se livrent de part et d'autre : c'est le point de départ

historique. Mais si, indépendamment de toute tradition effectuée,
de tout fait d'exécution, les parties conviennent entre elles de

faire une semblable opération, de telle sorte qu'il ne soit encore

intervenu que leur pure volonté, que leur accord réciproque,
quel sera l'effet de cet accord? Dans les principes du droit

romain, ce simple accord de volontés, celte cause toute spiri-
tuelle, ne peut opérer aucune translation de propriété, aucun

(I) DIG. 18. 1. De conlrahenda emptione. 1. f. Paul, t Origo emendi ven-

dondique à permutationibus coepit, olim enim non ita erat nummus : neque
aliud merx, aliud pretium vocabatur. »
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droit réel; mais vaudra-t-il, du moins, pour lier les parties les
unes envers les autres, pour faire naître entre elles des obliga-
tions? Le pur droit civil quiritaire ne connaît pas une manière
aussi simple, aussi immatérielle de se lier; les noms antiques
donnés à ces opérations : permulatio; pour l'échange, venum-

datio, pour la vente, indiquent même que primitivement il ne

s'agissait que d'actes accomplis, de mutations effectuées, de
dations en vente exécutées. Mais le droit des gens a introduit
ce nouveau mode d'obligation, et la force obligatoire de la

simple convention a été admise à l'égard de celle de ces deux

opérations qui était devenue la plus usuelle : c'est-à-dire de
celle qui consiste à livrer une chose en échange d'une certaine

quantité de monnaie.

1446. C'est cette convention, indépendante de tout fait préa-
lable d'exécution, n'opérant par elle-même aucune translation
de propriété ni de droit réel, mais produisant certains liens de
droit entre les. parties, qui constitue le contrat nommé par les
Romains emptio-venditio. Deux rôles distincts s'y remarquent :
celui du vendeur (venditor), et celui de l'acheteur (emplor);
deux objets distincts d'obligation : d'une part, là chose vendue
ou la marchandise (res, merx), et de l'autre, la monnaie promise
en retour ou le prix (pretium) ; enfin deux ordres distincts d'obli-

gations : les obligations du vendeur, et celles de l'acheteur. La
dénomination romaine du contrat, emptio-venditio, que nous
rendons communément en français par le seul mot de vente,

quoique nous ayons aussi le mot correspondant achat, indique
clairement cette double physionomie. Les verbes emere, acheter;
vendere, vendre ; venire, être vendu : et celui de distrahere,

employé uniquement pour la vente d'objets particuliers détachés
d'une masse, et non pour «elle des choses universitatis, se

réfèrent à ce contrat ; tandis que les verbes plus anciens venum-

dare, donner en vente, venumdari, être donné en vente, se

réfèrent à l'exécution même de la convention. — II ne faut pas
perdre de vue que l'acte ainsi envisagé, selon le droit des gens,
c'est-à-dire Vemptio-venditio, n'est qu'un contrat, et n'a, par
conséquent, d'autre but ni d'autre effet que d'obliger respective-
ment les parties l'une envers l'autre.

De la forme du contrat de vente : du consentement,
de l'écrit, et des arrhes.

Emptio et venditio contrahitur simul

atque de pretio convcnerit, quamvis
nondum pretium numeratum sit, ac ne
arrha quidem data fuerit; nam quod
arrhoe nomine datur argumentum est

emptionis et venditionis contractée. Sed
hoec quidem de emptionibus et vendi-
tionibus qua? sine scriptura consistunt,

Il y a contrat de vente dès que les

parties sont convenues du prix, bien que
ce prix n'ait pas encore été payé,

et

qu'il n'ait pas même été donné d'arrhes;
car ce qui est donné a titre d'arrhes ne

sert qu'à constater la conclusion du con-

trat. Toutefois il faut entendre ceci des

ventes faites sans écrit, à l'égard des*
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obtincre oportet; nam nihil a nobis in

hujusmodivenditionibus
innovatum est.

In bis autem quoe scriptura confîciun-

(or, non aliter perfeclam esse vcndilio-

neui et emptioncm constituimus, nisi et

instrumenta emptionis fuerint conscrip-
(a vel manu propria cbnlrahentium, vel

ib alio quidem scripta, acontrahentibus

antera subscripta; et si per tabelliones

fiunt, nisi et completiones accéperint,
et fuerint partibus absoluta. Donec enim

aliquid deest ex his, et poenitentioe locus

est, et potest emptor vel venditor sine

poenarecedere ab emptione. Ita tamen

impune eis recedere concedimus, nisi

jam arrharum nomine aliquid fuerit

dalum. Hoc etenim subsecuto, sive in

scriptis sive sine scriptis vendilio çele-
hrata est, is qui récusât adimplere con-

tractum, si quidem est emptor, perdit

quod dédit; si vero venditor, duplum
restiluere compellitur : licet super
arrhis nihil expressum est.

quelles nous n'avons rien innové. Mais

quant à celles qui se font par écrit,
notre constitution a décidé que la vente
n'est parfaite qu'autant que l'acte en a
été dressé, soit de la main même des

contractants, soit écrit par un tiers et
souscrit par les parties ; et si elles se
l'ont par le ministère d'un tabellion,

qu'autant que l'acte a reçu tout son com-

plément et l'adhésion finale des parties.
En effet, tant qu'il y manque une de ces

choses, il peut y avoir rétractation, et
l'acheteur ou le vendeur peuvent, sans
encourir aucune peine, se départir de
la vente. Toutefois nous ne leur per-
mettons de se rétracter impunément,
qu'autant que rien n'a encore été donné
à titre d'arrhes; car si des arrhes ont
été données, soit que la vente ait été

faite par écrit, soit qu'elle l'ait été sans

écrit, celui qui refuse de remplir son

obligation, si c'est l'acheteur, perd ce

qu'il a donné; si c'est le vendeur, est
forcé de rendre le double : quoique rien
n'ait été exprimé ail sujet des arrhes.

1447. Ce paragraphe traite du consentement et des arrhes.

A l'égard du consentement, le principe du droit anté-justinien ,
c'est que la vente est parfaite, c'est-à-dire qu'elle produit tous
seseffets, autrement dit les obligations qu'elle doit produire, du
moment que les parties sont convenues de la chose et du prix.
C'estce principe que notre texte énonce, dans sa première phrase,
en l'empruntant aux Instituts de Gaius (1), et que Paul exprime
aussi en ces termes : « Conventio perficit sine scriptis habitam

emptionem (2). » — Sur ce point Justinien apporte une innova-
tion : savoir, que lorsque les parties sont convenues que la vente
devra être rédigée par écrit, leur consentement n'est censé donné,

définitivement, et par conséquent la vente n'est parfaite, qu'après
que l'écrit a été rédigé et qu'il n'y manque plus rien : jusque-là
il n'y a qu'un projet, qu'un pacte non obligatoire (3).

1448. A l'égard des arrhes : les Romains nommaient ainsi une
certaine somme, quelquefois même tout autre objet, par exemple
un anneau (annulus), que l'une des parties, régulièrement l'ache-

teur, donnait à l'autre, comme signe et preuve de la conclusion
du contrat (4). La somme ainsi donnée, à titre d'arrhes, par
l'acheteur, était comme un à-compte sur le prix convenu, de telle
sorte qu'il ne lui restait plus à payer que le reliquat (5) : c'est

(1) GAI. Comm. 3. § 139. — (2) DIG. 18.1. De contrah. empt. 2. § 1. fr. Paul.
—

(3) COD. 4. 21. De fîde instr. 17. const. Justinian. —
(4) DIG. 19. 1. De

aclionibus empti et veiiditi. 11. § 6. fr. Ulp.
—

(5) DIG. 18. 3. De lege com-
missoria; 8. f. Scoevol.
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même de là, au dire de Varron, que vient l'origine du mot
arrhes (1). Tel était le principe du droit anté-justinien, à ce

sujet ; c'est celui que notre texte énonce encore dans sa première

phrase, en l'empruntant toujours aux Instituts de Gaius (2), et

que le même jurisconsulte exprimait ailleurs en ces termes : « Quod
soepe arrhse nomine pro emptione datur, non eo perlinet, quasi
sine arrha conventio nihil proficiat ; sed ut evidentius probari

possit convenisse de pretio (3). » Ainsi les arrhes n'étaient qu'un
signe et une preuve de la conclusion du contrat. Les parties
pouvaient cependant, par convention particulière, y ajouter
quelque autre caractère : comme dans l'exemple que nous fournit

Scaevoïa, où l'acheteur convient que s'il n'a pas payé le restant
du prix à l'époque déterminée, il perdra les arrhes [ut arrham

perderet), et la vente sera non avenue (4).
1449, Sur ce point, Justinien apporte aussi une innovation bien

notable : c'est que dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une vente faite
soit par écrit, soit sans écrit (sive in scriptis, sive sine scriptis
venditio celebrata est), lorsque des arrhes ont été données, el
bien que les parties ne soient convenues de rien à cet égard (licet
non sit specialiter adjectum, quid super iisdem arrhis non

procedente contractu fieri oporteat), l'acheteur en perdant ses

arrhes, ou le vendeur en les restituant au double, peuvent se

départir de la vente. Ainsi les arrhes changent complètement de
caractère : au lieu d'être un signe de conclusion définitive, elles
sont un moyen de dédit. Quelque effort qu'on ait fait pour enlen-
dre la constitution de Justinien dans un sens restrictif, seulement
à l'égard des ventes formées par écrit, les expressions en sont

trop précises pour qu'on puisse raisonnablement révoquer en doute
la généralité de l'innovation (5)., Ces expressions de notre texte,

qui dit, en parlant des ventes faites sans écrit : Nihil a nobis in

hufusmodi venditionibus innovatum est, » doivent donc s'en-
tendre comme se référant uniquement à ce qui concerne l'effet
du consentement, et nullement au,caractère des arrhes.

De l'objet des obligations dans le contrat de vente.

1450. Comme il y*a dans la vente deux ordres distincts d'o-

bligations : celles du vendeur et celles de l'acheteur, il y a deux

objets principaux, mais distincts, de ces obligations : la chose

vendue, pour l'un; et le prix, pour l'autre. Sans chose vendue
ou sans prix convenu, pas de vente : » Nec emplio nec venditio

(1) VARRON, De lingua latina, lib. 5. § 175 : « Arrhabo sic dicta, ut reliquum
reddatur. Hoc verbum a groeco âp^aêtov. Reliquum, ex co, quod debitum rcli-

quît. i —
(2) GAI. Comm. 3. § 139. •-

(3) Dig. 18. 1. De contrah, empt. 35. pr.
f. Gai. —

(4j DIG. 18. 3. De lege commissoria; 8. f. Scoevol. — Du même au

CODE, 4. 54. Depactis int. empt. t. const. Anton. —
(5) COD. 4. 21. Dejîde

instrument. 17. const. Justinian.
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sine re quoe veneat, potest intelligi,» ditTomponius (1); «Nulla

emptio sine pretio esse potest, » dit notre texte, au paragraphe

qui va suivre.

1451. Toute chose, en général, peut être vendue; à l'exception
decelles qui sont hors du commerce, c'est-à-dire non susceptibles
d'être ou de circuler en la propriété des hommes. « Omnium

rerum, quas quis habere, vel possidere, vel persequi potest, ven-

ditio recle fit; quas veronalura, vel genlium jus, vel mores ci vitatis

commercio exuerunt, earum nulla venditio est (2).» Ainsi, choses

corporelles, ou choses incorporelles, telles qu'un droit de servi-

lude (3), un droit de créance (4); choses particulières (rcs singu-
laris),ou universalilés(rerumuniversitas), telles qu'un troupeau,
un pécule, une hérédité; corps certains (species), ou choses de

genre (gcnus) : tout cela peut être vendu.—Il en est de même de

la chose d'autrui : « Rem alienam distrahere quem posse, nulla

dubilalio est (a) » ; car cette circonstance que la chose appartient
à autrui n'empêche pas le vendeur de contracter au sujet.de cette

chose toutes les obligations constitutives de la vente : la seule

distinction qu'il y aura à faire alors, pour régler les effets du con-

trat, à cause de la bonne foi qui doit y présider, sera de savoir

si l'acheteur a été trompé ou non par le vendeur sur ce fait que la
chosevendue appartenait à autrui. — Enfin, de même des choses
non-seulement présentes, mais encore futures, ou même incer-
taines: par exemple, les fruits, le part futurs; ou le coup de filet,
le produit d'une chasse. A cet égard, il faut bien distinguer
quelle a été l'intention des parties : si elles ont voulu que la vente
ait lieu seulement dans le cas où quelque chose serait prise et

pour celle chose seulement, par exemple si elles ont fixé le prix
à tant par tête de poisson ou de gibier : il y a alors, selon l'ex-

pression employée par'les docteurs, achat d'une chose espérée,
m speratoe emptio; ou bien si la vente doit se mainlenir quel
que soit le résultat, quand même rien ne serait pris : par exemple
si on a fixé un prix en bloc pour le coup de filet, pour le produit
de la chasse. Il y a alors, dans les termes des jurisconsultes
romains, un coup de dé (aléa), l'achat d'une espérance (spei
emptio) : et si le filet ou la chasse n'ont rien donné, la vente
nen subsiste pas moins; c'est alors, en quelque sorte, dit, mais

inexactement, Pomponius, une vente sans chose vendue (G).

I. Pretium autem constitui oportet,
namnulla emptio sine pretio esse potest.
Sed et certum esse débet : alioquin si

1. Il faut qu'un prix soit convenu,
car il ne peut exister de vente sans prix.
En outre, le prix doit être déterminé.

(1) DIG. 18. 1. De contrah. empt. 8. f. Pompon. — (2) Ib. 34. §§ 1 et 2 f.
«ni.; 6. pr. f. Pompon.

—
(3) DIG. 18. 1. De contrah. empt. 80. § 1. f.

«T
0, ~

^ DlG- 18- *! ct CoD- *• 39t De hereditate vel actione vendita. —

(5) DIG. 18. 1, De contrah. empt. 28. f. Ulp. — (6) DIG. 18. 1. De contrah.
empt. 8. § 1. f. Pompon. « Aliquando (amen et sine re venditio intelligituï :

• ''cluti cum quasi aléa emitur.
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inter aliquos ita convenerit, ut quanti
Titius rem oestimavcrit, tanti sit empfa,
inter veteres satis abundcque hoc du—

bitabatur, sive constat venditio sive non.

Sed nosira dccisio ita hoc constituit, ut

quotiens sic composita sit venditio :

QUANTI ILLE flïSTIMAVERIT, Sub haC COH-

dilione slaret contractus : ut, si quidem
ipse qui nominatus est pretium definie-

rit, omnimodo secundum ejus oestima-
tionem et pretium persolvatur et res

tradatur, et venditio ad effectum per-
ducatûr, emptore quidem ex èmpto
actione, venditore ex vendito agente.
Sin autem ille qui nominatus est, vel
noluerit vel non potuerit pretium défi-

nir? , tune pro nihilo esse venditionem,

quasi nullo pretio statuto. Quod jus,
cum in venditionibus nobis plaçait, non
est absurdum et in locationibus et con-

ductionibus trahere.

Mais si les parties sont convenues que
la chose sera vendue au prix qu'estimera
Titius, c'était pour les anciens un doute

grave et souvent débattu, que de savoir
si dans ce cas il y a vente ou non. Nous
avons décidé par constitution, que toutes
les fois que la vente sera ainsi conçue ;
AU PRIX QU'UN TEL ESTIMERA, le contrat
existera sous cette condition : que si la

personne nommée détermine elle-même
le prix, en conformité totale à son esti-

mation, le prix devra être payé, la chose
livrée et la vente amenée à effet, l'ache-
teur ayant l'action d'achat, et le vendeur
l'action de vente. Si, au contraire, celui

qui a été nommé ne veut ou ne peut
déterminer le prix, la vente sera nulle
comme faute de constitution de prix. Et
ce droit étant approuvé par nous pour
les ventes, il est raisonnable de l'éten-
dre aux louages.

1452. Le prix doit être certain (certum), c'est-à-dire déterminé

parla convention même des parties : soit d'une manière absolue,

par exemple cent écus d'or, centum aureos; soit par relation à
une quantité déterminable; par exemple : le même prix que tu l'as

acheté, quanti tu eum emisti; ou bien, tout l'argent que j'ai dans
ma bourse, dans mon coffre, quantumpretii in arca habeo (1).
On voit, par ce dernier exemple, que rieri n'empêche que le prix
ait quelque chose d'aléatoire.

1453. Le prix ne serait pas certain si, au lieu d'être convenu
entre les parties, il était abandonné au pur arbitre de l'une d'elles;

par exemple : Ce que tu voudras, ce que tu croiras équitable, ce

que tu l'estimeras, « quanti velis, quanti oequum putaveris,
quanti oestimaveris, habebis emptum; » une pareille vente serait

imparfaite (2). — Il en serait de même du prix laissé à l'arbitrage
d'autrui, en général, sans désignation de personne : Generalitet
alieno arbitrio (3). Mais si l'arbitrage était conféré à une personne
déterminée, « Quanti Titius rem oestimaverit, » nous voyons par
Gaius qu'il y avait désaccord entre les jurisconsultes sur le sort de

la convention, Labéon et Cassius niant qu'il y eût vente valable,
Proculus soutenant l'opinion contraire (4). Notre texte.expose
suffisamment la décision de Justinien, qui consacre l'opinion des

Proculéiens, et les conséquences de cette décision (5).

21. Item pretium in numerata pecunia
consistere débet; nam in ceteris rébus
an pretium esse possit, veluti an homo

/6. Leprix doit consister en unesoinmc
de monnaie. Toutefois, on mettait for-

tement en question s'il ne pourrait pas

(1) DIG. 18. 1. De contrah. empt. 7. §§ 1 et 2. f. Ulp.
—

(2) DIG. 18. 1.

De contrah. empt. 35. § 1. f. Gai. —
(3) DIG. 19. 2. Locati conducti. 25. >

f. Gai. —
(4) GAI. Comm. 3. § 140. —

(5) La constitution de Justinien relative

h celte question se trouve au CODK, 4. 38. De contrahenda emptiotie, 15.
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aut fundus aut toga alterius rei pretium
essepossit valde quoercbatur. Sabinus et

Cassiusetiam in alia re putant posse pre-
tium consistere. Uncle illird est quod

vulgo dicebatur, permutatione rerum

emptionem et venditionem contrahi,

earaque speciem emptionis et venditio-

nis velustissimam esse; argumentoque
ulebantur Groeco poeta Homero, qui

aliqua parte exercitus Achivorum vi-

num sibi comparasse ait permutatis
quibusdam rébus, his verbis :

'Evfltv àp' olvtÇovto xaçr(xo[lôci)v.TEC 'A^ctloi ,

'AMoi jUv '/ahita , oXhoi 5' atûuvt tri^pu,

'AMoi Si 0svoiç, SXkol S' auTOIoi Bâlaatv,

Divcrsoe scholoe auctores contra sen-

tiebant, aliudque esse existimabant per-
mutationem rerum, aliud emptionem
et venditionem : alioquin non posse rem

expediri permutatis rébus, quoe videa-
tur res venisse et quoe pretii nomine
data esse; nam utramque videri et

venisse et pretii nomine datam esse,
rationem non pati. Sed Proculi senten-
tia dicentis, permutationem propriam
esse speciem contractas a vendilione

separatam, merito p'roevaluit; cum et

ipsa aliis Homericis versibus adjuvatur,
et validioribus rationibus argumentatur.
Quod et anteriorcs divi principes admi-

scrunt, et in nostris Digestis Iatius

signiûcatur.

consister en toute autre chose, par
exemple en un esclave, en un fonds, en
une toge. Sabinus et Cassius admettaient
à ce sujet l'affirmative. Aussi disait-on

vulgairement que la vente s'opère par
l'échange des choses, et que cette forme
de vente est la plus ancienne; et ils ti-
raient argument du poëte grec Homère,
qui nous parle quelque part, en ces
termes, de l'armée des Grecs s'achetant
du vin par l'échange de plusieurs autres
choses :

1 Les Grecs aux longs chevenx ache-
J tèrent du vin, les uns pour du cuivre,
«.d'autres pour du fer brillant, ceux-ci
J>pour des peaux de boeufs, ceux-là
1 pour les boeufs mêmes, ou pour des
» esclaves. »

Les auteurs de l'école opposée étaient
d'un avis contraire, ils pensaient qu'au-
tre chose est l'échange, autre chose est
la vente; sinon, on ne pourrait, dans

l'échange, distinguer quelle serait la
chose vendue, quelle serait celle donnée
en prix ; car de considérer chacune
d'elles comme étant à la fois et la chose
vendue et le prix, c'est ce que la raison
ne saurait admettre. Cet avis de Pro-

culus, professant que l'échange est un
contrat particulier, distinct delà vente,
a prévalu à bon droit, fondé qu'il est
sur d'autres vers d'Homère, et sur des
raisons plus solides. Admis déjà par nos
divins prédécesseurs, il est plus ample-
ment développé dans notre Digeste.

1454. Les conventions du droit des gens, admises au nombre
descontrats par le droit civil, n'ont rien de cette précision, de ce
caractère si rigoureusement déterminé et si bien tranché que nous
offrent les contrats du pur droit civil. Leur nature, comme leurs

effets, ont quelque chose de vague et d'indéterminé : souvent
même il est des points par lesquels quelques-unes de ces conven-
tions se touchent et paraissent se confondre les unes avec les
autres. Nous aurons l'occasion d'en voir plus d'un exemple. Tel

est, entre autres, le cas de l'échange (pérmutatio) et delà vente

(emptio-venditio). Il résulte de l'historique que nous en avons tracé,
qu'au fond l'achat et la vente ne sont qu'une sorte d'échange,
qu'une modification de cette opération primitive à laquelle ils
doivent leur origine. Mais pour en être issus, ils n'en diffèrent pas
moins d'une manière notable, dans l'un des objets d'échange, qui
consistant d'une part, dans la vente, en une somme monnayée,
permet d'y distinguer : la chose (merx), du prix (pretium); le
vendeur (venditor), de l'acheteur'(emptor); et les obligations de

TOME m. 18
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l'un, de celles de l'autre. Ces nuances importantes n'échappaient
sans doute pas aux Sabiniens : pourquoi donc, s'attachant à l'idée

primitive, voulaient-ils confondre ensemble l'échange et la vente,
et donner, dans l'un comme dans l'autre cas, les actions admises

par le droit civil pour la vente? C'est que l'échange (permutatio)
et la vente (venumdatio), n'étant tous les deux, dans l'origine,
ainsi que l'indique leur nom lui-même, que des opérations
exécutées par les parties, une mutation, une dation en vente

effectuées : le droit civil ayant ensuite admis la simple convenlion

d'achat et de vente comme obligatoire et l'ayant pourvue d'actions

spéciales, les Sabiniens, en vertu de la nature commune de ces

deux actes, qui, au fond, est la même, en vertu de la latitude

d'interprétation que comportent les contrats du droit des gens et

de leur caractère, peu défini, voulaient faire profiter l'échange du

même bénéfice. Les arguments empruntés de part et d'autre à

Homère, selon que le poëte a employé, dans ses vers, l'expres-
sion d'échanger ou celle d'acheter, sont curieux (1). On voit bien

i qu'il ne s'agit pas d'une institution de pur droit civil, mais que
c'est une coutume venant du droit des gens qui est en question.

1455. L'opinion des Sabiniens, combattue, dit Gaius, parles
jurisconsultes de l'école opposée (diverses scholoe auctores),

n'ayant pas été admise (2), l'échange est resté ce qu'il était pri-
mitivement : une mutation réciproque, c'est-à-dire un acte quia
besoin d'être suivi d'exécution de la part des. deux parties pour
être parfait, et au moins, de la part de l'une d'elles, pour pro-
duire des liens de droit, la simple convention restant sans effet:
« Ex placito permutationis, nulla re secuta, constat ne.mini aclio-
nem competere (3). » Ce sera donc en traitant des contrats de
cette nature que nous aurons à nous occuper de l'échange.

(1) Les vers d'Homère cités dans notre texte sont tirés de l'Iliade, livre 7,
vers 472 à 475. — Paul (DIG. 18. 1. 1.) invoque encore en témoignage
celui-ci, extrait de l'Odyssée, livre 1, à la fin.

Tijv HÔTE AaépTïiç irpiaxo XTeâTEdoiv ioïotv

(Eu'ryclée) que jadis Laërte avait achetée de ses terres.

Mais il cite, dans l'opinion contraire, ces autres vers, auxquels notre texte
fait allusion (aliis Homericis versibus), et qui sont tirés de l'Iliade, livre 6,
vers 235, où le poëte parle de Glaucus :

'04 itpôç Tyû&loNiv AiO|j/ij&ea TEÛ^S' àjxeï^tv

Qui échangea ses armes avec Diomède, 61s de Tydée, etc.

(2) Le texte des Instituts nous dit qu'elle avait été déjà condamnée même parles
princes antérieurs ( et anteriores divi principes). Nous trouvons, en effet, an
Code, deux constitutions de Dioclétien et de Maximien sur ce point : Con. 4'. 64.
De rerum permutât. 3 et 7. const. Dioclet. et Maxim. — Quant aux juriscon-
sultes romains, nous voyons nominativement, par les fragments du Digeste,
que Nerva, Proculus, Celse et Paul étaient au nombre de ceux qui n'admettaient

pas l'avis de Sabinus. DIG. 18. 1. De contrah. empt. 1. f. Paul; 12. h. De
condict. cous. dat. 16. f. Cels.; 19. 4. De rer. permut. i. f. Paul.; 19. 5. De

proescript. verb. 5. § 1. f. Paul. —
(3) COD. 4. 64. De rer. permut. 3. const.

Dioclet. et Max.
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1456. Mais si ayant un fonds à vendre (rem venalem, veluti

fundum), j'acceptais en guise de prix (pretii nomine) un objet

quelconque, par exemple, un esclave, il serait facile de distin-

guer ici les deux rôles de vendeur et d'acheteur, la chose vendue

et la chose donnée en prix : c'était, à ce qu'il paraît, un des argu-
ments dont se servaient les Sabiniens à l'appui de leur théorie (1) ;
et dans ce cas particulier, en effet, une constitution de l'empe-
reur Gordien, conservée par Justinien (2), donne au contrat les

effets non pas-d'un échange, mais d'une vente.

Des effets du contrat dé vente.

1457. Les effets du contrat de vente, comme ceux de tous les

contrats du droit des gens accueillis par le droit civil, n'ont pas
été déterminés dans tout leur ensemble, dès le principe- La doc-

trine ne s'est formée et complétée là-dessus que graduellement.
Encore le caractère de bonne foi qui appartient aux actions pro-
duites par ce contrat a-t-il toujours laissé à ses effets quelque
chose de vague et de non précis, variable selon les circonstances.

1458. La vente, par elle-même, ne transfère pas à l'acheteur
la propriété de la chose vendue. La vente est un contrat : en con-

séquence son unique effet est de produire des obligations ; et elle
en produit pour l'une comme pour l'autre partie (ultro ci(roque)}
d'où la qualification de contrat bilatéral. — La question princi-

pale est donc de déterminer quelles sont les obligations du ven-

deur et quelles sont celles de l'acheteur.,
1459. C'est une maxime reçue dans la jurisprudence romaine,

que le vendeur ne s'oblige pas à rendre l'acheteur propriétaire;

3u'en
cela, comme en plusieurs autres points, il diffère beaucoup

e celui qui aurait promis, sur stipulation, de donner (dare)
une chose, a Qui vendidit, necesse non habet fundum emptoris
facere : ut cogitur qui fundum slipulanti spopondit (3). » Cepen-
dant il ne faut pas pousser cette idée trop loin; l'application utile

s'en réduit à des conséquences moindres qu'on ne se l'imagine au

Ïiremier
abord ; et il n'en reste pas moins vrai qu'en définitive .

e but que se propose l'acheteur c'est d'arriver à être proprié-
taire de la chose par lui achetée; mais les jurisconsultes romains

avaient analysé avec soin les moyens par lesquels il y arrivera,
et distingué subtilement quelles étaient les obligations du vendeur
à cet égard. Voyons donc ces obligations :

1460. Le vendeur, suivant la jurisprudence romaine, est obligé
de fournir la chose (rem proestare), c'est-à-dire d'en faire tradi-
tion (rem tradere), à l'époque et au lieu convenus. « Et in pri-
mis ipsam rem proestare venditorem oportet, id est, tradere (4). »

(1) GAI. Com. 3. § 141. — (2) COD. 4. 64. De rer. permut. 1. const. Gor-
dian. — (3) DIG. 18. 1. De contrah. empt. 25. § 1. f. Ulp.

— (4) DIG. 19. 1.
De actionibus empti et venditi. 11. § 2. f. Ulp.

18.
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Or, nous savons que faire tradition d'une chose, c'est en remettre

la possession, non pas seulement la possession physique, mais la

possession civile, la possession à titre de propriétaire (tom. II,
n" 413). Les jurisconsultes romains avaient même une expression

spéciale pour préciser sur ce point l'obligation du vendeur : ils

disaient qu'il devait livrer « vacuam possessionem, c'est-à-dire

la possession libre, dégagée de tout obstacle quelconque (1). Bien

entendu que la chose doit être livrée avec tous ses accessoires (2).
— Mais ce n'est pas indiquer suffisamment l'étendue de l'obli-

gation du vendeur, que de dire qu'il doit livrer la chose. Il faut

recourir à une autre expression consacrée du droit romain, et

bien plus énergique : il est tenu de procurer à l'acheteur : « rem

licere habere, » c'est-à-dire la faculté d'avoir la chose à titre de

propriétaire, de se comporter en tout à son égard comme maître.

« Obligatus est venditor, ut proestet licere habere, dit Justinien ;
« Ut rem emptori habere liceat, non etiam ut ejus faciat, « dit

Africain (3) » : c'est toujours la même idée qui revient, « non

etiam ut ejus faciat, dont l'application utile reste encore à

déterminer. .
1461. La conséquence pratique que les jurisconsultes romains

tirent de cette idée, c'est qu'une fois la chose livrée, tant que
Tachéteur conserve la faculté de l'avoir comme maître, et quand
bien même il aurait la preuve que cette chose appartient à autrui,
il n'a rien à demander à son vendeur, car l'obligation de ce der-

nier est remplie : toutefois nous verrons tout à l'heure comment

cette conséquence elle-même ne doit pas être trop généralisée,

l'application n'en étant vraie que dans l'hypothèse où le vendeur

aurait été de bonne foi. — Mais dans tous les cas, s'il arrive que

par suite d'une cause antérieure à la vente, la chose soit juridi-

quement enlevée à l'acheteur, en tout ou en partie, cet acheteur

a dès ce moment son recours contre le vendeur en dommages-
intérêts (in id quod interest). On exprime cette seconde obliga-
tion du vendeur, en disant qu'il est tenu de garantir l'acheteur
de toute éviction : « Evictionis nomine obligatur. » — « Sive
tota res evincatur, sive pars, habet regressum emptor in vendi-
torem (4). »

1462. Evincer (evincere), c'est enlever, par une victoire judi-
ciaire et en vertu d'un droit préexistant, une chose à celui qui
la possédait par une juste cause d'acquisition; ou, comme on

dit : « aliquid vincendo auferre; » l'éviction (evictio) est cette
sorte de victoire ; et l'on nomme res evicta la chose ainsi enlevée.

(1) lb. 2. § 1. f. Paul, qui définit ce qu'il faut entendre par vacua possessif);
3. § 1. f. Pompon.; 48. f. Scoevol., etc. —

(2) DIG. 18. 1. De contrah. empt.
47 et 49. f. Ulp.

— 19. 1. De action, empt. 17. pr. et §§ 2 et suiv. f. Ulp.
—

(3) DIG, 19. 1. De action, empt. 30 § 1. f. African. — 21. 2. De éviction. 8.

f. Julian.; 21. § 2. f. Ulp.; 24. f. African.; 25. f. Ulp.; 29. pr. f. Pompon.;
57. pr, f. Gai. — (4) DIG. 19. 1. De actïone empt. 11. § 2. f. Ulp.
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Les Romains avaient, dans leur vieille langue juridique, un mot

particulier qui s'est conservé, celui d'auctoritas, pour désigner
la garantie, la sûreté contre l'éviction (1). & Auctoritatem proe-
stare, auctor esse, c'était fournir, devoir cette garantie. «Ven-

ditor, si ejus rei quam vendiderit dominus non sit, pretio accepto,
auctoritati manebit obnoxius, disent les Sentences de Paul (2).
Je crois même trouver en cela l'explication de ce vieux mot, qui
remonte au temps des Douze Tables, et dont le sens étymologique
a été si tourmenté : usus-aucloritas, pour usucapion. Ce mot, en

effet, ne signifie autre chose, si ce n'est Yauctoritas, ou la garan-
tie, la sécurité contre toute éviction, que procure l'usage, la

possession pendant le temps voulu (tom. II, n° 297, note 2).
1463. L'acheteur n'a de recours contre son vendeur pour évic-

tion qu'autant que la chose lui a été enlevée par voie judiciaire,
et qu'il n'en a pas négligé la défense. Une première condition lui

est imposée à cet égard: savoir, de dénoncer l'attaque au ven-

deur, en temps suffisant pour que celui-ci puisse venir y dé-
fendre : c'est ce qui se nomme litem denuntiare, ou bien auc-
torem laudare, auctoris laudatio (3). Du reste le Digeste et
le Code contiennent chacun un titre spécial consacré à développer
les conditions, les formes et les effets de cette garantie (4).

1464. Outre la garantie de l'éviction, le vendeur est encore

obligé à celle des défauts cachés de la chose, qui sont de nature
à en diminuer ou à en détruire l'usage. Cette obligation existe

par le fait seul du contrat; l'étendue et les effets doivent s'en

régler selon la bonne foi, d'après l'importance du vice et d'après
la connaissance ou l'ignorance que le vendeur ou l'acheteur en
avaient. Elle a toujours lieu, sans distinction, à l'égard des défauts
ou des bonnes qualités dont le vendeur a spécialement promis
l'absence ou l'existence (5). Les conséquences de cette garantie
sont, pour l'acheteur, le droit de demander soit des dommages-
intérêts (id quod interest), soit une diminution de prix, soit la
résiliation du contrat (6). Cette résiliation particulière se nomme
rédhibition. « Redhibere, nous dit Ulpien, est facere ut rursus
habeat venditor quod habuerit : et, quia reddendo id fiebat,
idcirco redhibitio est appellata, quasi redditio (7). »

(1) « Auctoritas, id est actio pro evictione, i dit Venulejus. DIG. 21. 2.
De evictionibus. 76. — (2, PAUL. Sent. 2. 17. Ex empto et vendito. § 1. —

(3) DIG. 21. 2. De éviction. 29. § 2. f. Pompon.; 51. § 1. f. Ulp.; 53. § 1.
f. Paul.; 55. § 1. f. Ulp.; 56. §§ 4 à 7; f. Paul.; 59. f. Pompon. — Et pour
l'expression auctorem laudare : 63. § 1. f. Modestin. — COD. 8. 45. De évic-
tion. 7. const. Alexand., et 14 const. Gordien. — Voir aussi 8 et 9 const.
Alexand. — (4) DIG. 21. 2. De evictionibus et duploe stipulationibus.

— COD.
8.45. De evictionibus. — (5) DIG. 19.1. De action, empt. 13. § 4. f. Ulp. —18.
1. De contrah. empt. 43. § 2. f. Florent. —21. 1. De oedilitio edict. 17. § 20.
f- Ulp.; 18. f. Gai. 19. f. Ulp. — (6) DIG. 19. 1. 11. § 3 et 13. § 4. f. Ulp. —
PAUL.Sent. 2.17. Ex empto et vendito. § 6. — (7) DIG. 21. 1. De oedilit.
edict. 21. pr. f. Ulp.
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1464 bis. Indépendamment des deux obligations spéciales du
vendeur dont nous venons de parler : livrer la chose (rein tra-

dere), garantir contre .l'éviction (auctoritatem proestare) ou
même contre les défauts cachés de la chose, il est d'usage d'en

signaler une troisième, dont la formule est tirée d'un fragment
d'Africain : « dolum màlum abesse proestare » répondre de l'ab-
sence de tout dol (1). Ceci est une obligation générale, qui n'ap-
partient pas au contrat de vente particulièrement, mais à tous les
contrats de bonne foi et du droit des gens, et dans beaucoup
d'autres situations encore. Elle n'est pas spéciale au vendeur seu-

lement, elle est commune aussi à l'acheteur; mais comme c'est
de la part du vendeur que les fraudes ou tromperies ont plus
d'occasion de se produire, c'est à son égard que cette obligation
est, plus particulièrement signalée. Africain l'invoque à propos du
fait du vendeur qui aurait vendu sciemment une chose ne lui

appartenant pas, en laissant ignorer à l'acheteur cette circon-
stance (2) ; mais elle se reproduirait au sujet de toute autre trom-

perie ou manque de bonne foi. Elle est énoncée encore à propos
de la garde de la chose vendue (ci-dessous, n° 1472), avec cette
extension plus grande que ce ne serait pas seulement de son dol,
mais même de sa faute, que le vendeur serait responsable (non
solum dolum sed et culpam); elle s'appliquerait à l'acheteur,
pour le dol ou les fautes que celui-ci pourrait commettre, par
exemple, relativement à ses demandes en garantie contre l'évic-
tion ou contre de prétendus défauts de la chose (ci-dessous,
n° 1473). Enfin, elle exercerait son empire tant à l'égard du
vendeur que de l'acheteur, pour l'observation de tout ce qui
serait réclamé suivant les habitudes ou la coutume reçue : « Ea
enim quae sunt moris et consueludinis, in bonae fidei judiciis
debent venire » (3). Nous en verrons des applications ci-dessous,
n 081466 et 1467.

1465.. C'est au sujet de ces diverses obligations du vendeur

qu'on peut vérifier ce que nous avons dit sur le développement
graduel des effets attribués au contrat consensuel par la doctrine,
et sur leur caractère peu défini. A l'époque où le contrat consen-
suel n'était pas encore admis, ou bien où les principes, quant
aux obligations qu'il devait produire, n'étaient pas encore arrêtés,
on y suppléait par la stipulation. Ainsi, l'acheteur stipulait la
dation de la chose, ce qui emportait pour le vendeur obliga-
tion de lui en transférer la propriété (4); il stipulait que le ven-
deur lui livrerait la possession libre (vacuam possessionem) (5);
où bien, qu'il le garantirait de l'éviction, ou des défauts delà

(1) Quia tamen dolum malujn abesseproestaredebeat. t (D. 19. 1. De act.
empt. etvend. 3. § 1. f. Afric. — (2) Ibid. — (3) D. 21. 1. De cedil. edict. 31.
§ 20. f. Ulp. — (4) DIG. 18. 1. De contrah. empt. 25. § 1. f. Ulp. — 45. 1.
Devenb.Qblig.75. § 10. f. Ulp. — (5) DIG. 19. 1; De action, empt. 3. § 1.
f. Pomp.
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chose (1). C'était un usage entré dans les moeurs que l'acheteur

stipulât, en cas d'éviction, la restitution du double du prix :

c'était ce qu'on nommait duploe stipulatio ou duploe cautio (2) ;
et cet usage paraît avoir sa source jusque dans les Douze Ta-

bles (3).
— Du reste, il était libre aux contractants de stipuler,

au lieu du double, soit le simple, soit le triple, soit le quadruple,
mais pas au delà (4). — Enfin les édiles curules réglèrent avec

beaucoup de soin, par leur édit, la matière des ventes. Au sujet
de l'éviction, ils transformèrent en nécessité, du moins quant à la

vente des choses précieuses et des esclaves, l'usage de la stipu-
lation du double : de telle sorte que l'acheteur pouvait agir, en
vertu du contrat, contre le vendeur, pour se faire faire cette

promesse suivant la maxime que ce qui est dans les habitudes et
dans la coutume reçue, doit être observé par les parties dans les
contrats de bonne foi (5).

1466. A l'égard des défauts cachés de la chose, l'édit des édiles,
dans des dispositions dont le texte nous a été conservé en partie
au Digeste (6), précisa positivement les obligations du vendeur,
lui imposa la nécessité de promettre, sur stipulation du double

(duploe stipulatio), la garantie de certains vices (7), et intro-

duisit, en outre, au profit de l'acheteur, deux actions particu-
lières, pour demander, à son choix, en cas qu'il existât quel-
ques-uns des vices compris dans l'édit, soit une diminution de

prix (actio oestimatoria, ou quanto minoris), soit la rédhibition
du contrat (actio redhibitoria) (8) : c'est de là que vient à de

pareils vices la qualification de vices rédhibitoires. Le commen-
taire des jurisconsultes sur cette partie de l'édit est une triste
revue des innombrables infirmités corporelles qui peuvent affliger
l'homme ou les animaux.

1467. L'édit des édiles n'était relatif, dans son origine, qu'à
la vente des esclaves (mancipia) et à celle des bêtes de somme

(jumenta); mais il fut étendu ensuite à celle de toutes autres
choses (9). Enfin, c'est par suite de ces divers éléments, par
l'influence des stipulations, de la coutume, de l'édit édililien,
que la doctrine.a complété la théorie des obligations produites

(t) Ibid. 11. § 4. f. l'ip.
—

(2) DIG. 21. 1. De oedilitio edicto. 31. § 20. f.

Ulp. — 21. 2. De evictionibus et duploe stipulationibus. 37. f. Ulp.
— 18. 1.

De contrah. empt. 72. pr. f. Papin.
—

(3) D'après le témoignage de CiciRON
[De officiis, lib. 3), les Douze Tables avaient statué que dans la vente des fonds,
l'acheteur a qui infi-ciatus esset, dupli poenam subiret. » — (4) DIG. 21. 2.
Deevict. 56. pr. f. Paul. —

(5) Ibid. 37. f. Ulp.
— 21. 1. De oedilit. edict.

31. § 20. f, UTp. — (6) DIG. 21. 1. De oedilitio edicto, et redhibitione et quanti
minoris Ji. § 1; et 31, pr. f. Ulp. — (7) DIG. 21. 1. De oedil. edict. 28. f.
Gai.; 31. § 20. f. Ulp. — 21. 2. De éviction. 31. f. Ulp.

— COD. 4. 49. De
action, empt. 14. const. Dioclet. et Maxim. — (8) DIG. 21. 1. De oedilit.
edicl. 18. pr. f. Gai. : 44. § 2. f. Paul.; 45. pr. Gai., etc. — (9) DIG. 21. 1.
De oedilit. edict. 63. et 1. pr. f. Ulp.; 48. § 6. f. Pomp.; et 49. f. Ulp.

—

COD. 4. 58. — De oedilitiis actionibus. 4. const. Dioclet.
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par le seul contrat consensuel, et qu'elle a transporté à l'action de
ce contrat des effets sinon identiques, du moins analogues à ceux
des stipulations ou des ordonnances de l'édit : par exemple, l'in-
demnité du double, pour cause d'éviction, dans les cas où elle
est ordonnée (1); la diminution du prix ou la rédhibition en cas
de vices rédhititoires, toujours suivant la maxime que les parties
doivent observer, dans les contrats de bonne foi, ce qui est passé
en coutume ou en habitude reçue (2). Toutefois, l'usage des sti-

pulations, les ordonnances de l'édit, ont continué à se maintenir;
il y a toujours eu entre leurs effets et ceux attribués sur les
mêmes points au simple contrat de vente les différences notables
résultant du droit strict et précis d'une part, et de la bonne foi
de l'autre.

1468. Quant à l'acheteur, ses obligations sont : de payer le

prix au moment même de la tradition, ou bien au jour fixé, si un
délai lui a été accordé. Il est même tenu, au sujet du prix, à plus
que le vendeur ne l'est au sujet de la chose : car il est obligé d'en
transférer la propriété au vendeur : « Emptor autem nummos ven-
ditoris facere cogitur (3). » De telle sorte que s'il a payé, par
exemple, avec une somme d'argent qui lui avait été remise en

dépôt, le vendeur, dès qu'il apprendra ce fait, et sans attendre
d'être évincé, pourra agir contre lui : aEmptor enim, nisi nummos

accipientis fecerit, tenetur ex vendito (4). » — Outre le prix,
l'acheteur en doit les intérêts du jour de la tradition : « Veniunt
autem in hoc judicium infra scripta : in primis pretium, quanti
res venit; item usurae pretii post diem traditionis : nam cum re

emptor fruatur, aequissimum est eum usuras pretii penderë (5).»
— Enfin il est obligé de restituer au vendeur les impenses que
celui-ci a faites de bonne foi, depuis la conclusion de la vente, à
l'occasion de la chose vendue (in re distracta) (6).

1469. Indépendamment des obligations du vendeur et de l'ache-
teur, un autre effet important de la vente, c'est qu'aussitôt qu'elle
est parfaite, avant même la tradition, la chose, pour les périls
comme pour les chances de produit et d'accroissement qu'elle
court (periculum et commodum), passe aux risques de l'ache-
teur : « Post perfectam venditionem omne commodum et incom-
modum quod rei venditse contingit ad emptorem pertinet (7). »

(1) DIG. 21.1. Deoedilit.edict.31. § 20. f. Ulp.—21.2. De evict.37. §2.f.Ulp.
—

(2) DIG. 19. 1. De action, empt. 11. § 3, et 13. § 4. f. Ulp.
— (3) Ibid. H.

§ 2. f. Ulp.
—

(4) DIG. 19. 4. De rerum permut. 1. pr. f. Paul. —
(5) DIG.

19. 1. De action, empt. 13. §§ 20 et 21. f. Ulp.
— COD. 4. 32. De usuris. 2.

const. Sever. et Anton. — 4. 49. De action, empt. 5. const. Diocl. et Maxim.
— PAUL. Sent. 2. 17. Ex empto et vendito. %9. — Valic. J. Rom. Fragm. § 2.
— Voir aussi DIG. 22. 1. De usur. 18. § 1. f. Paul.; et COD. 4. 54. De pact.
int. empt. 5. const. Gordian. —

(6) DIG. 19. 1. De action, empt. 13. § 22.
f. Ulp. — 4. 49. De act. empt. 16. const. Dioclet. et Maxim. —

(7) COD. *.
48. 1. const. Alexand.
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Le Digeste et le Code contiennent chacun un titre spécial pour
celte matière (1) ; et le paragraphe suivant des Instituts nous en

développe le principe.

III. Cum autem emptio et venditio

contracta sit, quod cffici diximus simul

atque de pretio convenerit, cum sine

scriptura res agitur, periculum rei ven-

ditoe statim ad emptorem pertinet, ta-

metsi adhuc ea res cmptori tradita non

sit. Itaque si homo mortuus sit vel ali—

qua parte corporis loesus fuerit ; aut

oedestotoe vel aliqua ex parte incendio

consumptoefuerint ; aut fundus vi flumi-

nis totus vel aliqua ex parte ablatus sit,
sive etiam inundatione aqua» aut arbo-
ribus turbine dejeclis longe minor aut
dcterior esse coeperit, emptoris dam-
num est, cui necesse est, licct rem non
fuerit nactus, pretium solvcre. Quid-
quid enim sine dolo et culpa venditoris

accidit, in eo venditor securus est. Sed
et si post emptionem fundo aliquid per
alluvionem accessit, ad emptoris com-
modum pertinet, nam et commodum

ejus esse débet cujus periculum est.

Quod si fugerit homo qui veniit, aut

subreptus fuerit, ita ut neque dolus

neque culpa venditoris interveniat, ani-
madvertendum erit an custodiam ejus
nsque ad traditionem venditor suscepe-
rit; sane enim si suscepit, ad ipsius
periculum is casus pertinet; si non sus-

cepit, securus est. Idem et in ceteris
animalibus ceterisque rébus intelligimus.
Utique tamen vindicationem rei et con-
dictionem exhibere debebit emptori ;
quia sane qui nondum rem emptori tra-
didit, adhuc ipse dominus est. Idem
etiam est de furti et de damni injuriée
actione.

3. Dès que le contrat de vente est

parfait (ou, comme nous l'avons dit,
aussitôt que les parties sont convenues
du prix, si la vente est faite sans écrit),
les risques de la chose vendue passent à

l'acheteur, bien que la tradition ne lui
ait pas encore été faite. Si donc l'esclave
est mort, ou a été blessé ; si l'édifice a
été consumé en tout ou en partie par
l'incendie ; si le fonds a été emporté en
tout ou en partie par la violence du fleu-
ve ; si par l'inondation ou par la tempête
qui a renversé les arbres, il se trouve
considérablement réduit ou détérioré,
le dommage est pour l'acheteur, obligé
qu'il est, même quand il n'a pas reçu la

chose, d'en payer le prix. En effet, le

vendeur, pour tout ce qui arrive sans
son dol et sans sa faute, est en sécurité.
Mais réciproquement si, depuis la vente,
le fonds s'est accru par alluvion, le pro-
fit en est à l'acheteur ; car les avantages
doivent revenir à celui qui court les ris-

ques du péril. Si l'esclave vendu s'est

enfui ou a été volé, sans le dol ni la

faute du vendeur, il faut distinguer : si

ce dernier a pris sur lui les risques de
la garde jusqu'à la tradition, l'événe-
ment est à sa charge ; sinon, il n'a pas
à en souffrir. Décision applicable pour
tous autres animaux et toutes autres

choses. Toutefois le vendeur devra cé-

der à l'acheteur l'action en vendication
de la chose et la condiction, qui s'ou-
vrent pour lui parce que tant que la

tradition n'est pas faite il demeure pro-

priétaire. De même pour les actions de

vol, et d'injuste dommage.

1470. Les dispositions du droit romain, exposées ici par notre

texte, sur les risques de la chose vendue, ne sont-elles pas en

opposition avec ces principes : que tant que la tradition n'a pas eu
lieu le vendeur reste propriétaire, et que les accroissements, les

détériorations ou la perte totale d'une chose reviennent forcément
au propriétaire : maxime ainsi formulée par les commentateurs :
"res périt domino?y II n'y a, en réalité, dans notre texte, aucune

exception à ces principes. En effet, le vendeur est resté proprié-
taire de la chose : en conséquence, si la chose s'accroît, par une

production de fruits, par une alluvion, par une cause quelconque,

(1) DIG. 18. 6.; et COD. 4. 48. De periculo et commodo reivenditoe.
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c'est lui qui devient propriétaire de ces fruits, de ces accroisse-
ments ; si la chose se détériore, si elle périt, son droit de propriété
diminue d'autant, ou s'éteint. Notre texte ne dit pas un mot de la

propriété. Mais quels sont les effets de la vente? C'est de produire
des obligations : le vendeur est obligé de livrer et de faire avoir la
chose à l'acheteur : eh bien, si depuis la vente il y a eu des fruits,
des accroissements, il sera obligé de même de livrer et de faire
avoir ces fruits, ces accroissements (1); si la chose a diminué,
s'est détériorée sans sa faute, il ne sera obligé de la livrer et de
la faire avoir qu'ainsi diminuée, ainsi détériorée; et si la chose a

péri sans sa faute, son obligation aura cessé d'exister. Voilà tout
ce que signifie cette maxime : que la chose, du moment de la vente,
est aux risques de l'acheteur. C'est-à-dire que l'obligation du ven-
deur de livrer et de faire avoir, s'appliquera à la chose telle qu'elle
se trouvera par suite des changements qu'elle aura pu éprouver.
Il ne s'agit en tout ceci que de l'obligation du vendeur. Et s'il y a

perte totale, nous ne ferons qu'appliquer cette règle commune de
l'extinction des obligations : que le débiteur d'un corps certain

(species) est libéré, lorsque ce corps a péri sans son fait ou sans
sa faute (2).—Mais que deviendra l'obligation de l'acheteur relati-
vement au prix? Le prix convenu devra-t-il être augmenté ou dimi-
nué , selon que la chose aura reçu des accroissements, ou subi des
détériorations? En aucune manière; le prix restera toujours le
même. Et si la chose vendue a péri totalement, de sorte que le
vendeur se trouve libéré de l'obligation de la livrer, l'acheteur le
sera-t-il aussi de celle de payer le prix? Pas davantage. Les deux

obligations, une fois contractées, ont une existence indépendante:
la première peut se modifier ou s'éteindre, dans son objet, par les
variations de la chose vendue; la seconde n'en continue pas moins
de subsister, toujours la même (3). Tel était le système romain;
et c'est pour cela qu'il est vrai de dire que du moment de la

vente, l'acheteur court les risques de la chose vendue, bien que
le vendeur en soit encore propriétaire.

1471. Ce principe, du reste, n'est pas susceptible d'application
quand l'objet de la vente est, non pas un corps certain (species),

(1) DIG. 19. 1. De action, empt. 13. §§ 10. 13 et 18. f. Ulp.
— (2) DIG.

45. 1. De verb. oblig. 23. f. Pomp.— Ci-dessus, 2. 20. De legatis, § 16. t. %

nû 895; et 3. 19. De inutil, stipul. § 2, ci-dess. n" 1333. — (3) DIG. W.

5. De rescind. vend. 5. § 2. f. Julian. — 21. 2. De evict. 11. pr. f. Paul. —

COD. 4. 48. De peric. et comm. 6. const. Dioclet. et Maxim. — Voyez pour-
tant le fragment tiré d'Africain, DIG. 19. 2. Locati conducti. 33, dans lequel

l'opinion contraire paraît positivement émise, et d'où il semble résulter que le

vendeur, en cas de perte de la chose, ne pourrait pas exiger le prix, ou même

serait obligé de le restituer s'il l'avait reçu. Les commentateurs ont fait bien des

efforts pour concilier ce passage avec les principes exprimés si souvent ailleurs.
Ils ont supposé notamment, qu'ici le vendeur s'était spécialement obligé à

prendre sur lui la chance de certains vices ou de certains risques de la chose.
Mais il est plus simple et plus vrai peut-être d'y voir une divergence d'opinion.
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mais un genre (genus), par exemple un cheval, un esclave (in

génère) : parce que tant que l'objet n'est pas déterminé, on ne peut

pas dire qu'il augmente, qu'il diminue ou qu'il périsse; ni même

quand les objets sont désignés, mais que la vente en est faite au

poids, au nombre ou à la mesure (pondère, numéro, mensu-

rave) : par exemple ce lingot, ce troupeau, ce blé, ce vin, ou

même ce champ, mais à tant la livre, la tête, ou la mesure ; parce

quele prix étant indéterminé, tant que la chose n'a pas été peséo,

comptée ou mesurée, la vente, jusque-là, n'est pas considérée

comme parfaite (1). Mais si le tout est vendu, comme disent les

Romains, per aversionem, c'est-à-dire en bloc, pour un seul prix

(mo pretio), la vente est parfaite dès que la convention a eu

lieu, le principe sur les risques est immédiatement applicable (2).
— L'application de ce principe demande aussi des distinctions,
dans les cas où il s'agit de ventes conditionnelles (3), ou de

ventes de plusieurs choses alternativement : « Stichum aut Pam-

philum (4).

1472. Enfin, à côté de ce principe, il faut placer une der-

nière obligation du vendeur, dont il nous reste à parler : c'est

qu'il est responsable envers l'acheteur de toute faute; d'où il suit

qu'il doit apporter ses soins à la garde et à la conservation de la

chose. « Et sane periculum rei ad emptorem pertinet, dummodo

custodiam venditor ante traditionem proestet (5). » Les juriscon-
sultes expriment cette obligation en diverses expressions, qui ne

sont que des variations de style : tantôt, « ut proestet dolum et

çulpam» ; — non solum dolum, sed et culpam; tantôt, « custo-
diam et diligentiam « ; tantôt l'une ou l'autre séparément (6) :

de sorte que je regarde comme puéril de faire autant de nuances
de chacune de ces expressions, et de discuter péniblement si le
vendeur doit les unes et ne doit pas les autres. Mais les juriscon-
sultes romains, quelle que soit l'expression employée, nous indi-

quent nettement l'étendue de la responsabilité du vendeur; il doit
mettre à la garde de la chose les soins d'un bon père de famille,
et plus de diligence qu'il n'en apporte ordinairement à ses propres
choses. «Custodiam autem venditor talem proestare débet, quam
proestant hi quibus res commodata est ; ut diligentiam proestet
exacliorem, quam in suis rébus adhiberet, » dit le jurisconsulte
Paul (7). Ulpien exprime, en d'autres termes, la même règle et
la développe par des exemples (8).

(1) DIG. 18. 1. De contrah. empt. 35. §§ 5 et 6. f. Gai. — (2) Ibid. et 18.
*-62. §2. f. Modestin. — (3) DIG. 18. 6. Deperic. et eomm. 8. pr. f. Paul.;
^•18. 1. De contrah. empt. 7. pr. f. Ulp.

— (4) DIG. 18. 1. De contrah. empt.
34. § 6. f. Paul. _ 46. 3. De solut. et liber. 95. pr. f. Papinien.

— (5) DIG.
W. 2. Defurtis. 14. pr. f. Ulp. —(6) DIG. 13. 6. Commodat. 5. § 2. f. Ulp.
--18. 6. De pericul. 3. f. Paul. — 19. 1. De act. empt. 13. § 16. f. Ulp.; et
d6. f. Paul. _ 21. 1. De oedilit. edict. 31. §§ 11 et 12. f. Ulp.

— (7) DIG. 18. 6.
'

De pericul. 3 f. Paul. — (8) DIG. 21. 1. De oedilit. edict. 31. §§ 11 et 12. f. Ulp.
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La responsabilité du vendeur serait tout autre, et s'étendrait
même aux cas fortuits, s'il avait pris spécialement sur lui les

risques de la garde, ou, comme l'exprime notre texte : « si
custodiam ejus usque ad traditionem venditor susceperit. »

1473. L'acheteur, de son côté, par la nature du contrat, est

également responsable envers le vendeur, non-seulement du dol,
mais de toute espèce de faute qui pourrait préjudicier à celui-ci;

par exemple de ses négligences, en cas de poursuite en éviction,
soit dans la défense, soit dans la dénonciation, qu'il doit faire au

vendeur, de cette poursuite (1).
1474. Maintenant que les obligations résultant du contrat,

tant pour le vendeur que pour l'acheteur, nous sont connues,
examinons quelle peut être la portée de cette règle de la juris-
prudence romaine, que l'acheteur n'est pas obligé de transférer
à l'acheteur la propriété de la chose vendue, et comment celui-ci
arrive à ses fins, qui sont bien, en définitive, d'acquérir cette

propriété au moyen de son achat.

1475. Si le vendeur a vendu et livré sa propre chose, ou qu'ayant
vendu la chose d'autrui, il l'ait acquise ensuite afin d'en faire la

livraison qu'il doit à son acheteur, celui-ci va arriver régulière-
ment à ses fins. Au moyen de la tradition qui lui sera faite parle
vendeur propriétaire, dès qu'il aura payé le prix convenu, ou

satisfait de toute autre manière le vendeur, ou obtenu crédit à cet

égard, la propriété lui sera transférée (2). — La nécessité, pour
que cette translation de propriété s'opère, qu'il y ait eu non-
seulement tradition, mais encore payement du prix, ou satisfac-
tion , ou crédit accordé par le vendeur : « Si aut pretium nobis
solutum sit, aut satis eo nomine factum, vel etiam fdem
habuerimus emptori sine ulla satisfactione ; » plus laconique-
ment encore, d'après Ulpien : « Nisi oeresoluto, velfidejusson
dato, vel alias salis facto (3), a déjà été exposée dans les Instituts

(tom. II, n° 419). Toute concordante qu'elle soit, d'une manière

générale, avec l'équité, elle est, dans le droit romain, une par-
ticularité de la vente, dont on ne rencontre pas l'analogue dans

les contrats do ut des, do utfacias, et qui vient probablement
des souvenirs de l'antique vente per oes et libram, dans laquelle
le métal était pesé et donné pour parfaire l'acquisition (ci-dess.,
tom. II, n° 419). — Quoi qu'il en soit, ces conditions une fois

remplies, l'acheteur devient propriétaire; la règle que le vendeur
n'est pas tenu de lui transférer la propriété n'a rien à faire ici.

(1) DIG. 13. 6. Commod. 5. § 2. f. Ulp.; et ci-dessus, pag. 251. — (2) Die

19. 1. De ad. empt. 11. § 2. f. Ulp. « Et in primis ipsam rem proestare vendito

oportet, idest tradere, quoe res, si quidem dominus fuit venditor, facit et empto-
rem dominum ; si non fuit, tantum evictionis nomine venditorem obligat : si modo

pretium est numeratum, aut eo nomine salisfactum. Emptor autem nummos ven-
'

ditoris facere cogitur. » — (3) DIG. 18. 1. De contrah. empt. 19. f. Pompon.;
et 53. f. Gai. — 14. 4. De tributoria aclione, 5. § 1. Ulp.
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1476. Le seul cas qui reste pour l'application possible de cette

rèqle est donc celui de la vente et livraison de la chose d'autrui :

encore y a-t-il ici des distinctions à faire.

1477. En effet, nous savons qu'il est de principe en droit

romain que la vente de la chose d'autrui est valable (ci-dess.,
n" 1451). Ce principe romain, opposé à celui qui a été formulé

dans notre droit français (Code N., art. 1599), n'était pas fondé,
comme on l'a dit trop souvent, mais à tort, sur ce que le vendeur,
chez les Romains, ne s'obligeait pas à transférer la propriété :

et la preuve, c'est que dans la promesse sur stipulation de donner

(dare), le promettant s'engageait bien à donner la propriété; et

cependant une telle promesse, aussi bien que la vente, était

valable même pour la chose d'autrui (1). L'unique motif, c'est

que les contrats, en droit romain,' opèrent des obligations seu-

lement, et non des translations de propriété : lors donc qu'ils
consistent même dans l'obligation de donner la propriété, rien

ne rend nécessaire, pour qu'ils existent, que le promettant ait

déjà cette propriété au sujet de laquelle il s'engage (2). A plus
forte raison en était-il ainsi dans la vente. — Le principe étant

donc bien arrêté, et tenant pour certain que, lorsqu'il y a eu vente

de la chose d'autrui, le contrat est valable dans tous les cas, il

reste néanmoins à déterminer les effets de ce contrat : or ces effets

sont bien différents, suivant que les parties ou l'une d'elles ont
su ou ont ignoré, en fait, que la chose appartenait à autrui.

1478. Si les deux parties ont connu ce fait ; ou même si le
vendeur l'ignorant et faisant sa vente de bonne foi, l'acheteur seul
en avait connaissance : alors voilà le cas dans lequel s'appliquera
utilement la maxime que nous cherchons à étudier. C'est alors

qu'il sera vrai de dire que tant que l'acheteur continue de posséder
la chose qui lui a été vendue et livrée (rem licere habere), tant

qu'il n'a souffert aucune éviction, eût-il la preuve que la chose
vendue appartient à un tiers, il n'a rien à demander à ce sujet
au vendeur (ci-dess., n" 1461) : « Qui rem émit, et post possidet,
quandiu evicta non est, auctorem suum propterea quod alienata
vel obligata res dicatur, convenire non potest (3). »

1479. Mais il n'en sera plus de même si le vendeur a vendu la
chose d'autrui sciemment à un acheteur qui ignorait ce fait Les

jurisconsultes romains ne disent pas, il est vrai, d'une manière

dogmatique, que la règle par nous examinée cesse dans ce cas;
mais malgré cette règle (quamvis, enim alioquin verum sit, ven-~
ditorem hactenus teneri ut rem emptori habere liceat, non etiam

(1) Voir ci-dessus, n° 1330 : t Vel cujus commercium non habuerit, et le
fragment qui y est cité : DIG. 45. 1. De verb. oblig. 34. f, Ulp. — (2) Le
Wiluum, au contraire, ne peut avoir lieu pour la chose d'autrui, parce qu'ici
ce qui crée l'obligation constitutive du contrat, c'est la translation même de la
propriété {re contrahitur). Voir ci-dessus, n° 1209. — (3) COD. 8. 45. De
«vktion. 3. const. Sever. et Anton.
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Ut ejus faciat), comme la vente est un contrat de bonne foi et que
les parties y sont responsables de tout dol commis par elles (quia
tamen dolum malum abesse proestare debeat), l'acheteur aura
dans ce cas, contre le vendeur, l'action du contrat pour se faire
indemniser de tout ce qu'il lui importait que la chose devînt sa pro-
priété : « Si sciens alienam rem ignoranti mihi vendideris : etiam

priusquam evincatur, utiliter me ex empto aclurum putavit, in id

quanti mea intersit meam esse factam (1).—Au fond, notre règle
n'a donc d'application utile que dans le cas de notre n" 1478.

Des modalités du contrat de vente -, et des clauses particulières

qui peuvent y accéder

(pacta inter emptorem et venditorem composita).

1480. La vente peut recevoir les diverses modalités du terme
ou de la condition.

IV. Emptio tam sub condilione,

quam pure contrahi potest ; sub condi-

tione; veluti : Si STICHUS INTRA CERTIM

MEM TIBI PLACUERIT, KRIT TIBI EMPTUS

âïïREIS IOT.

4. La vente peut être faite, tant sous
condition que purement et simplement;
sous condition, par exemple : SIMM
TEL DÉLAI TU AGRÎÂS STICHUS, IL TE SEW

VEA'DU TANT D'ECUS D'OR.

1481. L'exemple donné par notre texte est celui d'une condition
entièrement au pouvoir de l'acheteur :'« Si Stichus intra certnn
diem tibi placuerit. » Aussi faut-il décider que l'indication d'un
délai déterminé (intra certum diem) est indispensable pour qu'il}
ait contrat : sans quoi l'acheteur ne serait lié en rien; ce serait
comme si la vente lui avait été faite sous cette condition : « Sivolue-

rit; « et par conséquent elle serait nulle (ci-dess., n" 1250) (2),
— L'effet de cette condition est de rendre incertaine la vente, de
tenir son existence en quelque sorte en suspens : c'est ce que nous

appelons, en droit français, une condition suspensive.
— Paul,

Ulpien, et une constitution des empereurs Dioclétien et Maximien,
nous offrent l'exemple d'une condition analogue, mais en sens
inverse : « ut si displicuerit intra certum diem, inempta sit (3).»
Ici l'effet de la condition est de tenir en suspens, non pas la vente,
mais sa résolution. C'est ce que nous appelons, en droit français,
une condition résolutoire. Mais tel n'est pas le langage des juris-
consultes romains. En cas pareil, ils disent souvent que la vente
est pure et simple : en ce sens qu'elle produit immédiatement

(1) Tel est le texte d'Africain, qui développe ensuite le motif de sa décision
fondée sur ce que le vendeur doit répondre de son dol : DIG. 19. 1. De action

empt. 30. § 1. —
(2) GAI. Com. 3. § 146. — DIG. 18. 1. De contrah. empt.

7. pr. f. Ulp.
— COD. 4. 38. De contrah. empt. 13. const. Dioclet. et Maxim.

—
(3) DIG. 18. 1. De contrah. empt. 3. f. Ulp.

— 41. 4. Pro émptore. 2. §5.
f. Paul. — COD. 4. 58. De oedilit. action. 4. const. Dioclet. et Maxim. Voit
aussi DIG. 21. 1. De oedilit. edict. 31. § 22. f. Ulp. Ici in fixation d'un délai
déterminé n'est pas indispensable.
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ses effets, sauf la résolution qui pourra survenir. Ce n'est pas la

vente, disent-ils, mais sa résolution qui est conditionnelle et

incertaine. « Pura emptio, quoe sub conditione resolvitur (1). »

1482. L'acheteur et le vendeur peuvent modifier leur convention

principale par les clauses ou conventions accessoires sous lesquelles
il leur plaît de la former. Ces conventions, qui portent le nom

générique
de pacta, se nomment souvent aussi leges emptionis-

venditionis, les lois de la vente. Formées en même temps que le

contrat de vente, elles en font partie, elles tirent de lui leur force

obligatoire, et leurs effets se poursuivent par les mêmes actions.

Nous trouvons au Code de Justinien un titre spécial sur ces pactes
accessoires en général; et dans le Digeste, quelques titres consa-

crés exclusivement à certains d'entre eux en particulier (2). —

Cespactes ont pour but d'apporter aux règles ordinaires du contrat
les dérogations qu'il plaît aux parties d'y faire : par exemple, sur

la livraison, sur le payement, sur les sûretés à donner de part
ou d'autre, sur les risques, sur les produits, sur les intérêts, sur

les défauts ou les bonnes qualités de la chose, sur l'éviclion ou
sur tous autres points. Ou bien ils ont pour but la réserve ou la
constitution de quelque droit : par exemple, une réserve d'usufruit,
une constilulion de servitude. Quelques-uns de ces pactes, comme

plus usuels ou comme ayant un caractère plus distinct, ont appelé
l'attention particulière des jurisconsultes.

1483. Tel est celui que les Romains nommaient in diem addictio,

par lequel il est convenu entre les parties que si, dans un certain

délai, de meilleures conditions sont offertes au vendeur (meliore
allata conditione), la vente n'aura pas lieu, ou se trouvera résolue.

«Illefundus centum esto tibi emptus, nisi si quis intra Kalendas
Januarias proximas meliorem condiiionem fecerit. » Ce pacte
constitue véritablement une condition mise soit à la vente, soit à
sa résolution, selon la manière dont les parties l'ont entendu. Il
en est traité dans un titre spécial au Digeste (3).

1484. Tel est encore celui qui porte le nom de lex commis-

soria, d'après lequel la vente sera résolue si tel ou tel des contrac-
tants commet quelque chose contre la loi du contrat. Dans l'usage,
ce pacte intervient au profit du vendeur, en ce sens que si l'ache-
teur ne paye pas le prix dans un délai fixé, la vente sera résolue
au gré du vendeur : « Ut si intra certum tempus pretium solutum
lion sit, res inempta sit. » C'est encore une sorte de condition
résolutoire : le Digeste y consacre aussi un titre particulier (4).

1485. Enfin nous ferons remarquer encore le pacte que nous
nommons aujourd'hui improprement pacte de réméré, et qui

(1) DIG. 41. 4. Pro empt. 2. § 5. f. Paul. — 18. 2. De in diem addict.
2. f. Ulp. — (2) COD.4. 54. De pactis inter emptoremet renditorem compositis.
~

(3) DIG. 18. 2. De in diem addictione. — (4) DIG. 18. 3. De lege com-
missoria.
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n'est, au fond, qu'une autre sorte de clause résolutoire, par

laquelle il est convenu que le vendeur pourra recouvrer la chose,
en remboursant le prix dans un certain délai : « Ut sive ven-

ditor, sive heredes ejus, emptori pretium, quandocunque vel

intra certa tempora, obtulissent, restituer etur (I). »

De la rescision de la vente (de rescindenda venditione).

1486. Un titre particulier, tant au Digeste que dans le Code de

Justinien, est consacré à cette matière (2).
Mais le Digeste ne traite, à vrai dire, que des divers cas dans

lesquels la vente est résolue, soit par l'effet des pactes résolutoires

qui ont pu y être insérés, soit par le mutuel dissentiment des

parties, pourvu que ce dissentiment intervienne dum res intégra
est, ou en d'autres termes, antequam fuerit res secuta, c'est-

à-dire avant que la convention ait reçu aucune exécution de part
ni d'autre. — La rédhibition pour cause des défauts de la chose

est encore une sorte de résolution dont nous avons déjà parlé

(ci-dessus, n° 1466).
1487~. C'est dans le Code que nous trouvons indiquée la rescision

pour cause de violence (3), de dol (4) ; ou enfin celle qui a attiré

au plus haut degré l'attention des commentateurs et qui a fait

naître le plus de controverses :1a rescision pour cause de lésion (5).
— Deux rescrits des empereurs Dioclétien et Maximien sont les

seuls textes où nous trouvions formulée cette dernière cause, qui
doit incontestablement son origine première à la nature des actions

de bonne foi (6); mais qui revêt, dans la constitution des empe-
reurs, et au sujet de la vente, un caractère précis et tout parti-
culier. Si le prix de la vente est un vil prix (minus pretium), il J
aura lieu à rescision : l'acheteur ayant néanmoins le choix, pour
éviter cette rescision, de payer ce qui manque au juste prix (justum

pretium). Mais à quel point est posée la limite? Ce point est mar-

qué d'une manière précise : le prix est vil, quand il est inférieur
à la moitié de la véritable valeur qu'avait la chose au moment de

la vente. « Minus autem pretium esse videtur, si nec dimidia pars
veri pretii soluta sit (7). » C'est ce que notre ancienne jurispru-
dence a nommé la lésion d'outre-moitié. — Du reste, les inter-

prètes sont bien loin de s'entendre sur la portée des deux rescrits :

(1) COD. 4. 54. Depactis inter. empt. et vend. 2. const. Alexand. — DIG. 19.

5. De proescrïpt. vert. 12. f. Procul.— (2) DIG. 18. 5. De rescindenda vendi-

tione, et quando licet ab emptione discedere. — COD. 4. 44. De rescindent

venditione; et 4. 45. Quando liceat ab emptione discedere. —
(3) COD. h. M.

De rescind. vend. 1. const. Alexand. ; et 8. pr. const. Dioclet. et Maxim.
—

(4) Ibid. 5. 8. pr.; et 10. const. Dioclet. et Maxim. — (5) Ibid. 2 et8.

const. Dioclet. et Maxim. —
(6) DIG. 17. 2. Pro socio. 79. f. Paul. — 16. 3.

De deposit. 2. f. Paul. —
(7) COD. 4. 44. De rescind. vend. 2 et 8. in fine.

const. Dioclet. et Maxim.
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leur disposition était-elle applicable à la vente des fonds seule-

ment, ou à la vente de toute autre chose? à la lésion éprouvée

par le vendeur seul, ou même à celle de l'acheteur? enfin était-

elle exclusivement spéciale au contrat de vente, ou commune à

tous les contrats onéreux de bonne foi? Les deux rescrits ne

parlent que de fonds, parce que tel est le cas particulier sur lequel
les empereurs répondent; mais la raison de décider est la même

pour toute autre chose vendue; et l'un des rescrits semble même

commencer par renonciation "du principe en général : a Rem

majoris pretii, si tu vel pater tuus minoris distraxerit.-» Enfin,
sur les deux dernières questions, on ne peut se dissimuler,

quoique les textes du droit romain ne l'indiquent pas, que le seul
contrat de vente, et, dans ce contrat, le seul rôle de vendeur

présentent une considéralion majeure qui ne se rencontre pas
ailleurs : savoir, la possibilité que ce soit la pénurie, le besoin

d'argent, qui ait poussé le vendeur à se défaire à tout prix de sa
chose. Raison suffisante pour ne pas sortir, quant à ces deux

questions, des termes de la constitution.

V. Loca sacra vel religiosa, item pu-
blica, velufi forum, basilicam, frustra

quis sciens émit. Quae tamen si pro pro-
fanis vel privatis deceptus a venditore

emerit, habebit actionem ex empto quod
non habere ei • liceat, ut consequatur
quod sua interest deceptum non esse.
Idem juris est, si hominem liberum pro
scrvo emerit.

!». Celui qui achète sciemment des

objets sacrés, religieux ou publics, par
exemple un forum, une basilique, fait
un acte nul. Mais si trompé par le ven-

deur, il les a achetés les croyant pro-
fanes ou prisés, il aura l'action d'achat,
fondée sur ce qu'il n'est pas mis à même
d'avoir la chose, afin d'obtenir ainsi
l'indemnité de l'intérêt qu'il avait à ne

pas être trompé. De même, s'il a acheté
un homme libre, le croyant esclave.

1488. Nous avons vu (ci-dessus, n" 1335) qu'à l'égard de la

stipulation, l'ignorance de celui qui stipule la dation d'une chose
hors du commerce ne lui profite en rien, il ne peut demander ni
cequ'il a stipulé, parce que la dation en est impossible, ni aucune
autre chose, parce qu'on ne peut pas étendre le contrat, qui est
de droit strict, hors de ces termes. Mais en matière de vente,
contrat dé bonne foi, il en est autrement. La vente d'une chose
hors du commerce, quand l'acheteur achète avec connaissance
de ce fait, est complètement nulle (1); mais quand l'acheteur
l'ignore (si ab ignorante emitur; si emptor ignoret) la vente est
valable (2) : non pas sans doute, en ce sens, que la chose hors
du commerce puisse être valablement livrée et acquise à l'ache-
teur, ni que le vendeur puisse en demander le prix ; mais en ce

(1) DIG. 18. 1. De contrah. empt. 34. § 1. f. Paul.; et 22. f. Ulp.; et 6.
pv. f. Pompon. —

(2) Ibid. 4. f. Pompon. ; et 70. f. Licin. Rufm. Il résulte de
ce dernier fragment que même dans le cas où le vendeur aussi aurait ignoré
que la chose fût hors de commerce (inter ignorantes), le contrat de vente exis-
terait, en ce. sens qu'il produirait ses actions pour faire obtenir aux parties ce
que réclamerait la bonne foi, selon les circonstances.

TOME m. 19
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sens que l'action d'achat existe contre le vendeur au profit de
l'acheteur, pour l'intérêt que ce dernier avait à ne pas être

trompé : « Ut consequatur, quod interfuit ejus ne deciperetur. »
C'est ce qu'explique très-clairement notre texte, ainsi qu'un
paragraphe de Modestinus, au Digeste (1).

ACTIONS RELATIVES AU CONTRAT DE VENTE.

1489. Le droit civil, en acceptant du droit des gens et en

érigeant en contrat la simple convention de vente, l'a investie de
deux actions, qui lui sont exclusivement propres: l'action empti ou
ex empto, et l'action venditi ou ex vendito, qui sont données l'une
à l'acheteur, et l'autre au vendeur, et par lesquelles chacun d'eux

peut poursuivre judiciairement l'exécution de toutes les obliga-
tions quelconques qui résultent du contrat. Nous trouvons au

Digeste et au Code un titre particulièrement consacré à traiter de
ces deux actions (2). Leur caractère d'actions de bonne foi, auto-
risant le juge à former sa sentence ex oequo et bono, exbonn

fide, donne à ces actions une étendue illimitée, qui permet d'y
comprendre la poursuite de tous les résultats que le contrat doit

•
équitablement produire. Livraison de la chose et de ses dépen-
dances; payement du prix et des intérêts quand ils sont dus;

garantie de l'éviction totale ou partielle; garantie des vices cachés,
ou des bonnes qualités annoncées dans la chose : qu'il s'agisse
d'obtenir soit des dommages-intérêts, soit la rédhibition du con-

trat; obligation pour le vendeur de faire les promesses sur stipu-
lation ordonnées par l'édit des édiles ; responsabilité de toute faute
de la part tant de l'une que de l'autre des parties; exécution des

engagements particuliers, des clauses et de tous les pactes acces-
soires faisant partie de la vente : en un mot, toutes les consé-

quences du contrat peuvent être obtenues par l'action ex empto
pour l'acheteur, et par l'action ex vendito pour le vendeur.

1490. A ces actions principales, propres au contrat, et qui
existent toujours, il faut joindre encore :

Les actions ex stipulatu (ou, selon l'objet promis, les condic-
tiones certi) résultant des stipulations que les parties ont pu
faire à l'occasion du contrat, soit par suite de conventions parti-
culières , soit en exécution des ordonnances de l'édit édilitien sur

la garantie de l'éviction et des vices cachés de la chose (dupk

stipulatio ) ;
Les actions en diminution de prix (actio oestimatoria, ou quand

minoris), et en rédhibition de la vente (actio redhibitoria),
Créées par les édiles, selon ce que nous avons déjà dit ci-dessus,
n° 1466. Ces deux actions étaient limitées à. certains délais assez

courts, différents selon les cas; mais, en règle générale, d'un

(1) lb. 62. § 1. f. Modest. — (2) DIG. 19. 1; et COD. 4. 49. De actionihm

empti et venditi.
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an pour l'action quanto minoris, et de six mois pour l'action

redhibitoria (1);
Enfin l'action proescriptis verbis, qui peut aussi être donnée

pour l'exécution des pactes accessoires joints au contrat (2).
1491. Ces diverses actions, quand elles existent concurrem-

ment, et, en outre, les actions empti et venditi, qui résultent

toujours directement du contrat, ne s'excluent pas l'une l'autre;
mais elles sont ouvertes cumulativement chacune selon sa nature,
de manière, toutefois, que nul des contractants n'obtienne plus
nu'il ne lui est dû.

TITULUS XXIV.

DE L0CATI0NE ET COKDUCTIONE.

TITRE XXIV.

DU LOUAGE (3).

1492. Si dans la convention intervenue entre deux parties, 1 une
d'elles s'oblige, moyennant un certain prix consistant en monnaie,
non pas à faire avoir à l'autre une chose comme en propriété
(proestare rem habere licere); mais seulement à lui en procurer
l'usage ou la jouissance (proestare reuti, re frui licere); ou à faire

pour elle certains travaux, ou un ouvrage déterminé : il y a, non

plus contrat de vente (emptio venditio), mais contrat de louage
\locatio-conductio). Celui qui doit fournir la chose à loyer se
nomme généralement locator (en français, locateur ou bail-

leur); celui qui doit la prendre, cqnductor (en français, loca-
taire ou preneur); et le prix, merces.

1493. On voit que cette convention a, par sa nature même, la

plus grande analogie avec celle de vente. Cette analogie se main-
tient dans les règles de droit qui gouvernent ces deux contrats,
ainsi que notre texte va s'attacher à le démontrer. Dérivée du droit
des gens, accueillie par le droit civil, la convention dé louage,
comme celle de vente, produit, par le seul effet du consentement,
de part et d'autre entre les parties (ultro citroque), des obliga-
tions diverses, qui doivent être déterminées selon l'équité (ex
wquo et bond), et elle est investie de deux actions spéciales (actio
locati; actio conducti), une pour chaque partie. —- Ce qui con-
cerne le consentement et l'innovation de Justinien par rapport
aux ventes que les parties seraient convenues de rédiger par écrit

s'applique également au louage (4).

Locatio et conductio proxima est

emptioni et venditioni, iisdemque juris
regulis consistit. Nam ut emptio et ven-
ditio ita contrahitur si de pretio conve-

Le louage se rapproche beaucoup de
la vente, et se régit par les mêmes rè-

gles de droit. En effet, de même que le
contrat de vente est formé dès qu'il y a

(1) DIG. 21. 1. De oedilit. edict. 19. § 0. f. Ulp.; 28. f. Gai.; 31. §§ 22
•et. 38. pr. f. Ulp.; 55. f. Papin. — Cou.. 4. 58. De oedilit. action. % const.
.Gordian. —

(2) Coi). 4. 54. Dp pact. int. vendit. 2. const. Alexand. —

,(3) GAI. Com. 3. §§, 142 et'suiv. — PAUL. Sent. 2. 18. De locato et conditcto.
:— DIG. 19, 2. Locati conducti. — COD. 4. 65. De locato et condueto. ^—
(4) COD. 4. 21. De fide instrum. 17. const. Justinian.

19.
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nerit, sic et locatio et conductio ita con-
trahi intelligitur si merces constituta

sit, et competit locatori quidem locati

actio, conductori vero conducti.

eu convention sur le prix, de même dès
que le salaire du loyer a été constitué
le contrat de louage existe et produit
pour le locateur l'action locati, pour le
locataire l'action conducti.

1494. Les objets d'obligation, dans le contrat de louage,
sont : d'une part, l'objet du loyer, et de l'autre, le prix qui doit
en être payé.

1495. L'objet du loyer peut être de diverse nature : —soit
une chose (res), dont l'usage ou la jouissance doit être fournie au
locataire ; — soit des travaux ou services (operoe) que l'une des

parties s'oblige à faire pour l'autre, et qui doivent être payés
proportionnellement à leur durée : par exemple, soigner la
maison, les écuries, cultiver un champ, conduire un chariot,
un navire, à tant par mois ou par année, — soit enfin une
oeuvre quelconque (opus), que l'une des parties s'oblige à confec-

tionner, à faire pour l'autre, moyennant un prix déterminé : par
exemple, construire, d'après le devis arrêté, une maison, con-
duire tel navire en tel endroit, couper telle moisson, pour tel prix
(c'est ce que nous nommons entreprise à la tâche ou à forfait).

De là diverses variétés de louage : 1° locatio-conductio rerum,
louage de choses ; 2° locatio-conductio operarum, louage de
services : S" locatio-conductio operis, louage d'un ouvrage
à exécuter.

1496. Outre les noms génériques de locator, conduclor,
merces, quelques dénominations particulières sont applicables
spécialement à ces diverses variétés. Ainsi le locataire d'une mai-
son se nomme souvent inquilinus; le fermier d'un bien rural,
colonus : et le prix du loyer, dans l'un et l'autre cas, pensio,
redilus (1). A l'égard du louage de services (operarum), les noms
ordinaires ne changent pas : celui qui fournit ses services est le

locator, et celui qui les prend à loyer et les paye est le conduclor.
Mais quant au louage d'un ouvrage à l'entreprise (operis), ces
noms sont fréquemment intervertis : si l'on considère le travail
de l'entrepreneur, ils restent dans l'ordre précédent : l'entrepre-
neur est locateur de son travail (locator operarum), et celui qui le

paye en est locataire (conductor operarum). Mais le plus souvent
c'est l'oeuvre, l'opération elle-même (opus) que les jurisconsultes
romains considèrent. Alors ils disent de l'entrepreneur qu'il a

pris à bail l'ouvrage (opus conduxit) (2). C'est donc celui qui fait
faire l'opération qui est locator. operis, et l'entrepreneur en estle

conductor. On le nomme quelquefois aussi redemptor operis (3).

(1) DIG. 19. 2. Locat. cond. 24. §§1,2 et 4. f. Paul. — 25. §§ 1 et % f.

Gai. - 5 et 9. § 6. f. Ulp. — (2) DIG. 19. 2. Locat. cond. 11. .§§ 3, et 13. §§1

3. f. Ulp. ; 25. § 7. f. Gai. ; 59. f. Javolen'.' —19. 5.* De proescript. verb. 4. § 1-

f. Papin.— (3) DIG. 19. 2. Locat. cond. 30. § 3. f. Alfeu. ; 51. § 1. f. Javolen.;
60. § 8. f. Labeon. — 6. 1. Rei vindicat. 39. f. Ulp.
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1497. Du reste, ce n'est pas seulement dans les noms; mais,
ce qui est plus important, c'est dans leur nature et dans leurs

effetsque ces diverses variétés de louage diffèrent entre elles.

1498. Le prix du loyer, merces, nommé quelquefois aussi sim-

plementpretium (1), doit essentiellement, comme dans la vente,
être déterminé (certum), et consister en une somme de monnaie.

I. Et quoe supra diximus, si alieno

arbitrio pretium promissum fuerit, ea-

dem et (le locatione et conductione dicta

esse intelligamus, si alieno arbitrio

merces promissa fuerit. Qua de causa,
si fulloni polienda curandave, aut sar-

cinafori sarcienda vestimenta qui de-

derit, nulla stalim mercede constiluta,
sed postea tantum daturus quantum
inter eos convenerit, non propria loca-

tio et conductio contrahi intelligitur,
sed eo nomine actio proescriptis verbis

datur.

1. Et ce que nous avons dit plus haut

de la vente dont le prix aurait été aban-

donné à l'arbitrage d'un tiers doit s'en-
tendre également du louage. C'est pour-

quoi, si quelqu'un donne au foulon ou

au tailleur des vêlements à nettoyer, à

soigner, ou à raccommoder, sans fixation
immédiate de salaire, mais à charge de

payer plus tard ce dont ils convien-

dront entre eux, on ne voit pas là un

contrat de louage proprement dit; mais

on donne pour ce fait l'action proescrip-
tis verbis.

1499. Qua de causa : Ce qua de causa, emprunté aux Insti-
tuts de Gaius (2), ne se lie plus bien, ici, à ce qui précède. Le
sensest que le prix doit être déterminé, et que, par conséquent,
si les parties s'en sont remises sur ce point l'une à l'autre, sauf à

compter plus tard, il n'y a pas contrat de louage.

II. Proeterea, sicut vulgo quoerebatur
an permutatis rébus emptio et venditio

contrahitur, ita quoeri solebat de loca-
tione et conductione, si forte rem ali-

qoam tibi utendam sive fruendam quis
dederit, et invicem a te aliam rem uten-
dam sive fruendam acceperit. Et pla-
cuit non esse locationem et conductio-

nëm, sed proprium genus esse contrac-
tus. Veluti si, cum unum bovem quis
haberet et vicinus ejus unum, placuerit
inter eos ut per denos dies invicem bo-
ves commodarent ut opus facerent, et

apud alterum bos periit, neque locati,
nequé conducti, neque commodati com-

petit actio, quia non fuit gratuitum
commodatum ; verum proescriptis ver-
bis agendum est.

9. En outre, de même qu'on met-

tait en question si par un échange de

choses il se forme contrat de vente, de

même la question s'élevait-elle pour le

louage, dans le cas où quelqu'un t'a

donné une chose en usage ou en per-

ception de fruits, et en a reçu de même,
à son tour, une autre de toi. On a dé-

cidé encore que ce n'est point là un

louage, mais un genre particulier de

contrat. Par exemple, si deux voisins

ayant chacun un boeuf conviennent de

se prêter réciproquement leur boeuf

pendant dix jours pour un ouvrage à

faire, et que le boeuf de l'un périsse chez

l'autre, il n'y aura d'action ni locati,
ni conducti, ni commodati, puisque le

prêt n'était pas gratuit; mais action

proescriptis verbis.

1500. Nous avons ici, comme dans l'échange, une de ces
conventions qui, par elles-mêmes, ne produisent aucun lien. C'est
une opération à exécuter de fait entre les parties. Ce n'est que le
commencement d'exécution de la part de l'une ou de l'autre, qui
fait naître des obligations. Nous en traiterons plus tard.

. (1) DIG. 19. 2. Locat. cond. 28. § 2. f. Labeon. ; et 51. § 1. f. Javolen. — Le
Prix ne la main-d'oeuvre, dans la locatio operis, peut recevoir le nom particulier
de

manuprethtm : Ibid. 30. § 3. f. Alfen. — (2) GAI. Com. 3. § 143.
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De l'emphytéose (emphyteusis), et du droit de superficie

(superficies).

111. Adeo autem aliqnam familiari-
tatem inter se habere videntur emptio
et venditio, item locatio et conductio
ut in quibusdam causis quoeri soleat
utrum emptio et venditio contrahalur,
an locatio et conductio ; ut ecce de proe-
diis quoe perpetuo quibusdam fruenda

traduntur, id est, ut quandiu pensio
sive reditus pro bis domino proestetur,
neque ipsi conductori neque heredi

ejus, cuive conductor heresve ejus id

proedium vendiderit aut don'averit, aut
dotis nomine dederit, aliove quoquo
modo alienaverit, auferre liceat. Sed
talis confractus quia inter veteres dubi-

tabatur, et a quibusdam locatio, a qui-
busdam venditio existimabatur, lex
Zenoniana lafa est, quoe emphyteuseos
côntractus propriam statuit naturam,

neque ad locationem neque ad venditio-
nem inclinantem, sed suis pactionibus
fulciendam;-et si quidem aliquid pac-
tum fuerit, hoc ita obtinere ac si natura
talis esset côntractus : sin autem nihil
de periculo rei fuerit pactum, tune si

quidem totius rei interitns accesserit ad
dominum super hoc redundare pericu-
lum; sin particularis, ad emphyteutica-
rium hujusmodi damnum venire. Quo
jure utimur.

3. II y a une telle affinité entre la
vente et le louage, que dans certains cas
on met en question si le contrat est une
vente ou un louage. Tel est celui où
des fonds sont livrés à certaines per-
sonnes en jouissance perpétuelle, c ést-
à-dire de telle sorte que le propriétaire,
tant que la redevance ou le revenu loi
en sera payé, ne puisse les retirer ni au
locataire ou à son héritier, ni à quicon-
que les aurait acquis du locataire ou de
son héritier, à titre de vente, de dona-

tion, de dot ou à tout autre titre. Comme
les anciens étaient en doute sur ce con-

trat, les uns le considérant comme un

louage, et les autres comme une vente,
une constitution de Zenon est interve-
nue qui attribue au contrat d'einphy-
téose une nature spéciale, ne se confon-
dant ni avec le louage ni avec la vente,
mais tirant sa force de ses propres con-
ventions. Et si quelque pacte y est in-
tervenu , il sera observé comme si telle
était la nature du contrat. Mais si rien
n'a été convenu quant aux risques de
la chose, le péril de la perte totale tom-

bera sur le propriétaire, et le dommage
de la perte partielle sur l'emphytéote.
Tel est le droit que nous suivons.

1501. Il s'agit dans ce paragraphe d'une nature particulière
de droit qui, depuis les premiers temps de Rome jusqu'aux temps
modernes, à travers les vicissitudes des gouvernements, de la pro-
priété publique et de la propriété privée, considérée sous le triple

rapport de l'histoire, de l'économie sociale, ou de la pure science
du droit, offre constamment un haut intérêt. 11 se rattache, par
son- origine, à Vager publicus de l'ancienne Rome, aux posses-
sions des patriciens sur ces champs, aux luttes agraires, aux revi-

rements de distribution ou d'exploitation, en un mot à tous les

souvenirs que réveillent ces mots : ager publicus. Il se rattache

de plus près encore à Vager vectigalis des colonies, des municipes,
des cités diverses, des collèges sacerdotaux, et aux locations de

long temps qui en étaient faites. De même aux divers biens de

l'empereur, patrimoniales fundi, fundi rei privatoe, fundifis-
cales, et au mode le plus usuel d'après lequel le-fisc les mettait

en valeur.' Enfin des biens de l'Etat, des communes, des corpo-
rations ou du fisc, ce droit arrive aux biens des particuliers.

1502. Le mot d'emphytéose (emphyteusis), et les adjectifs qui

s'y réfèrent (emphyteuticum proedium), n'apparaissent que fort
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tard dans les constitutions du Bas-Empire, comme qualification
occasionnelle plutôt qu'exclusive (1) ; et la notion du droit en lui-

même est longtemps à se préciser et à se formuler. Gaius, en ses

Instituts, dans le paragraphe qui est l'origine de celui de notre

texte (2), ne parle encore que des locations perpétuelles de Vager

vectigalis des municipes. —Le fait, le voici. C'est que d'abord

l'État, et ensuite les cités, les corporations, les propriétaires de

vastesterres, ne pouvant les cultiver eux-mêmes, ni les faire cul-

tiver par mandataires, cherchent, comme meilleur mode d'exploi-
tation, à les donner à long bail, et à s'en faire un revenu fixe et

périodique. C'est qu'en second lieu, ces terres étant en grande

partie incultes, ayant besoin, pour être mises en valeur, que le

cultivateur s'y attache, les remue et les améliore comme sa propre
chose, comme un patrimoine de famille, les faits tendent à lui

faire reconnaître sur ces terres un droit qui, sans détruire celui

de propriété de l'Etat ou des corporations, lui en transporte, en

grande partie, les avantages. C'est sous l'empire de ces besoins et
de ces instincts économiques que le droit du concessionnaire peu
à peu se détermine, se dégage, devient un droit particulier, ayant
sa propre nature, et enfin son nom spécial, emphyteusis. Ce
nom lui-même, dans sa racine grecque, fam TOÎJi|j.tpuT£U£tv,plan-
ter, semer, greffer, révèle à lui seul l'origine et la destination
du droit.

1503. Quant au genre de convention qui règle entre les parties
cet établissement et ses conditions, ce n'est dans le principe,, bien

déterminément, qu'un louage;, mais à mesure que le droit du con-
cessionnaire se sépare de celui du locateur ordinaire, emprunte à
la propriété la plus grande partie de ses avantages, et se produit
comme un droit réel, on se demande si le contrat d'où dérive son
établissement n'est pas une vente. Vente ou louage, il faut que ce
soit l'une ou l'autre ; car ce n'est qu'à l'un de ces titres qu'il peut
être obligatoire : le droit civil n'a pas d'autre contrat qui s'en

rapproche, et il n'en invente pas de nouveaux,, son catalogue est
fermé (3).,

1504. Il faut arriver à Zenon, pour trouver le contrat, à son

tour, érigé en contrat particulier,: revêtu de son action propre,
et Intercalé néanmoins, au nombre des contrats consensuels du
droit civil, entre la vente et le louage : car on ne veut pas le faire
déchoir du rang qu'il a occupé sous l'une ou l'autre de ces
dénominations.

(1) COD'. 5. 71. De proed. minor. 13. const. Dioclet. et Maxim. — 11. 61*
*leM patrim. 7. const. Gratian. Valentin. et Tlieod. — Voir pourtant DIG.
27 9. fiel eor yui Juj ftrf g g ^ f U|p. ]\j'y a-t-il pas ici interpolation dé
iribonien? —

(2) GAI. Corn. 3. § 145. —
(3) Au temps de Gains, l'opinion

prédominante, nous dit ce jurisconsulte, au sujet de Vager vectigalis, était que

I
contoat de Goneession de cet ager formait tin louage ; « Sed magis placuit

locationem
condùctionemque esse. » Com. 3. § 145.
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Tout cela n'a pas été imaginé d'un seul jet. C'est le produit du

temps et des faits. L'établissement a passé, de l'Etat et des cor-

porations, aux particuliers, lorsque, d'une part, dans une seule
main privée se sont trouvées réunies de vastes étendues de terres

(latifundia), formant'quelquefois une grande partie de toute une

province; et que, d'autre part, l'abandon de l'agriculture, les
misères du temps et la charge des impôts ont laissé la plus grande
partie de ces terres désertes, en friche et sans produit. Enfin des

terres, objet premier et principal de son établissement, le droit

emphytéotique a passé aux édifices eux-mêmes (1).
1505. L'emphytéose, en fait, ne parait se produire que sous

une double face, comme un composé : 1" d'un droit réel ; 2° d'obli-

gations liant une personne à une autre. De là surtout viennent
les variétés et les embarras des définitions qui en ont été données.
Pour éclaircir la matière, il faut distinguer soigneusement le droit
réel du droit personnel.

1506. Comme droit réel, l'emphytéose (emphyteusis) est un
démembrement particulier du droit de propriété. On nomme

emphytéote (emphyteuta, quelquefois emphyleuticarius (2), jadis
conductor) celui qui a ce démembrement; et proedium emphy-
teuticarium (jadis a^er vectigalis), l'immeuble qui en fait l'objet.
Le propriétaire qui démembre, qui fractionne ainsi sa propriété,
reste néanmoins dominus. — Ce démembrement est plus étendu

que celui même d'usufruit. L'emphytéote a non-seulement le droit
de retirer tous les services et tous les fruits de la chose : mais il
est possesseur, les fruits lui sont acquis par leur seule séparation
du sol; il peut disposer de la substance de la chose, et y faire
toutes les modifications qu'il lui plaît, pourvu qu'il ne la détériore

pas. Il peut aliéner son droit et le transférer à autrui, soit de son

vivant, soit même pour l'époque de son décès, toutefois sous de

certaines réserves et de certaines conditions accordées au proprié-
taire. Enfin ce droit ne périt pas, comme celui d'usufruit, avec

l'emphytéote; mais il passe héréditairement à ses successeurs
testamentaires ou ab intestat. —Divers événements, cependant,
peuvent l'éteindre : tels que le consentement des parties, la perte
totale de la chose, l'arrivée du terme lorsqu'il a été constitué à

temps, la mort de l'emphytéote sans aucun héritier, ni légitime,
ni testamentaire- et surtout certaines causes de déchéance qui

peuvent être encourues par lui.

1507. Quant aux obligations qui lient personnellement l'em-

phytéote, la principale est de payer, aux époques périodiques
fixées, une redevance, qui se nomme pensio ou canon. Ni la sté-

rilité, ni les accidents de force majeure qui ont arrêté ou détruit

(1) DIG. 39. 2. De damno infect. 15. § 26. f. Ulp.
— NOVEL. 7. c. 3. § Si

et NOVEL. 120. c. 1. § 2. Justinian. —
(2) COD. 4. 68. De jure emphyt.

!•

const. Zeno.
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la récolte, ni même la perte partielle de la chose, ne font cesser

ni ne diminuent cette obligation : il faut, pour que l'obligation
cesse, qu'il y ait eu perte totale. L'obligation étant personnelle
à l'emphytéote, s'il veut transmettre son droit à un autre que ses

héritiers, de manière que lui se trouve libéré et que le nouvel

emphytéote succède à son obligation, il ne peut le faire qu'avec
le consentement du propriétaire. L'usage est venu, de la part des

propriétaires, de se faire payer ce consentement à la mutation.

Usage transformé en droit, et régularisé par Justinien, qui en
détermine les formes, et qui fixe au cinquantième du prix de la
valeur estimative de l'emphytéose la somme à payer au proprié-
taire à chaque aliénation (1). Un droit de préférence, autrement
dit droit de retrait, droit de préemption, est, en outre, accordé
au propriétaire, en cas de vente, s'il préfère prendre l'achat pour
son compte.

1508. Le droit d'emphytéose, droit réel, démembrement
éteridu de la propriété, se conçoit fort bien, par l'esprit d'analyse,
indépendamment de toute obligation au payement d'une rede-

vance; et, pour être exact, il faut l'en distinguer soigneusement.
On conçoit même qu'en fait le droit pût se produire ainsi : par
exemple, s'il avait été établi pour un prix une fois payé, ou par
pure libéralité. Mais hisloriquement, et par suite de sa destination

économique, il n'apparaît qu'accompagné de l'obligation à la
redevance. Même en cas de concession gratuite, si minime que
soit la redevance, le propriétaire en impose une, ne fût-ce qu'en
signe de son droit de propriété.

1509. Quant aux faits générateurs qui peuvent donner nais-
sance soit au droit réel d'emphyléose, soit aux obligations qui
l'accompagnent : les contrats, les donations, les legs, la prescrip-
tion se présentent comme possibles en théorie. Ont-ils eu tous
une application pratique chez les Romains? C'est une autre

question. —Notre texte parle suffisamment du contrat particulier
destiné spécialement, usuellement, à cet effet : jadis vente ou

louage, selon l'opinion des uns ou des autres, investi par Zenon
d'une existence, d'un nom et d'une action exclusivement propres,
et toutefois énuméré encore au nombre des contrats consensuels
du droit civil. — Mais il faut distinguer encore ici soigneusement
entre le droit réel et les obligations, et ne pas perdre de vue ce

principe, que la seule destination des contrats est de produire des

obligations entre les contractants. Le contrat relatif à l'établisse-
ment d'une emphytéose n'a donc pas d'autre effet : il oblige les

parties. Pour que le droit réel existe, il faut d'autres moyens
d'établissement : à l'époque de Justinien, la quasi-tradition (2).

(1) Ce prix a été nommé, par la suite, laudemium, probablement de laudare,
demander ou donner adhésion, consentir, d'où le mot français allouer, et les
lods et ventes de notre vieux droit. —

(2) On peut renouveler ici la contro-
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1510. Le sort de l'emphytéose, dans les transformations

historiques de la société des gouvernements européens, jusqu'il
nos jours, et ses reflets divers dans les institutions féodales et

coutumières, sont curieux à étudier.

1511. Lé droit desuperficie (jussuperficiarium, ou seulement

superficies) a une grande analogie avec l'emphytéose, mais il s'en

distingue cependant d'une manière sensible. Il peut arriver que
le propriétaire d'un terrain concède à une autre personne, mais

seulement sur la superficie (superficies), c'est-à-dire sur toute

construction élevée sur le sol, un droit réel analogue à celui qu'a

l'emphytéote sur le fonds emphytéotique. Le superficiaire (super-

ficiarius) a ainsi, quant à la superficie, un démembrement étendu

de la propriété. Cette concession peut lui être faite gratuitement
ou à titre onéreux, à charge par lui de payer un prix une fois soldé,
ou bien une redevance périodique (solarium, pensio). II n'existe

pas pour de pareilles conventions de contrat particulier, mais

seulement les contrats ordinaires. Ce droit et la protection qui lui

est accordée sont d'origine prétorienne (1).

B~V. Item quaeritur, si cum aurilîce

Titius convenerit ut is ex auro suo certi

ponderis certoeque formée annulos ei fa-

ceret et acciperet verbi gratia aureos

decem, utrum emptio et venditio an

locatio et conductio contrahï vîdeatur.

Cassius ait, materioe quidem emptioneni
et venditionem contrahi, opérée autem
locationem et conductionem ; sed pla-
cuit tantum emptionem et venditionem
contrahi. Quod si smrm aurum Titius

dederit, mercede pro opéra constituta,
dubium non est quin locatio et conduo
tio sit.

4. On met également en question,
si lorsque Titios est convenu avec un

offévre que celui-ci, avec son or, fera

à Titius des anneaux d'un certain poids
et d'une certaine forme, et en recevra,

par exemple, dix écus d'or, il y a con-

trat de vente ou de Ionage. Cassins dit

qu'il y a vente de la' matière, et louage
du travail : mais on a décidé qu'il y a

seulement contrat de vente. Que si Ti-

tius avait fourni son or, nn salaire ayant
été convenu pour la façon, il y aurait

évidemment louage.

Effets du contrat de louage.

1512. Les effets du contrat consistent dans les obligations
réciproques qu'il impose aux parties.

Dans le louage de choses (locatio-conductio rerum), l'obli-

gation principale du locateur est de fournir la chose au locataire,

pour l'usage ou pour la jouissance convenus, pendant tout le

temps fixé. Les jurisconsultes romains ont, pour mieux caracté-
riser cette obligation, une expression analogue à celle employée
pour la vente ; le locateur doit procurer (proestare) au locataire,

verse, exposée tom. II, n 0' 465, note 2„ pour l'établissement des droits d'usufruit
et de servitude. — Voir, sur toute la doctrine que nous venons d'exposer quant
à l'emphytéose : DIG. 6. 3. Si ager vectigalis, iê est emphyteuticarius petatur.
— COD. 4. 66.—De jure emphyteutico.— Nov. 7. c. 3. Quomodo emphyteusis
ecelesiasticarum rerum contrahi permitlitur.

— Nov. 120. De alienatione et

emphyteusi et locatione... rerum sacrarum.

(1) DIG, 43. 18. De superficiebus. .
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reuti licere, ou refrui licere (l) : ce qui comprendra néces-

sité de le garantir contre les troubles et les conséquences de

l'éviction. Il est tenu, en outre, de lui rembourser, toujours ex

oequoet bono, les impenses nécessaires et utiles faites pour la

chose(2).

L'obligation principale du locataire (conductor) est de payer
le prix du louage aux termes fixés (3), et de rendre la chose à

la fin du bail (4). Toutefois, il aurait le droit d'obtenir ex oequo
et bono une diminution proportionnelle du loyer, si quelque
cause fortuite et de force majeure avait fait avorter, ou périr
avantla perception, une partie considérable des fruits (plus quam
toleràbile est) (5).

1513. Un point important à remarquer, c'est que dans le droit
romain le contrat de louage n'a jamais été considéré comme pou-
vantêtre l'origine, la cause d'une translation quelconque de droit
réel. La livraison de la chose à titre de louage ne confère au loca-
taire (conductor) aucun droit de cette nature. Il n'a pas même la

possessionde la chose; car il ne détient que pour le compte du

propriétaire et comme son instrument. Tous ses'droits ne sont que
ceux produits par le contrat : c'est-à-dire des droits de créance
contre le locateur. On discute aujourd'hui si cette théorie est bien

fondée; s'il n'est pas dans la nature du louage, soit d'après des
idéesvraiment rationnelles, soit du moins d'après les principes
de notre Code civil, d'être l'origine d'un droit réel particulier.
Mais le droit romain est resté complètement étranger à cette
manière de voir.

1514. Dans toute espèce de louage, soit de choses, soit de

services, soit de l'exécution d'un ouvrage (operis), les contrac-
tants sont mutuellement responsables, les uns envers les autres,
non-seulement du dol, mais de toute faute. Ils doivent apporter
à l'exécution de leurs obligations, non pas les soins qui leur sont
habituels dans leurs propres affaires, mais les soins d'un père de
famille diligent (6).

Les parties peuvent du reste, dans, le louage comme dans la

vente, modifier les règles ordinaires du contrat par des pactes
accessoires (lex ou leges conductionis) ; ou faire intervenir des

stipulations.

(1) DIG. 19. 2. Locat. cond. 9. pr. f. Ulp. Pomponius ait nihilominus eum
leneri ex conducto ei qui conduxit : « Ut ei proestetur, frui quod conduxit

licere.,—Ibid. 15. § 1. f. Ulp. ; 24. § 4. f. Paul.— (2) Ibid. 55. § 1. f. Paul. ;
01. pr. f. Scoevol..— (3) Ibid. 54. pr. f. Paul. —

(4) Ibid. 48. § 1. f. Marcell.

7»(5) Ibid. 15. §§ 2 à 7. f. Ulp. ; 25. § 6. f. Gai. —
(6) DIG. 13. 6. Commod.

5. § 15. in fine. f. Ulp.
— 19. 2. Locat. cond. 25. § 7. « Culpa autem abest,

si omnia facta sont quas diligeutissimus quisque observaturus fuisset. » f. Gai.
— COD. 4. 65. De local, et cond. 28. const. Dioclet. et Maxim. « In judicio
tam locati quam conducti, dolum et custodiam, non etiam casum, cui resisti
non potest, venire constat, a
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Le paragraphe qui suit se réfère à l'observation de ces clauses
ou de ces pactes accessoires, et à la responsabilité des fautes.

V. Conductor omnia secundum legem
cbnductionis facere débet; et si quia in

lege proetermissum fuerit, id ex bono et

oequo débet proestare. Qui pro usu aut
vestimentorum aut argenti aut jumenti
mercedem aut dédit aut proinisit, ah eo
custodia talis desideratur, qualis dili-

gentissimus pater familias suis rébus
exhibet : quam si proestiterit, et aliquo
casu eam rem amiserit, de restituenda
ea re non tenebitur.

5. Le locataire doit se conformer en
tout à la loi du contrat ; et sur les points
qui y auraient été omis, ses obligations
se règlent par l'équité. Celui qui a
donné ou promis un prix pour louage de
vêtements, d'argenterie ou d'une bêle
de somme, doit apporter dans la garde
de la chose louée les soins que le père
de famille le plus attentif apporte a ses
affaires ; s'il y a mis ce soin, et que par
quelque accident il perde la chose, il
n'est pas tenu de sa restitution.

Extinction du contrat de louage.

1515. Le louage des choses finit, régulièrement, à l'expiration
du temps convenu (impleto tempore conductiohis); sauf aux

parties à renouveler le bail : ce qu'elles sont censées faire tacite-
ment si le locataire continue, au su du bailleur, à rester en loca-
tion (remansù in conductione); il y a alors ce que nous appelons
tacite reconduction : «Taciturnitate utriusque partis reconduxisse

videtur, » dit Ulpien : « Tacito consensu eamdem locationem
renovare videtur, » porte un rescrit impérial (1).

1516. Si le bailleur aliène la chose louée, sans imposer à

l'acquéreur le maintien du bail et sans lui céder ses droits à cet

égard, le louage prend fin, en ce sens que ni l'acquéreur d'un

côté, ni le locataire de l'autre, ne sont forcés de le maintenir. Ils
n'ont pas contracté entre eux, ils ne sont donc pas liés l'un à
l'autre. « Emptorem quidem fundi necesse non est stare colono,
cui prior dominus locavit : nisi ea lege émit (2).» Sauf, toutefois,
au locataire expulsé par le nouvel acquéreur, son recours en

dommages-intérêts contre le locateur ou ses héritiers (3). Ce prin-
cipe s'applique même au cas de legs (4).

1517. Il y a, en outre, quelques causes particulières qui peu-
vent autoriser l'une ou l'autre des parties à faire résilier le con-
trat : par exemple, si le locataire est resté deux ans sans payer
le prix du loyer (5); s'il mésuse de la chose (maie in re locato.

versatur); si le propriétaire prouve qu'il en a lui-même indis-

pensablement besoin (6); ou si le locataire, de son côté, est

empêché de retirer de la chose l'utilité convenue (7).
1518. Ces différentes règles sur la fin ou la résiliation du con-

(1) DIG. 19. 2. Locat. conduct. 13. § 11; et 14. f. Ulp.
— COD. 4. 65. De

locat. et cond. 16. const. Valerian. et Gallian. — (2) COD. Ibid. 9. const.
Alexand. —

(3) DIG. 19. 2. Locat. cond. 25. § 1. f. Gai. —
(4) Ibid. 32. f.

Juliàn. —
(5) DIG. 19. 2. Locat. cond. 54. § 1; et 56. f. Paul. —

(6) COD.*.

65. De locat. et cond. 3. const. Anton. —
(7) DIG. 19. 2. Locat. cond. 13.

§ 7. f. Ulp.; et 27. § 1. f. Alfen. — 24. § 4. f. Paul.; et 60. pr. f. Labeon.
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trat de louage ne sont applicables au louage de services ou d'ou-

vrages qu'avec les modifications réclamées par la nature particu-
lière de ces variétés du contrat.

VI. Mortuo conductore intra tem-

pora conductionis, hères ejus eodem

jure in conductione succedit.

G. Si le locataire meurt pendant la
durée du bail, son héritier lui succède
dans la location.

1519. La mort du locataire (conduclor), ni celle du bailleur

(locator), ne mettent fin au contrat (1), Leur héritier continue
leur personne et succède à leurs obligations comme à leurs

créances; or rien n'empêche, dans la nature du louage, que cette
succession ait lieu. — Mais ceci ne s'applique qu'au louage de
choses.Pour le louage de services (operarum), le contrat finit

par la mort de celui qui a loué son travail, car avec lui périt
aussi la chose louée. Il en est de même de la mort de l'entrepre-
neur, dans le louage d'un ouvrage à exécuter (operis).

ACTIONS RELATIVES AU CONTRAT DE LOUAGE.

1520. Les actions qui naissent du contrat de louage lui-même
sont ; l'action locati pour le locateur (locator), et l'action con-
ducti pour le locataire (conductor). Actions de bonne foi, qui,
par l'étendue que leur donne ce caractère, servent à poursuivre
tous les résultats quelconques dérivant éqiiitablement ( ex oequo
et bono) du contrat ou de ses pactes accessoires. — Si les

parties avaient garanli quelques-unes de leurs obligations par
desstipulations, elles auraient, en outre, les actions naissant de
cesstipulations.

1521. Nous trouvons dans l'édit du préteur une action et des
interdits particuliers, qui se réfèrent au louage des biens ruraux
ou des maisons, et qui ont pour but, non pas la poursuite des
droits personnels d'obligation résultant du contrat, mais celle de
certains droits réels donnés pour garantie d'exécution de ces obli-

gations.— Pour le louage des biens ruraux : 1° L'action servienne

(Serviana actio), introduite par le préteur Servius, action réelle

(in rem), au moyen de laquelle le locateur d'un fonds rural pour-
suit, soit contre le fermier, soit contre tout tiers détenteur, les

objets du fermier spécialement engagés au payement du fermage,
pour en obtenir la restitution, si mieux on n'aime le payer (2).
Cetteaction est remarquable, en ce qu'elle est l'origine de l'action

hypothécaire. 2° L'interdit salvien (interdictum Salvianum) intro-
duit parle préteur Salvianus, au moyen duquel le locateur d'un
fonds rural poursuit les mêmes objets, pour s'en faire attribuer la

possession (adipiscendoe possessions causa) (3). Celle action et

(1) COD. 4. 65. h. tit. 10. const. Gordian. — DIG. Ibid. 19. § 8. f. Ulp.;
et 32. f. Julian. —

(2) Ci-dessous, liv. 4. tit. 6. § 7. —
(3) Ci-dessous, liv. 4.

tit. 15. § 3. — GAI. Comm. 4. § 147. — DIG. 43. 33; et Con. 8. 9. De Sal-
viano interdicto.
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cet interdit sont exclusivement propres au louage des biens
ruraux( et il importe de remarquer qu'ils s'appliquent, non pas
à toutes les choses apportées par le fermier dans la ferme, mais
seulement à celles qui ont été engagées par convention spéciale
ainsi qu'aux produits du fonds. — Quant au louage des maisons
l'action servienne y a été étendue plus tard, sous les qualifica-
tions d'action utile, ou d'action quasi-servienne ou hypothécaire
(quasi-Serviana, hypothecaria actio), et elle a été appliquée à
tous les objets apportés dans la maison par le locataire, lesquels
objets ont été considérés comme engagés tacitement pour la

garantie du loyer (1). — De son côté, le locataire d'une maison,
qui a payé ce qu'il doit à titre de loyer et rempli toutes ses obli-

gations, a contre le bailleur un interdit spécial, dont le texte
nous est conservé au Digeste; l'interdit de migrando, pour
empêcher le bailleur de mettre obstacle à ce qu'il sorte avec tous
les objets qui lui reviennent (2).

1522. Le contrat formé pour l'établissement d'une emphytéosc

Sroduit,
depuis la constitution de l'empereur Zenon, au profit tant

e l'un que de l'autre contractant, une action particulière, actio

emphyteuticaria, par laquelle ils peuvent poursuivre l'un contre
l'autre l'exécution des obligations qu'ils ont contractées..— Une
fois que le droit réel d'emphytéose est établi, bien que l'emphy-
téote ne soit pas propriétaire, on lui accorde, pour la protection
de ce droit, mais seulement sous la qualification et sous la forme
d'actions utiles, les actions attribuées ordinairement au proprié-
taire (utilis vindicatio, utilis Publiciana, utilis confessoria,w\
negatoria, etc.); et il peut exercer cette vindication même utile
contre le propriétaire. Le droit romain, en effet, n'a jamais
discerné nettement, comme peut et comme doit le faire la science.

analytique, le droit réel d'emphytéose, et il ne le protège qu'à
l'aide de moyens indirects, par assimilation à la propriété.

La même faveur était accordée au superficiaire (3).

TITULUS XXV.

DE SOCIETATE.

TITRE XXV.

DE LA SOCIÉTÉ (4).

1523. Des personnes peuvent convenir qu'il y aura entre elles
une certaine communauté de biens. Cette convention, qui, dans

l'origine, n'a dû se produire que comme une opération mise à
exécution par les .parties, ainsi que l'indiquent les expressions »'«
societatem coire, a été admise, de bonne heure, par le droit

(1) DIG. 20. 2. In quibus causis pign. 4. f. Nerat. — COD. 4. 65. De local,
et cond. 5. const. Alexand. — (2) DIG. 43. 32. De migrando. — (3) DIG. 6.3.
iSt ager vectigalis, id est emphyteulicarius petatur. — DIG. 6. 1. De rei vin-
dicat. 73 à 75. f. Ulp. et Paul. —6. 2. De public, in rem act. 12. § 2. !•

Paul. — 8. 1. Deservitut. 16. f. Julian. 43. 18. — De superfiç. 1. §§ 3 et4.
f. Ulp.

—
(4) GAI. Corn. 3. §§ 148 et suiv. — PAUL. Sent. 2. '16. Pro sock

— DIG. 17. 2; et COD. 4. 37. Pro socio.
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civil romain, comme obligatoire par le seul consentement des par-
ties. Elle figure, en conséquence, au nombre des contrats consen-

suels, sous le nom de contrats de société (societas). Elle produit
entre les associés des obligations réciproques (ultro citroque), qui
doivent être appréciées selon la bonne foi (ex oequo et bono); et

qui sont, non pas distinctes en deux rôles différents, comme dans

la vente et dans le louage, mais de même nature pour tous. Aussi

lescontractants portent-ils tous le même nom : associés (socii), et

le contrat est-il muni d'une seule et même action; l'action pro
socio, ouverte à chacun d'eux.

1524. La société peut se distinguer en plusieurs espèces, sui-

vant la nature ou l'étendue des biens qui en font l'objet.
Societatcm coire solemus aut toto-

rum bonorum, quam Groeci specialiter

xoivoTcpa^i'av appellent, aut unius alicu-

jus négociations, veluti mancipiorum
emendorum vendendorumque, aut olei,

vini, frumenti, emendi vendendique.

On forme ordinairement une société,
soit de tous biens, nommée spéciale-
ment par les Grecs xotvoirpa^îav, soit

pour une négociation déterminée, par
exemple, pour acheter et vendre des es-

claves, de l'huile, du vin ou du froment.

Le texte, extrait des Instituts de dams, indique la division prin-
cipale des sociétés en deux classes : selon qu'elles sont univer-
selles ou particulières. Mais il se présente des subdivisions ; et si
nous empruntons celles que nous offre Ulpien, nous distinguerons
cinq espèces de sociétés :

1525. 1° Societas universorum bonorum : Société universelle
de tous biens, par laquelle tous les biens des contractants, de

quelque manière qu'ils leur soient advenus ou qu'ils leur advien-

nent, pourvu que ce soit d'une manière licite, sont mis en com-
mun. Cette société produit cet effet bien remarquable, qu'à l'in-
stant même du contrat, sans aucune tradition, la propriété et les
droits réels qu'avait chaque associé sont communiqués entre tous.
«In societate omnium bonorum omnes res quoe coentium sunt con-
tinuo communicantur; quia, licet specialiter traditio non interve-

niat, tacita tamen crediturintervenire(l).» Ce qui ne devait s'ap-
pliquer évidemment, dans l'ancien droit, qu'aux choses nec mancipi.

1526. 2° Societas universorum quoe ex quoestu veniunt :
Société universelle de tous gains, ou pour employer un mot qui
serapproche encore plus de son origine latine, société universelle

d'acquêts (quoestuum).Ce qui comprend tous les profits provenant
desactes et des opérations quelconques des associés, pourvu qu'ils
soient licites : » Quoestus enim intelligitur, dit le jurisconsulte
Paul, qui ex opéra cujusque descendit; » par exemple, d'achats,
de ventes, de louages ou d'autres actes ; mais non d'hérédités, de

legs ou de donations : car il n'y a pas ici l'oeuvre de l'associé.
Cette société est celle qui est toujours censée contractée lorsque
les parties n'ont rien déterminé (2).

(1) DIG, 17. 2. Pro socio. 1. § 1. f. Paul.; 2. f. Gai.; 3. pr. et § 1. f. Paul.
—

(2) DIG. 17. 2. Pro socio. i. 7 à 13. d'Ulpien et de Paul.
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1527. 3° Societas negotiationis alicujus : formée pour quel-
que négociation déterminée, ainsi que l'explique notre texte.

4° Societas vectigalis : pour la ferme des revenus publics
(vectigal) ; ce qui n'est qu'une particularité de la société pré-
cédente, rangée à part, parce qu'elle compte quelques règles
spéciales.

5° Societas rei unius : lorsqu'un seul objet ou quelques objets
déterminés sont mis en commun (1). Mais la propriété n'en est

pas communiquée par le seul effet du contrat : on reste ici dam
les règles ordinaires sdr l'acquisition (2).

1528. Du reste, les mises des associés peuvent être égales
ou inégales, consister en choses de même nature ou de nature
différente : monnaie, objets corporels quelconques, créances,
ou même seulement travail ou industrie (3), pourvu qu'il ne

s'agisse pas de choses ou d'actes illicites ou immoraux. « Gene-
ralUer enim traditur, dit Ulpien, rerum inhonestarum nullam
esse socielatem (4). »

1529. Les obligations principales des associés les uns envers les
autres sont d'apporter la mise, le travail ou l'industrie prorais

par eux à la société, et de se communiquer entre eux, dans la

proportion voulue, le gain ou la perte.
— Les trois paragraphes

qui suivent exposent comment cette proportion peut être établie,

I. Et quidem si nihil de partibus
lucri et damni nominatim convenerit,

oequales scilicet partes et in lucro et in
damno spëclantur. Quod si expressae
fuerint partes, hoe servari debent. Nec
enim unquam dubium fuit quin valeat

conventio, si duo inter se pacti sunt ut
ad unum quidem dua; partes et lucri
et damni pertineant, ad alium tertia.

1. Si la convention n'a pas fixé les

parts des associés dans le gain et dam
la perte, ces parts seront égales. Si elles
ont été fixées, on s'en tiendra à cette
fixation. Jamais, en effet, on n'a douté
de la validité de cette convention, que
de deux associés, l'un aura les deu
tiers des gains et des pertes, et l'autre
un tiers seulement.

1530. JEquales scilicet partes ; ce qui doit s'entendre indubi-

tablement, en droit romain, d'une égalité absolue : c'est-à-dire
d'une part virile; la même pour chaque associé : et non de ce

qu'on nomme une égalité proportionnelle, c'est-à-dire d'une part
proportionnelle à la mise de chacun : interprétation que quel-

ques commentateurs se sont vainement efforcés d'introduire. En

effet, le fragment d'Ulpien qui reproduit la règle énoncée par notre

texte explique, sans réplique possible, le sens des mots, oequas

partes ; et partout, dans une multitude d'autres fragments, nous

les retrouvons avec la même acception (5). Ces mots disent, non

(1) DIG. 17. 2. Pro socio. 5. pr.; et 7. f. Ulp. « Societates contrahunlur site

universorum bonorum, sive negotiationis alicujus, sive vectigalis, sive etiam rei

unius. » — «Si non fuerit dislinctum, videtur coita esse universorum quoe,es
quoestu veniunt. . —

(2) Ibid. 58. pr. et § 1. f. l'Ip. — (3) Ibid. 5. 1. § 1. '•

Ulp.
—

(4) Ibid. 57. f. Ulp.
—

(5) DIG. 17. 2. Pro socio. 29. pr. f. Ulp.; 6.

f. Pomp. 76. f. Procul. — 6. 1. De rei vindic. 8. f. Paul. — 34. 5. De ni.
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pasque les parts seront proportionnelles, ou, si l'on veut, égales

à la mise, mais qu'elles seront égales entre elles. D'ailleurs, l'un

ou plusieurs des associés peuvent n'avoir apporté que leur travail,

que leur industrie : dans ce cas, comment appliquer la règle de

l'égalité proportionnelle à défaut de convention? Cela ne serait

possible que si la jurisprudence romaine avait, comme notre

Codecivil (art. 1853), attribué une valeur légalement présumée
à la mise industrielle : or, c'est ce qu'elle n'a fait nulle part.

1531. Du reste, les associés peuvent convenir départs inégales:
celan'a jamais fait de doute, dit notre texte : « Nec enim unquam
dubium fuit; » ce qu'Ulpien, toutefois, ne justifie qu'autant que
les uns ont apporté à la société plus que les autres, soit en argent,
soit en industrie, ou en toute autre chose (1).

H. De illa sane conventione quoesi-
tum est, si Titius et Seius inter se pacti
sunt ut ad Titium lucri duoe partes per-
tineant, damni tertia; ad Seium dua;

partes damni, lucri tertia ; an rata de-

beat haberi conventio? Quintus Mutius

contra naturam societatis talem pactio-
nem esse existimavit, et ob id non esse

ratam habendam. Servius Sulpitius, cu-

jus sententia proevaluit, contra sensit;

quia soepe quorumdam ita pretiosa est

opéra in societate, ut eos justum sit

conditione meliore in societatem ad-

mitti. Nam et ita coiri posse societatem
non dubilatur, ut alter pecuniam con-

férât, alter non conférât, et tamen lu-
crum inter eos commune sit; quia saepe
opéra alicujus pro pecunia valet. Et
adeo contra Quinti Mutii sententiam

obtinuit, ut illud quoque constiterit,

posse convenire ut quis lucri partem
ferat, de damno non teneatur, quod et

ipsum Servius convenienter sibi existi-
mavit. Quod tamen ita intelligi oportet,
nt si in aliqua re lucrum, in aliqua
damnum, allatum sit, compensatione
fada solum quod superest intelligatur
lucri esse. ,

S. Mais il s'est élevé question sur la
convention suivante : Titius et Seius
étant convenus qu'à Titius reviendraient

les deux tiers du bénéfice et le tiers de

la perte, à Seius les deux tiers de la

perte et le tiers du bénéfice, cette con-

vention devra-t-elle être maintenue?

Quintus Mutius la considérait comme

contraire à la nature de la société, et,

par conséquent, comme ne devant pas
être maintenue. Servius Sulpitius, dont
l'avis a prévalu, pensait le contraire ;

parce que souvent l'industrie de cer-

tains associés est tellement précieuse à

la société, qu'il est juste de les y ad-

mettre en une meilleure condition. En

effet, l'on ne doute pas qu'une société

ne puisse être formée de telle sorte que
l'un y apporte de l'argent sans que
l'autre en apporte, et que cependant le

gain soit commun entre eux : parce

que souvent l'industrie d'un homme

équivaut à de l'argent. Aussi, l'opinion
contraire à celle de Quintus Mutius a

tellement prévalu, qu'it est même con-

stant qu'on peut convenir que l'un des

associés aura part au bénéfice sans être

tenu de la perte. Ce qui doit s'entendre

toutefois en ce sens que, s'il y a eu bé-
néfice dans quelque affaire et perte dans

une autre, compensation faite, le reli-

quat seul comptera pour bénéfice.

1532. Il résulte de ce paragraphe, et après controverse entre
les jurisconsultes romains, que les contractants peuvent convenir
"e parts autres dans la perte que dans le gain ; ou même convenir

que l'un ou quelques-uns d'eux participeront au gain sans parti-

es. 7. §2. f. Gai. — 36.1. Ad. S. C. Trebell. 23. f. Julian.— 39. 2. De damn.
infect. 15. § 18; et 40. § 4. f. Ulp. —46. 3. De solut. et liber. 5. § 2. f. Ulp.

(1) DIG. 17. 2. Pro socio. 29. pr. f. Ulp.
TOME m. 20
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ciper à la perte.
— Mais la société dans laquelle un des associés

serait exclu de toute part aux bénéfices serait nulle. Ce serait
la société du lion avec les autres animaux de la fable : aussi
les jurisconsultes romains la nommaient-ils société léonine

(leonina) •(!).

III. Illud expeditum est, si in una

causa pars fuerit expressa, veluti in solo

Iucro vel in solo damno, in altéra vero

omissa, in eo quoque quod praetermis.-
sum est, eamdem partem s£rvari._

3. II est évident que si la convention
n'a exprimé que la part dans un seul
intérêt, par exemple dans le gain ou
dans la perte seulement, la part dans
l'intérêt omis est la même.

1533. Les contractants, au lieu de fixer eux-mêmes les parts,

pourraient remettre cette fixation à l'arbitrage d'un tiers ; et la
décision de ce tiers serait suivie, à moins qu'elle ne fût manifes-
tement contraire à l'équité (2).

1534. La société est un contrat complexe, qui contient forcé-
ment entre les associés une sorte de mandat, d'autorisation tacite
de gérer, les uns pour les autres, les biens et les intérêts mis en

commun; et même la nécessité d'un mandat exprès, lorsqu'il
s'agit de sortir de la limité des actes de pure administration, on
de confier la gestion à l'un ou à quelques-uns des associés exclu-
sivement. Les principes du droit romain sur le mandat, et, en

général, sur tout ce qui concerne la représentation, d'une personne
par une autre dans les actes juridiques, exercent ici leur influence;
et il faut distinguer soigneusement la conséquence des actes, à

l'égard des associés, soit entre eux, soit dans leurs rapports avec
les tiers.

1535. 1° A l'égard des associés entre eux : celui qui a géré, en
un point quelconque, pour la société, a contre chacun des autres,

proportionnellement à la part de chacun, droit de se faire indem-
niser des dépenses, des obligations, et, en général, de toutes

pertes personnelles encourues par lui pour la société (3). De son
côté il est tenu envers chacun de ses associés de rendre compte,
de communiquer à chacun, selon sa part, le profit obtenu, et de

restituer, avec intérêts, ce qu'il aurait employé à son profit ou ce

qu'il serait en demeure de rapporter (4). Les uns et les autres
sont responsables entre eux non-seulement du dol, mais aussi
de leurs fautes : toutefois la faute (culpa, desidia, negligenth)
ne s'appréciera pas, à leur égard, sur l'exactitude et les soins du

père de famille le plus diligent; mais sur leur diligence person-
nelle, dans leurs propres affaires, ainsi que nous l'explique le

dernier paragraphe de notre titre, emprunté à Gaius (5).

(1) DIG. 17. 2. Pro socio. 29. §§ 1 et 2. f. Ulp.; et 30 f. Paul. —
(2) M

6, f. Pomp.; et 76 à 80. f. Procul. et Paul. —
(3) Ibid. 27, 28 et 38 f.

Paul. ; 52. §§ 4. 12 et 15. f. Ulp.; 60. § 1. Pomp.; 61 f. Ulp; 65. § 13 et 67.

pr. et § 2. f. Paul. —
(4) DIG. 17. 2. Pro socio. 21 et 52. f. Ulp.; 74. f. Paul,

60. pr. f. Pomp.; et 22. 1. De usur. 1. § 1. f. Papin. Voyez pourtant : DIG. h.

tÛ. 67. f. Paul: —
(5) DIG. 17. % Pro socio. 52. §§ 1. 2 et 3. f. Ulp.; 72. f. Gai.
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1536. 2° A l'égard des associés dans leurs rapports avec les

tiers, le principe romain que les obligations ne peuvent se con-

tracter, ni activement ni passivement, par l'intermédiaire d'autrui ;

que la créance et l'obligation n'existent qu'entre ceux-là mêmes qui
ont été parties au contrat qui les a fait naître, ce principe reçoit
sonapplication dans la société. Ainsi, en règle stricte : d'une part,
l'associé qui a contracté avec un étranger a seul contre celui-ci

les droits et les actions résultants du contrat, et réciproquement,

l'étranger n'a d'action que contre lui. Cette règle ne fléchit, et

l'on ne donne action, soit aux associés contré le tiers, soit au tiers

contre les associés, que selon les modifications communes appor-
téespar la jurisprudence et par le droit prétorien au droit rigou-
reux. Par exemple : pour les associés s'ils ne peuvent sauver

leurs intérêts qu'en agissant eux-mêmes contre le tiers (1); ou,

pour le tiers, si la chose a tourné au profit des associés (2), si

celui qui a géré peut être considéré comme leur préposé (institor
ou exercitor) (3), et en général dans tous les cas où des actions
utiles ou prétoriennes sont accordées en semblables circonstances;

1537. Du reste, le contrat de société n'existe qu'entre ceux

qui l'ont formé. Si donc l'un des associés se substitue ou s'associe
un tiers, c'est affaire seulement de lui à ce tiers, à laquelle ils

pourvoiront entre eux par les moyens ordinaires, soit du contrat

qu'ils auront fait, soit de la cession d'actions ; mais qui ne produit
pas de lien pour les autres associés : car, comme dit Ûlpien,
« Socii mei socius, meus socius non est (4). »

1538. Le contrat de société peut recevoir diverses modalités :
il peut être formé sans limitation de terme, ou bien jusqu'à un
certain temps, ou à partir d'un certain temps, ou même sans
condition : « Societas coiri potest vel in perpetuum, id est, dum

vivunt, vel ad tempus; vel ex tempore, vel sub conditione, » dit

Ulpien (5). Mais il n'y a pas de société éternelle : « Nulla societatis
in eetèrnum coitio est, » selon les expressions de Paul (6) : en ce
sensqu'indépendamment d'une multitude de causes qui peuvent la

dissoudre, nul des associés ne peut être forcé d'y rester malgré lui :
«In communione vel societate nemo compellitur invitus detineri ; »
et que toute clause contraire est non avenue (7). En effet, la nature
de ce contrat exige un commun accord, une bonne intelligence

(1) DIG. 14. 3. De instit. act. 1. f. Ulp.; et 2. f. Gai. — (2) DIG. 17. 2.
"ro socio. 82. f. Papin. a Jure societatis per socium oere alieno socius non
obligatur : nisi in communem arcam pecunioe versoe sint. s — (3) Ci-dessous,
liv. 4. tit. 7. Quod cum eo contractum est. — DIG. 14. 1. De exercitoria
actione; et 14. 3. De institoria actione. — (4) DIG. 17. 2. Pro socio. 19 à 23.
f- Ulp. et Gai. — (5) DIG. 17. 2. Pro socio. 1. pr. f. Ulp. —- Justinien, dans
la const. 6, au COD. (4. 37. Pro socio), nous présente comme ayant fait doute
chezles anciens la question de savoir si une société pourrait être formée sous
condition; et il la résout affirmativement. — (6) DIG. 17. 2. Pro socio. 70. f.
Paul. —

(7) COD.3. 37. Comm. divid. 5. const. Dioclet. et Maxim. — DIG.
17. 2. Pro socio. 14. f. Ulp.

20.
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permanente entre les associés; dès que cet accord cesse d'exister
fût-ce chez un seul, il peut se retirer et dissoudre ainsi la société;
sauf sa responsabilité s'il le fait frauduleusement ou sans néces-

sité, à une époque préjudiciable pour les autres.

1539. Les causes de dissolution delà société sont ainsi résumées

laconiquement par Ulpien : « Societas solvitur ex personis, ex

rébus, ex voluntate, ex actione. Ideoque sive hominês, sive res,
sive voluntas, sive actio interierit, disïrahi videtur societas (1), »
— Ex personis, si l'un des associés est mort, ou réputé tel dans
la cité par la grande ou la moyenne diminution de tête, ou par
toute autre cause. — Ex rébus : lorsque la chose ou l'opération

qui fait l'objet de la société a péri, n'est plus dans le commerce,
ou est terminée. — Ex voluntate : lorsque l'un des associés
renonce (renuntiare) à la société. —Ex actione : lorsque, soil

par stipulation, soit par l'organisation d'une instance dans le but
de dissoudre la société, il s'opère une novation (2). —Ajoutez
ex tempore, lorsque le temps pour lequel la société a été formée
est expiré : en ce sens qu'alors chaque associé est libre de se

retirer, sans aucune responsabilité pour sa retraite, car il ne fait

qu'user de son droit (3).
— Les cinq paragraphes qui suivent

développent ces divers modes de dissolution.

IV. Manet autem societas quousque
donec in eodem consensu perseverave-
rint; at cum aliquis renuntiaverit so-

cietali, solvitur societas. Sed plane si

quis callide in hoc renuntiaverit socie-

tati, ut obveniens aliquod lucrum solus
habeat : veluti si totorum bonorum so-

cius, cum ab aliquo hères esset relictus,
in hoc renuntiaverit societati ut here-
ditatem solus lucrifaceret, cogitur hoc
lucrum communicare. Si quid vero
aliud lucrifaciat quod non captaverit,
ad ipsum solum pertinet. Ei vero cui
renuntiatum est, quidquid omnino post
renuntiatam societatem adquiritur, soli
conceditur.

4. La société dure tant que les asso-
ciés persévèrent dans le même accord;
mais dès que l'un d'eux a renoncé il»

société, elle est dissoute. Si, toutefois,
il a fait cette renonciation de mauvais

foi, pour profiter seul d'un bénéfice qui
lui advient : par exemple, si, associé

pour tous les biens, il renonce à la so-
ciété pour avoir seul le produit d'uni

hérédité qui lui est laissée, il sera con-
traint de rendre commun ce profit. Mai!
s'il lui arrive quelque autre gain qu'il
n'a pas recherché dans sa renonciation,
il en profitera seul. Quant à celui à q»i
la renonciation a été donnée, tout ce

qui lui advient postérieurement est ac-

quis à lui seul.

1540. L'acte par lequel un associé notifie à ses associés qu'il
se retire de la société se nomme renuntiatio (4). — Le texte nom

donne un exemple de la renonciation frauduleuse : c'est-à-dire
de celle qui est faite callide, dolo malo. Il faut y assimiler la

renonciation intempestive, c'est-à-dire celle, qui est faite, sans

nécessité, soit à un moment où elle est préjudiciable à la société:

(1) DIG. 1b. 63. § 10. f. Ulp. Voir aussi 64. f. Callistrat.; 65. f. Paul.; et l

§ 1. f. Modestin. —
(2) DIG. 17. 2. Pro socio. 65. pr. f. Paul. — Rapprocher

GAI. Com. 3.'§ 180. —(3) Ibid. 65. § 6. f. Paul.; combiné avec le (j 10. -

(4) DIG. 17. 2. Pro socio. 4. § 1. f. Modestin.; 18. f. Pompon.; 63. in fine, uty
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«.eo tempore quo interfuit sociis non dirimi societatem, » soit

avant l'époque convenue, dans le cas où la société a été faite à

terme. Paul résume les effets d'une renonciation, tant frauduleuse

qu'intempestive,
en disant, d'après Cassius, que celui qui fait

une telle renonciation libère ses associés envers soi, sans se libérer

envers eux : « Socium a se, non se a socio libérât (1). »

V. Solvitur adhuc societas etiam morte

socii; quia qui societatem contrahit,
certain personam sibi elegit. Sed etsi

consensu plurium societas contracta sit,
morte unius socii solvitur, etsi plures

supersint; nisi in coeunda societate ali-

ter convenerit.

S. La société se dissout encore par
la mort d'un associé, parce que celui

qui contracte une société ne se lie qu'à
la personne de son choix. Et même s'il

y a plus de deux associés, la mort d'un
seul dissout la société, bien que plu-
sieurs survivent; à moins que, dans le

contrat, l'on ne soit convenu du con-
traire.

1541. Consentir à former une société avec plusieurs personnes
réunies, ce n'est pas consentir à la former avec une ou quelques-
unes de ces personnes séparément. En conséquence la. retraite ou
la mort d'un seul des associés dissout la société. A moins, toute-

fois, qu'on ne fût convenu du contraire dans le contrat de société

(nisi in coeunda societate aliter convenerit) : c'est-à-dire à moins

qu'on ne fût convenu que la société continuerait entre les associés
restants : car alors il y aurait eu manifestation et concours de
volonté sur ce point, et il commencerait, à vrai dire, une société
nouvelle (2). Mais on ne pourrait valablement convenir par avance

que la société continuera avec les héritiers de l'associé décédé :
«nec ab initio pacisci possumus, ut hères (etiam) succédât

societati; » parce que la nature de la société répugne à ce qu'on
se lie par un pareil contrat avec des personnes incertaines (3).
Les héritiers succèdent seulement aux droits actifs ou passifs déjà
acquis dans la société, au moment de la mort de leur auteur (4).

Il y avait, à cet égard, une double exception en faveur de la
société formée pour la ferme des impôts (societas vectigalis) :
en ce que 1° les héritiers participaient, en profit ou en perte, au
résultat des opérations même postérieures au décès de leur auteur;
2° en ce qu'il pouvait être valablement convenu d'avance que la
société continuerait avec eux (5).

VI. Item si alicujus rei contracta so-
cietas sit, et finis negotio impositus est,
finitur societas.

VU. Publicatione quoquc distrahi
societatem manifestum est, scilicet si
nniversa bona socii publicentur. Nam

©. Si l'association a été formée pour
une seule affaire, la mise à fin de cette
affaire finit aussi la société.

*. Il est évident que la société est
dissoute encore par la confiscation :
bien entendu par celle qui comprend

(1) Ibid. 65. §§ 3 à 7. — (2) Ibid. 65. § 9. f. Paul. —
(3) Ibid. 59. f. Pomp ;

3a. f. Ulp. —
(4) Ibid. 35 et 63. § 8. f. Ulp.

—
(5) Ibid. ,59. f. Pomp.;et 63. § 8. f. Ulp.
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cum in ejus locum alius succedit, pro
mortuo babetur.

VIII. Item si quis ex sociis mole de-
biti proegravatus bonis suis cesserit, et
ideo proptcr publica aut privata débita
substantia ejus veneat, solvitur socie-
tas. Sed hoc casu, si adliuc consentiant
in societatem, nova videtur incipere
societas.

l'universalité des biens d'un associé.
Car cet associé, puisqu'il est remplacé
par un successeur, est réputé mort.

j8. De même, si l'un des associés,
succombant à la charge de ses dettes
fait cession de biens, et qu'en consé-
quence son avoir soit vendu pour satis-
faire aux créances publiques ou privées,
si les mêmes personnes s'accordent en-
core à être en association, il commence
comme une nouvelle société.

1542. Nous savons que la personne juridique d'un citoyen
romain pouvait être détruite en son individu, et transportée à un

successeur, non-seulement par suite de sa mort, mais même
de son vivant. Tel était l'effet de la grande et de la moyenne
diminution de tête, ou de la confiscation universelle des biens

(publicatio) qui en était la suite (1), et qui donnait au condamné
le fisc pour successeur. Tel était aussi jadis l'effet de ces ventes
en masse des biens, qui étaient faites à la poursuite et au profit
soit du trésor public (sectio bonorum), soit des particuliers (emptio
bonorum) ; la première contre le condamné criminellement à
une peine emportant confiscation ( damnatus et proscriptus ) ; la

seconde, que nous avons déjà décrite (ci-dess., nos1158 et suiv.),
contre le débiteur qui avait.pris frauduleusement la fuite, ou qui,
condamné par sentence, ne s'était pas exécuté dans le délai

prescrit, ou même contre celui qui, en vertu de la loi Julia, avait
fait cession de ses biens (cessio bonorum) et dans quelques
autres cas (2). Ces sortes de ventes, de même que la confiscation

universelle, opéraient une succession : on pouvait dire que la

personne juridique de l'associé avait péri en lui et avait passéà
un tiers; en conséquence, la société était dissoute, ex persona.
Les Instituts de Gaius les ènumèrent au nombre des causesde

dissolution (3). Mais on remarquera qu'à l'époque de Justinien,
où ces ventes du patrimoine en bloc ont «essé, notre texte ne

nous parle plus que de la confiscation (publicatio), ou delà
cession des biens (si bonis suis cesserit). Ce n'est plus comme
détruisant la personne de l'associé, mais seulement comme M

enlevant toute sa fortune, que la vente des biens dissout la société:
« dissociamur renuntiatione, morte, capitis minutione, et eges-
tate, « selon Modéstinus (4).

1543. Dans ces divers cas, la société peut se renouveler par
un nouveau concours de volontés (si adhuc consentiant), non-
seulement entre les associés restants, mais même entre ceux-ci

(1) DIG. 48. 20. De bonis damn. 1. pr. f. Callistrat. — (2) Voir ci-dessus,
n°s 1161 et suiv. — CiciROM. Verr. 1. §§ 20 et 23. — Ascowus. Ad Cicer. Verr.

§§ 20 et 23. — TIT.-LIV. 38. 60.'— (3) GAI. Com. 3. §§ 153 et 154. -

(4) DIG. 17. 2. Pro socio. 4. § 1. f. Modest. — 63. § 10. f. Ulp.; 65. §§1

et 12. f. Paul.
'
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et l'associé dont tous les biens ont été confisqués ou cédés aux

créanciers. C'est une nouvelle société qui se forme, dans laquelle
ce dernier est admis pour son travail ou son industrie. Cela est

vrai, même pour la moyenne diminution de tête (1), puisque la

société, étant du droit des gens, peut se contracter même avec

desétrangers.

ACTIONS RELATIVES A LA SOCIÉTÉ.

1544. L'action produite par le contrat de société est l'action

pro socio, action de bonne foi (bonoefidei), qui naît directement
et immédiatement de la convention, et qui se donne à chacun des
associés contre chacun des autres, pour la poursuite de leurs

obligations respectives. Ainsi, l'exécution de toutes les obligations
résultant ex oequo et bono, tant du contrat que de ses pactes
accessoires, se poursuit par l'action pro socio. Faire réaliser par
chacun de ses associés la mise qu'il s'est obligé d'apporter ; se faire
indemniser par ses associés, chacun selon sa part, des dépenses qu'on
a faites, des dommages qu'on a éprouvés ou des obligations qu'on
a contractées pour la société ; se faire rendre compte par eux et

communiquer, proportionnellement à la part qu'on y a, les fruits,
les objets, les actions de créances, les profits de toute nature

qu'ils ont tirés de la chose commune, avec intérêts, s'il y a lieu;
faire réparer le dommage occasionné par leur dol, par leur faute,
parleur retraite frauduleuse ou intempestive; enfin même, faire
dissoudre la société (2) : tout cela peut faire l'objet de l'action

pro socio. Il faut remarquer que ce n'est pas au nom d'un être

moral, la société, ni contre cet être moral, qu'on agit par cette

action; mais bien en son propre nom, et contre chacun de ses

associés, individuellement : chacun selon sa part.
1545. Nous rapporterons ici, en ce qui concerne la prestation

des fautes, le paragraphe suivant de notre texte.

IX. Socius socio utrum eo nomine
tantum teneatur pro socio actione, si
qnid dolo commiserit, sicut is qui de-
poni apud se passus est; an etiam cul-
pa, id est desidioe atque negligentioe
nomme, quoesitum est? Proevaluit tamen
etiam culpse nomine teneri eum. Culpa
autem non ad exactissimam diligentiam
dirigenda est. Sufficit enim talem dili-
gentiam in communibus rébus adhibere
socium, qualem suis rébus adhibere
solet. Nam qui parum diligentem so-
cium sibi adsumit, de se queri, hoc est,
sibi imputare débet.

O. L'associé est-il tenu envers son

coassocié, par l'action pro socio, du dol

seulement, comme le dépositaire, ou

même de la faute, c'est-à-dire de son

incurie et de sa négligence? Cela a été
mis en question. Cependant il a prévalu

qu'il sera tenu même de sa faute. Mais

cette faute ne doit pas être mesurée sur

la diligence la plus exacte. Il suffit, en

effet, que l'associé apporte aux choses

de la société tout le soin qu'il apporte
habituellement à ses propres affaires.

Car celui qui s'est donné un associé

peu diligent doit s'en prendre à soi-

même.

1546. L'action pro socio a deux caractères particuliers à noter,

(1) GAI. Com. 3. §§ 153 et 154. —
(2) DIG. 17. 2. Pro socio. 65. pr. f. Paul.
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qui nous montrent sous quel point de vue moral les jurisconsultes
romains avaient considéré le lien formé entre associés. Partant
de ce principe que ce lien établit comme une sorte de fraternité
«cum societas jus quodammodo fraternitatis in se habeatn, ils
avaient décidé que les associés ne peuvent être condamnés les uns
envers les autres que chacun jusqu'à concurrence de ses moyens:
« in quantum facere potest (1). » C'est ce qu'on nomme le

bénéfice de compétence. Et d'un autre côté, l'édit du préteur
avait mis au nombre des personnes notées d'infamie l'associé qui,

poursuivi par l'action pro socio, aurait été condamné : « qui pro
socio damnatus erit (2). »

1547. Outre l'action pro socio, les associés peuvent avoir

encore les uns contre les autres l'action communi dividundo. Il

importe beaucoup de ne pas confondre entre elles ces deux actions.
L'action pro socio a pour but d'obtenir de son coassocié l'exécu-

tion des obligations que la société lui impose ; l'action communi

dividundo a pour but de faire partager la chose commune. La

première concerne toutes les prestations personnelles quelconques

auxquelles les associés sont tenus : qu'il s'agisse de choses corpo-
relles ou incorporelles, de créances (nomina) ou de faits; et elle

tend à obtenir condamnation. La seconde tend, comme point
essentiel et principal, à obtenir l'adjudication, c'est-à-dire l'attri-

bution à chaque associé, par sentence du juge, de la propriété
exclusive du lot qui lui est dévolu. Aussi Paul a-t-il raison de dire

que l'action communi dividundo, malgré l'existence de l'action

pro socio, était indispensable. « Communi dividundo judicium
ideo necessarium fuit, quod pro socio actio magis ad personales
invicem praestationes pertinet, quam ad communium rerum divi-

sionem (3). » En résumé : l'action pro socio fait exécuter le

contrat de société; l'action communi dividundo fait cesser la

communion, du moins quant à la chose partagée.
1548. Remarquons bien, néanmoins, que l'action communi

dividundo peut être intentée non-seulement à la fin de la société,

pour faire partager la masse des choses communes ; mais môme

durant la société, pour faire partager un seul objet ou quelques

objets en particulier, si le contrat est tel qu'un pareil partage
doive avoir lieu. —

Remarquons encore que dans l'aclion com-

muni dividundo, quoique la mission principale du juge soit de

(1) DIG. 17. 2. Pro socio. 63. pr. et §§ 1 à 3. fr. Ulp.
— 42, 1. De rejudk.

16. f. Ulp.
—

(2) DIG. 3. 2. Qui not. infant. 1. f. Julian., où se trouve le texte

de l'édit; et 6. § 6. f. Ulp.
— GAI. Com. 4. § 182; et ci-dessous, liv. 4. tit. 16.

§ 2. —
(3) DIG. 10. 3. Cbmm. divid. 1. f. Paul. — Voir aussi DIG. 17. 2. Pro

socio. 43. f. Ulp. « Pro socio actio... et nominum rationem habet, et adjudi-
cationem non admittit. » Les créances [nomina) ne comportent pas adjudica-
tion; en conséquence, elles ne peuvent être l'objet d'une action communi divi-

dundo. Mais par l'action pro socio, les associés obtiendront, les uns des autres,

à ce sujet, reddition de compte et cession de leur part d'action.
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faire adjudication, il doit, en outre, tenir compte des indemnités

que les associés pourraient se devoir, pour une cause quelconque,
au sujet de la chose partagée, et qu'il a le pouvoir de prononcer

pour cela des condamnations. — Enfin, en conséquence de ces

deux observations, posons ce principe : que l'action pro socio et

l'action communi dividundo peuvent exister cumulativement sans

se détruire l'une par l'autre; de telle manière, toutefois, que,
dansles points qui leur sont communs, nul n'obtienne par l'une

de ces deux actions ce qu'il a déjà obtenu par l'autre (1).
1549. Si les actes commis par l'un des associés dans la chose

commune étaient de nature à donner naissance à des actions par-
ticulières, par exemple, s'ils constituaient des délits, comme un

vol, un rapt, un dommage injustement causé, les associés

auraient, indépendamment desl'action pro socio, les actions résul-
tant de ces faits : par exemple, l'actionfurti, vi bonorum rapto-
rum, legis Aquilioe, et autres : toujours de manière à ne pas
obtenir deux fois la même chose (2). Enfin nous en dirons autant
desactions naissant de la stipulation, si les associés avaient revêtu
de cette forme quelques-uns de leurs engagements (3). ,

TITULUS XXVI.

DE MANDATO.

TITRE XXVI.

DU MANDAT (4).

1550. Nous connaissons déjà ce principe saillant du strict
droit civil des Romains : que nul ne. peut se faire représenter
par un autre dans les actes du droit, si ce n'est par les individus
soumis à sa puissance, qui n'ont qu'une seule et même personne
avec lui. Nous l'avons dit à l'occasion de la tutelle (tom. II,
n°234), de l'acquisition des droits réels (tom. II, nM608 et 630),
et de la formation des obligations (ci-dess., n° 1336). Chacun

peut seul, pour soi-même, agir dans les actes juridiques, con-

tracter, acquérir; et le droit créé, actif ou passif, est constitué
seulement en la personne de ceux qui ont agi. Tel est le principe
rigoureux, sauf les adoucissements graduels qui y ont été apportés.
Ce principe ne doit pas être perdu de vue dans la théorie du

mandat; c'est sur lui que repose la notion exacte de ce contrat
chez les Romains.

1551. En effet, malgré la rigueur du principe, à part quelques
actes éminemment civils, tels que les actions de la loi et tous
leurs dérivés, la mancipation et tous ses dérivés, le testament, la
crétion ou l'adition d'hérédité, dans lesquels chaque citoyen fut

(1) Sur tous ces points, conférez : DIG. 17. 2. Pro socio. 31 et 32. f. Ulp.;
3«- § 1. f. Paul.; 43. f. Ulp.

— et DIG. 10. 3. Corn, divid. 1. f. Paul.; 2. f.
<""•, et 3. f. Ulp.

—
(2) DIG. 17. 2. Pro socio. 45 à 51. f. Ulp. et Paul. —

(3) Ibid. 41 et 42. f. Ulp.
—

(4) GAI. Comm. 3. §§ 155 et suiv. — Paul.
Sent. 2. 15. De mandatis. — DIG. 17. 1; et COD. 4. 35. Mandati vel contra.

"
— DIG. 3. 3. Deprocuratoribus et defensoribus.

— DIG. 46. 1; et COD. 8. 41.
"e fidejussoribus et mandatoribus.
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toujours obligé d'agir lui-même, nous savons qu'il fut admis que
les autres actes, contrats ou opérations, surtout ceux du droit des

gens, pourraient être faits par des tiers, pour le compte d'autrui,
'Non pas que ce tiers représente la personne pour le compte de

laquelle il agit : c'est en son propre nom qu'il traite; c'est lui

personnellement qui s'engage et envers qui les contractants s'en-

gagent; c'est à lui que le droit, actif ou passif, est acquis. Mais
à l'aide d'artions de compte réciproques, d'actions utiles et de
divers autres moyens indirects, le résultat de l'opération doit
être reporté, en définitive, à celui pour le compte de qui il a agi
(voir t. II, n° 234). Il ne se passe pas autre chose en suite du
mandat. Que deux personnes soient convenues que l'une d'elles

agira ainsi en son propre nom, gratuitement, pour le compledc
l'autre, dans une ou dans quelques affaires déterminées, ou même
dans toutes les affaires en général : cette convention est ce que les
Romains appellent mandatum; celui qui se charge d'agir pour
le compte d'autrui se nomme procurator (de curare pro), et

quelquefois mandatarius : en français, mandataire ou procureur;
celui qui l'en charge, mandons, et quelquefois mandator : en

français, mandant. Il résulte de tout ce qui précède que le man-
dataire n'est pas le représentant du mandant; mais bien un agent
opérant en son propre nom pour le compte du mandant. C'est,
à proprement parler, ce que notre droit commercial appelle un
commissionnaire.

1552. Cependant, l'idée de faire représenter véritablement une

personne par un tiers n'est pas restée entièrement étrangère au
droit romain. — Ainsi le droit civil, sous le système de procédure
formulaire, pour obvier aux embarras de la règle qui ne permet-
tait pas de plaider par l'intermédiaire d'autrui, a imaginéle cogni-
tor, véritable représentant, qui était constitué solennellement par
les plaideurs devant le magistrat, et qui, dès lors, n'était plus
censé faire, pour le procès, qu'une seule personne avec celui qui
l'avait constitué (1).

— Ainsi l'édit du préteur, en matière ordi-
nairement commerciale ou maritime, et lorsqu'il s'agit d'une série

d'opérations auxquelles une personne a été préposée par une

autre, a considéré ce préposé (institor, ou magister navis, dans
le cas spécial de la conduite d'un navire), comme représentant
jusqu'à un certain point le préposant ( dominus, le maître de l'opé-
ration; ou exercitor, l'armateur) : en ce sens que le préposant
est lié personnellement envers les tiers par les opérations de son

préposé; et que ces tiers ont contre lui, sous une qualification
prétorienne (actio institoria, ou exercitoria), les actions résultant
des opérations du préposé, comme s'il les avait faites lui-même;

sans, toutefois, qu'il ait, à son tour, contre les tiers, en règle
générale, les actions correspondantes. Ainsi la représentation n'est

(1) GAI. Comm. 4. §§ 82 et suiv.; — et ci-dessous, liv. 4. tit. 10.
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qu'imparfaite : ou mieux encore, il y a remède prétorien plutôt

Sue
représentation (1). — Enfin, nous avons vu que la jurispru-

ence, en considération de l'utilité (tam ratione utilitatis quam

jurisprudentia ), a admis qu'on pouvait être véritablement repré-*-
sente par un tiers, quant à la possession. Nous avons déjà traité

ce dernier point (t. II, n° 632); nous traiterons plus loin et en

détail ceux du préposé (institor) et du cognitor (ci-dessous, liv. 4,
tit. 7 et 10). Nous n'avons à nous occuper ici que du mandat.

Et même en ce cas, nous allons voir la jurisprudence appliquer
encore, par extension, les modifications prétoriennes introduites

par l'édit pour le cas de Vinstitor; et détruire ainsi, en quelque
sorte, la réalité de l'ancien principe.

1553. Le mandat puise son origine dans la religion et les

bons offices de l'amitié : « Originem ex officio atque amicitia

trahit, » dit le jurisconsulte Paul. — Dans sa main, recevant la

main de l'ami à qui l'on se confiait, la foi était donnée; on lui

remettait le soin de ses intérêts, et il acceptait celte charge.

TYND. a Hoec per dexteram tuam, te dextera retinens manu,
Obsecro, infidelior mihi ne fuas, quam ego sum tibi.
Tu hoç âge, tu mihi herus nunc es, tu pafronus, tu pater :
Tibi commendo spes opesque meas.

PH. Mandavisti satis.
Satin' habes, mandata quoe sunt, facta si refero?

TYND. • . . Satis. >

Ainsi nous est représenté le mandat, accompagné d'une sorte de

forme stipulatoire, dans le vieux poëte comique des Romains (2) ;
et son nom seul man-datum révèle ce symbole primitif, de la

main donnée et reçue en signe de foi.

. Passant de cette foi religieuse de l'amitié dans le droit civil,
il y est reçu au nombre des conventions du droit des gens, qui
emportent obligation, ex oequo et bono, par le seul effet du

consentement, même tacite. Mais le cachet de son origine lui

reste en trois points bien marqués : la nécessité essentielle

qu'il soit gratuit (3) ; l'obligation pour le mandataire d'apporter
en sa mission les soins du père de famille le plus diligent,
plus de soin qu'il n'en apporte même à ses propres affaires (4) ;

(1) Voir ci-dessous, liv. 4. tit. 7. —
(2) PLAUTE : Captiv. : acte 2, scène 3,

vers 82 et suiv. — TÉRENCEaussi nous reproduit la même donnée (Heautonti-
vmr., acte 3", scène 1, vers 84 et suiv.) :

ME. « Cedo dexlram : porro te oro idem ut facias, Chrême.
Cun. n Paralus sum. »

—
(3) DIG. 17. 1. Mand. v. cont. 1. § 4. f. Paul.; — et ci-dessous, § 13,

n" 1572, —
(4) En conséquence, il est responsable de toute espèce de faute.

COD.4. 35. Mand. v. cont. 11 et 13. const. Dioclet. et Maxim. 21. const. Con-
stantin. Cependant cette" étendue de la responsabilité du mandataire est sujette
a controverse. Voir ci-dessous, n° 1653. —

L'obligation est réciproque de la

part du mandant, et ici il n'y a pas de controverse : par exemple s'il a donné
mandat d'acheter tel esclave déterminé qui a le vice du vol, et que cet esclave
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enfin, l'infamie qui le note, s'il est condamné par l'action de
mandat (1).

1554. Le contrat de mandat, dés le principe et par le seul effet
de la convention, ne produit d'obligation que d'un seul côté;

obligation pour le mandataire de remplir avec le soin le plus
exact la mission dont il s'est chargé, de rendre compte, et de
restituer au mandant tous les objets ou tous les droits acquis par
suite de l'opération (2). — Mais par la survenance de certains faits

postérieurs (ex-post-facto), le mandant peut, de son côté, se
trouver obligé envers le mandataire; car il sera tenu de lui rem-
bourser avec intérêts toutes les dépenses faites, de le libérer de
toutes les obligations contractées pour l'exécution du mandat; et
enfin de l'indemniser de tout préjudice qui aurait sa cause, non-
seulement dans le dol, mais encore dans toute espèce de faute du
mandant (3). Dès que quelques-uns de ces événements survien-

dront, l'obligation du mandant, qui a sa source dans le contrat,
prendra naissance. Ainsi, le mandat est au nombre de ces contrats

qu'on nomme, dans la doctrine, synallagmatiques imparfaits.
1555. A l'égard des opérations faites avec les tiers, il faut, en

droit strict, appliquer le principe que le mandataire contracte en
son propre nom. C'est donc lui qui est obligé envers les tiers, et
c'est envers lui que les tiers sont obligés. Seulement, dans leurs

rapports réciproques, le mandataire pourra agir contre le man-
dant pour se faire libérer ou indemniser de ces obligations par
lui contractées (4); le mandant pourra agir contre le mandataire

pour se faire céder les actions contre les tiers ou remettre ce

qu'elles auront rapporté (5). Mais la jurisprudence ne s'en est

pas tenue à ce droit rigoureux. A mesure qu'elle est devenue
moins matérielle et plus rationaliste, l'idée que le mandant doit
être censé avoir agi par l'intermédiaire de son mandataire s'est
fait jour. Etendant une disposition déjà introduite par l'édit, la

jurisprudence, à l'exemple de l'action institoire (ad exemphrn
institprioe), a accordé aux tiers, contre le mandant, les actions
utiles résultant des opérations faites par eux avec le mandataire :

par exemple la condictio utilis, s'il s'agit de mutuum ou de

stipulation; Vactio utilis empti on venditi, s'il s'agit d'achat ou

de vente (6). —D'un autre côté, dépassant même les règles de

vole le mandataire, le mandant en sera responsable, bien qu'il ait ignoré ce

vice, parce que s'il avait apporté les soins et la prudence du père de famille
le plus diligent, il aurait connu ce vice à l'avance. (DIG. 47. 2. Defurtis.

61.

§ 5. f. African.)

(1) DIG. 3. 2. De his qui notant infam. 1. f. Julian.; et 6. §§ 5 et 6. f. Ulp.
— (2) DIG. 17. 1. Mand. v. cont. 5. pr. et § 1. f. Paul.; 27. § 2. f. Gai., et8.

§ 3. f. Ulp.
— 20. f. Paul. < Ex m'andato, apud cum qui mandatum suscepit,

nihil remanere oporlet. . — 10. §§ 3 et 8; et 12. § 10. f. Ulp.
— (3) *•

Ibid. 27. § 4. f. Gai.; 10. § 9, et 12. §§ 7 à 9. f. Ulp. —45. §§ 1 à 5. f. Paul
—

(4) Ibid. 45. pr., et §§ 1 à 5. f. Paul. —
(5) Ibid. 10. § 6, et 43. f. Ulp.—

59. pr. f. Paul. —
(6) DIG. 3. 5. De negot. gest. 31. pr. f. Papin.

— !*• 3'
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l'action institoire, elle a accordé au mandant lui-même, contre

les tiers et sous la qualification d'utiles, les actions nées de ces

opérations. Cela est indubitable pour le cas de mandat spécial (1);

quant au mandat général, il semble que l'action utile ait été

donnée plus difficilement au mandant, et seulement par secours

extraordinaire, lorsque, sans cela, il serait en danger de perdre (2).
— Enfin, nous voyons même que les tiers se trouvant ainsi placés
entre deux actions : l'action directe du mandataire, et l'action
utile du mandant, la jurisprudence donne la préférence à cette

dernière; et qu'une exception repoussera le mandataire qui,
Contrel'intention du maître, intenterait lui-même l'action (3). —

Ajoutez à tout cela que, par suite des principes admis en ce qui,
concerne la possession, la propriété est acquise ou aliénée pour
le mandant lui-même, par l'effet de la tradition faite en son nom
à son procureur (t. II, n° 632) ou par son procureur (4). C'est-à-
dire qu'en somme, le droit romain, par les innovations de l'édit
et de la jurisprudence, s'est de plus en plus rapproché du système
en vigueur aujourd'hui sur la représentation du mandant par le

mandataire, et que l'ancien droit n'a plus guère conservé qu'une
existence purement nominale.

1556. Du reste, il faut bien distinguer d'un mandataire, le

nuntius, qui n'est qu'un messager, un porte-paroles, un instru-
ment dont on se sert pour porter l'expression de son consen-
tement. Dans tous les actes qui peuvent se faire par le seul

consentement, par conséquent dans tous les contrats consensuels,
rien n'empêche d'envoyer ce consentement, soit par lettre, soit

par messager, et c'est comme si on l'avait donné soi-même

(tom. II, n° 99; ci-dess., p. 266, au texte; et Dig. 44. 7.

Deoblig.2. § 2, fr. Gai.).
1557. Le mandat peut être distingué, par l'étendue des objets

qu'il embrasse, en mandat général (mandatum générale), ou
mandat spécial (spéciale mandatum). « Procurator autem vel
omnium rerum, vel unius rei esse potest, » dit Ulpien (5). Notre

texte, d'après Gaius, nous donne une autre division, tirée de
l'intérêt dans lequel le mandat est intervenu (6). .

De instit. act. 16. f. Paul.; et 19. pr. f. Papin.
— 17. 1. Mand. 10. § 5.

fragment d'Ulpien, rapportant une réponse de Papinien. — COD. 4. 25. De
instit. et exercit. 5. const. Dioclet. et Maxim. — Tous ces textes disent tou-
jours, en parlant de l'action qu'ils accordent : utilis ad exemplum institorioe,
ou même utilis quasi-institoria.

(1) DIG. 19. 1. De action, empt. et vend. 13. § 25. f. Ulp. —3. 3. De pro-
curât. 27. § 1, et 28. f. Ulp.; 68. f. Papin. — (2) DIG. 14. 1. De exercit. 1.
§ 18. f. Ulp. : i extra ordinem juvare. « —14. 3. De instit. 1 et 2. f. Ulp. : « si
modo aliter rem suam servare non potest. > — 46. 5. De stipul. proet. 5. f.
Paul. : t si rem amissurus sit. » — (3) DIG. 3. 3. De procurai. 28. f. Ulp. —

(4) DIG. 17. 1. Mand. 5. §§ 3 et 4. f. Paul. — (5) DIG. 3. 3. De procurato-
nius. 1. § 1. f. Ulp.; 58 et 60. f.ïanl; 63. f. Modestin. — (6) DIG. 17. 1.

, Mand. 2. f. Gai.
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Mandatum contrahitur quinque mo-

dis, sive sua tantum gratia aliquis tibi

mandet, sive sua et tua, sive aliéna tan-

tum , sive sua et aliéna, sive tua et alié-

na. At si tua tantum gratia mandatum

sit, supervacuum est; et ob id nulla

obligatio, nec mandati inter vos actio

nascitur.

Le mandat se contracte de cinq ma.
nières : selon que quelqu'un te donne
mandat dans son intérêt seulement, ou
dans le sien et dans le tien, ou dans
l'intérêt d'autrui seulement, ou dans le
sien et dans celui d'autrui, ou dnnsle
tien et dans celui d'autrui. Le mandat
dans ton seul intérêt est inutile, et ne

produit par conséquent entre vous ni

obligation ni action de mandat.

1558. Le mandat dans l'intérêt unique du mandataire n'est

qu'un conseil. Cette espèce reviendra sous le § 6.

. I. Mandantis tantum gratia interve-

nit mandatum : veluti, si quis tibi man-

det ut negotia ejus gereres, vel ut fun-

dum ei emeres, vel ut pro eo sponderes.

1. Il y a mandat dans le seul intérêt
du mandant : par exemple, si quelqu'un
te donne mandat de gérer ses affaires,
de lui acheter un fonds, de te rendre

sponsor pour lui.

1559. Le mandat dans le seul intérêt du mandant est le cas
ordinaire, le cas le plus fréquent. — Remarquez, dans le texte,
la mention du sponsor, empruntée aux anciens et conservée ici,
quoique le véritable sponsor n'existe plus sous Justinien.

II. Tua et mandantis : veluti, si
mandet tibi, ut pecuniam sub usuris
érederes ei qui in rem ipsius mutuare-

tur; aut si, volente te agere cum eo ex

fidejussoria causa, tibi mandet ut cum

reo agas periculo mandantis : vel ut ip-
sius periculo stipuleris ab eo quem tibi

deleget in id quod tibi debuerat.

S. Dans ton intérêt et dans celui du
mandant : par exemple, s'il te donne
mandat de prêter de l'argent à intérêt
à quelqu'un qui l'emprunte pour les
affaires du mandant; ou si, lorsqueU
veux l'actionner pour cause defidéjui-
sion, il te mande soit d'agir à ses risques
et périls contre le débiteur principal;
soit de stipuler, à ses risques et périls,
ce qu'il te doit, d'une personne qu'il le

délègue.

1560. Volente te agere cum eo ex fidejussoria causa. Ceci,

emprunté probablement encore aux textes de Gaius, ne peut avoir
eu d'utilité que dans le droit antérieur à Justinien : à l'époque
où le créancier était libre d'attaquer soit le débiteur principal,
soit le fidèjusseur, mais où, par son action contre l'un, l'autre se
trouvait libéré (voir ci-dess, n° 1406). Dans ces circonstances, on

suppose qu'ayant fixé son choix sur ie fidèjusseur, il se disposeà

l'attaquer; mais celui-ci lui donne mandat de poursuivre, à ses

risques et périls, le débiteur principal. Par l'effet de cette pour-
suite, le fidèjusseur se trouvera bien libéré en qualité de fidèjus-
seur; mais il sera tenu comme mandant. Depuis les innovations
de Justinien, qui datent de 531, et qui sont par conséquent
antérieures aux Instituts, ceci n'avait plus d'intérêt (ci-dess., ib.).

1561. Ab eo quem tibi deleget : Te devant cent sous d'or, je
te délègue Titius qui m'en doit autant, en te donnant mandat de

stipuler de lui cette somme. Cette stipulation faite par toi éteint à
la fois, par novation, et la dette de Titius envers moi, et la
mienne envers toi; mais je reste responsable comme mandant, et
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tu auras ainsi, pour te faire payer, l'action de la stipulation
contre Titius, et l'action de mandat contre moi, si Titius ne te

paye pas (1).

III. Aliéna autem causa infervenit

mandatum, veluti, si tibi mandet ut

Titii negotia gëreres, vel ut Titio fun-

dum emeres, vel ut pro Titio spon-
deres.

3. Il y a mandat intervenu dans l'in-
térêt d'autrui : par exemple, si quel-
qu'un te mande de gérer les affaires de

Titius, d'acheter un fonds ou de te ren-
dre sponsor pour Titius.

1562. Ce genre de mandat peut se présenter, par exemple, si

l'un de mes amis étant absent et ses affaires en souffrance, je
m'adresse à toi qui es sur les lieux, et je prends sur moi de te

charger de quelque gestion pour lui. Dans un mandat pareil, il

faut dire que dès le principe il ne naît pas d'obligation, parce que
l'affaire n'étant pas la mienne, je suis sans intérêt de droit. En

conséquence, par le seul effet de la convention, je n'aurais

aucune action contre toi pour te forcer à exécuter le mandat.

Mais du moment que tu as opéré, les actions naissent : tu as

action de mandat contre moi, pour te faire indemniser des suites
de l'affaire dont je t'ai chargé; et moi, j'ai action contre toi pour
te faire rendre compte et exécuter tes obligations, parce que j'en
suis responsable envers le tiers dans les affaires duquel je me
suis immiscé (2).

: IV. Sua et aliéna, veluti, si de com-
munibus suis et Titii negotiis gerendis
tibi mandet, vel ut sibi et Titio fundum

emeres, vel ut pro eo Titio sponderes.

V. Tua et aliéna, veluti, si tibi man-
det ut Titio sub usuris crederes. Quod
si ut sine usuris crederes, aliéna tantum

gratia intercedit mandatum.

¥1. Tua gratia intervenit mandatum,
veluti, si tibi mandet ut pecunias tuas
in empliones potius proediorum collo-
çes quam foeneres; vel ex diverso, ut
foenerespotius quam in emptiones prae-
diorum colloces. Cujus generis manda-

tum, magis consilium quam mandatum
est, et ob idnon est obligatorium; quia

f nemq ex consilio obligatur, etiamsi non

expédiât ei cui dabitur, cum Iiberum

çuique
sit apud se explorare an expé-

diât consilium. Itaque si otiosam pecu-
niam domi te habentem hortatus fuerit

aliquis, ut rem aliquam emeres, vel
eam crederes, quamvis non expédiât
hni eam émisse vel credidisse, non ta-

4. Dans l'intérêt du mandant et dans
celui d'autrui : par exemple, s'il te
mande de gérer des affaires communes
entre lui et Titius, d'acheter un fonds
ou de te rendre sponsor pour lui et
Titius.

5. Dans ton intérêt et dans celui
d'autrui : par exemple, s'il te mande de

prêter à intérêts à Titius. Si c'est de

prêter sans intérêts, le mandat n'inter-
vient qu'en faveur d'autrui.

6. Il y a mandat dans ton seul inté-
rêt : par exemple, s'il te mande de pla-
cer ton argent en achat de biens fon-

ciers, plutôt que d'en prêter à intérêts,
ou réciproquement. Ce mandat est plu-
tôt un conseil qn'un mandat, et, par
conséquent, il n'est pas obligatoire; car
nul ne s'oblige par un conseil, fût-il

préjudiciable, puisque chacun reste li-
bre d'apprécier, à part soi, le mérite des

conseils qui lui sont donnés. Si donc

quelqu'un, sachant que tu as chez toi
de l'argent sans emploi, t'a engagé à le

prêter ou à acheter quelque chose, bien

que tu n'aies trouvé aucun avantage
dans le prêt ou dans l'achat, lu n'as

(1) DIG. 17. 1. Mandat. 22. § 2,; 26. § 2; et 45. § 7. f. Paul. —
(2) DIG.

«• 1. Mandat. 8. § 6. — f. Ulp. 3. 5. De negot. gest. 28. f. Javolen.
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men tibi mandati tenetur. Et adeo hoec

ita sunt, ut quoesitum sit an mandati

teneatur, qui mandavit tibi ut pecuniam
Titio foenerares ? Sed obtinuit Sabini

sententia, obligatorium esse in hoc

casu mandatum; quia non aliter Titio

credidisses, quam si tibi mandatum
esset.

pas contre lui l'action de mandai, A un
tel point, qu'on a mis en question si
celui-là serait tenu de l'action do man-
dat qui t'aurait donné mandat de pré-
ter ton argent à Titius. Mais on a admis
l'avis de Sabinus, savoir : que ce man-
dat est obligatoire, parce que tu n'au-
rais pas prêté à Titius sans mandat.

1563. il faut remarquer, sous ces deux derniers paragraphes,
que le mandat peut intervenir sous un aspect qui présente de

grandes analogies avec la fidéjussion ; c'est-à-dire de telle sorte

que le mandant (mandator) soit responsable, à peu près comme le

fidèjusseur, delà dette d'autrui.—Tel est le cas du § 2, où, pour
me libérer de ce que je vous dois, je vous donne mandat de

stipuler la même somme de mon débiteur que je vous délègue
(ci-dessus, n° 1558); tel est encore celui du § 5, où, m'intéressanl
à une personne qui a besoin d'argent, je vous prie et vous donne
mandat de lui en prêter, soit à intérêts, soit sans intérêts : comme
dans cet exemple donné par Marcellus : «-Sipetierit a te frater
meus, peto des ei nummos fide et periculo meo (1); » tel est
enfin celui du § 6, où, même sans avoir en vue l'intérêt de l'em-

prunteur, et seulement en me préoccupant du vôtre, en cherchant
à y pourvoir, je vous niande de prêter votre argent à Titius. Ce
dernier cas se confond presque avec celui d'un simple conseil:
aussi voyons-nous, par le texte, qu'il avait soulevé des doutes

parmi les jurisconsultes romains. Il est certain que si je vous ai
mandé seulement de placer votre argent en prêts à intérêts, sans

désignation de personne, il n'y a véritablement qu'un avis, qui
ne m'engage à aucune responsabilité. Il en sera de même si,

s'agissant même d'un emprunteur désigné, je n'ai fait que vous
donner mes informations, mon avis sur sa solvabilité (2); maissi

je me suis assez avancé dans mon conseil, dans mon exhortation,

pour y donner le caractère de mandat, l'opinion professée par
Sabinus a prévalu que je serais tenu à ce titre. — La même res-

ponsabilité se rencontrerait, si je vous avais prié, donné mandat
d'accorder un délai à votre débiteur, prenant sur moi le péril de
la dette : « Si, ut expectares, nec urgeres debitorem ad soktio-

nem, mandavero tibi, ut ei des intervallum (3). » — Dans ces
divers cas, qui doivent être appréciés, de bonne foi, d'après

(1) DIG. 46. 1. De fidej. et mandat. 24. f. Mnrcell. — DIG. 17. 1. Mand.
6. § 4. f. Ulp. « Si tibi mandavero, quod mea non intcreat, veluti ut pro Seii

intervenias, vel ut Titio credas : erit mihi tecum mandati actio..., et ego tibi

sum obligatus. » —
(2) Ainsi le dit Ulpien du proxénète, ou courtier: « Q"1

monstrat magis nomen, quam mandat, tametsi laudct nomen. i (DIG. 50. ti-

Deproxen., 2. f. Ulp.)—Ainsi le dit encore Ulpien, d'après Pomponius,
de

celui « Qui adfirmaverat idoneum esse cum cui mulua pecunia dabatur : ' •

moins qu'il ne l'eût fait évidemment par dol. (DIG. 4. 3. De dolo. 7. %10.1.

Ulp.)
—

(3) DIG. 17. 1. Mand. 12. § 14. f. Ulp.
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l'intention probable, je suis, en ma qualité de mandant, et par
l'action du contrat de mandat, tenu envers le créancier comme

caution de la créance.

1564. Le mandat, lorsqu'il se produit ainsi, n'est qu'une espèce

particulière d'infercession (voir ci-dessus, n" 1413) ; les commen-

tateurs, surtout en Allemagne, lui donnent l'épithète non romaine
de mandat qualifié. Les textes du droit appliquent au mandant,

plus spécialement dans ce cas particulier, la dénomination de

mandalor. — Ce mandat peut intercéder, dit le jurisconsulte
Julianus, pour tous les contrats auxquels peut accéder la fidéjus-
siôn : » Neque enim multum referre (puto) proesens quis interro-

gatus fidejubeat, an absens mandet (1).» Aussi trouvons-nous,
au Digeste, dans le Code, et jusque dans les Novelles, ces deux
intercessions toujours rapprochées et traitées ensemble, sous ce
titre : De fidejussoribus et mandatoribus (2).

1565. Le mandat qui constitue,une intercession reçoit l'appli-
cation des principales règles communes à ce genre de contrats

accessoires. Ainsi, les prohibitions du S. C. VELLÉIEN, à l'égard
des femmes (3), les bénéfices dé discussion (4), de division, s'il

y a plusieurs mandants (5), et de cession d'actions, s'appliquent
aux mandatores comme aux fidejussores. Bien que quelques-uns
de ces bénéfices aient été introduits par des lois ou des constitu-

tions spéciales aux fidéjussions, l'équité les a fait étendre au cas
de mandat.

1566. Toutefois, quelques particularités sont à remarquer, en
ce qui concerne le mandator. Elles tiennent, d'une part, à ce

que c'est son conseil, son impulsion, c'est la mission qu'il a

donnée, qui a fait faire le contrat; de telle sorte que s'il veut user
contre le créancier, son mandataire, des divers moyens de défense

qui peuvent être ouverts par extraordinaire au débiteur dont il

répond, le préteur sera plus difficile à lui en accorder le béné-
fice (6). D'autre part, il faut bien remarquer que l'engagement
iumandator ne vient pas, comme celui du fidèjusseur, s'adjoindre
en qualité de dépendance, de simple accessoire, à une obligation
principale .dont il ne serait que la caution. Cet engagement pro-
vient d'un contrat distinct et indépendant, qui a son existence à

part : le contrat de mandat. De telle sorte qu'il y a deux classes

d'obligations principales : d'un côté, celles produites par le

(1) DIG. 17. 1. Mandat. 32. f. Juliau. —
(2) DIG. 46. 1. — COD. 8. 41.—

Nov. 4. cap. 1. —
(3) DIG. 16. 1. Ad S. C. Vellej. 6. f. Ulp.; et 7. f. Papin.

—
(4) NOVEL. 4. c. 1. — (5) DIG. 27. 7. De fidej. tutor. 7. f. Papin.

—

COD. 4. 18. De pecun. constit. 3. const. Justinian. — (6) Ainsi nous le dit

Ulpien, à l'égard de ta restitution in integrum, pour cause de minorité du

débiteur, accordée par le préteur à l'extraordinaire et selon les circonstances
[causa cognita). On sera beaucoup plus difficile pour étendre cette restitution
au mandator, que pour en faire profiter le fidèjusseur : « Facilius in mandatore
aicendum erit, non debere ei subvenire : hic enim velut affirmator fuit et suasor,
ut cum minore contraheretur. >

TOME m. 21
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•mandat-et de l'autre, celles qui résultent de l'opération faite

parle mandataire avec le tiers.

1567. De là trois conséquences, fondées'toutes sur le même

principe : — la première, c'est qu'à la différence fle ce qui existait
"anciennement pour les sponsores, fidepromissores ou fidejusso-
*res, l'action ïriteritée par "le mandataire contre le mandator ne
libérait pas le débiteur, ni réciproquement. Wous savons que
Jusfmien a assimilé, sur ce point, aux mandatores, tant les fidé-

jusseurs que les co-réi. eux-mêmes ;(1). —;La seconde, c'est que
le mandator, en "payant'lui-même, ne'libère pas le débiteur dont
il répond : « Propter mandatum enim suum solvit, et sm

•nomine, » dit Papinien (2). —Enfin, la troisième, c'est qu'il
peut, en conséquence, même après avoir payé son mandataire,se
faire céder les actions de ce dernier contre le débiteur, puisque
ces actions continuent toujours de subsister, 'tandis qu'il ne serait

plus possible au fidèjusseur, après le payement, de se faire faire
cette cession (3).

VII. Jllud quoque mandatum non
iest obligatorium., quod contra bonos
mores est; veluti, si Titius de furto aut
"de damno facienflo, aut fle injuria fa-
-cienda 'tibi mandet. Licét 'enim poenam
istius facti monaine proestiteris, mon ta-
men ullam habes adversus Titium ac-
tionem.

J2-.Le mandatai'est,pasnon plus obli-

gatoire lorsqu'il est contraire aux bon-
nes moeurs : par exemple, si Titius le
mande de commettre un vol, un dom-

mage, ou une injure. En effet, bien que
tu aies subi Ja peine de: ce fait, tu ni!

aucune action en recours contre Titius.

1568. Il m'y a obligation ni d'une'part «i de l'autre. Le man-
dant n'a aucun droit pour*contraindre à l'exécution du mandat,
cela va sans dire; roi même le mandataire pour se faire indem-
niser de ses 'conséquences, s'il l'a rempli.

VIII. Is qui exequitur mandatum,
non débet excedere fînem mandati. Ut

ecce, si quis usque ad centum aureos
mandaverit tibi ut fundum emeres, vel
ut pro Titio "sponderes, neque pluris
emere debes, neque in ampliorem pe-
cuniam fidejubere; alioquin non habe-
bis cum eo mandati actionem : adeo

•quidem ut Sabino et Gassio placuerit,
etiam si usque ad centum aureos cum
eo agere volueris, inutiliter te acturum.
Diverse scholoe auctores recte usque ad
centum aureos te acturum existimant;
quoe senteritia sane benignior est. Quod
si minoris emeris, Mbebis scilicet cum
eo actionem ; quoniam qui mandat ut

8. Le mandataire ne doit point excé-
'

der les bornes du mandat : par exem-

ple, si quelqu'un l'a mandé d'acheter
unifonds ou ae'terendre sponsor:ponr
Titius jusqu'à'concurrence de cent étus

d'or, tu ne dois excéder icette sommeni
dans Tacnat ni dans la fnîéjussion, si-
non tu n'auras pas l'action de mandati
à telipoint, que Sabinus et Cassiuspcn-
saient que, même si tu veux te borner
à agir pour cent écus d'or, tu le ferai

inutilement. Mais les jurisconsultes de

l'école opposée pensent que tu agiras
valablement jusqu'à concurrence de

cent écus d'or, opinion sans contredit

plus favorable. Que si tu achètes a

(1) DIG. 46. 1. De fidej. et mand. 13. f. Julian. ; et 71. f. Paul. — GOD.8.
41. De fidej. et mandat. 28. const. Justinian. — Voir aussi ci-dessus, n°s 127!
et 1406. —(2) DIG. '17. 1. Mand. 28. f. Papin,—(3) DIG.-46. 3. De sohtM
f. Modestin. — Et ci-dessus, n° 1408.
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uibiioentum auneotum ifundus emeretur,
à «tique mandasse dntelligitur rot imiao-

joe„ si possit, emeretur.

moindre prix, .nul (doute .que tu m'aies
'contre le anaradaut il'.aotion de mandat,,
car dans le mandat d'acheter un fonds
pour cent écus d'or, il est bien entendu
•qu'on H'acbètera à moins, s'il est (pos-
sible. ^

1569. Il faut distinguer, flans ce paragraphe, la règle générale,
te quelques espèces particulières d'application.

La règle générale est .celle qui est exprimée en tête du para-

graphe : le mandataire ne doit pas sortir des limites du mandat.

Hors de ces limites, il n'a plus de pouvoir. « Nam qui excessif
uiiuâ quiâ facere videtur (1).» En conséquence, il n'a aucune

action contre le mandant pour se faire indemniser des suites de

sesactes; mais celui-ci a contre lui l'action née immédiatement

in contrat, j usqu'ià «concurrence de l'intérêt qu'il avait à ce que le

mandat fût exécuté, s'il était possible-. «Quatenus mea interest,

implesse eum mandatum, si modo ïmpîere potuerit (2). »

1570. Les deux .espèces particulières d'application, -.citées

«ensuitepar le texte, sont relatives à des cas >où le mandataire,
fout enis'en tenant à l'objet même de -son -mandat, a 'dépassé,

jour obtenir le résultat désiré, la limite .des o^E^ations ou des

sacrifices indiqués par le mandant. L'opinion de Sabinus., dans

la question soulevée à cet égard, était fondée sur une rigueur
tadicale de logique, d'après ce principe : «.Qui excessil-, aliud

flldd facere videtur,. » ]\fous voyons .comment l'opinion des Pro-

uculéiens,a prévalu comme plus favoraMe,( beuignior), en ce-qu'au
moyen du sacrifice que le mandataire se résigne à faire, elle lui
évite une perte plus considérable, et peut-être une condamnation

infamante par l'action mandati (3). — Par suite,de cette sopinion
pi iaprévalu, si le mandataire ayant reçu mandait de ts'obligier à
terme s'oblige purement et simplement, et paye., il an'-aura 'd'ac-
tion de .mandat qu'à l'expiration ,du terme (4).. De même, s'il
Jtendun fonds pour un prix inférieur à celui qui lui a été fixé, il
djevra indemniser le mandant Àe ce qui .manque à ce prix. Sinon
1B mandant restera toujours propriétaire, et indiquera «alable-
ment son fonds (5).

1571. 'Le texte, dans les trois paragraphes qui suivent., traite
des causes qui peuvent faire épanouir le mandai ou y mettre fin.
Les principales de ces causes, ici tomme pour la société, sont
non pas seulement le consentement des deux contractants, mais la

volonté seule de l'un des deux : révocation (revocatio) de la part
(lu mandant, renonciation (renuntiatïo) de la part du mandataire ;
comme aussi la mort de l'un ou de l'autre.

(1) DIG. 17. 1. Mand. 5. f. Paul. — (2) GAI. Com. 3. § 161. — DIG. 17.
1.Mand. 41. f. Gai. — (3) DIG. 17. 1. Mand. 3. f. Paul.; 4. i. Gai. ; 5. f.
Paul ; 33. f. Jjdian. —45.1. Verb. oblig. !.. § 4. f. 'Ulp.—;(4) 17. 1. Mand.
22. pr„et § 1. r. Paul. — (5) Ibid. 5. §§ 3 et 4. f. iPaul.

21.
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IX. Recte quoque mandatum con-

tracture, si dum adhuc intégra res sit

revocatum fuerit, evanescit.

». Le mandat, bien que valablement
; contracté, s'évanouit si, avant d'avoir

reçu aucune exécution, il est révoqué.

1572. Remarquez qu'il s'agit, dans ce paragraphe, de faire
évanouir le mandat de telle manière qu'il soit comme s'il n'avait

jamais existé. Cela est possible seulement si aucun commencement
d'exécution n'a eu lieu (si adhuc intégra res sit).-Sinon, les actes
commencés auront produit leur effet, car on ne peut révoquer
le passé.

— Mais dans ce cas même, le mandant peut toujours
l'évoquer le mandat pour l'avenir. Il faut que celte révocation soit
notifiée au mandataire et connue de lui ; car tant qu'il l'ignore,
les actes qu'il fait dans sa mission obligent le mandant envers

lui(l).

X.- Item si adhuc infegro mandato
mors alterius interveniat, id est, vel ejus
qui mandaverit, vel illius qui mandatum

susceperit, solvitur mandatum. Sed uti-
litatis causa receptum est, si eo mortuo

qui tibi mandaverat, tu, ignorans eum

decessisse, executus fueris mandatum,

posse te agere mandati actione : alio-

qaia justa et probabilis ignorahtia tibi
damnum adferret. Et huic simile est

quod placuit, si debitores, manumisso

dispensatore Titii, per ignorantiam li- _
berto solverint, liberari eos, cum alio-

quin stricta juris ratione non possent
liberari, quia alii solvissent quam cui
solvere debuerint.

ÎO. Le mandat est encore dissous
si, avant l'exécution, le mandant ou le
mandataire vient à mourir. Toutefois,
des motifs d'utilité ont fait décider que
si après la mort du mandant, et dam

l'ignorance de cette mort, tu as exécuté
le mandat, tu auras l'action de mandai;
car, sans cela, ton ignorance légitiment
plausible te causerait préjudice. Et l'on
est dans un cas semblable lorsqu'on
décide que les débiteurs qui, après /'«/•

franchissement de l'intendant de Titius,
payent par ignorance à cet affranchi,
sont libérés, bien que, selon le droit

strict, ils ne dussent pas l'être, parce
qu'ils ont payé à un autre que celui!

qui ils auraient dû payer.

1573. Posse te agere mandati actione. En effet, le contrat de
mandat est dissous, mais l'obligation d'indemniser le mandataire
subsiste toujours (2).

Justa et probabilis ignorantia. Mais après la mort du manda-

taire, les héritiers de celui-ci, en exécutant le mandat, ne peuvent
pas avoir l'action de ce contrat, car ils ne peuvent pas ignorer le
décès de leur auteur : il n'y a pas pour eux justa et probahilh
ignorantia (3).

Manumisso. Il en serait de même si cet esclave, n'étant pas
affranchi, était révoqué de ses fonctions ou était aliéné par son

maître, à l'insu des débiteurs (4).

XI. Mandatum non suscipere cuilibet
liberum est; susceptum autem consum-
mandum est, aut quam primum renun-

tiandum, ut per semetipsum aut per
alium eandem rem mandator exequa-

81. Chacun est libre de refuser un

mandat ; mais une fois accepté, le man-

dataire doit l'exécuter, ou bien y renon-
cer assez tôt pour que te mandant puisse

accomplir l'opération par lui-même ou

(1) DIG. 17. 1. Mand. 15. f. Paul. —
(2) DIG. 17. 1. Mand. 26. pr. ; et 58.

pr. f. Paul. —
(3) Ib. 27. § 3. Gai. —

(4) DIG. 46. 3. De solut. 51. f. Paul.
— 16. 3. Depos. 11. f. Ulp.
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tmvJiam.nisi ita renuntiatus ut intégra
causamandatori reservelur eandém rem

explicandi, nihilominus mandati actio

loeum habet : nisi justa causa interces-

sit, aut non renuntiandi, aut intempes-
tive renunliandi.

par un autre. Car si la renonciation
n'est pas faite de manière à laisser au
mandant entière facilité pour cet accom-

plissement, l'action de mandat aura

toujours lieu contre le mandataire, à
moins que de justes motifs ne l'aient

empêché de renoncer, ou de renoncer
à temps.

1574. Nisi justa causa inter cessit. Par exemple, une grave et

subite maladie, une' inimitié capitale survenue entre le mandataire

et le mandant, l'insolvabilité de ce dernier (1).

XII. Mandatum et in diem differri,
et sub conditione ficri potest.

XIII. In somma sciendum est, man-

datum nisi gratnitum sit, in aliam for-

mam negotii cadere ; nam mercede

constituta, incipit locatio et conductio

esse.Et, ut generaliter dixerimus, qui-
0 bus casibus sine mercede suscepto of-

ficio mandati aut depositi contrahitur

negotium, iis casibus interveniente mer-
.cede locatio et conductio contrahi intel-

ligitur. Et ideo si fulloni polienda cu-
randave vestimenta quis dederit, aut
sarcinalori sarcienda, nulla mercede
constituta neque promissa, mandati

competit actio.

1S. Le mandat peut être à terme ou
sous condition.

13. Enfin, le mandat, s'il n'est pas
gratuit, se transforme en une autre né-

gociation. En effet, si un prix est'con-

stitué, il devient un louage; et, pour
parler généralement, dans tous les cas

où l'acceptation sans salaire d'un office

à rendre constitue un contrat de man-
dat ou de dépôt, dans ces mêmes cas

il y a louage dès qu'il intervient un prix.
Si donc quelqu'un donne des vêtements

au foulon pour les nettoyer ou pour les

soigner ou au tailleur pour les répa-
rer, sans constitution ni promesse de

salaire, il y a action de mandat.

c 1575. Ce principe, que le mandat est essentiellement gratuit,
énam originem ex ojjicio atque amicitia trahit : contrarium

ergo est officio merces (2), » ce principe n'empêchait pas qu'on
eût admis une distinction, qui repose peut-être, avant tout, sur

, i'amour-propre. Si le mandant, sans prétendre payer à prix d'ar-

gent le service qu'on doit lui rendre, doit payer ou promet une
sommeplutôt en témoignage de sa reconnaissance, et pour honorer
le mandataire, que comme prix d'un loyer (remunerandi gratia
honor), on admet que le contrat ne cesse pas, pour cela, d'être
un mandat, on décore la récompense du titre d'honoraires (hono-
rarium), et, sous ce titre, l'obligation de la payer existe.

Il en est d'abord ainsi, généralement, lorsqu'il s'agit de ce que
les Romains appellent professions libérales (liberalia studia) :

professeurs, philosophes, rhéteurs, médecins, avocats, géomètres-
arpenteurs et autres. « Non crediderunt veleres, dit Ulpien en

parlant de ces derniers (d'un mensor agrorum), inter talem
, personam locationem et conductionem esse, sed magis operam

beneficii loco proeberi : et id, quod datur, ei ad remunerandum
dari, et inde honorarium appellari (3). » Seulement, une diffé-

, (1) DIG. 17. 1. Mand. 23, 24 et 25. f. Hermogen. et Paul. —Paul. Sent. 2.

f- § 1. —
(2) DIG. 17. 1. Mand. 1. § 4. f. Paul. —

(3) DIG. 11. 6. Si mensor
jalswn modum dixerit. 1. pr. f. Ulp.
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renées importante â remarquer,, c'est que ce n'est pas par une
action ordinaire que le payement des honoraires se poursuit. Mais
c'est à l'extraordînaire, devant, le magistrat, préteur ou président
de province., qui prononce lui-même-, extra ordùwm, d'après le»
cireonstan«es (camsacognita), ce qui emporte le pouvoir d'arbitrer
les- honoraires, et même, lorsqu'ils ont été fixés par convention,
de les réduire s'il y a lieu (1). Bien que, dans cette distinction,
l'ameur-propre soi! en première ligne, cependant elle ne manque
pais é'avoir, au fond, quelque chose dte vrai'. Personne, en SOB

coeur, ne croit s'être acquitté à prix d'argent envers le médecin

qui a sauvé des douleurs ou du danger, envers le précepteur qui
a formé le moral et cultivé l'esprit, envers l'avocat qui s'est dévoué
à la défense. On sent que. de tels services,, rendus honorablement,
ne. sont pas l'objet, d'un contrat purement pécuniaire;; qu'un éhV
ment plus kumatériel entre d'ans le contrat ; et que, l'argent donné,
on reste débiteur de quelque autre chose encore, qu'on ne croit

pas devoir â celui dont on a loué seulement le travail manuel.

1576. L'admission d'une récompense: pécuniaire, dans le

mandat, sous la qualification d'honoraires, n"a pas' été restreinte
an seul exercice des professions dites libérales. Mie a été étendue
â toute sorte de mandat s'il s'agit, d'un, fait; qui n'a. pas coutume
de faire: l'objet dl'un louage: : « Si taie est factura qmod locaii
non possit, » par opposition à : « Si t'aie sitfactum quod locari
solet (2), » et qu'un salaire ait été spécialement convenu. Ce salaire,

pourvu, qu'il ne Si'agisse pas, d'une offre incertaine (solarium
incertoepollicitalkmis), est dû par ta mandant, et le payement
peut en être poursuivi ; mais la connaissance en appartient, comme
dans le cas précédent,, au. magistrat,, extra ordinem. «. Desalar»

quodpromisit, apud praasidem pro.vinciae:cog<nitioipreebebitur(3).»

*CTIO»NS RELATIVES. S.U HONDAT.

1577. L'action qui résulte du contrat de mandat, et qui sert,
de part et- d'autre, à en poursuivre toutes les obligations, se

nomme actio mandati, action de mandat : actio directa, pour
le mandant, comme naissant directement et immédiatement de

la convention; actio contraria, pour le mandataire, comme ne

prenant naissance que par les faits postérieurs qui obligent aussi
le mandant (ex post facto). Toutes les deux, actions de bonne foi.

La première, l'action directe, en cas. de condamnation, emporte
infamie (4).

(1> DIG. 50. 13. De extraordinariis cegnitionibus. 1. f. Ulp.
— (2) DM. 19.

5. De proescript. verb. 5. § 2. f. Paul. —(3) COD. 4. 35. Mand. 1. const. Scvcr.

et Anton. r 17. const. Dioclet. et Maxim. — DIG. 17. 1. Mand. 6. f. %
7 :et 56. § 3. f. Papin.

—
(4> Voir ci-dessous, liv. 4, tit. 16', $ 2. — Voir

cependant un cas oà la condamnation,, même dans l'action contraire, devra»
être infamante. DIG. 3. 2. De his qui not. infam. 6. § 5. L Bip.
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1&7S., A llègaud des tiers,, non* savons, qu-'oulre-les- actions qui
esistoti régulièrement entre eux eh.le: mandataire,, par suite: des;

.onératiÔBS'de ce decnier>, ils onts aussi contre le mandant ces*

niiêmiesiactions; mais so» la qualification A'actio utilis qmasdr-
mtiàoma: (].).;. et qu'enfin: le mandant llui^-méme a, contre eus,,

dansila plupart des eas^.les actions? utilies (ws»ir ci-dess,, n* 155S1)..,

Des pactes*,. ei des cas où ils donnent Ueu à. une action..

1579. Nous, avons épuisé la liste dès contrats du droit civiT.

"Toute autre convention (pactimi, pactto conventio, pacfum
conventum)', selon îe droit strict et.primitïf, ne devait produire
aucunlien de droit, nous l'avons d'éj|t dit ; mais nous avons annoncé

aussi'que par des innovations successives divers effets leur ont été

attribues (ci-dessus, n° 1203). — Far ces innovations,.lès pactes

oïït'pu,, soif en général,, à raison de certaines circonstances, soif

quelques-uns en particulier par leur seule nature et d'eux-mêmes,

produire des actions : et Bien que "le titre de contrat soit toujours'
resté réservé aux conventions obligatoires selon l'ancien droit/

civil,;on peut dire véritablement que le nombre en a été étendu.

—Cette extension a eu lieu graduellement par le droit civil', par
l'édroit prétorien ef par lé droit impérial'.

Casdans lesquels les pactes se trouvent munis d'actions, d'après
le droit civil. — Pactes dits pactes joints (paefa adjectà).

—

Contrats formes re, qualifiés de contrats innommés' ( iirrio-.

mihatï côntractus)';- contrat estimat'oire (de oestrmato)'; échange

fpermutatio)';,précaire (precarlum); transaction (fransactioj;

• ï580>. Ge que nousiavons, dit de la vente: (ici-dessus,, n° 14i82)r
.est.vrai de tous', lies»contrats de- bonne-foi -.les. parties peuvent y,,
joindre,, pour en: expliquiez, pour. en< modifier,, pouiv en étendre
ou,ea,restreindre less effets-,, des conventions accessoires,, qui font,

coups aivee le; contrat r et déntPexéeutiom se poursuit par l'action;

înêimerde: ce eoafcraL .«. Nudat psactio...,. interdum* foçmat ipsams
actione»^ ut in bon» fidei judielia. Solemus* enim< dieere^ paeta-
conveatar inesse hena? fidéii judiciis... » Ainsiîs'expaîime Ulpien (%)•.._.
Mais il faut,, pour cela,, commue, le dit le même,jurisconsulte! en>

pQttPsùiv,anfesa- phnasë^ que ces pactes aienti ea liem..au? moment
Diêaiei 4m comtcat (;&»• continental, de. manière: à: en> faire paaitte;
intégrante:. rGesipactesi accessoires! sont eeus. qtiii se nom«.ent,,
dans la doctrine moderne, pacta adjecta.

15&L Qu'ils: donnentlieui àil'actteMa-imême du contrat,,ceci doit
êt*e ténu-pour règle généi?afe*»

— Cependant, wons voyons qu'il
s était' élevé',, à ce sujet, quelque' dissentiment entre les jnriscon-

W-DIG. 17: i; Mkné. l<k § S. f. Ulp.. — 44, 3; Deinsm 5, g 8, ft Bip*'—
(2) DIG. 2. Vu. Bètpartis, *'.,§.&..£ Ulp..:
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suites à propos de certaines espèces qui présentaient ces deux
circonstances : 1° que le pactum adjectum y avait précisément

pour but de faire.considérer le contrat comme non avenu tel cas

échéant, par exemple la lex commissoria, ou de permettre dele

résoudre, par exemple le pacte de réméré (ci-dess., n 0'
1484et

1485 ) ; 2" qu'il y avait eu néanmoins quelque dation ou tradition

déjà exécutée de la part de l'une des parties, de telle sorte que
l'opération pouvait rentrer dans les contrats innommés do ut des,
do ut facias, dont nous allons parler incessamment. Dans ces

circonstances, Proculus voulait qu'on donnât l'action in faclum

proescriptis verbis attachée à ces contrats innommés (1). Sabinus,
au contraire, sans s'arrêter à la subtilité des mots res inemptaest,
et quidem finita est emptio, donnait môme dans ces cas l'action
du contrat (2). Nous voyons par un fragment d'Ulpien que la ques-
tion avait été décidée en ce dernier sens (sedjam decisa quoestio
est) par des rescrits des empereurs Antonin et Sévère (3). D'où la

jurisprudence avait fini par conclure que l'une ou l'autre action

pouvait se donner (actio proescriptis verbis, vel ex vendito tibi

dabitur) (4). —Mais il faut bien se garder de généraliser ces cas

particuliers. L'action du contrat s'applique à toutes les hypothèses
que comporte le contrat, même à celles dans lesquelles il n'est

pas question d'exécution déjà faite par l'une des parties; tandis

que l'action proescriptis verbis est engendrée re, et ne trouve
son application possible que dans ces derniers cas.

1582. Qu'arrivera-t-il des pactes joints, toujours à un contrai
de bonne foi, mais après coup, c'est-à-dire après un certain inter-
valle (ex intervallo ) ? Ayant une existence isolée, ils rentrent dam
le sort commun des pactes , c'est-à-dire qu'ils n'engendrent pas
d'action, mais seulement des exceptions. « In bonae fidei contrac-
tibus ita demum pacto actio competit, si in continenti fiât. Nam

quod postea placuit, id non petitionem sed exceptionem parit (5).«

IJIpien exprime la même idée en disant qu'ils ne peuvent valoir
du côté du demandeur (ex parte actoris), mais seulement du côté
du défendeur (exparte rei), et il en donne immédiatement la

raison : a Quia soient et ea pacta, quae postea interponunlur,
parère exceptiones (6). » Enfin, Papinien exprime toujours la

même idée en disant qu'ils sont utiles pour diminuer, mais non

pour augmenter l'obligation (quoe detrahunt, non quoe adjiciunt
aliquid obligationi (7). Mais toutes ces locutions reviennent à

dire qu'ils produisent des exceptions et non des actions, et elles

(1) DIG. 19. 5. Deproescript. verb. 12. f. Procul. — (2) 18. 1. De contre,
enipt. 6. § 1. f. Pomp. — 18. 5. De rescind. vend. 6. f. Paul. — COD.i
54. De pact. int. empt. et vend. 3. const. Alex. — (3) DIG. 18. 3. De le}.
commiss. k. p. f. Ulp. — (4) DIG. 18. 5. De rescind. vend. 6. f. Paul. -

COD. 4. 54. De pact. int. empt. et vendit. 2. const. Alex. — (5) Coo. 2. &

Depactis. 13. const. Maxim. — (6) DIG. 2. 14. De pactis. 7. § 5. in fine,
f. Ulp. — (7) DIG. 18. 1. De contrah. empt. 72. pr. f. Papin.
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le disent d'une manière moins précise et moins exacte. En effet,
; jlfaut remarquer, d'une part, que le demandeur, qui ne peut pas

faire valoir ces pactes par voie d'action, pourrait les faire valoir,
\ si l'occasion s'en présentait, par voie de réplique, puisque la

réplique n'est qu'une sorte d'exception; et, d'une autre part,

quesoit qu'ils eussent eu pour but d'augmenter, soit qu'ils eussent

; eu pour but de diminuer l'obligation de l'une ou de l'autre des

parties,,comme cela était possible fréquemment dans ces sortes

\ decontrats produisant des obligations de part et d!autre, toujours
il faudrait s'en tenir à cette idée, que si le pacte est tel et si
l'occasion se présente telle, que.le défendeur ail utilité à le faire
valoir par exception ou le demandeur par réplique, ils y sont

autorisés (1). La règle fondamentale et mainte fois répétée, dans

laquelle les autres sont contenues, est donc celle-ci : que ces

pactes ne produisent pas d'action (ne ex pacto actio nasca-

;tur) (2), mais qu'ils produisent des exceptions. —Quand nous
1 parlons d'exception, il importe de se rappeler ici que, s'agissant
; de contrats de bonne foi, les exceptions fondées sur l'équité
^ n'avaient pas besoin d'être insérées dans la formule par le préteur,

Îu'eljesy
étaient sous-entendues, et qu'il entrait dans l'office même

u juge d'y avoir égard, ce qui augmentait d'autant l'efficacité

{ de ces pactes.
11583. Enfin Paul, dans une note sur Papinien, ajoute que si

i le pacte, qui est intervenu après coup, est intervenu toutes les

; chosesétant encore entières (omnibus integris manentibus), et

qu'il porte sur des points substantiels au contrat, par exemple,
; dansune vente, qu'il augmente ou diminue le prix : s'agissant
Lde contrats purement consensuels, il faudra considérer les parties
I comme ayant révoqué la première vente et en ayant formé une

nouvelle; de telle sorte que le pacte produira, dans ce cas, l'effet

I d/uh nouveau contrat (3). . -

1584. Que décider à l'égard des pactes joints ex continenti, ou

\ex intervallo à un contrat de droit strict? La règle est-elle la

|même, ou bien doit-elle changer?
— La question est sans diffi-

ç culte à l'égard des pactes joints ex intervallo : ceux-ci ne produi-

|sent qUe des exceptions. Mais elle est fort douteuse quant aux

^pactes joints ex continenti, et les meilleurs interprètes y sont

^divises d'opinion. Pour la résoudre avec précision, sortons des

f généralités et parcourons successivement chacun des contrats de

|droit strict; ils sont au nombre de trois : le mutuum, le contrat

| verbis et le contrat litteris.

f-1585. Pour le mutuum, il est indubitable que le prêteur, en

} wrant la somme prêtée, pouvait convenir avec l'emprunteur du

: (1) DIG. 2. 14. 7. § 5. f. Ulp.
— COD. 2. 3. De partis. 10. const. Alexand.

;- ~
(2) « Sed quo casu agente emptore non valet pactum, idem vires habebit

jure exceptions, agente vcnditore. . DIG. 18.1. 72. pr. f. Papin.
—

(3) Ibid.
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lieu, de ïépoque•> du mode deremboursementi; que des conditionsi

pouvaient y ê'tce apposées : toutes ces clauses faisaient,partie essen-
tielle du contrat, et l'exécution? en était assurée par la condictw
certi (l)i; ce n'est pas là ce qu'oui peut entendre', à pnopremeni

parler, par desi pactes jointsi. Mais si en livrant dix sous d'or, il
les a livrés avec la clause qu'on, lui en, devrai meu£,. ee pacte sera:

parfaitement valable, parce qm'il.y aura donatàon d'um sou d'on,
et mutuum seulement pour les neuf restants.. Al'inwerse, s'il ei
alivré dix, avec la clause qu'on lui en devra onze, dix seulement

pourront être demandés par la eondiction,. parce que l'obligation!
du mutuum étant formée re, elle ne peut pas. dépasser le montant
de la somme' effectivement livrée (2)i C'est par- la: même raison

que le pacte d'intérêt ne produira pas; d-'obligation comprise dans
celle du; mutuum.

1586. Il n'y aérien à conclure contre cette: décision relative 1an

mutuum, d'une autre règle plus, générale, ainsi formulée par
Gaius:: « In.traditionibus rerum, quodciinquepacrumsit, idvaleïe!
manifestissimumi est (3). » Noodt a-raisonde voir dans cette pr*
position de Gaius une dérivation de la loi dès Douze Tables, dont,
lw teste nous; est. connu : « Qtraro NEXUMSFAÏIET MMCTPIWMQUE,ira
EINGUA:NBNCBPASSIT,ITAf JUSESTO» (itom, l, ffîst., p>. 106;, taMJ,
§ 1). C'est au livre 3 de son commentaire sur la loi 1des Dorai
Tables que Gaius a formulé cette proposition, dans, laquelle il
étend aux traditions , qui sont du-droit des gens, ce-quieiles Dovz»
Tables avaienb dit desi solennités: civiles per oes- et Mbram. k

proposition' de Gains, est parfaitement exacte :. elle s'applique,
comme:l"a fort bien dit Cujas, à tous les?cas qui' tombent dans n»
des contrats innommés d'o ut des, do ut facia&x on1autres' sem-

blables, dont nous allons parler ineessaanimen.t.. Nous en pouvons
signaler plus d'uni exemple dans* les textes;: l'action' donnée alors
est l'action proescriptis verbis, quelquefois même une action
utilis- (A).. Mais toutes ces dations; ou traditions ne sont pas celles
d« mutwum,, contrat de droit strict, qui a ses règles déterminées,
et dont l'action ne peut s/étendre,, suivàntle droit civil, endehots
de ces règles-..

I58ï. Pour le: contrat verbis,, en fait, le pacterjoin# in conti-
nenti se distingue bien nettement duconteat lui-même : le contrat
est compiiisv em totalité dans, les paroles de l'imlerrogalion et delï

réporfse ;, le pacte; esti en dehors, de-ces paroles.. Nous; trouvons, i
ce sujet, dans une-loi du Digeste,, restée fameuse, une opinion

(1), BIB;. 12. 11. Dereh. credàil.. 3i. ft. Pomp. ;, 7.. f, Ulp;;: 22:. f. Julian. -

(2)j Ibid.. 11.. §. 1., f: Op.. — 2., 14..jDe partis., 17. pu.. L PauL — COD. 4.30:
De non num. pec. 9. const. Diocl. et Maxim. —

(3) DIG. 2. 14. De pactis.
W.

f: 6ai. —
(4) Dm. 12. 1. De reb. crédit. 19. pr. f. Julian., pacte d'affran-

chissement joint hi la dation d'un: esclave. — Goff. 2. 3. De pactis. 7. consl.

Action., pacte joint à.la. Ireraison d'une hérédité; —Ibid. 10. const. Alffl'i'

pacte-joint:à une dation d'argent on dol.:
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i soutenuepar Paul, dans une discussions qui'il rapporte comme ayant
1 eu lieu dans: 1?auditoire de* Papiniem, à propos d'un écrit consta-

!*tani des stipulations et. un pacte; fait immédiatement après : à

f savoir, que de pareils pactes doivent être considérés exnnme comr

I pris,dans
la stipulatiom (Dieebamy quia pacta in comtimentAfaeta.

f s,tàpulÂtiom iwesse; creduntm) ;; et quoique
1cette assertion des

; Pamln'eût paa été: émise sans contradiction, néanmoins le pacte
l on!question:, qui restreignait du< reste l'obligation résultant dess

f stipulations- précédentes,, fuit considéré comme obligatoire: (11).—

- Paul exprime lavmême opinion dans un au&er fragment,. ai propos
;: d'une stiipulatSon pure et! simple r mais suivie: immédiatement du?

C pacte,,que tant que les intérêts, seront payés le capital ne pourriae
I te demandé ;. il considère ce pacte, qui du reste: restreint encore

;. l'obligationi du débiteur, comme' s'il avait été exprimé dans- lat stii-
« pulalion elle-même ( aonditwnenv. inesse- stipulations, atque si

ihoc expressum fuisset) (2). — Aussinous trouvons dans un frag~
I: ment d'Ulpienj qme: si, à une- interrogation de donner à terme ouï

| ws Gonditioni, le: promettant a répond» qu'il donnera à un autre
"• terme, ou puirement et simplement, id n'est:pas lié;: qu'en effet

p sait qu'il j'ajoute, soit qu'il en retiiamehe. quelque chose,, l'obli-
:

<jatioB:s'eu trouve .viciée :; à moins,, dits le jurisconsulte,, que: lai
""'

divergence de sa réponse n'ait été agréée immédiatement par le

stipulant, car- alors on considérera: le fait comme si une autre;

stipulation anait été:contractée(3).. C'estsureeslois que se fondent

cm qui pensent que.,, soit qu'ils: retranchent, soit qu'ils; ajoutent
à l'obligation,, les pactes joints immédiatement aux contrats de;

ui'oitstrict(il' faudrait dire, au moins,, uniquement à.la stipulation)?
sontcensés;en. faire: partie.

— On a biens invoqué encore une Gon-r
stitulion de Dtoelétifin, mais, étrangère véritablement à notre ques-
tion , car il. s'y agit, d'.une stipulation qui a été faite précisément
pour donner force à.un pacte (quoe placiti servandi causa secut'a.

est) (4). Tout ceci, du reste, est la conséquence même du relâche-

, nient qui s'était graduellement introduit relativement à l'exigence!
dela prononciation des paroles>, et des facilités, qu'une interprèr-
tation favorable donnait, de plus- en plus à est égard; (;cir-dess.,,;
nr*1344, 1360 et 1399),

- I588>. Enfin,, pouu le:contrat litteris, la distinction est encoKe

-
(1) DIG.;.12., 1. D* reh. cred.. 4<h f. Eaul-.,—(2) DIG. 2. 1*. De partit, h.. § 3i,

LPaitl. —
Çfr) ,, ftJisiistipulatori div.ersitas.responsionis illico placuerit : tune, enim.

'
1,'f sliPa'<dio confuacta esse videtur. * Dm. 45\ 1. De verb. oblig. 1. §i3. fis.

'
) ,"^J') CoD- 2; 8; De pactis. %7. const. Dioclet et Maxfmian. : « Pèfens ei

; ™PnUuone', qua? placiti servandi causa- seéuta est : seu- antecessit pactum, seu'
P»st statùn intenpositum. sit, reete seGundum> se, ferri sententiam postulat. » Gujasi
suppose ingénieusement qu'il s'agit ici de t'écrit,, de Yinstrutnentmn fait pour
constater l'opération, d'ans lequel il est indifférent que le pacte ait été

rapportéavant ou après la mention de la stipulation qui est intervenue pour le confirmer.

UiesUàunehypothèseparfaitement en harmonie: avec les. habitudes romaines,
""«s qm n'est cependant pas indispensable p.oiuv expliquer la. loi.
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plus tranchée, et l'on ne peut douter que les pactes, quoique
faits in continenti, ne fussent en dehors de ce contrat.

1589. Après ces détails, nous pouvons nous résumer, et nous

en concluons : que le caractère du droit romain et les règles

spéciales de ce droit sur la manière dont naissent ou s'éteignent
les obligations stricti juris, s'opposent à ce que des pactes joints,
soit ex continenti, soit ex intervallo, à des contrats de celte

nature prennent ,1a force du contrat; que le contraire n'a lieu

que dans les cas où ces,pactes forment des clauses qui sont sub-

stantielles dans le contrat lui-même et sont destinées à le régler;
ou bien dans les cas où il est possible de trouver dans les prin-

cipes mêmes du contrat un moyen favorable pour valider le

résultat; que la décision de Paul et celle d'Ulpien, spéciales
d'ailleurs à la stipulation, ne sont que des exemples de ces inter-

prétations favorables, qu'un indice de la tendance qu'avait, déjà,
de leur temps, la jurisprudence à faire prévaloir l'intention des

parties sur le formalisme rigoureux du droit primitif et à tenir les

paroles pour prononcées ou à en dispenser lorsqu'elles ne l'avaient

pas été (ci-dessus, n" 1399); mais qu'en somme la théorie des

pactes joints in continenti et compris par cela même dans l'action

des contrats, n'était formulée positivement par les jurisconsultes
romains qu'en matière de contrat de bonne foi (voir les citations

ci-dessus, n" 1580 et 1582) ; tandis qu'en matière de contrats

de droit strict, la règle générale restait : à savoir, que soit qu'ils
fussent ajoutés ex continenti, soit qu'ils le fussent ex intervallo,
ils produisaient des exceptions, mais non des actions ; en obser-

vant encore que dans cette matière les exceptions avaient besoin

d'être demandées au préteur et insérées par lui dans la formule,

1590. L'idée de la cause des obligations n'est pas formulée en

droit romain d'une manière principale et bien précise : cependant,
elle s'y trouve, tant en réalité qu'en expression, mais avec son

caractère particulier (1). Ce "que les jurisconsultes romains appel-
lent la cause civile (causa civilis) d'une obligation, c'est-à-dire la

cause selon le droit civil : dans les contrats re, c'est la dation ou

la livraison de la chose; dans les contrats verbaux, ce sont les

paroles; dans les contrats littéraux, c'est l'écriture en la forme

consacrée; dans les quatre contrats du droit des gens, elle est

moins matérialisée. Mais la jurisprudence n'en est pas restée là.

Si un simple pacte, une convention non obligatoire, mais conte-

nant des promesses réciproques, a eu lieu, et que l'une des parties
ait volontairement exécuté ce qu'elle avait promis, les jurisconsul-
tes romains ont vu dans cette exécution une cause d'obligation pour
l'autre : nous expliquerons bientôt d'après quel principe. Le pacte
suivi d'exécution de la part de l'une des parties se trouve donc

(1) Voir l'expression de causa civilis, et l'idée de cause, dans un fragment
de Pomponius. DIG. 15. 1. De pecul. 49. § 2.
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pourvu d'une cause d'obligation (subes't causa), et il'devient, en

conséquence, un contrat que l'on peut dire formé re, dans le sens

oénéral de cette expression (voir ci-dessus, n? 1205). Les quatre
contrats réels du droit civil, le mutuum, le commodatum, le

depositum et le pignus, ne sont donc pas les seuls contrats formés
re: il s'en ouvre une série innombrable, autant qu'il peut y avoir,
dans l'imagination et dans l'intérêt des parties, de conventions
avecengagements réciproques.

1591. Mais nous voyons que les jurisconsultes romains ont dit
desvéritables contrats du droit civil, ayant chacun une existence

propre, une nature distincte et des effets à eux, qu'ils ne restent

pas dans la dénomination générique de convention, mais qu'ils,
passent sous la dénomination propre d'un contrat : « In suo
nomine (conventionis) non stant, sed transeunt in proprium
nomen côntractus ; ut emptio venditio, conductio, societas, com-
modatum et ceteri similes côntractus (1). » Tandis qu'on n'en

peut pas dire autant des pactes devenus contrats par suite d'une
exécution. Quand même ces derniers contrats auraient reçu, dans
la langue, une désignation particulière, comme, par exemple,
l'échange (permutatio), mot qui désigne, à vrai dire, plutôt la
mutation de propriété elle-même, que la convention d'effectuer
cettemutation, ils n'en restent pas moins tous confondus dans une
seule et même classe et régis par les mêmes principes. De là est
venu l'usage de les qualifier, dans la doctrine des interprètes:
les premiers, de contrats nommés (nominati); et les seconds, de
contrats innommés (innominati côntractus).

1592. Ces contrats se ramènent tous à l'une des opérations
ainsi résumées par le jurisconsulte Paul : « Do tibi ut des, aut
do ut facias, autfacio ut des, aut facio ut facias (2), » en

prenant l'expression facere, dans le sens le plus large, pour
toute prestation. On voit, par cette formule, qu'il s'agit toujours
ici d'un premier fait exécuté : « do, facio. »

1593. La jurisprudence romaine n'est pas arrivée tout d'un
coup, sans hésitation, sans divergence entre les jurisconsultes,
ni d'une manière uniforme pour tous ces pactes, à sanctionner

l'obligation qu'y faisait naître l'exécution ou le commencement
d'exécution de la part de l'une des parties; ni même à détermi-
ner avec précision quelles étaient les obligations ainsi engendrées.
U était impossible qu'il n'y eût pas là-dessus des incertitudes, des
décisions variées, suivant les détails particuliers de chaque espèce,

(1) DIG. 2. 14. De pactis. 7. § 1. f. Ulp. Le jurisconsulte continue ainsi :
« § 2. Sed et si in alium contractum res non transeat, subsit tamen causa:
déganter Aristo Gelso respondit .esse obligationem : ut puta dedi tibi rem ut
mini aliam dares, dedi ut aliquid facias; hoc cruvaXXayjAa, id est, contractum
esse, et hinc nasci civilem obligationem,-etc. — § 4. Sed, cum nulla subest
causa propter conventionem, hic constat non posse constitui obligationem. » —
(2) DIG. 19. 5. De proescriptis verbis et infactum actionibus. 5. pr. f. Paul.
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AU milieu de cette multitude de consentions indéfinies,, suscepti-
bles de s'accommoder à louées les situations., à tous Jes intérêts
à toutes les iuolontés possibles de ceux<qui les fomnaienï, sousla
seule restriction qu'ielles n'eussent rien d'impossible, d'illicite .«i
de .désbonnète. Aussi., même dans les recueils ide Justinien, on
riharmonie devait être faite, est-ce une des parties du droit dans

lesquelles on se trouve embarrassé par des décisions .qui y parais-
sent encore divergentes ou contradictoires,.

1594. Un point commun à tous ces pactes, c'est -que du moment

que l'un de ceux .qui ont fait la convention l'a exécutée ion a com-
mencé à se omettre en frais pour ^exécuter, s!il était libue à l'autre
de rompre l'affaireiet«de s'en tenir là., il arriverait de deux .choses

l'aune, ou que celui-ci se iroawerait injustement enrichi du bien

d'autrui, ou qu'il aurait occasionné par son manque de foi un pré-
judice à autrui : or la jurisprudence icivile n'admettait ni l'an ni
l'autre de ces résultats. Ce n'est pas ici du duoit prétorien., c'est du
droit civil des jurisprudents. Le principe-de d'obligation dans les
contrats re que nous .examinons, c'est que nul ne doit s'eanrichir

injustement,du bien (d'autrui, nul nie .doit par sa faute porter pré-
judice à autrui. Mais en .quoi consistera l'obligation ;et comment
«era-t-elle sanctionnée ?

1595.. Toutes les fois que l'exécution faite par l'une des par-
ties consistera dans la dation de quelque chose i(datdo), ou dans
l'extinction de quelque droit susceptible de rétablissement, par
exemple d'une créance amortie par acceptilation (1), la juris-

prudence civile offre à celui qui a exécuté la convention, l'autre

ne l'exécutant pas de :son<côté (reâion secuta)., une action ipour
se faire rétablir dans sa propriété aliénée ou dans son droit

éteint, dont il se trouverait privé sans cause, la xondictio causi
data causa non secuta, nommée aussi eondictio ob cmM
datotrum. Le Digeste et le Code contiennent chacun .un .titre

spécial consacré à cette sorte de condiction (2). iL'obligation
sanctionnée par cette .action est tout simplement celle de rendre

ce .qui a été reçu.
1596. Mais dans tous les cas qui restent en dehors .des précé-

dents, par exemple lorsqu'il s'agit de faits accomplis., de dépenses
faites., de pentes essuyées par l'une des parties, en exécution

de la convention {facio ut des <oufacio mt facias), il devient

impossible d'appliquer la condition dont nous venons de parler:
comment faire alors aiesldihier -le profit ou réparer le préjudice!
— D'ailleurs, plus généralement encore, et pour tous les cas,

n'est-il pas convenable d'aller plus loin que cette obligation
de

restituer ou de réparer, ne faut-il pas donner quelque force a»

(d) DIG. 12. 4. De conaictione causa aata causa non secuta. — Voir, i'»'"
ce qui concerne la créance éteinte par acceplilation , les fragments 4 et M

d'Ulpien et de JajioTenus, à ce titre. —(2)"Con. 4.t€. Qbtcausam âatorum.
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(pacte, «n ce 'sens que l'un ayant exécuté, l'autre serait tenu

.d'exécuter à son 'tour ?

Iâ97. 'C'est ici que la jurisprudence paraît avoir tâtonné et

a'.être arrivée qu'anec des variantes au but proposé. Les jurré-
iconsultes cherchent avant tout si la -convention bien examinée'4n

jelle-même ne peut pas être assimilée à quelqu'un des contraîts

«reconnus par 'le droit -civil, .vente, louage, mandat, société,
fcommodat ou ^utre semblable, de telle sorte qu'on puisse la

«sanctionner pfar les actions de ce contrat, ou si elle s'en ^sépare

top pour que -cette assimilation puisse être'faite. La plupart des

ifragments des j urisGonsultes-portent l'empreinte de cette première

.préoccupation •(!). 'Nous savons, par divers (exemples, que la

doctrine des Sabiniens était de se montrer faciles dans cette

assimilation, afin de suppléer par l'analogie au manque de sanc-

tion. Cependant, même ces analogies imparfaites, auxquelles se

refusaient les jurisconsultes de l'autre école, leur manquaient
tons un très-grand'nomfore'de-cas. Certains vestiges restés encore

au Digeste et au Gode de ïustinien, nous font voir ^qu'ils étaient

sportésalors a suppléer à la 'lacune au moyen del'aetion du dol (2),,

laquelle, par sa nature, ne doit -se donner que lorsqu'il n'y en a
aucune aritre.

Ï598. IJn autre moyen cependant était imaginé et finit par
prévaloir dans la jurisprudence, celui de mettre à la disposition
le 'la partie ayant exécuté le pacte une action, non pas préto-
Tlenne, mais action de droit civil (civilis actio (3) ; dans laquelle

•'la prétention du -demandeur est indéterminée '(qua ïncertum

yetimus), fl'j.où la qualification 'de incerta civilis actio (4)-; mais

foi, étant commune à tous les contrats innommés quelconques,
. tfa pas 'de .nom spécial pour chacun de ces contrats, et que l'on

/teigne sous les dénominations, tantôt seules et tantôt réunies,
'fle actio infactum, ou proescriptis verbis (5). Dénominations

;|ui ne signifient rien autre, si ce ri'eSt'que, comme il s'agit de

/contrats n'ayant pas en droit de nom propre, mais formés seule-
ment paT les faits qui ont eu lieu, le prêteur dans la première
fartie 3e la formule, 'la demomtràtio, les désigne au juge par
l'énoncé préliminaire de ces faits.: « Actio quoe prescritis verbis

fem gestam demomtmt, » dit .fort -clairement et fort laconique-
ment une constitution d'Alexandre -,(ifi.);;.puis, dans l'intentio,

Mi) \foir notamment, DIG. -dift.-S. iDe testimatoria, 1. f. >Utp.—=-IDIG. 49.5.

vefroescriptismerb. d.if.Papin.:; 5. §-4. f. Paul..; 13. f. Ulp., et bien,d'autres
encore.— (2) DIG. .19. 5. De pnoescript. verb. 5. §§ 2 et 3. f. Paul., d'après
Miaaus.—COD. 2. 21. Dedolomah.A. conSt. Diocl. et Maxim. — (3) DIG. 19.
«§2. f. Papin.; 15.if.iUlp. GOD.2. 4.oDe transact. 33. const.iBioclet.—
WDIG. 19. 5. De proescriptismerbisM infactum actionibus.\6.rf. Mérat.—
™>. 4. i64. De rerum permutatione :et proescriptis verbis. 6. const. Dioclet. .et
wftxim. —

(5) I)[G [bid 22. f. Gai. : « Infactum, id est proescriptis verbis.'*
~~

(6) COD.2. 4. De transact. 6-, const. Alexand. — Mous verrons,plus ,taird
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venaient ces expressions générales, qui posaient une question de
droit civil [in jus concepta), sans limitation déterminée (incertà)
« QUIDQUID OB ËAM REM DARE FACERE 0PORTET.» Cette action

proescriptis verbis, n'a-t-elle été imaginée par les prudents

qu'après celle de dol? L'intervalle, dans tous les cas, n'aurait

pas été long : celle de dol, nous le savons, date de
l'époque de

Cicéron (ci-dess., n° 1423, note 1) ; or, quant à l'action proescriptis
verbis, nous voyons par divers fragments au Digeste, dans lesquels
Labéon est d'avis de la donner, qu'elle était en usage au'temps
de ce jurisconsulte .(1). Il ne faudrait pas croire, non plus, que les
Sabiniens en répudiassent toujours l'emploi ; car nous la voyons
donnée aussi, en plusieurs hypothèses, par Jayolenus, par Julien,

par Gaius, qui appartiennent à cette école (2).
1599. Que pouvait réclamer le demandeur par cette action

proescriptis verbis, et quel était le sens que devait y recevoir en

droit (in jus).cette intentio indéterminée: QUIDQUIDOB EAU REM.,,

DARE FACERE OPORTET? L'idée que le demandeur pût réclamer

l'exécution du pacte n'est peut-être pas venue dès l'abord aux

jurisconsultes romains, puisque ce pacte considéré en lui-même

n'est pas obligatoire, et que l'obligation naissant de l'exécution

qu'en a faite l'une des parties a été fondée, avant tout, sur le

principe que nul ne doit par son manque de foi s'enrichir du bien

ou profiter du fait d'autrui, ni occasionner des pertes à autrui:

de telle sorte que l'emploi de l'action proescriptis verbis n'a été

suggéré qu'à cause de l'insuffisance de la condiction causa date

causa non secuta, laquelle ne pouvait jamais servir pour la

réparation des pertes et ne le pouvait pas toujours pour la resti-

tution des profits. Aussi voyons-nous dans un exemple donné par
Paul que ce que le demandeur obtiendra par l'action proescriptis
verbis, ce sera la réparation du préjudice que lui a occasionné

l'exécution déjà faite par lui:(3); et nous trouvons encore la

même trace dans un passage du même Paul, qui, même en ce

qui concerne l'échange, semblerait nier que le demandeur pût
avoir action pour l'intérêt qu'il aurait eu à recevoir la chose qu'il
était convenu qu'on lui donnerait en échange (<&). Paul, en cela,

que les expressions in Jactum concepta appliquées aux formules avaient un

sens différent, qu'il ne faut pas confondre avec celui-ci.

(1) DIG. 19. 5. De proescriptis verbis, 1. § 1. f. Papin. ; 17. § 1; et 19, f.

Ulp.
—

(2) Ibid. 3. 5. §2; et 13. § 1. f. Julian. —10. f. Javolen. — 22. f. Gai.
—

(3) DIG. 19. 5. De proescr. verb. 5. § 5 ; « Quanti interest mea, servum

habuisse,'quem mauumisi. i —
(4) D. 19. 4. De rer. permutât. 1. § 4. f. Paul.'

a Non in hoc agemus, ut interest nostra illam rem accepisse de qua convenit:

sed ut res nostra nobis reddatur, coridictioni locus est, quasi re non secuta.i

—Voyez la même doctrine dans Cclse, qui, à propos de la convention : • M1

tibi pecuniam ut mihi Stichnm dares, « recherche "s'il y a, pour
celui à qui l'ar-

gent a été déjà donné, quelque autre obligation que celle de le restituer : «»

nulla hic alia obligatio est, quam ob rem dati, re non secuta, » négative pour

laquelle il se déclare plus porté : > In quod proclivior sum. » (DIG. 4. 3. **

condict. caus. dat. 16.)
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est en contradiction avec lui-même (1), et avec la doctrine qui
avait fini par prévaloir bien généralement à l'égard de l'échange.
Ce qui nous prouve, d'une part, les hésitations des jurisconsultes,
et d'autre part, les changements de signification qu'ont pu subir,
dansla collection du Digeste, leurs opinions données par fragments
souvent divisés et quelquefois altérés.

Quoi qu'il en soit, à part ces hésitations et quelques espèces
dans lesquelles la variété de la décision se justifie par la variété
desfaits, l'interprétation passée en doctrine commune de ces mots
QUIDQUIDOB EAM REM... DARE FACERE OPORTETdans l'action proe-
scriptis verbis, c'est que la condamnation devra comprendre l'in-
térêt qu'avait le demandeur qui a exécuté le pacte à ce que l'autre

partie l'exécutât de son côté : « ut damneris mihi, quanti interest
mea, illud de. quo convenu accipere (2) ; de manière à faire
observer la foi due au pacte « velfides placiti tibi servetur (3). »
— Il est alors arrivé que dans tous les cas où pouvait s'appliquer
la condiction causa data causa non secuta, le demandeur, trompé
par l'inexécution du pacte qu'il a exécuté de son côté, a eu le
choix entre deux actions : ou celle en restitution de ce qu'il a
donné (condictio causa data causa non secuta), ou celle en

dommages-intérêts pour l'inexécution (actio infactum proescriptis
verbis) : « vel fides placiti tibi servetur; vel quod dedisti... causa
non secuta restituatur (4). » Dans les cas auxquels ne peut
s'appliquer la condiction, il n'a que l'action proescriptis verbis.

1600. Mais lorsque cette condiction était applicable, quels
étaient les faits qui y donnaient ouverture? quel était le moment
à partir duquel celui qui avait donné quelque chose en exécution
d'un pacte pouvait réclamer ce qu'il avait donné quasi re non
secuta?— Si l'on adopte pour point de départ ce principe, que
lé pacte en lui-même n'est pas obligatoire, et que l'obligation
naissant de l'exécution faite par l'une des parties n'a pour essence

première que de faire restituer ce qui ne saurait être retenu indû-

ment, on sera amené à conclure de là que celui qui a donné

quelque chose en exécution d'un pacte, tant que l'autre partie n'a
rien fait de son côté pour l'exécution qui la concerne, peut changer
d'avis et répéter ce qu'il a donné. Plusieurs textes portent l'indice
decette manière d'envisager l'opération ; la condiction y apparaît
comme existant dès le principe, et ne cessant que par l'exécution
delà convention de la part de celui qui a reçu (causa secuta,
repetitio cessât) (5); s'il s'agit d'une convention de ne pas faire

quelque chose, par exemple ne adjudicium iretur, tant qu'il n'y
a pas eu contravention à la prohibition convenue la condictio dort

(condictio cessât quandiunon itur), mais elle s'éveille dès qu'il

(1).D. 19. 5. De proescr. verb. 5. § 1. f. Paul. —(2) DIG. 19. 5. De proescr.
verb. 5. § 1. f. Paul. — (3) COD.4. 64. De rer; permut. et proescr. verb. 4.
Çbnst.Dioclet. et Maxim. — (4) V. les deux mêmes citations qui précèdent..— (5) DIG. 12. 4. De condirt. caus. dot. 1. pr. f. Ulp.

TOME III. 22
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y a eu contravention (1). Enfin, plus clairement encore, un certain
nombre de fragments insérés au Digeste attribuent formellement
à celui qui a donné, le droit de se repentir (aut si me posniteat;
nisi poeniteat; si poenituerit;sed cum liceat poenitere ei qui
dédit) (2), et de répéter la chose qu'il a donnée, tant qu'il n'y a
rien eu encore de fait de la part de l'autre partie. C'est ce qui a
été nommé, dans la doctrine des commentateurSj jus poenitendi.
-—Cependant, on a fait remarquer ingénieusement que tous les
textes dans lesquels il est question de ce repentir ne sont relatifs

qu'à des pactes ayant de l'analogie avec le mandat, avec la société,
ou se liant à quelque intention de libéralité non réalisée : toutes
choses sur lesquelles il est permis de revenir; mais on s'est refusé
à admettre qu'il en fût ainsi dans les pactes qui n'ont pasce

caractère, et notamment dans la convention d'échange. Ici, pour
appliquer à l'affaire la qualification de res non secuta, il faudrait
ou qu'il y eût eu contravention au pacte, ou impossibilité d'exé-
cution future, ou mise en demeure par quelque sommation restée
sans effet (3). — Comme doctrine destinée à régir lés affaires,
dans les pays où le droit romain a conservé son autorité, les

interprètes ont dû tenir à faire prévaloir celle-ci, qui est pins
équitable et plus en harmonie avec les idées modernes. Histori-

quement, les Romains n'y sont arrivés, sans doute, qu'à mesure

qu'ils ont donné à l'action proescriptis verbis sa dernière exten-

sion, utfides placiti servetur. Tenant alors la partie qui a reçu
pour obligée d'exécuter le pacte, ils n'ont pas dû la laisser à la
discrétion de l'autre, qui serait libre, par un simple changement
d'avis, de rompre ce pacte en redemandant sa chose, ou d'en
réclamer les effets. Il y aurait eu là une situation inégale blessant

l'équité. Nous pouvons reconnaître par une phrase d'Ulpien que
les jurisconsultes romains ne voulaient pas que lapoenitentia pût
faire tort à celui contre qui elle était exercée : « poenitentia non

facit injuriam (4)..» Je ne vois pas qu'il y eût rien ici d'organisé
juridiquement pour ces sommations ou mises en demeure dont
on parle; mais le juge, chargé par la formule même de la
condiction d'examiner s'il y avait res ou causa non secuta (5),
devait apprécier et juger cette question suivant la diversité des
faits.

(1) Ibid. 3. pr. et § 1, f. Ulp, — (2) DIG. 12. 4. De condirt. cous. dot. 3.

§§ 2\et.3. f. Ulp.; 5. pr..§§ 1 et 2. f. Ulp. — (3) V. i l'appui de celte
manière de voir, DIG. 19. 4. De rer. permut. 1. § 4. f, Ulp. : » Si alter rem
nollit tradere. » — COD. 4. 64. De rer. permut. 5. const. Diocl. et Maxim. :
« Presses provincise pTacitis eum parère jubebit. s —- Ces textes ne sont pas
cependant aussi-concluants qu'on veut bien le dire; rien n'y indique que le
demandeur eût changé d'avis et réclamât le jus poenitendi. — (4) DIG. 12. *•
De condirt. cous. dot. 5. § 2. f. Ulp. — (5) La formule devait être à peu
près celle-ci : • Si paret Aulum Agerium Nwmerîo Negidw centum dédisse,
causa data causa non secuta, quanti ea res erit w. w. a. A. condemnato;ii
non paret, dbsolvito. «
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160*1. C'était aussi d'après la diversité des faits/l'analogie
plus ou moins éloignée du pacte avec tel contrat ou avec tel autre,
que se jugeait la question des risques; c'est-à-dire la question de
savoir si, après l'exécution faite par l'une des parties, îléxecution
de l'autre étant devenue impossible sans la faute de celui-ci, soit

par la perte fortuite de la chose, soit de toute autre manière, la
condiction causa data causa non secuta ou l'action proescriptis
verbis pouvaient néanmoins avoir lieu ; ou si elles ne le pouvaient
plus. La question ne saurait être résolue d'une manière uniforme,
par cette constitution de Dioctétien, que nous lisons au Code ;
«Pecuniam a te*datam, si hsec causa pro qua data est, non culpa
accipientis, sed fortuito casu non est secuta, minime repeti posée
certum est (1) ; » et nous trouvons, chez les jurisconsultes romains,
desdécisions variées suivant la variété des espèces (2).

1602. L'action proescriptis verbis était de bonne foi; la for-
mule, dans la mission donnée au juge, contenait adjonction de
tes paroles : « EX BONAPIDE. » Les Instituts de Justinien nous lé
disentpour deux cas d'application de l'action (ci-dêssous, liv. 4,
tit. 6, § 28); et il y a des raisons Suffisantes de croire qu'il en
était de même dans tous. L'origine de Faction, son but utfides
placiti servetur, sa nature indéfinie, le rapprochement d'un,

grandnombre des pactes avec les contrats du droit des gens, et
enfin cette réflexion d'Ulpien, qui est applicable à tous, quoique
faite à l'occasion d'un seul : « Est enim negotium civile gestuin,
et quidem bona fide (3), » ne doivent laisser aucun doute à Cet

égard.
'

1603. Une singularité, suivie encore au temps de Paul, dont ïâ
trace se retrouve en une constitution de Dioclétien, et qui est
maintenue jusque dans le Digeste et dans le Code de Justinien,
c'estqu'à l'égard des pactes facio. ut des, la jurisprudence refu-
sait d'admettre Faction civile proescriptis verbis, et comme il n'y
en avait aucune autre, elle donnait alors l'action de dol (4).
C'était sans doute à titre de plus grande sévérité, l'action de dol
étant infamante, qu'elle voulait que cette action fût employée
contre un manque de foi qui lui paraissait plus grave en cette
sortede pactes (5).

(1) COD.4. 6. De condirt. 6b caus. dot. 10. const. Diocl. et Maxim. —»

(2) DIG. 12. 4. De condirt. caus. dat. 3. §§3 et i; 5. § 3. î. Ulp.; 16. f. Cels.
-19. 5. Deproescript. verb. 5. § 1. f. Paul.; If; § 1. f. Ulp. — (3) Dm. 19.
3. De oestimatoria. 1, pr. f. Ulp. — (4) DIG. 19. 5. De proescript. verb. 5.
S3-1. Paul. — COD.2. 21. De dolo malo. 4. const. Dioclet. et Maxim.—

(5)Do ut des, do ut facias, la chose donnée peut se répéter, il y a la condiction,
je ne suis pas livré a votre discrétion; —fado ut facias, les deux parties sont
swle même pied, l'une ou l'autre peut commencer à faire; — m&isfacio ut des,
et lorsque j'ai fait l'acte, les dérnarches, les services" Ou le travail convenus,,
ctoweirrévocable, pour la récompense de laquelle je suis maintenant à votre

discrétion, vous me refusez la chose comtémie en retour, la mauvaise foi est
plus grave, action de dolo malo.

22.



340 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS, LIV. III.

1604. Après ces notions générales sur les contrats innommés,
il est bon de signaler quelques-uns de ces contrats, qui avaient

plus particulièrement attiré l'attention des jurisconsultes romains,
Le contrat estimatoire (de oeslimato) est de ce genre. Ici une

personne reçoit une chose avec estimation, en se chargeant de la
vendre et d'en tenir compte, après vente, au prix d'estimation

convenu, quel que soit celui qu'elle en aura retiré; ou bien de la

rapporter si elle n'a pu parvenir à la vendre. — Après discussion,
dans la jurisprudence, pour savoir s'il est possible d'assimiler

cette convention à une vente, à un mandat ou à un louage de

service, il est reconnu qu'elle a un caractère*particulier; que

l'obligation y est engendrée seulement re, et qu'on y appliquera
l'action proescriptis verbis, qui prend ici la qualification particu-
lière de oestimatoria, ou de oestimato (1). C'est une de celles dont

Justinien nous dit textuellement qu'elle est de bonne foi (ci-dess.,
n° 1602). La question des risques s'y résout diversement suivant

les circonstances, et notamment suivant que l'initiative de la

convention est venue de l'une ou de l'autre des parties (2).
1605. L'échange, dont le nom latin, permutatio, emporte

l'idée de la mutation de propriété effectuée, n'est également
qu'un contrat de cette nature, formé, non par le consentement

seul des parties, mais par la dation d'une chose pour qu'une
autre soit donnée en retour : « do ut des. » Tout ce que nous
venons de dire des contrats innommés en général, tant par rap-
port à l'action proescriptis verbis qu'à la condictio, s'y applique.
On voit par là combien l'échange diffère de la vente dans ses

effets et dans les actions qui en résultent. Il faut remarquer encore
comme différence saillante que, dans l'échange, la convention
entre les parties est de se transférer réciproquement la propriété:
« do ut des; —

utriusque rem fieri oportet : » ce qui n'a pas
lieu pour la vente. De telle sorte que si l'un des contractants a
livré une chose qui n'était pas à lui, il n'y a pas eu permutation,
« Ideoque Pedius ait, alienam rem dântem nullam contrahere

permutationem ; » et celui qui a reçu ainsi la chose d'autrui peut
immédiatement répéter la sienne par la condiction, ou agir en

dommages-intérêts par l'action proescriptis verbis (3). Cette
action proescriptis verbis quoe ex permutatione competit est
encore une de celles que Justinien nous dit textuellement être
de bonne foi (ci-dess., n° 1602).

1606. On peut ranger encore dans la classe des contrats
formés re le cas de précaire (precarium) : cependant avec quel-
ques distinctions. Les Romains appelaient precarium l'objet même

qui, sur les prières d'une personne, lui était concédé gratuitement

(1) DIG. 19. 3. De oestimatoria. — {%)Ibid. i. § 1. f. Ulp. — 19. 5.

Deproescript. verb. 17. § 1. f. Ulp. — (3) DIG. 19. 4. De rerum permutatione.— COD.4. 64. De rerum permutatione et proescriptis verbis. — 19. 5. — D>

prascript. verb. 5. § 1, f. Paul.
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en usage, tant qu'il plairait au concédant de le lui laisser :

n Precarium est quod precibus petentis utendum conceditur

(tamdiu) quamdiu is qui concessit patitur (1). » Ce fait d'une

prière, d'une demande faite par le concessionnaire, ou par quel-

qu'un soumis à sa puissance, est ici caractéristique, quoique non

indispensable : precario rogare, precarii rogatio sont des termes

consacrés et sans cesse reproduits (2); c'est de là que vient le

nom de precarium. La condition essentielle de cette concession,
c'est que l'objet remis à précaire sera restitué dès que le voudra

le concédant (precarium revocare vôlenti competit) : à tel point

qu'eût-il même assigné un terme à sa concession, il n'en aurait

pas moins le droit de redemander la chose avant ce terme, dès

qu'il désirerait la ravoir (3).
1607. Cette convention, même suivie de la tradition, n'était

pasrangée, chez les Romains, au nombre des contrats déterminés

par le droit civil. Elle prenait son origine dans le droit des gens

(quod genus liberalitatis ex jure gentium descendit) et avait de

l'analogie avec le commodat (et est simile commodato) ; mais le

droit civil ne l'avait pas accueillie au nombre des contrats, ni

investie d'une action spéciale, comme il avait fait pour le com-
modat. C'était le préteur qui avait pourvu à la sanction de cette-

convention, en donnant au concédant un interdit, l'interdit de

precario, pour se faire restituer la chose par lui concédée, dès

qu'il le voudrait (4). Aussi quelques personnes rangent-elles, à

cause de cela, le précaire au nombre des pactes prétoriens.
—

Néanmoins, comme l'obligation principale du précaire était de

rendre, cette obligation ne pouvait naître qu'à la suite de la

tradition de la chose, et comme cette tradition pouvait paraître
constituer par elle-même une cause civile d'obligation formée re,
suivant la voie équitable dans laquelle était entrée la jurispru-
dence, cette jurisprudence finit par admettre que le concessionr
naire du précaire était obligé civilement, et par donner contre

lui, au concédant, l'action proescriptis verbis, pour obtenir la

restitution : « Itaque cum quid precario rogatum est, non solum
hoc interdicto uti possumus ; sed etiam proescriptis verbis actione,
guoeex bona fide oritur (5). » D'où la classification de cette con-

vention, par d'autres interprètes, dans le nombre des contrats

innommés, formés re.

1608. Le droit du précaire passait aux héritiers du concédant;
mais non à ceux du concessionnaire, parce que la libéralité était
toute personnelle, ayant été accordée aux prières de celui-ci et
non à celles de son héritier : K Precario rogatio ad heredem ejus
qui concessit, transit; ad heredem autem ejus qui precario roga-

(1) DIG. 43. 26. De precario. 1. pr. f. Ulp. — (2) Ibid. 2. § 3; 4. § 2; et
8. f, Ulp. _ pAUL, Sent- 5 6, § tl et 12. _ (3) ibid. 2. § 2. f. Ulp.; et 12,
pr. f. Cels. — (4) Ibid. 2. pr. f. Ulp. — (5) Ibid. 2. § 1, f, Ulp.
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vit, non transit (1). » A un tel point que dans la rigueur du rai-

sonnement, une fois le concessionnaire mort, le droit de réclamer
la chose existait contre l'héritier en vertu des règles ordinaires
sur la propriété, et sans qu'il fût nécessaire de recourir à l'in-
terdit spécial (2).

1609. Quant aux effets de la tradition à précaire, sous le rap-
port, non des obligations, mais des droits réels qui en résultaient,
ils avaient cela de remarquable que le concessionnaire obtenait
ainsi la possession de la chose, possession véritable quoique révo-

cable à la volonté du concédant : à moins qu'il n'eût demandé

expressément la chose seulement pour la détenir et non pour la

posséder (non ut possideret, sed ut in possessione esset) (3).
Aussi l'interdit de precario était-il un interdit restitutoire (4).

1610. Enfin la transaction (transactio), lorsqu'elle n'avait pas
été faite sous forme de stipulations, mais qu'elle était restée dans

les termes d'un simple pacte, ne devenait obligatoire que par
l'exécution ou le commencement d'exécution de l'une des parties,
donnant naissance à l'action proescriptis verbis, et elle se range
ainsi également parmi les ^contrats innommés (5).

Pactes munis d'action par le droit prétorien, ou pactes
dits pactes prétoriens (pacta proetoriâ).

1611. Le préteur a procédé, en certains cas, autrement. Il a

distingué certaines conventions particulières, qu'il a rendues obli-

gatoires par l'effet seul du consentement, en les investissant d'une

actjon spéciale de sa création. Ces conventions sont celles qu'on
nomme, dans la doctrine, pactes prétoriens (pacta proetoria).

1612. Au nombre de ces pactes, le plus remarquable, sans

contredit, est le pacte de constitut. Une dette existant déjà, soit

civile, soit prétorienne, ou même purement naturelle (6), si le

débiteur, ou même un autre que lui, promettait, sans stipulation ni

contrat litteris, mais par simple pacte, de payer cette dette préexis-
tante, le préteur considérait cette promesse comme obligatoire et

donnait une action prétorienne pour en poursuivre l'exécution.

Ce pacte est ce que les Romains nommaient constitutum, le con-

stitut. Il tirait son origine d'une institution analogue du droit

civil, que le préteur avait imitée en la généralisant.
1613. En effet, l'usage des banquiers faisant le commerce de

l'argent, et nommés, à cause de cela, argentarii, était pratiqué
et sanctionné par le droit civil dès les temps anciens. Souvent le

(1) Ibid. 12. § 1. f. Cels. — (2) PAUL. Sent. 5. 6. § 12. — Voir néanmoins

COD. 8. 9. De precario. 2. const. Dioclet. et Maxim. — (3) DIG. 41. % De

adquirpossess. 10. pr. et § 1. f. Ulp.— 41. 3. 33. § 6. f. Julian. — (4) DM.

43. 26. 2. § 1. f. Ulp. — (5) DIG. 2. 15. et COD. 2. 4. De transaction^.
—

(6) DIG. 13. 5. De pecun. const. 1. §§ 6 à 8. fr. Ulp. .
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client, en rapport d'affaires avec un argentarius, lorsqu'il se

trouvait débiteur de quelqu'un, menait ce créancier chez son ban-

quier, qui payait pour son compte, ou du moins qui promettait de

payer à tel jour déterminé. On appelait cela recipere, c'est-à-dire

recevoir jour pour le payement; et par exception aux règles ordi^

naires, cette promesse du banquier, quoique faite sans solennité,

ù verbis, ni litteris, mais par simple convention, était reconnue

obligatoire par la jurisprudence civile, et il en résultait une action-

de droit civil, nommée actio receptitia.

Le préteur ne fit que généraliser cette institution, et appliquer
à'tous sans distinction ce qui n'avait lieu, endroit civil, que pour
les banquiers, lorsqu'il établit, par son édit, que dans les cas où

une personne quelconque aurait, même par simple pacte, donné,

constitué un jour pour le payement d'une dette préexistante, il

ferait exécuter cette convention. De même que recipere signifiait
recevoir jour pour le payement, de même constituere signifia
donner jour pour le payement d'une dette préexistante; et il en

îésulta une action prétorienne nommée actio de constituta pecitr-

nia; comme de la simple indication du jour donnée par le ban-

quier naissait l'action civile receptitia:—• sauf, entre ces deux

actions, quelques différences importantes, que nous exposerons

plus loin.

1614. L'indication d'un jour fixe pour le payement était telle-
mentde l'essence du constitut, que, s'il n'y avait eu que la simple
convention de payer, sans constitution du jour, on aurait pu sou-

tenir subtilement qu'on ne devait pas. Mais le jurisconsulte Paul

nous enseigne que, dans ce cas, on donnera un léger délai, de
dix jours au moins (1).

1615. Le texte même de l'édit, sur cette institution prétorienne,
nous est conservé, non en totalité, mais en majeure partie, dans
les fragments du Digeste (2). Et Ulpien nous donne en ces termes
le motif général du préteur : « Hoc edicto proetor favet naturali

oequitati, qui constituta ex consensu facta custodit : quoniam
grave est fidem fallere (3). »

Maintenant, si nous voulons rechercher quelle était l'utilité ou
la portée de cette innovation du préteur, nous la trouverons plus
grande qu'elle ne le paraît à la première vue. Disons d'abord que
cette promesse par simple pacte de payer la dette préexistante
ne changeait rien à l'existence de cette dette; elle ne formait pas
une nouvelle obligation éteignant la première et s'y substituant;
mais c'était une obligation nouvelle et concomitante, qui laissait
subsister la première telle quelle. Seulement le payement devait
éteindre les deux à la fois : « Solutio ad utramque obligationem

(I) DIG. 13. 5. De pecunia constituta. 21. § 1. f. Paul. — (2) Ibid. 1. § 1.
«w. § 2. f. Ulp. — COD. 4. 18. De constituta pecunia. — (3) DIG. Ibid. 1.
PF.f. Ulp. . ,

^ w
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proficit (1). » — Cela posé, si l'on suppose que la première fût
une obligation reconnue par le droit civil, ou même seulement

par le droit prétorien, et déjà munie, par conséquent, d'une
action, le constitut fait par le débiteur lui-même, sauf l'avantage
d'avoir deux actions, souvent de nature diverse, au lieu d'une
ne présentera de notable utilité qu'autant que les parties auront

apporté dans ce pacte de payement quelques modifications à ce

qu'exigerait l'obligation préexistante. C'était, en effet, ce qui pou-
vait avoir lieu et ce qui devait le plus fréquemment se rencontrer
en cas pareil (2). Mais si l'on suppose que la première obligation
ne fût qu'une obligation naturelle, provenant, par exemple, elle-
même d'un simple pacte, et par conséquent dépourvue d'action,
le constitut, ou pacte de payement, vient donner au créancier
l'action qui lui manquait. De telle sorte qu'en définitive c'est le

moyen d'obtenir en deux fois, c'est-à-dire en deux pactes, ce qu'on
ne pourrait obtenir en un seul (3).— Enfin, dans tous les cas, si
le constitut est fait par un tiers autre que le débiteur, il présente
une grande utilité; car ce tiers se trouve obligé comme caution de
la dette d'autrui, sans qu'il y ait eu de sa part ni mandat ni fidé-

jussion : c'est une autre espèce d'intercesseur par simple pacte.
— On voit qu'en définitive le constitut est un moyen facile et

ingénieux, soit de modifier par simple pacte le payement d'une

obligation même civile, soit de rendre obligatoire, par simple
pacte, le payement d'une obligation purement naturelle, soit enfin
de se rendre, par simple pacte, caution de la dette d'autrui.

1616. Le constitut ne s'appliquait, dans son origine, qu'aux

obligations de choses quoe numéro, pondère, mensurave cousis-

tunt, désignées sous la dénomination générale de pecunia;
Justinien l'a étendu à toutes sortes de choses, et il a fondu en

tous points dans l'action prétorienne de constituta pecunia l'an-

cienne action civile receptitia (4).
1617. On compte aussi au nombre des pactes prétoriens le

pacte de serment extrajudiciaire, investi par l'édit d'une action

prétorienne, sur laquelle nous aurons à revenir (ci-dessous, liv. 4,
tit. 6, §§ 8 et 11).

Pactes munis d'action par le droit impérial, ou pactes
dits pactes légitimes (pacta légitima).

1618. Les constitutions impériales firent, à leur tour, pour
certaines conventions, ce que l'édit du préteur avait fait pour

quelques autres : elles les rendirent obligatoires et leur firent

produire action par le seul consentement des parties. Mais, bien

(1) Ibid. 18. § 3. f. Ulp.: et 28. f. Gai. — (2) Ibid. 1. § 5. f. Ulp.; *• '•

Paul.; 3. pr. f. Ulp.; et 25. pr. f. Papin. — (3) Ibid. 1. § 7. f. Ulp. — (*) »
4. 18. De constitut. pecun. 2. const. Justinian.
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Îne

ces constitutions eussent le caractère de lois et fissent partie;
u droit civil, les conventions ainsi sanctionnées par elles ne

furent pas honorées du titre de contrats, dont la liste paraissait,
irrévocablement close; elles conservèrent la dénomination de

pactes, à laquelle on fut en droit d'ajouter l'épithète de légitimes.
Paul nous donne en ces termes la définition de ces pactes: « Légi-
tima conventio est quse lege aliqua confirmatur: et ideo interdum

. expacto actio nascitur vel tôllitur, quotiens lege vel senatuscon-

sulto adjuvatur.»
— Dans tous les cas où ils n'ont pas été investis

d'une action spéciale, une action commune à tous leur est appli-
cable, la condictio ex lege. Tel est le principe énoncé par le

jurisconsulte Paul: «Si obligatio lege nova introducta sit, nec

cautum eadem lege, quo génère actionis experiamur, ex lege agenr
dum est (1). »— Au nombre des pactes légitimes se remarquent
surtout la donation (donatio), et le simple pacte de constitution

dedot (de dote constituenda), dont nous avons déjà traité (tom. II,
n" 573 et 584). Le pacte de compromis (compromissum) rentre
aussidans cette catégorie (2).

Des pactes nus (nuda pactio; pactum nudum).

1619. Hors des cas divers que nous venons de parcourir, la

convention reste dépourvue d'action. Nous la voyons quelquefois

qualifiée par les juriconsultes romains de nuda pactio, pactum

nudum(3); d'où la dénomination de pactes nus, usitée aujour-
d'hui.— Mais ces conventions ne sont pas restées dans la rigueur
du strict droit civil, dénuées de tout effet. La jurisprudence les a

reconnues comme produisant des obligations naturelles : c'est une
dessources les plus abondantes de ce genre d'obligations. Il faut
donc se reporter, pour la connaissance de leurs effets, à ce

que nous avons déjà dit de l'obligation naturelle (ci-^dessus,
n" 1184). Le principal, c'est que, si l'occasion s'en présente, on

pourra les faire valoir par exception. « Nuda pactio obligationem
non parit, sed parit exceptionem (4) : obligationem est ici pour

actionem).

Conventions prohibées.
— Le jeu (alearum lusus);

le pari (sponsio).

1620. Certaines conventions, par des motifs de moralité, de

justice, de protection spéciale accordée à certaines personnes, ou

d'ordre public, avaient été prohibées dans le droit romain (5).
Tels étaient, par exemple : le pacte que le créancier gagiste,

(1) DIG. 13. 2. De condictione ex lege. 1. f. Paul. — (2) DIG. 4. 8 et COD.
2. 56. De receptis arbitris. — (3) DIG. 2. 14. De pact. 7. § 5, f. Ulp. — COD.
»• 14. De pactis conventis. 1. const. Sever. et Antonin. — (4) DIG. 2» 14. De
pactis. 7. § 5. f. Ulp. — (5) Consultatio veteris jurisconsulte, § 4.
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faute de payement à échéance, ne pourrait pas faire vendre le

gage (ne vendere liceat), ou que le gage lui resterait acquis sans
aucune vente (lex commissoria) (1); les pactes ou stipulations,
d'intérêts au-dessus du taux fixé (ci-dessous, n 011661 et suiv.);
l'intercession des femmes, d'après le sénatus-consulte Velléien

(ci-dessus, n° 1410) ; les pactes dotaux contraires, soit à la des-
tination de la dot (functio dotis ), soit à la révérence due au mari

(contra receptam reverentiam, quoe maritis exhibenda est) (2).
De ce nombre étaient encore les conventions relatives à des jeux
de hasard (alearum lusus) (3), et les paris (sponsiones) faits â
l'occasion de pareils jeux (4). -

1621. Les conventions faites contrairement à de telles prohi-
bitions étaient frappées de nullité : « Pactum contra jus ant
constitutiones aut senatusconsultum interpositum nihil momenti
habet (5). » -Soit qu'elles fussent restées dans les termes d'un

pacte nu, soit qu'elles eussent été jointes à un contrat, soit qu'elles
eussent été suivies d'un commencement d'exécution, soit même

qu'elles eussent été revêtues des formes de la stipulation, aucun
des effets dont nous avons parlé ci-dessus n'était produit. Elles"
ne valaient ni comme contrat verbis, ni comme pacte joint, ni
comme contrat formé re, ni comme simple pacte produisant des

obligations naturelles ; elles ne pouvaient être invoquées ni par
action ni par exception ; elles n'étaient susceptibles ni d'être

novées, ni d'être garanties par fidéjussion, par constitut,,par
hypothèque ou par aucune autre sûreté accessoire; et les consé-

quences du payement ou du commencement d'exécution fait par
l'une des parties étaient la répétition parla condictio indebitilè).

TITULUS XXVII.

DE 0BLIGATI0NIBUS QUASI EX CON-

TBACTU.

Post gênera contractuum enumerata,
dispiciamus etiam de iis obiigationibus
quse non proprie quidem ex contractu
nasci intelliguntur, sed tamen quia non
ex maleficio substantiam capiunt, quasi
ex conlractu nasci videntur.

TITRE XXVII.

DBS OBLIGATIONS QUI NAISSENT COMME

D'UN CONTRAT.

Après l'énnmération des dîners gen-
res de contrats, traitons de ces obliga-
tions qui ne naissent pas, à proprement
parler, d'un contrat, mais qui, ne pre-
nant pas leur source dans un délit, sem-

blent naître comme d'un contrat.

(1) DIG. 13. 7. Depignerat. action. 4. f. Ulp. 5 et 6. f. Pomp., et ci-dessus,
tom. II, n° 601. — COD. 8. 35. De pactis pignorum et de lege commissortt
in pignoribus rescindenda, 3. const. Constantin. —

(2) PAUL. Sent. 1. 1. § 6. —

DIG. 23. 4. Départis dotalibus. % et 4. pr. f. Ulp.; 5. §§ 1 et 2. f. Paul.; 6.t.

Ulp.; 14 à 17. —COD. 5. 14. De pactis conv. tam super dote, etc. const. 3.6.

9 et 10. —DIG. 24. 3. Soluto matrim. 14. § 1. f. Ulp.
—

(3) DIG. 11. 5. De

aleatoribus, et COD. 3. 43. De aleatorïbus et alearum lusu. —
(4) DIG. U-

5. 3. f. Marcian. et 19. 5. De proescriptis verb. 17. § 5. f. Ulp.
— (5) Pi*

Sent. 1. 1. § 4. —
(6) DIG. 12. 6. De condirt. indebiti. 26. §.§ 1 et 2. f. Ulp.

— COD. 4. 32. De usuris. 18 et 26. § 1. — COD. 4. 29. Ad sen. cons. Vel-

leian. 9. const. Gord. — DIG. 16. 1. Ad sen. cons. Vell. 8. § 3. f. Ulp. et 16.,

§ 1. f. Julian. — DIG. 11. 5. De aleat. 4. §§ 1 et % f. Paul. — 19. 5. «•

§ 5. f. Ulp.
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.,1622. Nous avons déjà expliqué ces expressions : quoe.quasi ex

\iontractu nascuntur (n° 1198). Nous savons que, suivant la clas-

sification de l'ancienne jurisprudence romaine, les deux causes

d'obligations mises nominalement en saillie sont uniquement : le

contrat (côntractus), et le délit (maleficium ou delictum); de

tellesorte que, lorsque la jurisprudence a voulu classer d'autres

causesqui ne rentraient ni dans l'une ni dans l'autre de celles-là,
ellea dit d'elles qu'elles étaient des imitations, des figures variées

deces causes primitives (varioe causarûm figuré) ; elle les a

rattachéessoit au contrat, soit au délit, selon qu'elles offraient

; plusd'analogie avec l'un ou avec l'autre ; et elle a. dit que l'obli-

;-gationnaissait quasi ex contràctu, ou quasi ex delicto. D'où l'on

; a fait, dans notre droit, par abréviation, les substantifs quasi-
Cùntrats et quasi-délits, pour désigner ces nouvelles sources

'
(('obligations. Le texte, après les obligations résultant des contrats

; (ex contràctu), expose celles qui naissent quasi ex contràctu.
• 1623. L'obligation, comme tout droit, ici comme partout, est

; engendréepar un fait. Mais ce fai t a cela de particulier : d'une part,
I gu'il ne contient aucune convention, aucun accord de volontés
i entrelés parties sur l'obligation qu'il fait naître, de telle sorte

fiTù'onne peut pas dire qu'il soit un contrat; d'autre part, que
* cefait étant licite, on ne peut pas dire non plus qu'il soit ni un

\ délit, ni même la figure d'un délit. Et comme, en définitive, il se

; rapprocheplus du contrat que du délit, c'est au contrat qu'on le

j rattache.—Les principaux de ces faits dont traite successivement
' imtretexte sont : 1° la gestion des affaires d'autrui, sans mandat

k exprèsni tacite ( negotiorum gestio ) ; 2° la tutelle et la curatelle ;
iâMa communauté, soit de choses particulières, soit d'universalités,

î existant entre plusieurs, sans convention de société (communio

i^içidèns); 4° l'acceptation d'une hérédité; 5° et enfin le payement
J fait, par erreur, d'une chose non due (solutio indebiti). En y
f regardant de plus près, on trouve cette particularité bien remar-

4 ouableque le plus grand nombre de ces faits générateurs d'obli-

tgations ont leur analogue dans un contrat déterminé du droit

: Çnil, dont ils sont comme la figure. Ainsi, la gestion d'affaires,

l la tutelle et la curatelle sont comme des figures variées du contrat
s uemandat; la communauté accidentelle est comme la figure du

contrât de société; enfin, le payement, par erreur, de l'indu,

; estle plus souvent comme la figure du contrat de.mutuum. Mais

)
jj,6"®analogie plus intime ne se présente pas pour tous les cas.

,M d'ailleurs, il ne s'agit jamais que d'une figure bien imparfaite,
i puisque le trait commun et caractéristique de ces faits, c'est

: 1absencede convention entre les parties.
— Le principe de raison

\ <[ùidomine ces faits, et qui motive la plupart des obligations nées
comme d'un contrat, c'est que nul ne doit s'enrichir du bien
d autrui. Cependant cet autre principe, qu'on est tenu de réparer

i'é préjudice occasionné à autrui par sa faute, y figure aussi,
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quoique plus rarement. Et comme les jurisconsultes romains ont
rangé dans cette classe diverses obligations imposées par la loi
à cause de certaines relations, un autre principe s'y rencontre
encore : celui de l'utilité commune, et des devoirs de famille ou*
de société. . .

I. Igitur cum quis absentis negotia
gesserit, ultro citroque inter eos nas-

cuntùr actiones quse appeliantur nego-
tiorum gestorum: Sed domino quidem
rei gestae adversus eum qui gessit, di-

recta competit actio : negotiorum autem

gestori, contraria. Quas ex nullo con-
tràctu proprie nasci manifestum est,

quippe ita nascuntur istae actiones, si

sine mandato quisque alienis negotiis

gerendis se obtulerit : ex qua causa ii

quorum negotia gesta fuerint, etiam

ignorantes obliganlur. Idque utilitalis
causa receptum est, ne absentium qui
subita festinatione coacti, nulli deman-
dât.! negotiorum suorum administra-

tione, peregre profecti essent, desere-
rentur negotia ; quae sane nemo curaturus

esset, si de eo quod quis impendisset,
nullam babiturus esset actionem. Sicut
autem is qui utîliler gesserit negotia
habet obligatum dominum negotiorum,
ita et conlra iste quoque tenetur ut ad-
ministrationis rationem reddat. Quo
casu ad exactissimam quisque diligen-
tiam compellilur reddere rationem, nec
sufficit talem diligentiam adhibere qua-
lem suis rébus adhibere soleret, si modo
alius diligentior commodius administra-
turus esset negotia.

II. Tutores quoque, qui tuteloe ju-
dicio tenentur, non proprie ex contràctu

obligati intelliguntur (nullum enim ne-

gotium inter tutorem et pupillum con-

trahitur) ; sed quia sane non ex malefi-
cio tenentur, quasi ex contràctu teneri
videntur. Et hoc autem casu mutuoe sunt
actiones ; non tantum enim pupillus
cum tutore habet tuteloe actionem, sed,
ex contrario, tutor cum pupillo habet
contrarium tutelse, si vel impenderit ali-

quid in rem pupilli, vel pro eo,fuerit

obligatns, aut rem suam creditoribus

ejus obligaverit.

1. Ainsi, lorsque quelqu'un a géré lei
affaires d'un absent, il naît entre eux,de

part et d'autre, des actions appelés
negotiorum gestorum, action directe

pour celui dont l'affaire a été gérée con-
tre le gérant, action contraire pour ce
dernier. Il est évident que ces actionsne
naissent en réalité d'aucun contrat; car
elles ont lieu lorsque, sans mandat, quel-
qu'un s'est ingéré dans les affaires a as-
trui : par là, ceux dont les affaires col
été gérées sont obligés, même à leur
insu. C'est par utilité que ceci a étéad-

mis, pour que les affaires des absents,
forcés de partir subitement et en bâte,
sans en avoir confié l'administration i :

personne, ne restassent pas à l'abandon;
car nul, sans doute, ne s'offrirait ponti

y donner des soins, s'il ne devait avoir.

aucune action pour les dépenses qu'ilf '-.

aurait faites. Mais, de même que celui

qui a géré d'une manière utile les affai-

res d'un autre a celui-ci pour obligé,d(
même à son tour, il est tenu de rendre

compte de son administration. Ce compte
doit être rendu jusqu'à concurrence de\
la diligence la plus exacte; car il nej
suffît pas au gérant d'apporter à la ges-
tion, les soins qu'il met habituellement j
à ses propres affaires, toutes lesté

qu'un autre plus diligent administrerai ;
mieux.

%. Les tuteurs, tenus de l'actiondij
tutelle-, ne sont pas non plus obligés,\
véritablement, par un contrat (car il

j
n'intervient aucun contrat entre le-tos|
teur et le pupille) ; mais comme ils M ;
le sont pas, bien certainement, parai

délit, ils semblent obligés comme pat\
un contrat. Dans ce cas aussi il y a1Clj
tions mutuelles; car le pupille n'estpi! i

le seul à avoir l'action de tutelle contre:

son tuteur; celui-ci, a son tour, a contre;

le pupille l'action contraire de tntelfei•

s'il a fait, pour les affaires de ce dernier,

quelques dépenses, contracté quelque

obligation, ou engagé quelque
chose.

1624. Aux deux cas exposés dans ces deux paragraphes,"
faut joindre celui de la curatelle, et l'on aura les trois sortesos

faits qui présentent comme une figure imparfaite du contrat d«
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'mandat: la gestion d'affaires, la tutelle et la curatelle. Les obli-

gationsrésultant de ces faits sont protégées par des actions réci-

proquesentre les parties, et divisées, à l'exemple de celles du

^mandat,en actions directes el actions contraires. Pour la gestion
d'affaires: negotiorum gestorum actio directa, au maître dont

^l'affaireest gérée; et actio contraria au gérant. Pour la tutelle,
tiiteloeactio directa' au pupille, à la fin de la tutelle; et actio
tontraria au tuteur. Enfin, pour la curatelle, nous savons que,
ÊLuted'action spéciale, on avait donné, par extension et par utilité,

iunesorte d'action de gestion d'affaires : utilis negotiorum ges^
}town actio directa, à celui dont la curatelle était gérée, et actio
contraria au curateur (tom. Il, n° 285).

i III. Item, si inter aliquos communis

«liressine societate, veluti quod pariter
*'eislegata donatave esset, et alter eorum

lÉéri ideo teneatur communi dividundo

vjndicioi quod solus fructus ex ea.re

Irjèrcèpérit, aut quod socius ejus solus

;in eam rem necessarias impensas fece-

'ritj non intelligitur proprie ex contràctu

j olligatus; quippe nihil inter se con-
Iraiernnt : sed quia non ex maleficio

ténetur,quasi ex contràctu teneri vide-

w-,'

3. De même, si une chose est com-
mune entre plusieurs sans qu'il y ait
entre eux société, par exemple, parce
qu'elle leur a été léguée ou donnée con-

jointement, et que l'un d'eux soit tenu
envers l'autre par l'action communi di-
vidundo pour avoir seul perçu les fruits
de cette chose, ou parce que l'autre y
aurait fait des impenses nécessaires, il
n'est pas obligé, en réalité, par un con-

trat, puisqu'il n'y a eu entre eux aucun

contrat, mais comme il ne l'est pas par
un délit, il semble l'être comme par un
contrat.

1^1625. Necessarias impensas. Notre texte ne parle que des
;i|opênsesnécessaires; mais beaucoup d'autres disent, les impenses
Bngénéral, sans distinguer si elles étaient nécessaires ou simple-
mentutiles (I). Toutefois, il est vrai qu'autrefois quelques auteurs

Misaientque les communistes ne pouvaient avoir d'action que
|bùr les impenses nécessaires. Cette opinion avait prévalu pour
Jàdot(2), et il est probable que le rédacteur de notre paragraphe
ftura partagée. Cependant, rien ne nous force de penser, surtout

j||prèsence destextes nombreux insérés au Digeste, que Justinien,
1|indiquant seulement les impenses nécessaires, ait voulu exclure

||:autres (3). .

jplV. Idem juris est de eo qui cohe-
|?ui familia» erciscundee judicio ex his
ÎPsis obligafus est.

4. De même de celui qui, pour lès
mêmes motifs, est tenu, envers son

cohéritier, par l'action familioe ercis-
cundoe.

Ejl626. Les deux cas indiqués par les deux paragraphes qui
récèdentsont ceux qui présentent comme des figures variées

i^{i)DiG. 10. 3. Comm. divid.6. pr. et § 3. f. Ulp.; 11. f. Gai. 12. f. Ulp.
»*:§1. f. Paul. 22. f. Pomp. 29. f.' Paul. — DIG. 17. 2. Pro socio. 34. f.
S®, et 65. § 13. f. Paul. — DIG. 44. 7. De oblig. et art. 46. f. Paul. —

mm. 37. 7. De dot. collât. 1. §-5. Ulp.
—

(3) Voy. M. Schrader, hic;
$*!• cependant la Glossa Taurin., hic.
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du contrat de société, savoir, la communauté accidentelle dans
une propriété par indivis,,ou dans une hérédité. En l'absence de
Faction pro socio, une seule et même action est ouverte ici a

chaque communiste : l'action communi dividundo, dans le casde

copropriété par indivis ; l'action familioe erciscundoe, dans le cas
de cohérédité. Nous savons que le but principal de ces actions est
de faire opérer le partage et cesser ainsi l'indivision. Qu'en

conséquence elles emportent principalement et nécessairement
une adjudication (voir tom. II, n° 319, et ci-dessus, n° 1547).
Mais le juge avait aussi le pouvoir de prendre en considération
tout ce dont les copropriétaires ou les cohéritiers pourraient être
redevables les uns envers les autres, soit pour frais de gestion
dans la chose commune, soit pour perception de fruits, pour
détériorations, pour inégalités de lots, ou pour toutes causes

semblables, et de prononcer, en conséquence, des condamnations.

Nous avons suffisamment indiqué déjà (ci-dessus, n° 1547)les
différences qui séparent l'action communi dividundo de l'action

pro socio.
1627. On peut rapprocher de ces deux cas celui de la confu-

sion des limites entre propriétés voisines : bien qu'ici il n'y ait

pas copropriété, communauté, comme dans les deux cas précé-
dents. Néanmoins, ce fait établit entre les propriétaires voisins

des obligations réciproques de faire opérer la démarcation des

limites, et de se rendre compte de ce dont ils seraient redevables

l'un envers l'autre par suite de la confusion. L'action attribuée,
dans ce but, à chacun des propriétaires voisins, est l'action fnium

regundorum (1). Elle a cela de remarquable, qu'elle peut con-

tenir aussi adjudication, si le juge trouve convenable de changer
en certains endroits les limites, sauf à faire tenir compte aux

parties de ce changement.

"V. Hères quoque legatoram nomine

non proprie,ex contràctu obligatus in-

telligitur (neque enim cum herede, ne-

que cum defuncto, ullum negotium le-

gatarius gessisse proprie dici potest) ; et

tamen, quia ex maleficio non est obli-

gatus hères, quasi ex contracta debere

intelEgitnr.

5. L'héritier est aussi obligé enter»

le légataire, noa en vertu d'un contrat,

puisqu'on ne peut pas dire que le léga-
taire ait fait aucun contrat, soit avec

l'héritier, soit arec le défunt; et cepen-
dant comme l'héritier n'est pas obligé

par un délit, il semble l'être commepar
im contrat.

1628. Nous avons déjà expliqué (tom. II, n 08389 et suiv.) les

obligations de l'héritier quant aux legs dont il est chargé, et les

actions attribuées, à ce sujet, au légataire. Cette espèce d'obli-

gation quasi ex contràctu ne peut se comparer à aucun contrat,

déterminé.

VI. Item is oui quis per errorem non

debitum solvit, quasi ex contràctu de-
G. De même celui à qui, par erreur,

une chose non due a été payée, parai'

(1) DIG. 10. 1, et COD. 3. 39. Finium regundorum.
— Ci-dessous, lfo*

tit. 17. De offic. jud. § 4 à 7. . ;
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bere ïidetur. Adeo enim non intelligi-

fur proprie ex contràctu obligatus, ut

si certiorem rationem sequamur, magis

(ut supra diximus ) ex distractu, quam
ei contracta possit dici obligatus esse.

jSamqui solvendi animo pecuniam dat,

in hoc dare videtur ut distrahat potius

negotium, quam contrahat. Sed tamen

perinde is qui accipit obligatur ac si

nratuum illi daretur, et ideo condio

tione tenetur.

être débiteur comme par un contrat. Il
est si vrai que son obligation ne vient

pas d'un contrat, qu'à raisonner plus
rigoureusement, nous pourrions dire,
comme nous l'avons déjà fait, qu'il est

obligé par un acte de dissolution plutôt
que de formation de contrat. Car celui

qui donne de l'argent en payement, le
donne plutôt pour dissoudre que pdur
former un contrat. Cependant celui qui
te reçoit est obligé comme s'il lui avait
été,donné en prêt, et, par conséquent,
il est soumis à la condictio.

,1629. Quiconque paye ce dont il sait ne pas être débiteur ne

fait pas un payement pour se libérer, il fait plutôt, suivant le

droit romain, une libéralité. La répétition n'est donc accordée,
dans cette législation, qu'à celui qui paye par erreur ce qu'il
croit devoir et ce qu'il ne doit pas réellement. Toutefois, l'on

n'accorderait pas la condictio indebiti à celui qui, étant obligé
envertu du droit naturel, acquitterait son obligation, se croyant,
à tort, obligé en vertu du droit civil : parce que, si l'obligation
naturelle ne suffit pas pour donner action, elle suffit pour motiver

un payement.
1630. Au reste, notre tente, disant que celui qui a reçu une

sommenon Ane est obligé comme s'il l'avait reçue en mutuum,
considère celui qui a reçu cette somme comme en étant devenu

propriétaire : l'erreur n'empêche donc pas ici îa translation de

propriété ; de telle sorte que le payement fait par erreur donnerait

lieu à Tusucapion si la chose payée était chose d'autrui, pourvu,
sanscontredit, que celui qui l'aurait reçue fût de bonne foi.—

bes fous et les pupilles ne pouvant pas aliéner, il en résulte

qu'un payement fait par eux, soit sciemment, soit par erreur, ne

donnelieu à aucune condictio, mais bien à la revendication, si

lessommes payées existent encore; si fclles n'existent plus, alors,
et seulement alors, il y a lieu pour eux â la condictio. Si c'est
à un fou ou à un pupille non autorisé que le payement de l'indu
l'été fait, comme ils ne peuvent s'être obligés en recevant, on
n'a contre eux la condictio indebiti que jusqu'à concurrence
de ce dont ils se trouvent enrichis au moment de la litis

contestatio.

1631, Lorsque le payement de l'indu fait par erreur a pour
objet des choses de genre, quoe pondère, numéro, mensurave

constant, la propriété en étant transférée par le payement, et îa
condictio indebiti ayant pour but, de même que la condictio
Mrti du mutuum, de redemander des choses semblables, en
àêmes quantité et qualité, le fait du payement dé l'indu présente
Une grande analogie avec le mutuum et a pu lui être imparfaite-
ment comparé. Mais ce cas n'est pas le seul auquel s'appliquent
les effets de la solutio indebiti. Dans ces expressions doivent être
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considérées comme comprises toutes espèces de prestations quel-
conques accomplies par erreur au profit d'un autre, quoiqu'elles
ne lui fussent pas dues : non-seulement la dation ou la livraison
de choses quelconques, mais l'exécution d'un fait, le cautionne-
ment d'une obligation, la souscription d'un chirographe, l'abandon
d'un droit, la remise d'une dette. Dans ces divers cas, la condictio
indebiti'ne peut plus avoir pour but de se faire restituer en pro-
priété des choses semblables, en mêmes quantité et qualité; mais
seulement de faire rétablir les faits ou les droits, si ce rétablisse-
ment est possible, et s'il ne l'est pas, de se faire indemniser (1),
En cas pareil, il est évident que le payement de l'indu n'offre plus
d'analogie avec le mutuum; ni la condictio indebiti avec la con-
dictio certi.

VII. Ex quibusdam tamen causis

repeti non potest quod per «rrorem

non debitum solutum sit. Sic namque
defmiei'unt veteres, ex quibus causis

inficiando lis crescit, es iis causis non

debitum solutum repeti non posse :

veluti ex lege Aquilia, item ex legato.
Quod veteres quidem in iis legatis locum

habere voluerunt, quse certa constituta

per damnationem cuicumque Iegata fue-
rant. Nostra autem constitutio, cum

unam naturam omnibus legatis et fidei-
commissis induisit, hujusmodi augmen-
tant in omnibus legatis et fideicommissis

extendi voluit; sed non omnibus lega-
fariis proebuit, sed tantummodo in iis

legatis et fideicommissis quse sacrosanc-

tis ecclesiis et ceteris venérabilibus lo-

cis, quas religionis vel pietatis intuitu

honorificantur, derelicta sunt. Quoe, si

indebita solvantur, non repetuntur.

ï. Dans quelques cas, cependant, la

répétition de ce qui a été payé par er-
reur sans être dû ne peut avoir lieu. Aimi
l'ont décidé les anciens pour les casdans

lesquels le montant des condamnation!

augmente s'il y a dénégation : par
exemple, pour ce qui était demandé ea
vertu de la loi Aquilia, ou en vertu d'un

legs. Cette règle n'était appliquée par
les anciens qu en cas de legs d'une va-
leur déterminée, faits per damtiationm,
Mais notre constitution ayant attribué
à tous les legs et fidéicommis une même

nature, a étendu à tous cet accroisse-
ment par suite de la dénégation ; toute-

fois , elle ne l'a pas accordé à tous les

légataires, mais seulement en casde

legs et de fidéicommis laissés aux saint»

églises et aux lieux vénérables, honorés
ainsi par esprit de religion ou de piété,
Ces legs, quoique payés indûment, ne

sont pas sujets à répétition.

1632. Dans tous les cas où la dénégation aurait eu pour effet,
en cas de condamnation, de faire croître le montant de ces con-

damnations, on considère le payement comme fait moins par
erreur que par une sorte de transaction, pour éviter la chance

d'être condamné au double. En conséquence, la condictio indebiti
n'a pas lieu.

Certa constituta. Théophile nous donne pour exemple de legs

per damnationem certa constituta celui fait de la manière sui-

vante : JE TE CONDAMNE, MON HÉRITIER, A DONNER A TlTICS CENT

Écus D'OR; et pour exemple d'un legs per damnationem dont

l'objet est incertum constitutum : JE TE CONDAMNE,MONHÉRITIBS,
A DONNERA TlTIUS LA SOMMEQUI EST DANSMON COFFRE.

(1) DIG. 12. 6. De condirt. indeb. 22. § 1. fr. Pomp.; 26. § 12; et 31. f-

Ulp.; 39 et 40. § 2. f. Marcian. — COD. 4. 5. De condirt. indeb. 3. const.

Dioclet. et Maxim.
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Nostra autem constitulio. La constitution dont parle Justi-

nien, si elle doit contenir textuellement les dispositions que
mentionne ici cet empereur, n'existe plus; mais il est plus

probable qu'il a voulu dire que de cette constitution on pouvait
tirer les conséquences qu'il signale dans notre texte; alors cette

constitution se trouve dans son Code (6. 43. Comm. de légat. 2.
— 1. 3. Deepiscop. 46, § 7).

Ceterisque venerabilibus. Ces autres lieux vénérables étaient

les monastères, les lieux de refuge pour les étrangers, pour les

mendiants, pour les orphelins, pour les nouveau-nés, pour les

vieillards (1).

De la prestation des fautes.

1633. Maintenant que nous venons de parcourir toutes les

obligations nées de contrats, ou comme de contrats, nous possé-
dons les éléments nécessaires pour voir jusqu'à quel point les

jurisconsultes romains avaient systémalisé, en cetle matière, une
doctrine importante, dont on s'est préoccupé beaucoup, et sur

laquelle on a publié, surtout en Allemagne, depuis le commence-
ment du siècle jusqu'à ce jour, un grand nombre de monogra-
phies: je veux parler de la théorie des fautes. Il ne nous reste,

pourainsi dire, sur ce point, qu'à nous résumer.

1634. Le dommage qu'une personne éprouve peut provenir ou
d'un cas fortuit (casus), d'une force majeure (vis major), que
l'homme est impuissant à prévoir ou à écarter; ou d'un fait, d'une
omission provenant d'une autre personne.

— Nul, à moins de
convention contraire, n'est responsable des cas fortuits, ni de la
force majeure (2). C'est à celui qui a un droit, soit de propriété
(ou tout autre droit réel), soit de créance, à souffrir des accidents
fortuits ou de force majeure par lesquels l'objet de son droit peut
êtrefrappé, ou, comme on dit, à en courir le risque (periculum).
— Quant aux faits ou aux omissions de l'homme, si celui-ci n'a
fait qu'user de son droit, il n'en est responsable envers personne :
«JVemo damnum facit, nisi qui id fecit quod lacère jus non

habet; » — a Non videtur vim facere, qui suo jure utilur (3). »
mais si le fait ou l'omission sont illicites et imputables, c'est-à-
dire de nature à être mis sur le compte de leur auteur, ils peuvent
entraîner pour lui, en matière civile, l'obligation d'en réparer les

conséquences. Quelque analogie qu'aient ces faits avec les cas de
délits ou d'obligations nées comme d'un délit, nous n'avons pas
ànous en occuper ici sous ce rapport; nous devons les considérer

exclusivement dans les cas de contrats ou d'obligations nées
comme d'un contrat.

• (1)'COD.1. 2. De sacrosanct. eccles. 23. const. Justinian. — (2) DIG. 50.
17• De regul. jur. 23. in fine. f. Ulp. — COD. 4. 24. De pignerat. art. 6.
const.Alexand. — (3) DIG. Ibid. 151 et 155. § 1. f. Paul.

TOMEm. 23
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1635. Les faits illicites, c'est-à-dire contraires au droit

(injuria), portant préjudice à autrui ei imputables à leur auteur
se divisent, chez les Romains, en dol (dolus) et en faute (culpa).
Dol (dolus), lorsque de pareils faits ont été commis à dessein d«
nuire ; faute (culpa), quand ils ont eu lieu sans intention nuisible.
-— Les conditions sine qua non pour qu'ils soient imputables,
c'est-à-dire pour qu'ils puissent être mis sur le compte de la per-
sonne de qui ils proviennent, c'eàt que cette personne ait agi,
dans ces faits, en état de raison et de liberté. Cela étant, cette

personne en est responsable, c'est-à-dire qu'elle doit répondre à

l'appel pour le règlement du compte qu'on est en droit de lui en
demander. Nous avons montré ailleurs combien à faux sont

employés trop souvent, même dans le langage courant de nos

jurisconsultes, ces mots d'imputable, d'imputabilité (Éléments
dé droit pénal, nos 220 et suiv.). L'imputabilité, la responsabilité
ont lieu pour les bonnes comme pour les mauvaises actions; les
deux conditions sine qua non en sont toujours la raison et la

liberté, et il n'y en a pas d'autres. Bonne ou mauvaise, aucune
action ne peut être mise sur le compie d'une personne si celle

personne n'a pas été libre, en la faisant, de la faire ou de ne pas
la faire; aucun mérite ou démérite n'existe si elle l'a faite n'ayant
pas sa raison. Ces règles générales et sans exception s'appliquent
au dol et à la faute, de même qu'à tous les actes dé l'homme.

1636. Le dol considéré dans l'acception où le prennent ici les

jurisconsultes romains diffère, par certaines nuances, de celui

qui est défini par Labéon, et qui a pour but de tromper une per-
sonne et de surprendre son consentement au moyen de quelque
manoeuvre (1). Ici il s'agit de tout préjudice illicite causéà

dessein, même sans intervention de la personne lésée» H y a une
mesure bien caractéristique et bien facile à saisir : le desseinde
nuire. —Dans tous les cas, on est obligé de réparer les consé-

quences de son dol; il n'est même pas permis de convenir d'avance

qu'on n'en sera pas tenu : A Illud nulla pactione effici potest, né
dolus praestetur (2). a

1637. Le mot de faute (culpa) embrasse des idées diverses, et

est susceptible de nuances variées. Un point commun, c'est
l'absence d'intention nuisible. — A proprement parler, l'idée

principale enfermée dans les deux mots, culpa en latin, faute en

français, est celle d'un manquement à un devoir. Notre mot

français, dont la racine est germanique, est tiré de l'image d'une

chute (en allemand FM, chute); $ oh faillir, faillite, failli-
Nous reproduisons la même imagé dans plusieurs autres expres-
sions venues du latin, rechute, récidive; en notre ancien langage

relaps et rencheoir^(récidiver). La racine latine, culpa, a passé

(1) DIG. 4. 3. De dolo malo. 1. § 2. f. Ulp. •— (2) DIG.2. 14. Vepmfc-
27. § 3. f. Paul. — 50. 17. De regul. jur. 23. f. Ulp.
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aussi chez nous dans notre vieux mot coulpe; et dans les termes

consacrés de notre droit pénal, coupable, culpabilité. En ces

derniers termes, l'acception est large, suivant son origine sans

restriction, manquement à un devoir. Mais dans l'acception des

jurisconsultes
romains dont il s'agit ici, la signification est adoucie :

culpa, manquement à un devoir sans intention de nuire.

1638. Cela posé, le dommage qui a eu lieu peut être le résultat
soit d'actions, soit d'omissions préjudiciables : force impulsive
dansun cas, simple inaction dans l'autre. Or l'on conçoit que si

l'homme est généralement tenu de s'abstenir de toute action nui-
sible à autrui, il n'est pas également obligé de mettre son

activité au service d'autrui, de veiller pour les intérêts d'un autre,
et de répondre en ce point des résultats de son inaction. Mais des

contrats, ou certaines relations particulières, peuvent venir lui

imposer même cette dernière obligation, lui en faire un devoir;
detelle sorte qu'y manquer soit pour lui une faute.

Cette activité, ces soins de l'homme, dans le but de détourner
tout dommage qui pourrait survenir, reçoivent des jurisconsultes
romains le nom de diligentia: on dit de celui qui y est tenu qu'il
doit proestare diligentiam; et l'omission, la négation de cette

activité, est la negligentia, ou Yomissio diligentioe : « Magna
negligentia culpa est, » dit le jurisconsulte Paul; la grande
négligence est un manquement au devoir.

Quand cette activité doit s'appliquer à la garde, à la conser-
vation d'une chose corporelle, elle prend le nom particulier de

custodia, emportant ordinairement l'idée qu'on est responsable
desvols, des détournements, des usucapions qu'une surveillance

plus attentive aurait pu prévenir, et quelquefois même des risques
fortuits de cette garde (î).

1639. Les jurisconsultes romains ont divisé bien ostensiblement
la faute en deux degrés.

— Un premier degré dans lequel ils lui
donnent les qualifications de culpa lata, culpa latior, magna
culpa, faute grave ou faute lourde, et qu'il avait prévalu parmi
eux d'assimiler au dol, quant à la responsabilité des dommages-
intérêts. « Magna culpa dolus 'est (2) ; » d'où la dénomination

qu'ils lui donnent encore de culpa dolo proxima.
— Un second

degré, pour lequel nous rencontrons les diverses désignations de

culpa en général, ou omnis culpa; culpa levis, levior, et, en un
seul passage, culpa levissima (3), la faute légère.

1640. Mais ces degrés, ces épithètes ne sont rien; si on ne
nous donne le terme de comparaison, l'unité de mesure. Quel

(t) Voir ci-dessus„ liit.. â. 23. § 3 et n° 1472; et ci-dessous, liv. 4. tit. 1.
§ 17. — (2) DIG. 16. 3. Depasit. 32 f. : « Quod Nerva diceret, latiorem
culpamdolum esse, Proculo displîcebat; mihi verissimum videtur. « — 44. 7.
Deoblig. et art. 1. § 5. f. Gai. : a Magnam tamen negligentiam placuit in dolo
cadere.i — 50.16. De verbor. signif. 226. f. Paul. : i Magna negligentia culpa
est; magna eulpai dolus est. » — (3) Dffi. 9. 2. Ad leg, Aquil. 44. pr. f. Ulp.
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sera donc, pour apprécier la faute, le terme auquel nous la

comparerons? Pour cela deux procédés se présentaient : ou bien

prendre un terme de comparaison absolu, dans les hommes consi-
dérés en général; ou bien prendre un terme de comparaison
relatif, dans le caractère habituel de la personne même dont il

s'agit d'apprécier les faits. Les jurisconsultes romains ont employé
l'un et l'autre procédé.

1641. D'après le premier procédé, quant à la faute grave (lata
culpa), on prendra pour type le commun inférieur des hommes;
il y aura faute grave, en cas d'actes ou de négligences domma-

geables que le commun le plus grossier des hommes n'aurait pas
commis, dont tous auraient compris les conséquences et que tons
auraient pu éviter : « Lata culpa est nimia negligentia, id est non

intelligere quod omnes intelligunt; »— «Latse culpae finis est non

intelligere quod omnes intelligunt; » ainsi la définissent, en termes

presque identiques, Ulpien et Paul (1). — Au contraire, quanta
la faute légère (levis culpa), on prendra pour type le père de
famille le plus soigneux, le plus diligent (quisque diligens,
diligentissimus paterfamilias). Pour être exempt de toute faute,
il faudra s'être conduit en tout comme se serait conduit un pareil
homme : « Culpa autem abest, si omnia facta sunt, quoe diligen-
tissimus quisque observaturus fuisset (2). » C'est ce que les

jurisconsultes romains nomment exacta, exactissima diligentia:
« Talis diligentia qualem quisque diligentissimus pater familias
suis rébus adhibet (3). »

1642. Du reste, on voit suffisamment par là que ces diversités

d'expressions, ces comparatifs ou ces superlatifs d'épithètes: lata,
latior; levis, levior, levissima; diligens, diligentissimus;
exacta, exactissima, ne sont que des variations de style : c'est
se perdre dans une confusion inextricable que de vouloir marquer
à chacune une valeur distincte et graduée. Ceux qui l'ont pré-
tendu, dans une phraséologie aussi variable, employée par des

jurisconsultes différents, en des situations souvent fort diverses,
en sont arrivés à une obscurité telle qu'on ne peut plus s'y recon-
naître. Il a été longtemps de tradition dans les écoles de faire
sortir de là trois degrés de faute : lata, levis, levissima : les
divisions tripartites ont pour l'esprit humain un certain attrait

auquel on a cédé plus d'une fois; mais avec celle-ci les textes du
droit romain, au lieu d'en devenir plus clairs, sont jetés souvent
en des contradictions ostensibles et inexplicables. Elle est plus
généralement abandonnée aujourd'hui. En réalité, ce ne sont pas
deux degrés, ni trois, ni quatre, qu'il y a dans la faute : c'est
un nombre infini, ce sont des nuances multiples, parce que ni

tous les devoirs ni tous les manquements au devoir n'ont la même

(1) DIG. 50. 16. De verb. signif. 213. § 2. f. Ulp. et 223. pr. f. Paul. -

(2) DIG. 19. 2. Locat. 25. § 7. — (3) DIG. 13. 6. Commod. 18. pr. f. Gai.
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importance. Mais du moment que l'on veut compter, que l'on

veut fixer des mesures, il faut une unité de mesure, je n'y connais

absolument aucun autre moyen : or nous voyons que celle adoptée

parles jurisconsultes romains, d'après le premier procédé que nous

venons d'indiquer, ne comporte que deux degrés, mesurés sur

deux types abstraits : ou le commun le plus grossier des hommes

(culpa lata), ou le. père de famille le plus diligent (culpa levis).
1643. D'après le second procédé, on prend pour type le carac-

tère habituel de celui-là même dont il s'agit d'apprécier les actes,
et on dit selon le cas : qu'il est obligé d'apporter même plus de
soin qu'il n'en apporte habituellement à ses propres affaires :

«jlfec suffeit ei eandem diligentiam adhibere quam suis rébus

adhibet, si alius diligentior custodire poterit (1) ; » ou seulement
autant : « SufpZcit etenim talem diligentiam adhibere, qualem
suis rébus adhibere solet (2). » Ici c'est une autre mesure; mais

'il n'y a, non plus, que deux degrés : dans la première de ces

obligations on dit qu'il est tenu même de la faute légère; dans la

seconde, qu'il n'est tenu que de la faute grave. Il ne faut pas
disputer à ce dernier cas, dans cette seconde manière de mesurer,
la qualification de culpa lata ou latior; Celse la lui donne for-

mellement, en assimilant cette faute au dol, de la part de celui

qui en est tenu (3), et c'est précisément d'une faute dé ce genre
que Gaius a dit également : « Placuit in dolo cadere (4). »

1644. Dans'le langage de la doctrine, on dit, à l'égard du

premier procédé d'appréciation, que la faute est considérée in

abstraclo; et, à l'égard du second, qu'elle l'est in concreto. De
l'une ou de l'autre manière, voilà une mesure appréciable; voilà

pour un esprit sérieux, qui ne se paye pas d'épithètes, un moyen
de se rendre compte. Laissez donc de côté, dans les textes des

jurisconsultes romains, les épithètes : souvent ils n'en emploient
aucune là où, pour le même cas, mais ailleurs, ils en font figurer
de plusieurs sortes; laissez les comparatifs, les superlatifs; allez
au fond des choses, et demandez-vous : La faute dont celui-ci est
tenu est-elle mesurée d'une manière absolue sur le commun le

plus grossier des hommes, ou sur le père de famille le plus
diligent? ou bien est-elle mesurée d'une manière relative : même

plus de soin qu'il n'en apporte à ses propres affaires, ou seule-

(1) DIG.44. 7. De oblig. 1. § 4. f. Gai.; ci-dess. tit. 14. § 2, et tit. 27. § 1.
— Et Paul également, DIG. 18. 6. De pericul. rei vend. 3 : i Ut diligentiam
proestetexactiorem quam in suis rébus adhiberet. » — (2) DIG. 17. 2. Pro
socio.72. fr. Gai. — 10. 2. Famil. ercisc. 25. § 16. f. Paul; et aussi Ulpien,
DIG.27. 3. De tutor. 1. pr. : « Et quantam in rébus suis diligentiam. » —

(3) DIG.16. 3. Deposit. 32. f. Cels. : t Quod Nerva diceret, latiorem culpam
dolumesse, Proculo displiçcbat : mihi verissimum videtur. Nam et si quis non
•« enm modum quem bominum natura desiderat diligens est, nisi tamen ad
suummodum curam in deposito proestat, fraude non caret : nec enim saka fide
minorem iis quam suis rébus diligentiam proestabit. » — (4) DIG. 44. 7. De

«%. 1. § 5. f. Gai.
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ment autant? En définitive, même quand ils ne l'expliquent pas
clairement, c'est toujours à l'une ou à l'autre de ces décisions

que reviennent les textes.

1645. Mais la mesure des degrés de faute étant donnée, d'après
quels principes sera-t-on responsable, dans les contrats ou dans
les obligations nées comme d'un contrat, du premier seulement,
ou même du second degré de faute : suivant le premier ou suivant
le second procédé d'appréciation? Il n'y a pas là-dessus de prin-
cipes généraux et absolus. Les jurisconsultes romains ont décidé
selon les cas, d'après diverses considérations, dont il sera possi-
ble, toutefois, d'extraire quelques idées dominantes.

1646. La première de ces idées, celle qui exerce le plus d'in-
fluence sur les décisions des jurisconsultes romains, c'est que
lorsque le contrat ou l'opération est ce que nous appelons aujour-
d'hui un contrat ou une opération de bienfaisance, à l'avantage
d'une seule des parties, celle-ci est tenue de la faute calculée sur
les soins du père de famille le plus diligent ; tandis que l'autre

partie n'est tenue que de son dol ou de la faute équivalente au doL
—

Lorsque au contraire le contrat ou l'opération est ce que nous

appelons aujourd'hui un contrat ou une opération à titre commu-

tatif, pour l'avantage réciproque de l'une et de l'autre partie,
chacun est tenu non-seulement du dol, mais encore de la faute,

appréciée également d'une manière absolue, d'après les soins du

père de famille le plus diligent. Nous trouvons ce principe nette-
ment formulé par Africain, en ces termes : « Sicut in contractibus
fidei bonae servatur, ut si utriusque contrahentis commodum ver-

setur, etiam culpa; sin unius solius, dolus malus tantummodo

proestetur(l). » II est reproduit par Gaius, par Paul, par Ulpien (2),
et finalement par Modestin, qui en présente l'autorité sous la forme
la plus générale : « Sed in ceteris quoque partibus juris hoec régula
custoditar, » et qui en suit les conséquences le plus à la lettre dans
les exemples qu'il donne (3). Cependant ce principe à lui seul ne

(1) DIG. 30. De légat. 108. § 12. f. Afric. —
<2) DIG. 13. 6. CommoM.

5. § 2; 18. f. Ulp. : « Quia nullius utilitas versatur apud quem deponitur.
i

— « Sed ubi utriusque utilitas vertitur. > — 23. 3. De jure dolium. 17.

pr. f. Paul. : i Quia causa sua dotem accipit. » — 44. 7. De obligationihl.
1. § 5. f. Gai. : a Quîa enim non sua gratia accipit, sed ejus a quo accipit.

«
—

(3) Ce texte de Modestin n'est pas tiré du Digeste de Justinien; il se ren-
contre dans la MOSAICABUMET ROMANAMJMLIÎGDM COLLATIO, tit 9. c. 2. Comme
il n'était connu, d'après l'édition de Pitkou, qu'avec une lacune de quelques
lignes importantes pour la question qui nous occupe, et que cette lacune a été

comblée, d'après d autres manuscrits, dans les éditions publiées de nos jours,
je crois devoir en rapporter ici ce qui concerne la responsabilité des fautes. On

trouvera le passage en son entier dans l'édition que M. SLONOEAUa donnée de

la Collatio, en 1838, dans son second volume de textes, p. 419. « MODESTUMI
libro II differeniiarum, de deposilo et commodaio. § 1. Commodati judicio
commentas etiam culpam prastare cogitur : qui vero depositi convenitur, de dolo
non etiam de culpa condemnandus est. Commodati enim contràctu, quia utrius-

que contrahentis utilitas intervenit, ufrumque proestatur; in depositi
vero
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suffit pas; d'autres circonstances, quelques autres considérations

y apportent en plusieurs cas des modifications.

1647. La seconde idée que nous signalerons comme motivant
cesmodifications au principe précèdent, c'est que eelui qui est

chargé de donner ses soins à une chose ou à une affaire dans

laquelle il est lui-même intéressé pour sa part, doit en répondre
d'après les soins qu'il met habituellement à ses propres affaires.
La faute se calculera pour lui, non pas sur la mesure absolue du

pèrede famille le plus diligent (non tamen diligentiam proestare
débetqualem diligens pater familias); mais seulement sur cette
mesurerelative : autant de soins qu'il est dans son habitude d'en
donner à ses propres affaires (talem igitur diligentiam proestare
débet, qualem in suis rébus). Cette conclusion est bien raisonna-

ble, car la chose ou l'affaire le concernant lui-même pour sa part,
ontrouve une garantie dans l'intérêt qu'il y a; et on ne peut lui
rien demander au delà, parée qu'il a un motif légal et personnel
pour s'en mêler ( quoniam hic propter suam partent causant
habuit gerendi) (1).

Cette idée du motif légal qu'il a eu de se mêler de l'affaire se

retrouve, quoique avec une nuance un peu différente, à l'égard
deceux auxquels les fonctions de surveillance ou de gestion sont

imposéescomme charge publique, sans qu'ils aient le droit de
refuser: tels que les tuteurs ou curateurs (causam habuit gerendi);
et elle produit alors la même conséquence : la mesure de la faute

d'aprèsleur aptitude et leur diligence accoutumée en leurs propres
Affaires,

1648. Enfin une troisième idée se rencontre exprimée quel-
quefois dans les textes : c'est que celui qui s""est confié à une

personnepeu soigneuse ne doit s'en prendre qu'à lui-même des

pertesque la négligence de cette personne a pu lui faire éprouver.

causasola deponentis utilitas vertitur, et ibi dolus tantum proestatur. § 2. Sed
in ceteris quoque partibus juris ista régula custoditur : sic enim et in fiducise

jndicio, et in actione rei uxôriae et dolus et culpa deducitur, quia utriusque
contrahentis utilitas intervenit. § 3. In mandati vero juditâo dolus, non etiam

(culpadeducitur : quamvis singulariter denotare liceat in tuteloe judicio utrumque
deduci, cum sol i us pupillî, non etiam) tutoris utilitas in administratione ver-
setur. § k. Depositi damnatus infamis est : qui vero commodati damnatur, non
fit infamis : alter enim propter dolum, alter propter culpam condemnatur. J —
Ce qui est dit ici du commodat est évidemment inexact-, ce n'est que par des
Circonstancestout exceptionnelles que le commodat intervient dans l'intérêt des
deux

parties (ci-dess. n° 1218) : plusieurs des propositions contenues dans ce

fragment ont aussi besoin d'explication, notamment ce qui concerne la re$
iasoriaet la tutelle; le motif donné à l'infamie est bien loin d'être satisfaisant :

j?
besoin de l'antithèse est encore là; quant au mandat, à l'égard duquel se

trouvait la lacune des mots enfermés ici entre parenthèses, nous nous en

f,?pliquBr.ons bientôt. En somme, nous ne sommes pas porté à accorder tune
SWndevaleur de doctrine à ce passage de Modestin, tel que nous l'a transmis
Je

compilateur de la CO//<Z^ÎO.
C) DIG. 10. 2. Familioe erciscundoe. 25. § 16. f. l»n«.l,
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Cette considération par elle-même n'est rien moins que con-
cluante : s'aviserait-on de dire à celui qui a prêté, loué ou donné
en gage son cheval, comme motif de diminuer les obligations de

l'emprunteur, du locataire ou du délenteur gagiste : Pourquoi
l'avez-vous prêté, loué ou remis en gage à une personne négli-
gente ? Cette idée n'est présentée par les jurisconsultes romains

qu'à l'occasion de deux contrats dans lesquels le soin de bien
choisir est plus impérieusement nécessaire : d'abord à l'occasion
de la société, car il faut y regarder à deux fois avant de s'associer
avec quelqu'un; et ensuite à l'occasion du dépôt (1). Mais alors
c'est par un motif bien plus déterminant que l'étendue de la

responsabilité est fixée : quant au dépositaire, parce que le contrai
est de sa part tout gratuit ; quant à l'associé, parce qu'il a intérêt

pour sa part dans l'affaire. Le reproche de s'être mal adressé,
même dans ces deux cas, n'est donc qu'une considération secon-

daire, qui vient se joindre à une raison prédominante et suffisante

par elle seule.
1649. Si de ces principes généraux on passe, avec les textes

des jurisconsultes romains, à l'application, on trouve qu'en
définitive, les deux manières de mesurer les fautes, l'une abso-

lue, l'autre relative, étant combinées ou associées entre elles le

plus souvent dans leur résultat, il ne reste que deux sortes de

responsabilité dans les fautes ; lesquelles, en laissant de côté
comme équivoques et par conséquent trompeuses les épilhètesde
grave ou de légère, que dans la plupart des textes les juriscon-
sultes romains eux-mêmes se sont abstenus d'employer, peuvent
se qualifier ainsi :

1° Responsabilité des fautes suivant les soins du père de
famille le plus diligent ; plus de soin même qu'on n'a coutume
d'en apporter dans ses propres affaires.

2° Responsabilité des fautes suivant son caractère habituel;
autant de soin qu'on a coutume d'en apporter dans ses propres
affaires.

Cela dit, il ne nous reste plus qu'à citer par forme d'énumé-

ration, rangés dans ce cadre, les cas principaux à remarquer,
en laissant de côté certaines variations que des circonstances

exceptionnelles ou la convention des parties peuvent y apporter,
et en renvoyant, pour de plus amples détails, aux numéros dans

lesquels nous en avons déjà traité.
1650. Sont responsables, non-seulement du dol, mais de toute

faute, c'est-à-dire de la faute mesurée sur les soins du père de

famille le plus diligent ; plus de soin qu'ils n'ont coutume d'en

apporter dans leurs propres affaires : l°le commodataire (ci-dess.,

(1) DIG. 17. 2. Pro socio, 72. f. Gai. : « Quia qui parum diligentem
sibi

socium adquirit, de se quoeri débet. « — 44. 7. De oblig. 1. § 5. f. Gai : «Qnl*

qui negligenti amico rem custodicndam commillit, de se quoeri débet, > -

Ci-dess. tit. 14. § 3. p. 146.
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n« 1217) et le déposant, parce que le contrat est intervenu dans

leur unique intérêt ; 2° tant celui qui a donné que celui qui a reçu
le gage, dans le contrat de gage (ci-dess, n° 1228) ; tant le ven-

deur que l'acheteur, dans le contrat de vente (ci-dess., n° 1472) ;
tant le locateur que le locataire, dans le contrat de louage (ci-dess.,
n" 1514), parce que le contrat est intéressé de part et d'autre ; 3° tant

le mandataire que le mandant, bien que le contrat intervienne
communément clans l'unique intérêt de ce dernier; mais à cause

dela foi religieuse de ce contrat (ci-dess., n° 1553) ; enfin, 4° le

negotiorum gestor (ci-dess., tit. 27, § 1),.parce qu'il s'est ingéré
volontairement et spontanément dans les affaires d'autrui (1).

1651. Sont responsables, au contraire, uniquement du dol, et
delà faute dans la mesure de leur caractère personnel, autant de
soin qu'ils ont coutume d'en apporter dans leurs propres affaires ;
car c'est manquer à la bonne foi que d'agir autrement (nec enim

salvafde minorent iis quam suis rébus diligentiam proestabit) :

1° le commodant et le dépositaire (ci-dess., n° 1221), parce qu'ils
ont rendu, dans le contrat, un service purement gratuit, etqu'à

l'égard du dépositaire c'est au déposant à se reprocher d'avoir
choisi un dépositaire négligent; 2° les associés (ci-dess., n° 1535),
les communistes, les cohéritiers, dans la gestion de la chose

commune, et le mari dans celle des biens dotaux (2) : parce
qu'il s'agit pour eux non-seulement de l'affaire d'un autre, mais
de leur propre affaire, et qu'ils ont en conséquence une cause

personnelle pour s'en mêler : « Hic propter suam partem causam
habuit gerendi (3) ; » partageant avec les autres le péril de leur

mauvaise gestion, leur propre intérêt est une garantie : ajoutez
accessoirement, quant à la société, que celui qui s'est donné
un associé peu diligent doit s'en prendre à lui-même; 3° enfin,
le tuteur et le curateur, parce que, leurs fonctions leur étant

imposées, ils ont aussi une cause personnelle et nécessaire d'agir
pour autrui (4).

1652. Quant à la culpa lata mesurée d'une manière absolue,
sur le commun le plus grossier des hommes, ne pas comprendre
ce que tout le monde comprend (ci-dess., n°4641) ; malgré l'idée

qu'on peut s'en faire au premier abord, il n'y arien de particulier
a en dire ; elle vient se confondre dans les deux séries de respon-
sabilité que nous venons d'indiquer : soit parce que, dépassant
généralement en gravité les fautes marquées dans ces deux séries,
elle est comprise a fortiori dans la responsabilité de chacune de ces

| (1) A moins qu'il ne l'eût fait que comme contraint par des' sentiments
d'amitié [affectione coactus), dans un cas de nécessité urgente (DIG. 3. 5. De

»egot. gest. 3. § 9. f. Ulp.). Il rentrerait alors dans la catégorie qui va suivre.
-

(2) DIG. 17. 2. Pro socio. 72. f. Gai. — 10. 2. Famil. ercisc. 25. § 16.
-23. 3. Dejur. dot. 17. pr. f. Paul, et 24. 3. Solvt. matrim. 24. § 5. f. Ulp.
-

(3) DIG. 10. 2. Famil. ercisc. 25. 10. f. Paul. —
(4) DIG. 27. 3. De tuior.

d rat. distrait. 1. pr. f. Ulp.
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séries; soit parce que, si, par impossible, quelqu'un s'était choisi
un dépositaire ou s'était donné un associé assez borné, assez idiot

pour être même au-dessous de ce que tout le monde comprend,
ce serait toujours d'après ce niveau personnel inférieur qu'il fau-
drait juger de la responsabilité d'un tel être.

1653. Ce que nous avons dit de l'étendue de la responsabilité
du mandataire (ci-dessus, n 0' 1553 et 1650, 3°) n'est pas sans

difficulté; des textes en expriment positivement la règle (1); mais

quelques autres, peu concluants à la vérité, peuvent en faire
douter (2) ; et le fragment de Modestin tiré de la Collatio dit
formellement le contraire : «In mandati vero judicio dolus, non
etiam culpa deducitur » (ci-dess., n° 1646, note 3). Modestin suit
exactement le principe des contrats intéressés d'un seul côté; le

mandataire, rendant un service gratuit, ne devrait être responsable

que de son dol ou de la faute équivalente au dol. S'il en est au-

trement, c'est évidemment par exception : nous croyons cette

exception fondée sur la foi religieuse attachée dès l'antiquité à ce
contrat (ci-dess., n° 1553). A l'époque de Modestin, il ne serait pas
étonnant que le sentiment de cette foi religieuse se fût affaibli,

Cependant c'est dans des conslitutions de Dioclétien et de Constantin

que la règle de la responsabilité plus étendue du mandataire se
trouve encore écrite. Nous avons déjà dit comment nous sommes

porté à ne pas accorder grande autorité de doctrine à ce fragment
de Modestin (3). Ce qui nous confirme dans l'idée de cette étendue

exceptionnelle de la responsabilité du mandataire, c'est que nous
ne voyons nulle part que les jurisconsultes romains aient dit à
son égard ce qu'ils ont dit à l'égard du dépositaire et de l'associé,
et ce qui eût été pourtant si naturel de lui appliquer si telle eût
été leur doctrine : le mandant ne doit s'en prendre qu'à lui-même
du choix qu'il a fait d'un mandataire peu soigneux.

(1) DIG. 50. 17. De regul.jur. 23. f. Ulp. : a Dolum et culpam, mandatum,

commodatura, venditum, etc. J — COD. 4. 35. Mandati. 11. const. Dioclet, et
Maxim. : « Tam dolum quam culpam. J — Ibid. 13 : « A procuratore dolum
et omnem culpam, non etiam improvisum casum proestandum esse, juris auc-
toiïtate manifeste declaratur. » — Ibid. 21. const. Constant. : • Mec quicquam
in eorum administratîone neglectum aç declinatum culpa vacuum est. i —

(2) DIG. 17. 1. Mandati. 8. §§ 8. 9 et 10 : « Si dolus non intervenit nec culpa.»
10. pr. et 29. f. Ulp.

—
(3) Ce que Modestin ajoute du motif de l'infamie qui

frappe le dépositaire et non le commodataire condamné : « Alter enim propter
dolum, alter propter culpam condemnatur, » n'est rien moins qu'exact, et on
chercherait mal à propos à en faire un argument dans la question de la respon-
sabilité du mandataire. De ce que le commodataire est responsable de toute faute,
il n'en reste pas moins responsable a fortiori du dol, et la condamnation n'en
devient pas infamante pour cela. Ici est encore oublié le caractère de la foi par-
ticulière attachée au dépôt, à la tutelle, à la société, jadis à la fiducie, véritable
motif de l'infamie, comme dans le cas de mandat. Deux actions citées par
Modestin lui-même, celle de fiducie et celle de tutelle, dans lesquelles

il dit
dolus et culpa deducitur, et où néanmoins les condamnations sont infamantes,
prouvent l'inexactitude du motif par lui donné pour Je besoin du contraste.



DE LA MISE EN DEMEURE. 363

1654. Jusqu'ici, dans les contrats dont nous avons parlé ne
: figurent que des contrats de bonne foi. Africain, en posant sa

règle, dit textuellement : « In contractibus fidei bonoe (ci-dess.,
, n" 1646).» Quant aux contrats de droit strict, dans le mutuum,

dansle contrat litteris, la question ne peut pas naître à propos de
lacondictio à laquelle ils donnent naissance. Dans la stipulation,
^jurisconsultes romains, s'attachant à la rigueur du droit, disent

que le promettant qui a promis, par exemple, de donner un

esclave,a promis de donner, mais non de faire. Si par un fait de
i, sa part il a occasionné la mort de cet esclave, il est tenu de

; l'action de stipulation (ci-dess., n° 1333); mais si c'est par négli-
gence, faute cle soins dans une maladie, l'action de la stipulation
nepeut lui en faire tenir compte. Il faudrait recourir, s'il y avait

: eu dol de sa part, à d'autres remèdes : «An culpa, quod ad
: stipulationem attinet, in faciendo accipienda sit, non in non

faciendo? quod magis probandum est, quia qui dare promisit, ad

dandum, non faeiendum tenetur (1). »

De la mise eu demeure (mora).

1655. Lorsqu'une personne apporte, dans une restitution ou
dans un payement dont elle est tenue, un retard contraire aux

règlesdu droit, on dit qu'elle est en demeure (moram facere).
Onen dit autant, en sens inverse, de celui à qui la restitution ou
le payement doit être fait, si c'est lui qui apporte à la réception
unretard contraire aux règles du droit. Ainsi, la demeure (mora)
peut avoir lieu tant en matière de possession qu'en matière

d'obligation ; tant de la part du créancier que dé la part du débi-

teur, de celui à qui la chose doit être restituée que de celui qui
doit la restituer. Les mots de frustratio, cessatio, dilatio sont

employés, dans quelques fragments (2), comme synonymes de

nom, qui reste" néanmoins l'expression technique.
1656. Ce fait de la demeure (mora) de l'une ou de l'autre des

parties modifie sensiblement leurs relations de droit. Deux consé-

quences, entre plusieurs autres, sont à signaler.L'une générale;
àsavoir, que l'auteur de la demeure prend à sa charge, par le
fait de cette demeure, les événements préjudiciables qui pourront
survenir ultérieurement, et que, dés lors, les pertes ou détériora-
tions futures de la chose, sauf celles qui proviendraient d'un dol
ou d'une faute grave de la partie adverse, sont à ses risques (3).

:(1)DIG. 45. 1. De verb. oblig. 91. pr. f. Paul. — (2) DIG. 17. 1. Mandati.
3*. f. Afric. et 22. 1. De usuris... et mora. 3. § 4. f. Papin. — Ibid. 11 et
«- pr. f. Paul. — (3) DIG. 16. 3. Depositi. 12. § 3. f. Pomp. — 18. 6. De
periculo et commodo rei vend. 5. f. Paul, et 17. f. Pomp. — 24. 3. Solut.
**•• 9. f. Pomp. et 25. .§ 2. f. Paul. — 30. De legatis. I. 84. § 3. f. Julian.

etl08.J 11. f. Afric. —45. 1. Verborum obi. 105. f. Javolen. — 46. 3. De
mut. 72. pr. f. Marcel. — On voit néanmoins par divers fragments que, dans
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L'autre, spéciale à la demeure du débiteur ou détenteur : c'est

qu'à partir de sa demeure, il doit les intérêts ou les fruits, quelles

que fussent ses obligations antérieures à cet égard, ou, plus géné-
ralement, une indemnité pour le retard (1).

1657. Cela étant, on voit qu'il était important de déterminer
dans quels cas, suivant les règles du droit, une personne se trou-
vait en demeure, et comment sa demeure pouvait cesser. — A

l'égard du débiteur ou du détenteur, il existait, en droit romain,
des cas nombreux où le fait seul du retard les constituait en

demeure, sans nécessité d'aucune sommation. — Ainsi en élait-il

pour le débiteur toutes les fois que sa dette était à échéance fixe,
que la fixation de cette échéance (dies) provînt de la loi, d'un
testament ou d'un contrat (2) : d'où est venue cette locution ima-

gée, étrangère néanmoins aux jurisconsultes latins, qu'en droit
romain « dies interpellât pro homine » . Ainsi en était-il encore

pour le détenteur toutes les fois que c'était par suite d'un délit ou
d'une possession de mauvaise foi qu'il était tenu de restituer (3).
Les jurisconsultes romains disaient, dans tous ces cas, que la
demeure avait lieu ex re (ou in rem, in re), c'est-à-dire par suite
du fait lui-même (4). En dehors de ces cas, il fallait, pour quele
débiteur ou le détenteur fût en demeure, qu'il eût été sommé

(interpellâtes) en temps et en lieu opportuns défaire le payement
ou la restitution : fait que le juge était chargé d'apprécier (5),
Les jurisconsultes romains disaient, dans ce cas, que la demeure
avait lieu ex persona (6).— Quant à ce qui concerne la demeure

(mora) du créancier ou de celui qui avait droit à la reslitulion,
elle avait lieu principalement par le refus de recevoir des offres

les cas où il était démontré que, à part la demeure, la chose aurait également
péri et aurait été également perdue pour le créancier, les jurisconsultes romains
étaient portés à affranchir le débiteur de la responsabilité des risques : quoique
cette réflexion, que le créancier, s'il avait été payé, aurait pu vendre la chose
avant qu'elle pérît, vînt le plus souvent mettre obstacle à ce tempérament. Voir
DIG. 4. 2. Quod met. caus. 14. § 11. f. Ulp.

— 10. 4. Ad exhib. 12. § M.
Paul. — 16. 3. Depositi. 14. § 1. f. Gai. — 5. 3. De heredit. pet. 40. pr. f.

Paul., et 30. De légat. I. 47. § 6. f. Ulp.
(1) DIG. 22. 1. De usuris etfructibus... et mora. 3. pr. f. Papin.; 17. §§3

et 4. f. Paul.; 32. § 2. f. Marcian.; 34. f. Ulp.; 41. pr. f. Modest. — 43. 26.
De precar. 8. § 6. f. Ulp. — 6. 1. De rei. vind. 17. § 1. f. Ulp.

— 45.1.
Verb. oblig. 114. f. Ulp.

—
(2) 13. 3. De condirt. trit. 4. f. Gai. — 19.1

De art. empti et vend. 47. f. Paul. — 45. 1. De verb. obi. 114. f. Ulp. —50.
10. De oper. publ. 5. pr. f. Ulp.

— COD. 4. 49. De art. empt. 10. const.

Diocl. et Max. — 8. 38. De contrah. et committ. stipul. 12. const. Justininn.,

par laquelle on voit que, jusqu'à cet empereur, la règle n'était pas tellement
établie en jurisprudence, qu'elle ne donnât lieu à des contestations auxquelles
cette constitution est destinée à mettre fin. —

(3) DIG. 5. 3. De petit, hered. 18.

pr. et 20. § 20. f. Ulp.
— 6. 1. De rei. vind. 15. § 3. f. Ulp. —13. 1. De con-

dirt. furtiva. 8. § 1. f. Ulp. et 20 f. Tryphon.
— 43. 16. De vi. 19. f. Try-

phon. — COD. 4. 7. De condirt. ob turp. caus. 7. const. Dioclet. et Maxim.-

(4) COD. Ibid. — DIG. 40. 5. De fideicom. libert. 26. § 1. f. Ulp.
— DIG. 22.

!.. 32. pr. f. Marcian. —
(5) DIG. Ibid. —

(6) DIG. Ibid.
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valablement faites, ou faute de se trouver au temps et au lieu

déterminés pour recevoir le payement ou la restitution que le

débiteur ou le,détenteur étaient prêts à opérer (1).

Des intérêts (usurae).

1658. On voit suffisamment, par ce qui précède, comment les

jurisconsultes romains ont été conduits à traiter conjointement
delà mise en demeure (mora) et des intérêts (2).

On nomme capital (sors, caput) le montant de l'obligation prin-

cipale; et intérêts (foenus, versura, plus récemment usuroe), les

fractions de ce capital que le débiteur doit en sus, en raison du

tempsdont le créancier se trouve privé de sa chose. Res ou pecu-

niafoenebris, c'est le capital produisant intérêts. Cette sorte d'en-

gagementn'a lieu que dans les obligations qui ont pour objet une
sommed'argent, ou,quoique plus rarement, des choses quoe nu-

méro, pondère vel mensura consistent (3). Les intérêts étant
mesurés par certaines fractions déterminées du capital, propor-
tionnellement au temps que dure la dette, consistent toujours en
cliosesde même nature. C'est, en quelque sorte, le produit pério-

\ dique(foetus, foetura) du capital; ainsi nous le dit Festus :
«Foenus... a fcetu... quod crediti nummi alios pariant; ut apud

\ » Greecoseadem res TÔXOÇ(à la fois enfantement et intérêts) dici-
» tur(4).» Ou, si l'on veut l'étymologie de l'autre dénomination

(usuroe), c'est le prix de loyer pour l'usage (pro usu) du capital.
1659.L'économie politique est parvenue, de nos jours, à faire

uneanalyse plus subtile et plus complète de l'intérêt. Il est cer-
tain que les écus prêtés ne produisent pas matériellement d'autres

\ écus,pas plus qu'une maison louée ne produit matériellement

; l'argent payé à titre de loyer, et que celte idée de produit, de

partou de croît (foetus) entre le capital et l'intérêt, ne peut être

prise qu'au figuré. Mais ce qui est réel, c'est que le débiteur,
pendant tout le temps que dure la dette, dispose à son profit et
suivant sa convenance, du capital appartenant au créancier, tandis

quecelui-ci en est privé pendant le même temps. Par conséquent,
il y a service rendu à l'un au détriment de l'autre. Ce service,
comme tout autre, peut être rendu gratuitement, ou moyennant
rémunération: c'est une conséquence même du droit de propriété.
Cequi est réel encore, c'est que le créancier court un risque plus
ou moins grand de ne pas être remboursé, c'est-à-dire de perdre
soncapital, et qu'il peut chercher encore, dans la somme qui lui
estpayée périodiquement, une prime d'assurance pour ce risque

(1) DIG. 13. 5. De pecun. const. 16. § 2. fr. Ulp. 17. f. Paul, et 18. pr. f.
% — 46. 3. De solut. 39. f. Afric; 72. pr. et § 3. f. Marcel!.; COD.4. 32.
Deusur. 6. const. Anton, et 19. const. Philipp. — (2) DIG. 22. 1. De usuris
et/ructibus... et mora. — COD. 4. 32i De usuris. — (3) COD.Ibid. 23. const.
fhilipp, _ (4) FESTUS,au mot Foenus.
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dont il se charge. L'intérêt comprend donc à la fois une prime
pour le risque couru par le créancier, et un prix de loyer pour
l'usage, ou, plus exactement, pour la disposition du capital
laissée au débiteur.

1660. Cependant, si l'on considère combien il est facile au

possesseur du capital d'abuser des besoins, urgents peut-être de
celui qui demande à emprunter, souvent même d'exciter ses

passions ou d'en profiter pour le pressurée et le faire consentir,
à titre d'intérêts, à des rémunérations exagérées ; combien ce mal

s'aggrave toutes les fois que, par des circonstances quelconques,
il n'y a pas de concurrence suffisante pour maintenir dans une

juste mesure le taux de ces rémunérations, et pour en fixer le

prix courant suivant la loi naturelle de la proportion entre l'offre
et la demande ! toutes les fois surtout que ce mal se généralise et
tient à la situation sociale elle-même, les capitaux se trouvant
accumulés aux mains d'un petit nombre, sans que les institutions,
l'égalité de droit, et la libre possibilité d'acquérir par le travail
en favorisent la dispersion; si l'on observe, enfin, à quelle dureté,
à quelle avidité, à quelles inventions d'expédients subreplices
sont rompus ceux qui se livrent, comme à une sorte de profession,
à l'art de faire fructifier leurs capitaux par des prêts à intérêts,
on verra qu'il y a, dans cette question d'intérêts, une question
de morale et de droit autant que d'économie politique, et quela

législation ne saurait y rester indifférente.

1661. C'est particulièrement dans la situation de Rome, aux

temps où la plèbe était écrasée (mersa et obruta, suivant les

expressions de Tife-Live) par l'usure patricienne, que l'on ren-
contre ce mal usuraire (foenebre malum, comme l'appelle Tacite),
cause la plus fréquente de discordes et de séditions (seditionum
discordiarumque creberrima caussa). La loi des Douze Tables
fut la première qui essaya d'y porter remède, en établissant pour
limite l'intérêt d'un douzième (unciarium foenus), et en punissant
de la peine du quadruple le foenerator qui irait au delà; tandis

qu'auparavant le taux en était abandonné au bon plaisir des riches

(ex libidine locupletiorum agitaretur) (l).Mais là né s'arrêtèrent -,

point les troubles et les dissensions. La ville travaillée parle même
mal ( civitas foenore laborans ) les voit renaître continuellement,
Des plébiscites divers se succèdent : l'un, en 408, abaissant de

p|(l) TACIT. Ann. VI. 16. « Nam primo XII Tabulis sanctum, ne quis undM

foenore amplius exereeret, quum antea ex libidine locupletium agitaretur.
> -

Tite-Live attribue cette fixation à un plébiscite postérieur, sur la proposition
(rogatio) des tribuns Duilius et Moenius, que la plèbe accueillit et sanctionna

avec ardeur, en 393 (ou 398) : « Haud oeque Ioela Patribus insequenti anno,

C. Marcio, Cn. Manlio Coss. de unciario foenore, a M. Duilio, L. Moenio, ta-

bunis plebis, rogatio est perlata : et plebs aliquanto eam cupidius scivit nece-

pitque. i (TIT. LIV. VU. 16). — CATO, Dererustica. proem. : « Majores nosta

sic habuerunt : itaque in legibus posnerunt, furem dupli damnari, foeneratorem

quadrupli. J
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moitiéencore le taux de l'intérêt, le réduit à une demi-once,
c'est-à-dire-àun vingt-quatrième (semunciarium foenus) (!); un

autre,en 413, prohibe entièrement le prêt à intérêt (2) ; d'autres,
enfin, ont pour but de prévenir les fraudes qui tant de fois

répriméesrenaissent sans cesse, en artifices merveilleux, pour
yéluderles prohibitions (3). Les orateurs, les poètes, les philosophes
je Rome, s'accordent dans une unanime réprobation. Caton le

rustiquelui-même, parcourant les divers moyens d'augmenter
sonpatrimoine, et se demandant : a Quid foenerari? » répond à
cettequestion : « Quid homînem occidere? (A). » — Néanmoins
onvoit déjà, par les écrits de Cicéron, qu'à son époque la pro-
hibitionabsolue, quel qu'ait pu être le temps durant lequel elle

. aétémaintenue, n'existait plus, et que la limite admise dans le
droitcomme maximum du taux de l'intérêt était désignée par une
nouvellelocution, celle de centesima usura. C'est là l'intérêt

légitime (legitimoe usuroe), le plus élevé qui puisse être pris
.[naximoe, gravissimoe), qui existe encore au temps des juris-
consultesdes Pandectes, et qui se maintient jusqu'à Justinien.

1662. Mais quel chiffre se trouve désigné sous ces noms de
unciariumfoenus, semunciarium foenus, centesima usura? Au
Milieu des divergences les plus graves, et des controverses les

plusanimées, qui ont existe entre les plus érudits au sujet des
deuxpremières de ces locutions, nous croyons que unciarium

foenusdésigne l'intérêt d'une once, c'est-à-dire d'un douzième
ducapital par an; semunciarium foenus, l'intérêt d'une demi-

once,autrement dit d'un vingt-quatrième du capital par an; et
tentesimausura, l'intérêt d'un centième du capital à payer chaque
moisaux calendes, par conséquent douze pour cent par an. Dans
lesdeux premières de ces locutions, les plus anciennes, l'intérêt,
fractiondu capital, est calculé suivant la vieille division romaine,
quenous avons déjà vue pour l'hérédité (t. II, nos729 et suiv.),
Cellede l'as divisé en douze onces, c'est-à-dire par douzième
etpour l'année; dans la troisième, la plus récente, il est cal-
culé,suivant la division décimale, par centième et pour chaque
mois(5).

(1) TIT. LIV. VU, 27 : « Idem otium domi forisque mansit T. Manlio Tor-
'palo, C. Plautio Coss. Semunciarium tantum ex unciario foenus Jactum, et in
pensionesoequas triennii, ita ut quarta proesens esset, solutio oeris alieni dispen-
sa est. i —

(2) TIT. LIV. VU. 42. « Proeterboec invenio apud quosdam L. Genu-
cinm, tribunum plebis, tulisse ad populum ne foenerare iiceret. J —

(3) TACIT.
ta. VI. 16. a Postremo, vetita versura ; multisque plebiscitis obviam itum
lrnudibus, quoe totiens repressoe, miras per artes rursum oriebantur. > —TIT.
IM. vu. 21; xxxv, 7. — GAI. 4. § 23, — (4) Ailleurs, dans le passage cité
pag. précéd., not. 1, après avoir dit que les anciens, dans la loi des XII Tables,
avaient voulu que le voleur fût condamné au double et le foeneraior au qua-

jjrople,
il ajoute : i Quanto pejorem civem existimarint foeneratorem, quam

™'«m, hinc licet existimari. » — Voir aussi CICÉR. De ofiic. n, 25; PLIN. Hist.
««ftff. xvtti, 15, sext. 6; SENEC. De benef. vu. 10.

(5) Cette explication de l'unciarium foenus, déjà indiquée par STROTH dans
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C'est de cet usage, attesté non-seulement par les jurisconsultes
mais par les orateurs et par les poètes, de fixer l'échéance des
intérêts aux calendes de chaque mois, qu'est venu, pour le registre
sur lequel étaient inscrites les créances produisant intérêt, le nom
de calendarium. Scsevola et quelques autres jurisconsultes en font
mention plus d'une fois au Digeste. Se livrer habituellement à ce
mode de faire valoir ses capitaux, par des prêts à intérêt, est
nommé quelque part calendarium exercere. Non-seulement les

argentarii, mais tout capitaliste, même les diverses villes ou

municipes pouvaient.avoir leur calendarium. Africain nous parle
d'esclave spécialement préposé à la tenue de ce livre (Stichwm
servum calendario proeposuerat), et c'était une charge, comptant
non pas dans les honneurs (inter honores non habebalur), mais
comme fonction personnelle (sedpersonalemunus) pour le compte
de la municipalité, que celle de curator calendarii (1).

1663. Les intérêts, renfermés dans la limite prescrite, pouvaient
être dus chez les Romains, soit légalement, c'est-à-dire parles
dispositions mêmes du droit, soit en vertu d'un testament on
d'une convention. —

Légalement, par exemple, dans les casde-
mise en demeure, suivant ce que nous venons de dire ci-dessus;

d'emploi des deniers d'autrui fait par quelqu'un à son proGt; à

son édition de Tite-Live, se trouve développée par NIEBUHR dans son Histoirt;
romaine (t. V, p. 73 et suiv. de la traduction). Claire autant que simple,et
en parfaite harmonie avec le système de mesure des Romains, elle estâmes

yeux indubitablement exacte. Mais quelle était l'année à laquelle se référait cet

intérêt d'un douzième? Était-ce l'année primitive des Romains, l'année lunaire

de dix mois, ou bien l'année commune, celle de douze mois, déjà introduite

par Numa (voir tom. I, Hist., nos 41 et suiv.)? C'est ce qui ne me paraît pis
aussi clairement établi. Niebuhr soutient, par analogie avec quelques autres

institutions dans lesquelles le compte par années de dix mois s'était maintenu,,

qu'il en avait été de même à l'égard des intérêts dans ïunciarium fmnus.U
faisant le calcul, on verra que, si l'on suppose qu'il s'agissait d'une année

de 12 mois, Yunciarium foenus reviendrait, dans nos locutions modernes,
à 8 et 1/3 p. 100 par an, et le semunciarium foenus à 4 et 1/6 p. 100. Taudis

que si on suppose qu'il ne s'agissait que de l'année de dix mois seulement, ees

chiffres reviendraient à 10 p. 100 et à 5 p. 100 par an, de nos jours. —Dans

les autres interprétations, beaucoup plus compliquées, moins en-accord avecles

termes et avec les faits, et soutenues néanmoins par les plus grai/es autorités,

Sigonius, Gravina, Gronovius, etc., V-unciarium foenus serait l'once, non pasni

capital, mais de l'as usuraire : c'est-à-dire le douzième', payable chaque mois,

de l'intérêt total d'une année; synonyme de centesimoe usuroe, expression!
laquelle il faudrait se référer même pour ces époques antérieures; car uncianB

foenus, dans ce sens, ne désignerait par lui-même aucun taux. L'intérêt fus;

par les Douze Tables aurait donc été de 12 p. 100 par an, tel qu'il se trouvait;

plus tard, au temps de Cicéron; et le semunciarium aurait été de 6 p. M'1 j
— D'autres interprétations, enfin, conduiraient à voir dans Yunciarium/«m» ;

1 p. 100, ou en sens inverse, 100 p. 100 par an.

(1) D. 12.1. De reb. crédit. 41. f. Afric. ; — 15.1. De pecul. 58. f. Scoevol.;
— 26. 7. De admin. tutor. 39. § 14. f. Papin.;

— 31. De légat. 2". 88.1

Scajvol.; — 31. De légat. 3". 34. § 1, et 41. § 4. f Scoevol.; 64. f. Afric.;-
50. 4. De muner. et honor. 18. § 2. f. Arcad. Charis. ; 58. 8. De administ-
rer, ad civit. 9. § 7. f. Papir. Just.
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prix dû par l'acheteur, à partir de la tradition; de sommes dues

à un mineur de vingt-cinq ans (1). —En vertu d'un testament,

lorsque le testateur l'a ainsi ordonné (2). — En vertu d'une

[convention, à savoir, par stipulation spéciale, ou par pactes joints
; incontinent aux contrats de bonne foi (3).—Mais il était défendu

iilë tirer l'intérêt des intérêts, opération qui se nommait anato-

Icismiis (4). -

v : 1664 Justinien, dans son code, a abaissé le taux des intérêts,
laïli s'était maintenu jusqu'à lui, et l'a réduit ainsi qu'il suit, en

|ja faisant varier suivant la qualité dès personnes et suivant les

circonstances : — Dans les prêts maritimes, intérêt auparavant
illimité, les centesimoe usiiroe, ou 12 p. 100; ;—Pour les com-

i merçants, les deux tiers (usque ad bessem centesimoe) ou 8 p. 100.
—Pour les personnes ordinaires, la moitié (dimidiam centesimoe)

t.ou 6 p. 100 ; -— Enfin pour les personnes illustres, le tiers
5 [tertiam partem) ou 4 p. 100(5).

f| TITULUS XXVIII.

fi.M QUAS PERSONAS NOBIS OBLIGATIO

J
.: ADQUIRITUR.

TITRE XXVIII.

PAR QUELLES PERSONNES NOUS ACQUÉRONS

UNE OBLIGATION.

; 1665. Après l'exposé des obligations et des événements qui
j les engendrent, du moins quant aux contrats et aux relations

|analogues, nous passons à leur acquisition. Telle est la transition

fuës titres précédents à celui-ci. —Une obligation nous est acquise,
CC-est-à-dire nous devenons créanciers, nous acquérons l'action

} nécessaire pour forcer à l'exécution de cette obligation, non-seu-
*

lèment par nous-mêmes, mais encore par nos esclaves, par nos
i fils de famille, par les esclaves dont nous avons l'usufruit ou

|l'usage, par l'esclave d'autrui ou même par l'homme libre que
irious possédons de bonne foi comme notre esclave : c'est-à-dire

,jnon-seulement quand c'est nous qui avons été acteurs dans les
f événements producteurs de l'obligation, mais même quand ce

| sont ces diverses personnes. —L'acquisition des obligations par
f?ïemoyen de ces diverses personnes n'a pas lieu pour toutes d'une
i fllanière absolue. L'introduction des différents pécules, et la

j diversité des droits de l'usufruitier, de l'usager ou du possesseur
|«e bonne foi, amènent, sous ce rapport, des distinctions impor-
tantes à faire. Maisile sujet a déjà été épuisé par ce que nous en

tk
'

(i) DIG. 3. 5. De negot. gest. 19. § 4. f. Paul. —17. 1. Mandati. 12. § 9.
fi, Ulp. — 22. 1. De usur. 6. f. Papin. — 19. 1. De action, empti. 13. § 20.
Cf. lllp. — .28. 1. De ùsur. 18. § 1. f. Paul. — DIG. 31. (De légat. II.) 87.
| S 1. fr. Paul. — COD. 2. 41. In qùib. caus. in integr. 3. const. Dioclet.
î ot Maxim. — COD..4. 49. Dé action, empti. 5. const. Dioclet. et Maxim. —

\.".(?}DIG. 33. 1. De ann. légat. 3. § 6. f. Ulp.
—

(3) COD. 4. 32. De usur. 1.
|s const. Anton., 3. const. Sever. et Anton.; 7. const. Anton. — DIG. 16. 3.
glkpos. 24. in fin. f. Papin. — PAUL. Sent. 2. 14. § 1. —

(4) COD. 4. 32.

fie usuris. 28. const. Justinian. — (5) COD. Ibid. 26. § 1. const. Justin.

.; TOMEm. 24
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avons dit en deux chapitres antérieurs (liv. 2, tit.. 9<, n" 608'
et suiv. du tom. Il; liv. 3, tit. 17',. ci-dess., m*0*1280 et suivi.), et
il nous res-tera peu de chose à y ajouter,.

Ëxpdsitis getferibus obligàtionum quoe
ex contràctu' vef quasi ex contràctu nas-

ctfùtur',. adhwnendi' suMus adquii'i no-

bis, non solum per nosmetipsos, sed

etiam per eas. personas quoe in nostra

potestaté sunt : vélufï per servds et filios

ttbstros. Ut tamen, quod-pe¥ âervos qui-
dem nobis adquiritur totum.' nostrum

fiât; quod autem per liberoa quos in

potestaté habemus ex obligatione fuerit

adquisitum, hoc dividatuf secuddum

imaginent rerum 1
propriétaire

1 et usas*

ffuctus quam nostra discrovit constitua
tio :, ut quod ab actione commodum

perveniat, hujus usumfructum quidem
habeat pater, proprietas autem filio ser-

vetur, scilicet pâtre actiouem movente
secundum novelloe nostra' constitutionis
divisionem.

Aprè'savoirexposé lesdiversesespèccj
d'dbligations qui naissent d'un contrat
ou comme' dfm* eontrat, il faut faire ob-
server qu'une obligation peut nous être
acquise, non-seulement par nous-mê-
mes , mais encore par les personnes qui
sont en Autre- puissance, comme par BM
esclaves et par nos fils de familfe, \k
telle sorte cependant que ce qui nous eil

acquis par nos esclaves devient entière-
ment' nôtre. Tandis que le bénéfice de

l'obligation acquise par nos fils de famille
se divise- à l'imitâtioni de ce que notre
constitution! a décrété pour la propriété
et l'usufruit des choses. Ainsi, le profil
résultant die l'acfion sera en usufruit an

père, la propriété eu sera conservée su

fils; l'action étant intentée, du reste, par
le père, COBformémcnt à lai division
établie par notre nouvelle constitution.

1666. Quant à l'acquisition, par le pèrey des obligations pro-
venant du fils de famille, le texte renvoie aux règles sur l'acqui-
sition de la propriété ou de l'usufruit,, G'est-à-dire à la distinction
des divers pécules (t. II, n°! 610 et suiv.) : avec cette observation

que, dans les cas où le père ne doit acquérir que l'usufruit, ce
n'est pas l'obligation qui se divise ainsi, en nue propriété à l'un,
et en usufruit à l'autre ; mais c'est le produit, le profit résultant de

l'exécution même de l'obligation. Quant à l'exercice de l'action,
il est dévolu au père (scilicet pâtre actionem movente). Il faut
se reporter,; sur cette matière, aux constitutions de Justinien, et

remarquer le cas oh il s'agit de l'acquisition d'une hérédité sur

laquelle le père et le fils de famille sont en dissentiment (1).

i. Item per libèf os hôminès et aliénos
sèrvos quos bc/na fidè possideirins, âd^

quiritur nobis; sed tantum fix duabns

causis, id est, si quid ex operibus suis
vel ex re nostra adquirarit.

Iï. Per eum quoque servum in quo
usumfructum vel nsum habemus, simi-
Iiter ex duabus istis causis nobis adqui-
ritur.

ï. Une obligation nous est acquise
aussi par lès hommes libres et les escla-
ves- d'autrui que nous possédons de

bonne foi; mais seulement en deuicas,
savoir : lorsqu'elle provient de lentt

travaux ou de notre propre chose.

9. Dans les deux mêmes cas nous

acquérons également par l'esclave sur

lequel nous avons l'usufruit ou l'u-

sage.

1667. Èx operibus suis vel ex re nostra. Nous avons déjà

expliqué ces deux causes, quant à l'acquisition de la propriété
(toni. II, n° 626). Si pour prix du travail de l'esclave soumis»

(1) COD. 6. 61. De bonis qitm liberis, 6 et 8. const. Justinian.
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^usufruit (ex operibus suis) ou pour prix de la chose de l'usu-

fruitier, vendue, louée on concédée de toute autre manière par
cetesclave (exre nostra), c'est, non pas une dation qui est faite,
maisune obligation qui est contractée, cette obligation est acquise
à l'usufruitier. De même pour le possesseur de bonne foi, avec

lesnuances qui séparent l'un de l'autre.

Mais quand il s'agit d'un esclave dont nous n'avons que l'usage,
«st-il bien vrai qne l'obligation puisse nous être acquise par ces

deuxcauses? Si l'obligation provient ex re nostra, l'affirmative

lia sans dire. Mais si elle provient du travail fait par l'esclave sur

; la chose d'autrui, n'est-elle pas comme une sorte de fruit, et

puisque nous n'avons que l'usage de l'esclave, ne faut-il pas en

conclurequ'elle ne peut pas nous être acquise? C'est ce qui nous

paraît conforme aux principes. Aussi Gaius ne parle-t-il pas de

.';l'usager (1) ; et Ulpien exprime-t-il formellement la négative : « Si

quidem ex operis ejus, non valebit : quoniam nec locare opéras

«juspossumus (2). » Notre texte ne doit donc être entendu, quant
ice point, que du travail, de l'industrie de l'esclave appliqués à

. ootrepropre chose.

III. Communem servum pro domi-
: nicaparte dominis adquirere certum est,
; êrcepto eo quod uni nominatim stipu-
; Mo aut per traditionem accipiendo
- jl|i soHadquirit, veluti cum ita stipula-
r tur ; TITIO DOMINOMBO DARE SPONDES?
i Sedsi unius domini jussu servus fuerit

stipulatus, licet antea dubitabatur, ta-
men post nostram decisionem res expe-

: ditaest, ut illi tantum adquirat qui hoc
eifacere jussit, ut supra dictum est.

3. H est certain que l'esclave com-

mun acquiert à ses maîtres proportion-
nellement à leur part de propriété ; sauf
ce principe, qu'en stipulant ou en rece-
vant par tradition pour un seul nomi-

nativement, il acquiert à celui-là seul ;

par exemple, quand il stipule ainsi: PRO-

METS-TU DE DONNERA Trrrns MON MMTRE?

Mais si l'esclave a stipulé par l'ordre

d'un seul maître, malgré les doutes an-

térieurs, la question depuis notre con-

stitution est décidée, en ce sens qu'il

acquiert, comme nous l'avons déjà dit;
à celui-là seul qui lui a donné Tordre.

1668. Voir, sur ce dernier point, le dissentiment entre l'école

I- désSabiniens et celle des Proculéiens : dissentiment que nous
t expose Gaius (3), et que Justinien résout dans le sens des

; Sabiniens.

De la cession des obligations (4).

1669. L'obligation étant un lien de droit entre deux personnes
s.déterminées, changez une de ces personnes, vous n'avez plus le

l mêmelien, le -même droit : c'est une obligation nouvelle. Voilà
:>pourquoi ce principe était reconnu par le droit civil des Romains :

l pe, sauf le cas des successions universelles, dans lesquelles il y
; || continuation de la personne, les obligations ne peuvent être

::
'

(1) GAI. Comm. 3. §§164 et 165.'— (2) DIG. 7. 8. Deusu. 14. pr. f. Ulp.
; ~f) GAI. Comm. 3. § 167. — (4) DIG. 18. 4, et COD. 4. 39. De hereditate vel

actione vendita.

24.
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transférées du créancier à un autre (1). Mais depuis que la pos-
sibilité d'exercer ses actions et de plaider par procureur eut été
admise, on. tira de là un moyen indirect de transporter à autrui
le proGt d'une obligation : ce fut de lui en donner l'exercice par
un mandat. C'est là ce que les jurisconsultes romains appellent
mandare actiones, actiones persequendas proestare, ou simple-
ment proestare, céder e actiones (2). Celui à. qui la cession est
faite, le cessionnaire, n'est donc qu'un procureur; mais les

jurisconsultes romains le nomment procurator in rem suum (3),
pour indiquer qu'en exerçant l'action il fait sa propre affaire et

que le profit doit lui en rester : « Si in rem suam datus sit procu-
rator, loco domini habetur (4). »

1670. La cession des actions s'opère donc par un mandat. Le
consentement du débiteur n'y est nullement nécessaire. L'obli-

gation n'est pas changée.—Le créancier reste toujours créancier
et conserve encore le droit de poursuivre lui-même le payement,
sauf la nécessité où il serait de restituer au cessionnaire tout ce

qu'il aurait obtenu (5) : cependant, bien qu'en principe son droit
subsiste toujours, l'exception de dol fournirait au débiteur à qui
la cession aurait été notifiée, ou qui serait déjà attaqué parle
cessionnaire, un moyen de le repousser (6).

— Le débiteur reste
débiteur au même titre et avec les mêmes moyens de défense. Le

cessionnaire, en droit strict, n'est qu'un procureur, et ne peut
intenter l'action qu'en celte qualité, comme exerçant celle du
véritable, créancier. Une forme ingénieuse de rédaction, imaginée
par le préteur Rutilius, et portant; à cause de cela, la qualifica-
tion de Rutilienne (ci-dess., n" 1163, avec la note), avait permis
d'accommoder à cette situation la formule de l'action à intenter

(ci-dessous, liv. 4, lit. 10). Cependant la jurisprudence et les
constitutions impériales sont arrivées à donner au cessionnaire
les actions comme lui appartenant à lui-même, sous la qualifica-
tion d'actions utiles (7). Son mandat était, du reste, d'une nature
toute particulière : il n'en devait aucun compte, il ne pouvait en*

être révoqué, et ni sa mort ni celle du créancier son mandant ne

devaient y mettre fin (8).
1671. A l'époque où les actions ne pouvaient être intentées

(1) GAI. Comm. 2. §§ 38 et 39. —
(2) DIG. 17. 1. Mandat. 8. § 5. f. Ulp-

46. 3. De solut. 76. f. Modestin. — 19. 1. De art. empt. 31. f. Nerat. —16.3.

Depos. 2. f. Paul. — 44.7. De oblig. 7. f. Pomp.
— 15. 3. De in rem vers,i

§ 5. f. Ulp.
—

(3) DIG. 3. 3. De procurât. 30.-f. Paul. — 4. 4. De miner.

24. pr. f. Paul. — 17. 1. Mandat. 8. § 10. f. Ulp.
— 44. 4. De dol. nalÀ

§ 18. f. Ulp.
— COD. 4. 10. De oblig. 6. const. Dioclet. et'Maxim, -

(4) DIG. 2. 14. De pactis. 13. f. Paul. —
(5) DIG. 18. 4. De hered. vêlé-

vend. 23. § 1. f. Hermogen. — (6) DIG. 2. 14. Départ. 16. f. Ulp. —}
»•

De trans. 17. f. Papin.
— COD. 8. 42. De novat. 3. const. Gordian.

-

(7) DIG. 2. 14. De part. 16. pr. f. Ulp.
— COD. 4. 39. De hered. vêlait-

vend. 5. const. Alexand. — 7 et 8. const. Dioclet. et Maxim. —
(8) COD.*. !'•

De oblig. 1. const. Gordian.
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par le cessionnaire qu'en qualité de procureur, il se produisait

par voie de conséquence ce résultat particulier, que les person-
; nés notées d'infamie étant incapables de postuler pour autrui
*

(ci-dess., n° 1170), elles ne pouvaient, à cause de cela, recevoir

[ utilement la cession d'une créance, ce qui leur interdisait en

même temps un certain nombre d'opérations de droit, dans

i lesquelles figurait cette cession. Mais cet empêchement a cessé

dèsque le cessionnaire a pu exercer les actions pour son propre
; compte comme actions utiles.

TITULUS XXIX.

QUIBUS MODIS OBLIGATIO TOLLITUR.

TITRE XXIX.

DE QUELLES MANIÈRES SE DISSOUT L'OBLI-

GATION.

1672. La même ngure de langage qui a donné naissance aux
nomsA'obligatio et de contractes a fourni aussi celui de solutio,

pour indiquer la rupture, la dissolution du lien, et par suite la
libération du débiteur. Les mots solutio, solvere, dans leur accep-
tion étymologique, ont donc le sens le plus général, et s'appliquent
à tous les événements qui mettent fin à l'obligalion, qui délient le
débiteur : « Solutionis verbum pertinet ad omnem liberationem

quoquo modo factam, » dit Paul; — « Solutionis verbo satisfac-
tionem quoque omnem accipiendam, placet, » dit Ulpien (1).

1673. Le mode régulier, pour le débiteur, de se délier; celui
en vue duquel l'obligation a été formée, et qui en constitue le but

final, c'est l'accomplissement de ce qu'il doit. Aussi, l'expression
générale solutio, prise dans un sens plus restreint, s'appliquè-
t-elle particulièrement à ce mode principal de libération. Solutio

exprime alors l'accomplissement,.la prestation de ce qui est dû :
« Solvere dicimus eum qui fecit quod facere promisit (2). » C'est
ce que nous nommons aujourd'hui payement.

— Les Romains
disent aussi, par un renversement de la figure, solutio nummo-

fim, rem ou pecuniam solvere, pour indiquer le payement de
la somme ou de l'objet même qui est dû (3).

1674. Mais le payement, bien qu'il soit le mode régulier et
final de libération, n'est pas le seul. L'obligation peut encore
être dissoute par d'autres moyens prenant leur source dans le
consentement des parties, ou même par divers événements en
dehors de ce consentement. —

L'obligation, lien civil (vinculum
juris, secundum nostroe civitatis jura), ne peut être dissoute

que conformément aux règles du droit civil lui-même (ipso jure).
Cependant il s'est produit ici, quant â la dissolution des obliga-
tions, le même fait historique qu'à l'égard de leur formation.
D'une part, les moyens d'extinction du droit civil, avec le temps,

. (1) DIG. 46. 3. De solut. 54. f. Paul. — 50. 16. De verbor. signif. 176. f.

^••-(S) DIG. 50. 16. De verbor. signif. 176. f. Ulp.
— 46. 3. De solut.

-
(3) DIG, 46. 3. De solut. 46. pr. et 47. f. Marcian. 48. f. Marcell. 54. f. Paul.
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ont été eux-mêmes étendus. D'autre part, le droit prétorien, la

jurisprudence sont intervenus ; et dans les cas où l'obligation
suivant le droit civil, continuait de subsister, trouvant injuste

que le débiteur fût contraint de l'exécifter, tout en disant de lui

obligatus manet, ils' lui ont donné, par le secours des exceptions

(çxceptionis ope), le moyen de se défendre contre la demande du
créancier (1). C'est-à-dire que de même que nous avons, en droit

romain, des obligations civiles, prétoriennes ou naturelles, de
même nous avons des libérations civiles, prétoriennes ou d'équité
naturelle. De là vient cette division passée en règle commune
chez les commentateurs : « Obligatio aut ipso jure, àut per excep-
tionem tolïitur. n Les modes du droit civil seuls sont des modes
de dissolution dé l'obligation civile ; les autres ne sont que des

moyens de défense. —- Les Instituts ne traitent ici que des modes

civils, des véritables modes de dissolution, et ils commencent

par le principal, le payement.

Tolïitur autem omnis obligatio solu-
fione ejus quoddebetur, vel si quis, con-,
sentiënte creditore, aliud pro alio sol-
verit. Nec tamen mterest quis solvat,
utrum ipse qui débet, an alius pro eo;
liberatur enim et alio solvente, sive

sciente, sive ignorante debitore vel in-

vite, solutio fiât. Item si reus solverit,
etiam ii qui pro eo intervenerunt libe-
rantur. Idem, ex contrario contingit si

fidejussor solverit; non enim solus ipse
IiBerafur, sed etiam reus.

Toute obligation se dissout pac le

payement de la chose due, ou d'une au-
tre chose à. la place, quand le créancier

y consent. Et qui que ce soit qui paye,
soit le débiteur lui-même, soit un autre

pour lui, peu importe; le payement fait

par un tiers, soit au su, soit à l'insu ou

même contre le gré du débiteur, opère,
en effet,-libération. De même, le débi-

teur payant, tous ceux qui sont inter-

venus pour lui sont libérés. Et récipro-

quement si le fidèjusseur paye, la libé-

ration a lieu non - seulement pour lui,
mais encore pour le débiteur.

1675. Sans doute Yoes et libra a figuré jadis dans le payement,
soit réellement, dans les temps primitifs pour peser le mêlai,
comme nous le voyons dans le payement fait aux Gaulois au

Capitole (2); soit plus tard fictivement, à l'égard des obligation»
de somme certaine (certa pecunia), comme type symbolique de

ces temps anciens où le métal se mesurait au poids; soit, avec

beaucoup plus de réalité et pendant plus longtemps, à l'égard des

obligations de transférer en propriété (dare) des choses mancipu
Mais pour la dation des choses nec mancipi, y compris la monnaie

après son introduction générale pour les obligations de faire ou

de ne pas faire, qui embrassent tant de cas dans leur généralité,
la tradition de la chose, l'exécution ou l'abstention des faits, ont

dû suffire pour libérer le débiteur. A l'époque de Justiniei),
le payement n'exige rien de plus; c'est l'accomplissement,

h

prestation de ce qui est dû.

(A).GAI.Gomm.3. §§168 et 4SI. Comm. 4. §§ 116 et 117. — (2) TIT- I*
liri. 5,
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1676. Mais si le débiteur paye une chose pour une autre

léittâ pro alio), ipourra^t-il ainsi se tt^ervér libéré? Il est bien

«ntendu, d'abord, qu'il ne pourra 'le faire que du consentement du

créancier : «Aliud pro alioanvito creditore, solvi non potest -(l).'»
Hais, même avec ce consentement, son oMïga'fion sera-t-elle

dissoute? Les Proculêiens, comme noirs le voyons par Gaius,
soutenaient que d'après le droit civil {ipso jure) elle ne l'était

pas, que le lien n'était pas rompu, puisque ce qui 'était dû n'avait

pasété accompli : en conséquence, ils n'accordaient au débiteur

que le secours d'une exception. Les Safemiens étaient d'un avis

apposé (2), et c'est cet avis qui a prévalu. Lé payement d'une

cnosepour une antre, avee le consentement du créancier, ce qui
*é nomme ordinairement éaiio in solutum, dissout ï'oWigation
ipsojure (3).

1677. A f égard -des personnes par qui et & qui le payement
peut être fait,, le texte nous indique suffisamment qu'il peut être
fait même par un tiers, au su, â l'insu, ou même contre le gré du
débiteur (4), pourvu que ce tiers payé pour le compte du débiteur
et afin de le libérer- car s'il payait par erreur, croyant acquitter
ia propre dette, il aurait la condictio indebiti, et le débiteur
ne serait pas délié. Afous savons du reste que celui qui fait le

payement et le créancier qui le reçoit doivent être capables
d'aliéner, ou, plus généralement, de faire leur condition pire
(tom. II, n0,605 et suiv.^.

1678. Le payement fait valablement, uou-seulement la dette,
niais tous les accessoires, obligations des intercesseurs et des

adpromettants de tonte nature, droits de gage et d'hypothèque,
toutessûretés en général, prennent fin ( etiam accessiones libe-

rantur) {S).
'

1679. Si le créancier était en demeure de recevoir, confor-
mément à ce que nous avons expliqué ci-dessus, n° 1657, le

débiteur, sur le refus de recevoir les offres réelles (oblatio) par
lui faites valablement, c1est-à-dire de la totalité de la dette, au
lien et au terme prescrits, ou bien en l'absence du créancier pour
lésrecevoir, pourrait consigner la somme ou l'objet dû dans un

dépôt public (in publico deponere, obsignare, consignare), et
an moyen de cette offre (oblatio) suivie de la consignation
(obsignatio), il se trouverait libéré. « Obsignatione totius débit»

pecunioe solenmîter fecta, liberationem contîngeré manifestum
«st. » Par ce dépôt public oti entendait les églises (sacratissimte
«des) ou le lieu désigné par le juge (6).

(I) DIG. 12. 1. De reb. cred. 2. % i. f. Paul. —
(2) GAI. Comm. 3.

§ 168. —
(3) COD. 8. 43. De solut. 16 et 17. const. Dioclet. et Maxim.

*-
(«) DIG. m. 3. De solut. 23. f. Pompon. 40. f. Marcian., et 53. f. Gai.*-

W Ib. 43. f. Ulp.
—

(6) COD. 4. 32. De usuris. 19. const. Philipp.
— 8. 43.

De solution. 9. const. Dioclet. et Marina.'
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1680. Après le payement, nous passons aux modes délibération

qui prennent leur source dans la volonté réciproque des parties
et qui peuvent dissoudre le lien, de droit sans que ce qui était
dû ait été accompli.

— Sur ce point, les jurisconsultes romains
avaient un principe dominant, répété dans plusieurs de leurs

fragments, et notamment en ces termes par Ulpien : u Nihil tam
naturale est, quam eo génère quidquid dissolvere quo colligatum
est ; » en ceux-ci, par Gaius : « Omnia quoe jure contraliuntur,
contrario jure pereunt ; » et enfin par Paul, en ces autres expres-
sions : « Fere quibuscunque modis obligamur, iisdem in contra-
rium actis liberamur (1). » Ainsi, de même que le droit civil
romain n'admettait pas en principe que le consentement seul des

parties suffit pour former les obligations, de même il n'admeltait

pas en règle générale qu'il fût suffisant pour les dissoudre. De

même que les obligations étaient produites : ou per oes et libram,
dans l'ancien droit, et plus tard simplement re; ou verbis, quand
les paroles eurent été détachées de la formalité de Yoes et libra;
ou litteris, quand on put tenir, par écrit, cette formalité pour{

accomplie, et se lier comme si elle avait eu lieu ; ou enfin consensu,

lorsque quatre contrats consensuels eurent été acceptés du droit

des gens ; de même nous avons a rechercher si, et dans quels
cas, les obligations ont pu être déliées : per oes et libram, re,

verbis, litteris ou consensu.

1681. L'obligation est dissoute re, quand la chose qui en fait

l'objet est payée : ce mode n'est donc autre chose que le payement,
et, par conséquent, il est commun à toutes les obligations. Mais

il se présente seul, pour les obligations nées des quatre contrats

réels, le mutuum, le commodatum, le depositum, et lepigms.
Formées re, et devant, en conséquence, être détruites re, ces

obligations, tant qu'elles restent dans leur propre nature, ne

comportent pas les autres modes de libération consensuelle.

1682. A l'égard de Yoes et libra, des paroles (verba),t\

peut-être de l'écriture sur les registres domestiques (littera),*
elles avaient servi à opérer chacune une sorte de payement ima-

ginaire (species imaginarioe solutionis) correspondant aux obli-

gations contractées par le même moyen, et consistant, en résumé,
à supposer, soit per oes et libram, soit par paroles (verbis), soit

par l'écriture (litteris), que la chose due avait été payée.
, 1683. Gaius nous le dit formellement de Yoes et libra, etil

en décrit ainsi la solennité, dans un texte qui, bien que la formule

soit restée en partie illisible, ne laisse pas que d'être curieux:
« Adhibentuf autem non minus quam quinque testes et lihripens;
deinde is qui liberatur, ita oportet loquatur : QUOD EGOTIBITW

MILLIBUS EO NOMINE... (peut-être de quo agiter nexus sum, i&

tibi hoc) ASSE S0LV0 LIBEBOQUE HOC iERE /ENEAQUE LIBRA : HANC TIBI

(1) DIG. 50, 17. De regul. jur. 35. f. Ulp. ; 100. f. Gai. ; 153. f. Paul;
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UBRAMPOSTREMAM...(peut-être porrigo) DE LÉGE ET JURE... (peut-
être libérâtes). Deinde asse percutit libram, eumque dat ei a quo
liberatur, veluti solvendi causa (1). »

Ce mode était celui qui devait être employé pour la remise

des obligations contractées per oes et libram (quod per oes ei

libram gestum est); pour celle des legs constituant obligation,
c'est-à-dire des legs per damnationem (quod per damnationem

ftlktum est) : car c'était là une obligation formée per oes et

libram, puisque le testament lui-même était fait au moyen de
cette solennité; et enfin pour la remise de ce qui était dû par
sentence judiciaire (quod ex judicati causa debetur) (2). Cette
dernière dette ne rentre pas dans la classe des obligations formées

per oes et libram, et l'on peut rechercher pourquoi le payement
imaginaire per oes et libram y avait été appliqué. Sans doute, la

possibilité d'une remise de pareille obligation ayant été admise,
la solennité du payement simulé per oes et libram, en présence
de cinq citoyens et du porte-balance, était la seule qui répondît
convenablement à la solennité et à la publicité de l'action et de
la sentence judiciaire (3). —

DéjàCicéron nous avait fait connaître,

précisément en matière d'obligations de legs, ce mode antique de

libération,.que le manuscrit de Gaius est venu éclairer davanr

lage (4).
— Du reste, la forme même de ce payement simulé au

moyen du métal et de la balance, nous indique assez qu'il n'a dû

.s'appliquer, dans sa nature primitive, qu'aux obligations de choses
nommées par les Romains certa pecunia, qui s'estiment au poids,
ou au nombre, après l'introduction de la monnaie (quod pondère,

: (11 GAI. Comm. 3. § 174. —
(2) GAI. Comm. 3. §§ 173 et 175.

(3) Le principe que la condamnation était toujours pécuniaire : celui que
la première obligation avait été novée d'abord par la litis contestatio, où les

citoyens primitivement étaient pris à témoin, testes estote : celui qu'une seconde
Dovation avait eu lieu par la sentence, prononcée aussi par le. juge publique-
ment, en présence des citoyens : tous ces principes ne servent-ils pas à expli-
quer pourquoi le payement imaginaire devait être fait aussi en présence de cinq
citoyens, le caractère demi-public et demi-privé du libripens répondant au

-caractère du JUDKX? Ces expressions de la formule, DE LEGE ET JURE liberatus,
By.sont-elles pas aussi pour quelque chose? —

(4) CICÉROX, De legibus, liv. 2,

J20, parlant des raffinements et des subtilités des jurisconsultes, quant à ce qui
regarde l'obligation aux sacrifices, nous présente un légataire, à qui la quotité
de son legs imposerait ces sacrifices, s'en déchargeant, en faisant, per oes et

lihram, remise du leqs à l'héritier testamentaire : de telle sorte que-ce legs est
comme non avenu : « Quin etiam cavent, ut cui plus legatum sit quam sine
relisionc liceat, per oes et libram heredem testamenti solvat : propterea quod
,fo ioco res est, ita soluta hrreditate, quasi ea pecunia legata non esset. » —

.Quelques lignes plus.bas (§ 21), il nous présente
un légataire, dans la même

.circonstance, libérant per oes et libram l'héritier testamentaire de l'obligation
,mi legs; mais stipulant aussitôt de lui la même somme : de sorte que ne lui
-étantplus duc a litre de legs, mais bien i titre de stipulation, elle ne l'oblige
Pasaux sacrifices : < Ut per oes et libram heredem testamenti solvat ; et codem
Ioco res sit, quasi ea pecunia legata non esset, si is.cui legatum est, stipulatus
est idipsum quod legatum est, ut ea pecunia ex slipulatione debeatur, sitque ea
"on

nlligata sacris. »
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numéro constat). C'est ce que nous ditGaius (Com. 3, § 175),
en ajoutant que quelques jurisconsultes pensaient qu'il fallait j
joindre celles qui s'estiment à la mesure (menswa).

Ï684. Quatït aux spaToles (verba), elles ont fourni aussi «ne
autre sorte de payement imaginaire (imaginaria solutio), qui
n'est que la <c©ntre-pai-tie -de -la stipulation, et qui' consiste dans
une interrogation du débiteur, demandant au créancier si «e qui
lui a été promis il le tient pour reçu, et dans la réponse affirmative
du créancier : « QUOD EGOTIBI PROSTISI,HABESNEACCEPTUM?—

HABEO. »€'est ce qu'on nomme, de la part du créancier, acceptum
ferre; acceptilatio. Ce payement simulé par les paroles (verbis)
n'est applicable qu'aux obligations qui ont été contractées elles-
mêmes par ee moyen (1).

1685. fl est •naturel de penser que les obligations formées

litteris, par TexpensTlafion faîte sur le registre du créancier avec
le consentement du débiteur, ont dû pouvoir se résoudre par aine

expensilatï&n contraire de la même somme, faite sur le registre
du débiteur avec le consentement du créancier. Toutefois il est

remarquable que {îaius ne l'indique nullement, quoiqu'il traite
des payements imaginaires, soit per oes et libram, soit wrJw;
les autres sources ne nous en transmettent non plus aacun -vestige,

1686. Le simple dissentiment s'applique, comme mode de dis-

solution, aux contrats consensuels. — Le .sommaire de tout ce

que nous venons de dire se trouve résumé dans ce fragment de

Pomponius, au Digeste de Justinien, où il n'a peut-être pas été
inséré dans son intégrité : « Prout quidque contractum est ita et
solvi débet. Ut, cum re contraxerimus, re solvi débet : veluti cum
mutuum dedimus, ut rétro pecunia? tantumdem solvi debeat; et

caiH verbis aliquid contraximus, vel re„ vel verbis «obligatio solri
debeat : verbis, veluti cum aeeeptum promissori fit : re, «M
cum solvit quod promisit. Mqne eum emptio, vel -venditio, tel

locatio contracta est : quoniam consensu nudo contrahi potest,
etiam dissensu contrario dissolvi potest (2)..»

16S7. Des divers payements imaginaires, les Instituts de Justi-
nien n'indiquent que raceeptilation, dont

l'usage était bien plus
fréquent et plus commode; qu'on avait trouvé le moyen, connu*
«nous allons le voir, d'étendre à toutes les «spèces d'obligations,
et qui était le seul existant encore à cette époque.

W. Item per aoceptilationem totlHur

obligatio. Est autem acceptilatio imagi-
naria solutio. Quod enim ex Terborom

obligatîone Titio debetur, id si velit Ti-
tius remittere, poterit sic fieri ut patia-
tur hoec verba debrtorcm dicere : QUOD
BK) TIBI TROMtSl, HABESNE ACCEPTUM? et

1. L'obligation se dissout aussip

l'acceptilation. L'acceptilalion est m

payement imaginaire. En effet, si Tito

veut faih-e 'remise de «e qui lui est dû pu

obligation verbale, il peut'le faire,»
consentant à ce que son débiteur I in-

terroge en ces termes : Ce QUEJBf*

(1) GAI. Comm. 3. §§ 169 à 172. —
(2) DIG. 46. 3. Dcsolid. 80. f. Pomp.
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Titius respondeat r HABEO. Sed et groece

potestacceptum fieri, dummodo sic fiât

jf lalinis verbis solet : l/eiç Xaêîbv

Jr)vâpiaTooa; i~/u> Xaêo'jv. Quo génère

(utdiximus) tantum ee solvuntur obli-

mtionesquoe ex verbis consislunt, non

eliam ceteroe. Consentanenm enim vi-

sum est, verbis factam obligationem
aliisposseverbis dissolvi. Sed et id quod
aliaex causa debetur, potest in slipula-
tionem deduci et per acceptilationem'
dissolvi.Sicut autem quod debetnr, pro

Earte
recte solvitur, ita in partem de-

ifi acceptilatio fieri potest.

PROMIS, LE TIENS-TU POUR REÇU? et en

répondant : JE LE TIENSPOURREÇU.L'ac-

ceptilation peut se faire aussi en grec,
pourvu qu'on y procède comme dans
les expressions latines : ê^siç Xotëàv

o"j|Vapia Toca; iyta Xaëwv. Par ce

moyen, comme nous l'avons dît, se dis-
solvent seulement les obligations for-
mées par paroles, mais non les autres.
Il a paru concordant, en effet, qu'une
obligation formée par paroles pût se dis-
soudre par d'autres paroles. Mais ce qui
est dû pour toute autre cause, on peut
le comprendre dans une stipulation et
en libérer par acceptilation. De même

qu'on peut payer, de même on peut
faire acceptilation pour une partie seu-
lement de la dette.

1688. L'acceptilation, par sa propre nature, était exclusivement

applicable aux obligations contractées elles-mêmes verbis. A

l'égard de foute autre obligation, si elle avait eu lieu, elle n'aurait

pasopéré libération selon le droit civil (ipso jure). Toutefois, la

jurisprudence ne l'aurait pas laissée sans effet; et d'après ce prin-
cipe, que, nulle comme stipulation, elle contient du moins en soi
un pacte (non sua natura, sed potestaté conventionis valet), elle
aurait fonctionné comme pacte, et procuré au débiteur le secours
d'une exception. « Si acceptilatio inutilis fuit, tacita pactîone ii
Mturns videtur, ne peteretur (1). » — Mais les jurisprudents
avaient trouvé le moyen d'étendre, même selon le droit civil (ipso
jure), à toute espèce d'obligations, le payement imaginaire par
acceptilation. Ce moyen fut déduit de ce que larstipulation pouvait
être employée pour nover toute espèce d'obligations : il était

possible ainsi de les ramener toutes à la forme d'une obligation
verbale, et, après avoir changé leur nature en les éteignant par
cettenovation, de dissoudre par acceptilation l'obligation nouvelle

qui les avait remplacées. Ce mécanisme suppose la connaissance

déjà acquise de ce que c'est que la novation : les Instituts -vont

l'expliquer deux paragraphes plus bas.

M. Est prodita stipulatio quoe vulgo
AQUILIANAappéilatur, per quam stipula-
tionemcontingit ut omnium rerum obli-
jatio in stipulatum deducatur, et ea per
'Meptilationem touatur. Stipulatio enim
Aquiliana novat omnes obligationes, et a
«alioAquilio ita composita est : « Quid-1Qoidte mihi exquacunque causa dare,
'Tacere oportet, oportebit, proesens in
•ttiemve; quarumque rerum mihi te-

*. Une stipulation a élé mise au jour»,
nommée communément AQUILIENKBV

par laquelle toute obligation de choses

quelconques est comprise en une stipu-
lation, et dissoute ensuite par accepti-
lation. En effet la stipulation Aquilianae

opère novation de toutes les obliga-
tions ; elle a été conçue en ces termes i

par Gallus Aquitius : i Tout ce que, par
» une cause quelconque, tu dois ou de*

(1) Doe. 2. 1». De part. 27. § 9. f. Paul. — *6, 4. De accepta. 8. f. Bip.— 18. 5. De rescind. vend. 5. pr. f. Julian.
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« cum actio, quoeque adversus te petilio
J vel.advcrsus te persecutio est eritvc,
i quodve tu meum habes, tenes possi-
» desve, dolove malo fecisti quominus
j ppssideas : quanti quoeque earum re-

• rum res erit, tantam pecuniam dari
J stipulatus est Aulus Agcrius, spopon-
i dit Numerius Negidius. Item ex di-
» verso Numerius Negidius interrogavit
• Aulum Agerium : Quidquid tibi ho-
i dierno die per Aquilianam stipulatio-
» nem spopondi, id omne habesne ac-
» ceptum? respondit Aulus Agerius :
i Habeo, acceptumque tuli. »

» vras donner ou faire pour moi, ac-
i tueliement ou à terme : toute chose
» pour laquelle, j'ai ou j'aurai contre toi
i action, pétition ou poursuite; foute
i chose à moi, que tu as, que lu liens
J ou que tu possèdes, ou que tu as cessé
i par dol de posséder : autant que eba-
i cune de ces choses vaudra, autant a
» stipulé Aulus Agérius qu'il lui sérail
» donné en argent, et a promis Numé-
» rius Negidius. De même, à son tour,
» Numerius Negidius a interrogé Aultis
» Agérius : Tout ce que je t'ai promis
i aujourd'hui par stipulation Aquiliennc,
> le tiens-lu pour reçu? Aulus Agérius

'» a répondu : Je le tiens et l'ai porté
« pour reçu. «

1689. Cet Aquilius Gallus est ce collègue et cet ami dont nous

parle Cicéron (collega et familiaris meus). Disciple de Mucius,
maître de Servius Sulpicius, collègue de Cicéron dans la préture
(an de Rome 688), il acquit, entre tous les jurisconsultes de son

temps, une grande autorité auprès du peuple : « Ex quibus, Gal-
lum maxime auctoritatis apud populum fuisse, Servius dicit (1),s
Il imagina plusieurs formules diverses, qui restèrent dansla

jurisprudence, pour tourner des rigueurs ou des difficultés du
droit civil, et pour arriver à des résultats pratiques plus utiles.
Telle est celle dont nous avons déjà parlé (t. II, n" 698), pour
rendre possible l'institution des posthumes siens (2); telles sorti
les formules relatives au dol, ainsi que nous l'apprend Cicéron(3);
telle est enfin la formule que nous donne ici notre texte, et qui est
connue sous le non» de stipulation Aquilienne.

Celte formule, telle que nous la trouvons ici, n'est autre chose

que le modèle d'un de ces écrits, dont nous avons donné divers

exemples (ci-dessus, n° 1360), destinés à constater les stipula-
tions, les promesses ou les acceptilations faites entre parties. Les
noms de AULUS AGERIUS et NUMERIUS NEGIDIUS étaient les noms
consacrés parmi les jurisconsultes, pour les parties supposéesen

action, dans leurs modèles de formules. — La formule delà

stipulation Aquilienne est rédigée dans la supposition d'une trans-
formation complète de toutes obligations préexistantes, en une

obligation unique et verbale : et de la dissolution immédiate de

cette obligation au moyen de l'acceptilation; de telle sorte quele

créancier tient son débiteur absolument quitte de tout ce qu'il lui

doit jusqu'à ce jour.
1690. Il faut remarquer quel soin et quelle prévision Aquilius

Gallus a mis pour que sa formule embrassât tous les droits

possibles : CAUSAest l'expression générique; OPORTET,OPOKTEBIT

(î) DIG. 1. 2. De orig. jur-.-i. § 42. f. Pomp.
—

(2) DIG. 28. 2. De liher-
9. pr. f. Scoevol. —

(3) Voir ci-dessus, p. 253, et note 1.
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jmbrasse le présent et l'avenir; PR.OESENS,IN DIEMVE, est relatif à

amodalité des dettes à terme; ACTIO, c'est l'action inpersonam;
>ETITIO,l'action in rem; PERSECUTIO,le recours extraordinaire

levant le magistrat ; HABES a trait à la vindication proprement
lite; TENES à la détention physique; POSSIDESà la possession
livile; les expressions DOLOVE MALO FECISTI QUOMINUSPOSSIDEAS

Mitété ajoutées à la formule depuis Aquilius Gallus : elles indi-

gent l'obligation de celui qui a frauduleusement fait disparaître
unechose, et l'a fait sortir de sa possession, pour frustrer celui

nuiavait le droit de la réclamer. — Du reste, les parties, dans la

pratique, pouvaient restreindre cette formule et en appliquer le

procédéà telle ou telle, obligation spéciale qu'ils avaient particu-
lièrement en vue..- — Le modèle de la formule est conçu comme

s'il s'agissait, immédiatement après avoir fait la stipulation Aqui-
lienne, de l'éteindre par acceptilation; mais nous voyons, par
divers fragments, qu'on l'employait aussi quelquefois pour faire

unenovation sérieuse, et pour substituer une obligation unique
etverbale, munie de son action, à toutes les obligations préexis-

tantes,notamment en matière de transaction (1).

III. Proeterea novatione tolïitur

obligatio : veluti si id quod tu Seio de-

bebas,a Titio dari stipulatus sit. Nam
intertentu novoe personaa nova nascitur

ibligatio, et prima tolïitur translata in

posteriorem : adeo ut interdum, licet

posterior stipulatio inutilis sit, tamen

primanovationis jure tollatur; veluti si
id qnod tu Titio debebas, a pupillo sine
tutoris auctoritate stipulatus fuerit. Quo
tasures amiltitur; nam et prior debitor

liberatur, et posferior obligatio nulla
est.Non idem juris est, si a servo quis
fuieritstipulatus ; nam tune prior période
obligatusmanet ac si postea nullus sti-

pulatus fuisset. Sed si eadem persona
sit a qua postea stipuleris, ita demum
aotatio fît, si quid in posteriore stipula-
libne novi sit, forte si conditio aut dies
lut lidejnssor adjiciatur, aut detrahalur.
Quodautem diximus, si conditio adjicia-
tur, novationem fieri, sic intelligi opor-
tet, ut ita dicam, factam novationem,
siconditio extiterit; alioquin si defece-
"t, durât prior obligatio. Sed cum hoc

juidem inter veteres
'
constabat, tune

fieri novationem cum novandi animo in
secundam obligationem Hum fuerat;
per hoc autem dnbium erat, quando
novandi animo videretur hoc fieri, et
quasdani de hoc praesumptiones alii in

St. L'obligation se dissout aussi par
la novation ; par exemple, si ce que tu

devais à Seius, celui-ci le stipule de Ti-

tius; car par l'intervention d'un nouveau

débiteur naît une obligation nouvelle,
et la première, transférée dans la se-

conde , se dissout : telfement qu'il peut
arriver que bien que la stipulation pos-
térieure soit nulle, la première, par l'ef-

fet de la novation, cesse d'exister; par

exemple, si ce que tu devais à Titius;
celui-ci le stipule d'un pupille non auto-

risé de son tuteur. Dans ce cas, tout

droit est perdu ; car le premier débiteur

est libéré, et la seconde obligation est

nulle. Il n'en sera pas de même s'il sti-

pule d'un esclave; car, ici, le premier
débiteur reste obligé comme si la stipu-
lation postérieure n'avait pas eu lieu.

Mais si c'est de ton débiteur même que
tu fais la seconde stipulation, il n'y aura

novation que si cette stipulation posté-
rieure contient quelque chose de nou-

veau ; par exemple l'adjonction ou la

suppression d'une condition, d'un terme

ou d'un fidèjusseur. Ce que nous avons

dit, qu'il y a novation en cas d'adjonc-
tion d'une condition, doit être entendu

en ce sens que la novation aura lieu si

la condition s'accomplit ; mais que si

elle ne s'accomplit pas, la première obli-

n(l)
DIG. 2. 15. De transact. 2 et 9. § 2. f. Ulp. ; 15. f. Paul. —COD. 2. 4.

De transact. 3. const. Alexand. — PAUL. Sent. 1. 1. § 3.
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aliis casibus introdncebant. Ideo nostra

processit constitutio qua? apertis'sime
definivit tune solum novationem Eeri,

quoties hoc ipsum inter contrahentes

expressom fuerit, quod propter nova-

tionem prioris obligationis convene-

runt : alioquin manere et pristinam

obligationem, et secundam ei accedere,
ut maneat ex utraque causa obligatio
secnndum nostroe constilutionis deûni-

tionem, quam licet ex ipsiùs lectione

apertius cognoscere.

gation reste. Mais chez les anciens, ce
point était constant, que la novation u'i
lieu qu'autant que la seconde obligation
a été contractée dans l'intention même
de nôver; il s'élevait des doutes sur
celui de savoir quand avait existé celle
intention, diverses présomptions étant
introduites sur ce point, par les unson

par les autres, selon la diversité desea»,
C'est pourquoi a paru notre constitution,
décidant nettement qu'il y aura nota-
lion seulement lorsque les contractant!
auront expressément déclaré qu'ils ont
contracté pour opérer novation de II

première obligation : sans quoi, l'as
cienne obligation subsistera, et la ie>
conde viendra s'y joindre; de telle sorte

qu'il y en aura deux, aux termes de
notre constitution, comme on peut le
voir plus amplement par la lecture de

cette constitution.

1691. Nous passons ici à un autre mode de dissolution des

obligations, reconnu par le droit civil (ipso jure) :1a novation(1).
Le droit civil, en effet, avait admis qu'on pouvait dissoudre

une obligation en la remplaçant par une nouvelle contractée àsa

place. De là cette définition et cette étymologie du mot novation,
;

qui nous sont données par Ulpien : aNovatio est prioris defcilii

in aliam obligationem... transfusio atque translatio : hoc est, cum

ex preecedenti causa ita nova constituatur, ut prior perinialtm s

Novatio enim a novo nomen accepit, et a nova obligatione (2). •

1692. Toutes les obligations quelconques, qu'elles aient étéfor-

mées re, verbis, litteris ou consensu, qu'elles proviennent de

contrats ou comme d'un contrat, de délits ou comme d'un délit, ;

toutes peuvent être novées. « Omnes res transire in novationem\

possunt,» dit Ulpien laconiquement(3).— Dans les principes du

droit civil, c'est ici assurément un résultat bien remarquable;car
la première obligation se trouvera dissoute sans qu'il y ait euni

payement ni libération par le mode même qui avait servi à la coa-i;

tracter, et l'on reconnaîtra à la forme employée pour établir le j
nouveau lien, la puissance de créer à la fois cette nouvelle obliga-
tion et de dissoudre la première.

— On sent, dès lors, que tous

les modes admis pour s'obliger ne pourront pas avoir une telle

puissance; qu'il faudra, avant tout, un mode du droit civil;et

que, parmi ceux-là encore, tous ne seront pas susceptibles, par
leur nature même, de produire un pareil effet. Le contrat verbal

de stipulation et l'ancien contrat litteris étaient les seuls contrats

par lesquels pût s'opérer la novation; en outre, indépendamment

(1) GAI. Comm. 2. §§ 38 et 39; Comm. 3. §§ 176 à. 179. — Dio. «6.
Sj;

et COD. 8. 42. De novationibus et deleqationibus.
— (2) DIG. 46. 2; h. tit. 1.

pr. f. Ulp. ~ (3) Ibid. 2, et 1. § 1. ï. Ulp.
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I deces novations contractuelles, lesdiversesphases des procès en
'

«ddwïsaient, dans certains cas, de forgées, que p pourrais- çua*-
Ifier de notations juridiques ou judiciaires, et qu'il faut menëcm-

•1er ici pour compléter l'exposition. Mais,.à vrai dire, le seul moàe

: «éiféral de notation-, et le plus commode, le seul qui se pliât â

i'.'(wte* les^volontés des parties pour le nouvel engagement à; eoa-

! fseter et pour les modalités à y mettre', le seul qui fût vulgaire'-
Inieat usuel, le seul enfin que nous trouvions mentionné dans les

sûwces'qui traitent spécialement de la novation : c'est le contrat

?te stipulation.
« Quodeunque enims sive verbis contractant est,

; siïè non verbis, novari potest et transite in verborum obligation
| iem ex quacunque obligatione.»

— «Et utrum verbis, an re', a»

cuasensu, qualiseunque igitur obligatio sit quoe prsecessit, novaw

; Wrbis potest (1). »

i J693. Pour qu'il y ait novation, il faut nécessairement qu'il'
leriste une première obligation. Du reste, que cette obligations soit

•itile ou prétorienne', ou même purement naturelle {utrum natu-

-ràisj an cwilis, an honoraria), peu importe (2); ear il faut

reproduire ici ce que nous avons déjà dit, que les obligations
^naturelles peuvent servir de base k une novation comme aux
'

divers*contrats accessoires de garantie (ci-dessus, n" 1184).
^1694. Il 1faut aussi que la stipulation qui à eu lieu pour opérer

, Kinovatiori1existe comme contrat verbal d'après le droit civil, et

î.qtrela!nouvelle obligation
1
qu'elle a eu pour but de produire existe

r éle-mêmé et soit efficace, au moins naturel entrent : «Dummodo
l sequensobligatio aut civiliter teneat, aut naturaliter., »—Ce

l double principe nous servira à expliquer deux points de notre

fëxte, qui n'ont pas été admis sans controverse dans la jurispru-
'i feïee, ni commentés sans difficulté par les; modernes :
l 1695. I*Nows voyons, par notre texte, que la novation 1

pourrai!
J résulterd'une promesse sur stipulation faite par un pupille, même

; Miis autorisation de son tuteur; mais non de celle faite par un
vesclave.Cependant, dans l'un comme dans l'autre' cas, il se forme

jlitie obligation naturelle : pourquoi donc cette différence quant aux

; effetsrelatifs à la novation? Gatus nous apprend que cette diffé-
ifénce n'avait pas été admise sans discussion. Servius Sulpicius
:féiisaifcque, même par suite de la promesse verbale faite par un

VMave.la première obligation se trouvait novée, et par consé

ïî«ent dissoute. Mais l'avis contraire avait prévalu {alto jure uti-

fViitrj. En effet, il ne suffit pas, pour la novation, qu'il soit né une

ïôliligation nouvelle, au moins naturelle, il faut que cette oblîga-

i'fion soit née d'un contrat verbal. Or un pupille, même non auto-

|risé, sauf les règles sur l'étendue de ses obligations, peut interro-

lîfrou répondre dans un contrat verbis; l'esclave, au contraire,

|4apeut y figurer que comme instrument de son maître, dans le

,s: W VhPms, mêmes fragments qu'à la noie précédente,
— (2) Ibicl.
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rôle de stipulant et non dans celui de promettant : aussi la ques-
tion de la novation qu'il ferait en stipulant est-elle traitée, dansla

jurisprudence romaine, d'une tout autre manière et par de (oui
autres considérations (1); mais lorsqu'il promet, il n'y a pas,dit
Théophile, de promettant, il n'y a pas, en droit civil, de personne
parlant, pas de contrat verbal : pas plus, dit Gaius, que si l'on
avait stipulé, par la formule quiritaire SPONDES?d'un péiêgrinà
qui la communication de cette formule n'avait pas été concédée (2),

1696. 2° Le texte nous dit encore que, si la stipulation inter-
venue pour nover est une stipulation conditionnelle, la novation
elle-mêmte n'est que conditionnelle, et que, la condition venante
défaillir, la novation n'aura pas eu lieu, et la première obligation
subsistera toujours. Servius Sulpicius avait encore été d'un senti-
ment contraire ; il pensait que la première obligation était novée

immédiatement, par la stipulation même conditionnelle. L'avis
contraire avait encore prévalu (sed in utroque casu alio jure uli-

mur). Ceci paraîtrait devoir être une question d'intention : les

parties ont-elles voulu, à la première obligation, substituer défi-
nitivement la seconde, toute conditionnelle qu'elle fût? ou n'ont-
elles voulu opérer qu'une novation conditionnelle? Mais les juris-
consultes romains avaient raisonné plus rigoureusement et plus
subtilement. Pour que la novation s'accomplisse, il faut qu'il y
ait obligation nouvelle : or, si la condition vient à défaillir, il n'y
aura pas eu d'obligation. La novation n'est donc que condition-
nelle : « Non statim fit novatio ; sed tune demum cum condilio
extiterit (3). »

1697. La nouvelle obligation verbale, éteignant et remplaçant
la première, peut être contractée par un nouveau débiteur enversle
même créancier ; car de même qu'un tiers peut payer la dette pont
le débiteur, de même il peut la nover. C'est ce qui se nomme,
dans l'acception la plus générale, expromittere; et celui qui, par
sa promesse, libère ainsi le débiteur, porte le nom de expromis-
sor (4). C'est encore une espèce particulière à'iritercessor. Ce

changement de débiteur exige nécessairement le conseillementdn

créancier; mais il peut avoir lieu sans celui du débiteur primitif.
—C'est à ce dernier cas, c'est-à-dire quand le nouveau débitent
intervient et opère la novation sans le concours de l'ancien, quel'on

applique plus particulièrement le nom A'expromissio.—On donne

(1) DIG. 12. 2. De jure jur. 20. f. Paul., et21. f. Gai. —46. 2. Dénotait
î. Florent., 25. f. Cels., 34. f. Gai.—46. 3. De solut. 19. f. Pomp.—(2)

"«•

Comm. 3. § 179. —
(3) DIG. 46. 2. A. tit. 8. § 1 ; et 14. pr. f. Ulp.

— (*) G*

expression est générale et s'emploie même dans les cas où Vexpromissor
a

«Jj
donné par le débiteur primitif. DIG. 13. 7. De planerai. 10. f. Gai. — 16- !•"

S. C. Vellej. 8. § 8. f. Ulp.
— 38. 1. De oper. lib. 37. §§ 4 et 8. f. Paul. — **i

De rejud. 4. § 3. f. Ulp. C'est donc à tort qu'on la restreint exclusivement;
dans le langage de la pratique, au cas où le débiteur primitif reste étrange'*
la novation. Remarquez la valeur différente de ces diverses prépositions p*i
ad et ex, dans les mots de correi promiltendi, adpromissor ou expromis*
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celui de delegatio au cas où c'est l'ancien débiteur lui-même qui

procure à son créancier un autre débiteur à sa place. «Delégare
estvice sua alium reum dare credilori, vel cui jusserit (1). »

l'-. 1698. La nouvelle obligation verbale peut aussi être contractée

bpar le même débiteur envers un nouveau créancier, pourvu que
cesoit sur l'ordre du créancier. Gaius nous présente cette sorte
denovation comme un moyen détourné de transporter à autrui

; lé bénéfice d'une créance : « Opus est ut jubente me tu ab eo

; siipuleris : quae res efficit, ut a me liberetur et incipiat tibi teneri :

quaedicilur, novatio obligationis (2). »

j 1699. Elle peut l'être même par un nouveau débiteur envers .
annouveau créancier, sur l'ordre de l'ancien : cela résulte de la

l définition que nous venons de donner de la délégation, d'après
!
Ulpien(alium reum dare creditori, vel cui jusserit).

| 1700. Enfin, il peut arriver que le débiteur et le créancier

; restent les mêmes. Dans ce cas, si ce qui est stipulé était dû en

\ vertu d'une autre cause que d'un contrat verbal : par exemple,
parsuite d'unmutuum, d'un dépôt, d'un délit, nul doute que, bien

; qu'il n'y ait rien de changé dans l'objet ni dans les modalités de
; l'obligation, il ne s'opère novation : c'est même là-dessus qu'était
J fondée'la possibilité d'éteindre toutes les dettes quelconques par

acceptilation (3). Mais si la première obligation provenant déjà
! d'unestipulation, la seconde stipulation n'en diffère en rien, on
nevoit pas ce qu'il y a eu de changé, et en quoi on pourrait dire

)qu'il y a novation. C'est dans la supposition d'un cas pareil, que
? Garns,et notre texte d'après lui, disent qu'il n'y aura novation que
'si la stipulation postérieure contient quelque chose de nouveau

(siquidnovi sit).

JJ II faut remarquer, à ce sujet, ce que notre texte dit de l'adjonc-
ïtion ou de la suppression d'un fidéjusseur. Gaius, dans ses Insti-

tuts, ne parle que d'un sponsor. On conçoit, en effet, que la spon-
%sto, comme nous l'avons dit (ci-dess., n° 1386, note 5), ne
Spouvant intervenir ni avant ni après le contrat principal, mais

^devantavoir lieu en même temps, dans une seule et même opéra-
tion, il (allait procéder à un nouveau contrat verbal pour ajouter
f oupour ôler un sponsor, et que dès lors la question avait pu être

|;soulevée, de savoir si, dans ce cas, il y avait novation : l'affirma-
tive n'avait prévalu qu'après controverse entre les deux écoles, et

|contre l'avis des Proculéiens (4). A l'égard àujidejussor, que les
: rédacteurs des Instituts de Justinien ont substitué au sponsor,
l'idée d'une novation n'est plus guère admissible, à moins de

tsupposer que les contractants éteignent la première obligation
';'-!' 'V*

.-.^(1)
DIG. 46. 2. h. Ut. 11. et 17. f. Ulp.

—
(2) Gai. Comm. 2. § 38. —

If) Ce que nous avons dit (ci-dessus, n° 1376, et note 1) de la stipulation
,; intervenant immédiatement après une numération d'espèces, est fondé sur des
! motifs tout particuliers. —

(4) GAI. 3. § 178.

t TOMEm. 25



386 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. III.

vserbale et la remplacent par une seconde identique, uniquement
pour libérer les fidéjusseurs qui l'avaient garantie, ou que le
même débiteur promet de nouveau la même chose, en faisant
intervenir ou en s'engageant à fournir un fidéjusseur. C'est à cette
seule hypothèse d'une stipulation nouvelle faite par les parties
dans le but d'éteindre la première obligation et de la remplacer
par une obligation identique, modifiée seulement en ce qui con-
cerne les fidéjusseurs, c'est à cette seule hypothèse, peu probable
dans la pratique parce qu'elle y est peu utile, que s'applique le
texte de Justinien.

1701. En résumé, il suit de ce qui précède que la novation

peut s'opérer par le changement : ou de débiteur, ou de créancier,
ou de débiteur et de créancier à la fois, ou de dette seulement.

1702. Dans tous les cas, de savoir si les deux obligations qui se
succèdent ne sont pas deux obligations distinctes, indépendantes
l'une de l'autre; ou si la première est dissoute et remplacée parla
seconde : c'est une question essentielle. Nous voyons, par le texte,
que, pour l'ancien droit romain, ce n'était là qu'une question
d'intention : « Si hoc agatur, ut novetur;— Si modo id acltm

su, ut novetur; — Si novationis causa hoc fiât;
— Si novaidi

anima secunda stipulatio facta est (1); » question susceptible,
sans contredit, d'amener, en fait, de grandes difficultés d'appré-
ciation, et de nombreux procès. Le texte nous dit encore comment

Justinien, pour mettre fin à ces difficultés, a décidé clairement

par une constitution qu'il n'y aurait novation qu'autant que les

parties auraient formellement et expressément déclaré que telle

était leur intention. Cependant cette constitution n'est pas telle-
ment claire, que son interprétation n'ait soulevé encore de diffi-

ciles controverses entre les commentateurs : les uns entendant
la nécessité de cette déclaration expresse de la part des parties,
radicalement, pour tous les cas; les autres seulement pour les

cas où leur intention pourrait être douteuse (2).
1703. Quant à la novation par le contrat litteris, que le nwM

transcriptitium ait lieu soit a re in personam, soit a personait
personavi, ce que nous en avons dit ci-dessus (n° 1426) suffira

pour nous la faire connaître. Il y a cela de bien remarquable,

que Gaius, après avoir traité de l'obligation litteris à son rang,

parmi les contrats, ne l'indique pas même au nombre des moyens

d'opérer la novation, quand il arrive à cette matière. L'obliga-
tion préexistante figure ici plutôt comme motif de l'inscription
du nomen, que comme objet principal d'une novation que lis

Ï>arties
auraient voulu faire; mais l'effet de la novation, toutes

es fois qu'il y avait une obligation antérieure, séparée de l'in-

scription sur les registres par un temps suffisant pour que tout

(1) DIG. 46. 2. De novat. 2. 8. §§ 2 et 5. f. Ulp. ; 28. f. Papin.
- (2) C()i

8, 42. De novat. 8. const. Jusfinian.
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tela ne pût être considéré comme une seule et même opération,
n'en existe pas moins, et Théophile, dans sa paraphrase du

titre 21 précédent, l'énonce formellement.

1704. Enfin ce qui concerne les novations juridiques ou judi-
ciaires est à noter. Nous avons déjà eu occasion de dire que dans

lesactions in personam qualifiées de judicia légitima et conçues
m jus, les phases du procès opéraient deux fois une sorte de

novation: la première par l'effet de la litis contestatio; la seconde

parcelui de la sentence. De telle sorte que le défendeur est obligé
successivement, d'abord parla cause génératrice de son obliga-
tion; ensuite par la litis-contestalion (litis contestatione) ; et enfin

parla sentence (ex causa judicati). Ce que les anciens, nous dit

Gaius, résumaient en ces termes : « Ante litem contestatam dare

debitorem oportere ; post litem contestatam condemnari oportere;
postcondemnationem judicatum facere oportere (1). » Cette sorte
denovation, qui ne nous a été parfaitement révélée que par Gaius,
et sur laquelle nous aurons à revenir en traitant des actions,
nousétait déjà indiquée, notamment par ce fragment de Paul,
qui nous signale entre elle et la novation volontaire une diffé-
rencesaillante : « Aliam causam esse novationis voluntarioe, aliam

judicii accepti, multa exempla ostendunt, etc. : » savoir, que
celles-ci n'éteignent pas les privilèges, gages ou hypothèques
attachésà l'ancienne créance : « Neque enim deteriorem causam
nostramfacimus, actionem exercentes, sed meliorem (2).D — Il
està remarquer que Gaius, dans ses Instituts, en traitant, à la
suite de la novation, de ces effets produits par les phases des

légitima judicia, ne leur donne pas nominativement le nom de

novation, lequel ne se rencontre pas non plus, si ce n'est d'une
manièreindirecte, dans les autres fragments qui nous sont restés

; de l'ancienne jurisprudence romaine : d'où quelques esprits ont
étéportés à repousser d'ici le mot de novation. Mais Gaius qualifie
à coup sûr ces effets de moyen d'éteindre lés obligations : « Tol-

; lituradhuc obligatio litis contestatione; si modo légitima judicio
\ fuerit actum, » et comme l'obligation ne s'éteint ici que par. son
: remplacement par une autre, c'est bien, quant à l'acception
î philologique du mot, et quant au résultat, une novation. Le

î.fragment de Paul dont nous venons de rapporter le texte, par
!

I opposition qu'il met entre le cas de la novation volontaire (nova-
yttonis voluntarioe) et celui àujudicium acceptum, fait bien voir

fie l'antithèse est, pour ce dernier cas, celle d'une novation
ï Dionvolontaire ; et que par conséquent le mot, comme la chose,
<:étaient reçus parmi les jurisconsultes romains. Ce qu'il y a d'in-

contestable, c'est que cette sorte de novation non volontaire se

(1) Gai. Comm. B. § 180. —(2) DIG. 46. 2. h. tit. 29. f. Paul—50. 17. De
«CB.ywr. 86 et 87. f. Paul. — Voir aussi Fragm. Vatic. § 263 : <tNec inter-
posais delegationibus aut inchoatis litibus actiones novavit. *

25.
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distinguait profpndément par ses conséquences, ainsi que nous
venons de l'exposer, de la véritable novation, ou novation volon-
taire. Tout le monde étant d'accord là-dessus, le reste n'est

qu'une question de langage.

IV. Hoc amplius, coe obligationes
quee consensu contrabuntur, contraria
voluntate dissolvuntur. Nam si Tilius et
Seius inter se consenserint ut fundum
Tusculanum emptum Seius haberet cen-
tum aureorum; deinde re nondum se-

cuta, id est, neqne pretio soluto neque
fundo tradito, placuerit inter eos ut
discederetur ab ea emptione et vendi-

tione, invicem liberantur. Idem est in
conductione et locatione, et in omni-
bus contractibus qui ex consensu des-
cendue.

4. En outre, les obligations qui se
contractent par le seul consenteménl
se dissolvent par une volonté contraire,
Car si Tilius et Seius sont convenusde
la vente du fonds Tusculanum à Seins

pour cent écus d'or; et qu'ensuite, ami
tout fait d'exécution, c'est-à-dire avul

qu'il y ait eu ni payement de prix, ni
livraison du fonds, ils conviennent de
se départir de cet achat et de cette venle,
ils sont mutuellement libérés. De mène
dans le louage, et dans tons les contrais
foVmés par le seul, consentement.

1705. Ce paragraphe ne s'applique absolument qu'à une seule

supposition : celle qu'après avoir formé un contrat consensuel,
une vente, un louage, une société, un mandat, les parties, d'un
consentement mutuel, veulent s'en départir, et le dissoudre comnie
s'il n'avait jamais eu lieu. Pour cela, évidemment, il faut queles
choses soient encore entières : « Integris omnibus; — omnêus

integris manentib'us; —
antequam fuerit res secuta; —si m

secuta non fuerit ; —
priusquam aliquid ex alterutra parti

solveretur; — re intégra, » disent et répètent tous les textes àcc

sujet. En effet, si un commencement d'exécution a eu lieu dela

part de l'une ou de l'autre des parties, ou si l'objet du contrai
a péri, il n'est plus possible de révoquer les faits accomplis,
d'empêcher ce qui a eu lieu d'avoir existé, et de faire évanouir
le contrat comme s'il n'en était jamais rien advenu. La seule
chose possible désormais, c'est, d'une part, de le faire cesser

pour l'avenir, si, comme le mandat, la société ou le louage,il
embrasse une certaine durée; et, d'autre part, d'en réparer
autant que possible les effets dans le passé, par de nouveau!

moyens propres à obtenir ce résultat. Qu'on lise tous les textes
relatifs à ce principe, integris omnibus : ils sont tous rédigés
dans la supposition d'un contrat que les parties veulent faire

évanouir, comme chose non avenue (1).
1706. Mais que décider lorsqu' une des obligations a été exécutée,

et qu'il s'agit, entre les parties^ d'éteindre, par une remise, celle,

qui survit, par exemple, lorsque le vendeur, après avoir livré la

(1),DIG. 2. 14. Depacl. 58. f. Merat. — 18. 1. De contrah. empt. 71 F:
f. Papin. — 18. 5. De rescind. vend. 3. f. Paul.; ct5.'§ 1. f. Julian.— 46.3'
De solut. 80. f. Pomp. ; 95. § 12. f. Pap.

— COD. 4. 45. Quando lie. 1. consl.

Gord., et 2. const. Dioclet. et Maxim.— Et notamment ci-dessus, tit. 26,V
n° 1572), où la condition re intégra est exigée même en fait de mandat.
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chosevendue, ou bien après que cette chose a péri sans sa faute

parcasfortuit, veut libérer l'acheteur dé la totalité ou d'une partie
duprix? Peut-il le faire par simple convention, ou faut-il recourir

aune stipulation Aquilienne suivie d'acceptilation? En d'autres

termes, quels sont les effets du pacte de remise (de nonpetendo)

appliqué à des obligations provenant de contrats de bonne foi?

; Gepacte opère-t-il la dissolution de l'obligation ipso jure, ou

; seulementau moyen d'une exception? Il faut remarquer que dans

lesactions naissant de ces sortes de contrats, il n'est jamais
nécessairede faire insérer par le préteur aucune exception fondée

| sur l'équité ; il entre dans l'office même du juge d'en tenir

compte': d'où, il suit que le plus souvent il n'y aura, en fait,
Saucunedifférence entre les résultats de la remise opérée de l'une

; oudel'autre manière. Cependant il faut dire qu'en principe, s'il

| n'ya eu qu'un simple pacte, l'obligation .continue de subsister;

{l'exception est sous-entendue, mais c'est toujours une exception
ï(ci-dessus, n° 1582). L'obligation primitive, qui n'a pas été

{éteinte, reste munie de son action, sauf à l'obligé à se défendre

; devantle juge en invoquant le pacte de non petendo dont il peut
je prévaloir. Et ceci n'est pas sans conséquences pratiques : —

^Supposezque par un second pacte les parties reviennent sur le

Jpremier, l'effet de celui-ci en est annulé; si l'obligé, devant le

{juge, invoque le pacte de non petendo, le créancier invoquera à

§sontour le pacte par lequel on est revenu là-dessus, et comme

jFaction est de bonne foi, le juge aura le pouvoir de connaître et.de

{'tenircompte de ces deux faits successifs sans que la formule ait eu

{besoinde les indiquer;
—

supposez qu'il y eût eu un fidéjusseur,

|le fidéjusseur, dont l'obligation a été îovmker verbis, non-seule-
mentcontinue d'être obligé, mais il a besoin, lui, de faire insérer

{dans la formule l'exception tirée du pacte de non petendo fait

fajec l'obligé principal, dans les cas où il peut en profiter : enfin

{Supposezqu'il y eût eu plusieurs débiteurs solidaires, on tombe,
demême qu'à l'égard des diverses cautions, dans les règles du

adroit sûr la question de savoir dans quel cas le pacte de non

fptfendo devra ou non profiler à chacun : — toutes choses qui
^auraient pas lieu si ce pacte avait opéré-dissolution.
| ;1707. Ce que nous venons de dire du pacte de non petendo

suivid'un pacte contraire est bien plus sensible lorsque ces pactes
;.;.S9.réfèrent à une obligation de droit strict, parce qu'alors
sfinsertion des exceptions dans la formule est nécessaire : si le

{défendeur fait insérer dans la formule l'exception tirée du pacte de
'Mn petendo, il faudra que le défendeur y fasse insérer, à son

|f?ur) la réplique tirée du pacte contraire qui a suivi : « Pactus ne

yçïïeret, postea convenit ut peteret : prius pactum per posterius
jelidetur; non quidem ipso jure, sicut tollitur stipulatio per stipu-
rlationem, si hoc actum est; quia in stipulationibus jus continetur,

{ln pactis factum versatur : et ideo replicatione exceptio elidetur.
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Eadem ratione contingit, ne fidejussoribus prius pactumprosit (1).»
Mais, bien qu'il soit rendu ici plus sensible par la forme des

exceptions et des répliques, il n'en est pas moins vrai que le

principe existe dans le cas précédent, de même que dans celui-ci,
Ici même, supposez que le défendeur, au lieu de l'exceptionè
factum tirée du fait même du pacte de non petendo, fît insérer
dans la formule l'exception générale de dolo malo, le demandeur
n'aurait plus besoin d'y faire insérer la réplique, le juge recevant
le pouvoir, par l'exception de dol, de connaître et de tenir compte
des divers pactes qui se sont succédé.

1708. Il est cependant quelques obligations qui s'éteignent
ipso jure, par Je simple pacte : tels sont les cas de l'action

d'injures et de l'action de vol : « Quoedam actiones per pactum
ipso jure tolluntur : ut injuriarum, item furti (2). » —« Namet
de furto pacisci Lex permittit (3). » Cette loi, c'est la loi des
Douze Tables, dont Festus et Aulu-Gelle nous ont conservé un

fragment à ce sujet (ci-dessus, tom. I, Hist., tab. 8, § 2, p. 110).
— Paul fait entrer cet effet extinctif dans la définition qu'il donné

. des pactes légitimes (4); ceux dont il s'agit ici, en vertu de la loi
des Douze Tables, ont ce caractère.

1709. Enfin, si l'obligation n'est appuyée que sur l'équité,'
sans être munie d'action en droit civil ni en droit prétorien,
obligation naturelle seulement, Papinien dit que la convention h'
la dissoudre opérera à elle seule celte dissolution : « Qùod vinculum

oequitatis, quo solo sustinebatur, conventionis oequilate dissol-
vitur. « D'où il conclut que le fidéjusseur qu'aurait donné, par
exemple, un pupille s'obligeant sans autorisation du tuteur, se

trouverait libéré aussi bien que le pupille par cette convention de

dissolution (5). Mais on aurait tort d'entendre cela du pactede

non petendo, à l'égard duquel il y a toujours la question de

savoir, même en équité, si ce pacte, dans l'intention des parties,
est ou non personnel, et quels sont ceux qui ont droit d'en

profiter.
1710. Il y avait aussi, dans l'ancien droit, une extinction des

obligations ipso jure par la minima capitis deminutio, sir.

laquelle nous nous sommes déjà suffisamment expliqué (ci-dess.,
n" 1152 et suiv.). — Il se produisait encore quelque chosede

semblable, à l'égard des créances' d'une succession, lorsque

l'héritier, après avoir fait adition, cédait in jure Thérédité au»

(1) DIG. 2. 14. De pactis, 27. § 2. f. Paul. — (2) Ibid; 17. § 1. f. P»»1-""
(3) Ibid. 7. § M.infm. f. Ulp.? 27. § 4. f. Paul.; 30. pr. f. Gai. — 47.10.
De injur. 17. § 6. f. Ulp. —

(4) Ibid. 6. f. Paul. : « Légitima convenl»
est quce lege aliqua confirmatur : et ideo interdum ex pacto actio nascitur w

tollitur, quotiens lege vel senatusconsulto adjuvatur. » — (5) DIG. 46. 3. W

solution. 95. § 4, f. Papin. s « Naturalis obligatio, ut pectinite numération»
ita justo pacto vel jurejurando ipso jure tollitur : quod vinculum oequitalis, f
solo sustinebatur, conventionis tequitate dissolvitur. Ideoque fidejussor, queDi

pupillus dédit, ex istis causis liberari dicltur. t
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autre : par l'effet de cette in jure cessio les débiteurs de cette

hérédité se trouvaient libérés (1). — Dans ces deux cas, c'était

moinspar elles-mêmes que par la disparition du débiteur daiïs

l'on, et du créancier dans l'autre, que les obligations se trouvaient

éteintes.Il n'en est plus question aux temps de Justinien.

1711. Mais indépendamment des quatre causes exposées dans

notre titre, qui dissolvent, d'après le droit civil, les obligations:
c'est-à-dire le payement, l'acceplilation, la novation et le mutuel

dissentiment, il est quelques autres cas dans lesquels il s'opère
aussiune sorte d'extinction des obligations fondée sur le droit

civil, et qui demandent à être examinés; à savoir : ceux de la
Confusionet de la perte de la chose.

1712. La confusion, qui s'opère lorsque la qualité de créancier
etcelle de débiteur viennent à se réunir dans la même personne,
parexemple par l'effet d'une hérédité, est indiquée par les juris-
consultescomme éteignant civilement l'obligation (2). Cependant,
à vrai dire, l'obligation n'est pas éteinte ; il y a seulement un

obstacle, venant des personnes, à l'exercice de l'action, parce que
nul ne peut s'actionner soi-même. Ceci a des conséquences prati-
quesnombreuses : —Ainsi, premièrement, si cet obstacle vient
il être levé, par exemple par l'effet de la querelle d'inofficiosité ou

par celui d'une restitution, l'action renaîtra dans le premier de
cescas ou devra être également restituée dans le second (3). Ainsi,
ensecond lieu, s'il y a plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs
solidaires ; ou bien avec un ou plusieurs débiteurs principaux s'il

y a un ou plusieurs fidéjusseurs ou autres sortes d'obligés acces-
soires; et que, dans ces cas plus ou moins compliqués, la succes-
sions'établisse entre deux de ces personnes, soit les unes, soit
les autres, suivant les combinaisons si variées qui peuvent s'y
produire, les effets de la confusion ne sont pas toujours les mêmes,
etil s'en faut de beaucoup qu'on puisse dire dans chacune de ces
combinaisons que l'obligation est éteinte (4).

— Voilà sans doute

pourquoi cet événement ne figure pas ici, dans les Instituts, au
nombre des moyens exlinctifs de l'obligation.

1713. Il en est de même de la perte de la chose due. Quand il

sagitd'un corps certain (species) qui a péri sans la faute du débi-
teur, celui-ci se trouve libéré : à moins qu'il ne fût, pour une
causede droit quelconque, responsable des risques même fortuits ;
comme il arriverait, par exemple, dans le cas de demeure (5).

'
(1) GAI. 2. § 35; et 3. § 85. —

(2) DIG. 46. 3. De solution. 107. f. Pomp. :
«Civiliter (resolvitur)... cum in eamdem personam jus stipulants promilten-
tisque devenit; , et 75. f. Modest. —

(3) DIG. 5. 2. De inoffic. testant. 21.

inJ' Paul> — 29- 2- De adquir. vel amitt. hcered. 87. § 1. f. Papin,
—

WD. 46. 1. Dejidejuss. et mand. 71. pr. f. Paul. —46. 3. De solut. 95.
5&2 et 3. f. Papin. —

(5) DIG. 46. 3. De solution. 107. f. Pomp. : « Cum res
"i stipuktionem deducta, sine culpa promissoris in rébus humanis esse desiit. »
- DIG. 45. 1. De verb. oblig. 23. f. Pomp. ; 82. § 1. f. Ulp.
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Cependant, à vrai dire, il y a plutôt ici un obstacle matériel

provenant de la chose, à l'exécution de l'obligation, qu'une
extinction de cette obligation. Aussi cet événement ne figure-t-il
pas non plus dans notre titre. Il faut, pour en déterminer les

règles, se reporter à ce qui concerne les risques dans les divers
contrats (ci-dess., n 0'

1333, 1470 et 1601), et la prestation de»
fautes (ci-dess., n 0" 1633 et suiv.).

— Nous avons déjà parlé
(ci-dess., n° 1333) de la difficulté de cette question : si la chose
détruite est rétablie, l'obligation reprend-elle naissance? Les
textes du Digeste nous présentent, à ce sujet, une opposition
radicale entre un fragment de Celse et divers fragments de Paul,
relativement au legs ou à la promesse qui aurait été faite d'un

esclave, lequel, affranchi postérieurement, serait ensuite redevenu
esclave. Celse voulait que le legs ou l'obligation résultant de la

promesse reprît alors son effet; mais Paul nous dit que cela

n'avait.pas été admis (nec admissum est quod Celsus ait), parce
que dans ce nouvel esclave il y a comme un autre homme. L'in-
sertion'du fragment de Celse est une inadvertance des compila-
teurs du Digeste, et Paul, postérieur à Celse de plus d'un siècle,
semble nous indiquer positivement la jurisprudence qui avait

prévalu. Par d'autres exemples qu'il donne, celui d'une barque
dont les matériaux ont été désassemblés par le maître et ensuite
réassemblés de nouveau, on voit qu'il s'attache à la question de
savoir si on peut dire que la chose rétablie soit la même chosej
ou si c'est une chose nouvelle. Dans ce dernier cas l'obligation
ne renaît pas : « In perpetuum enim sublata obligatio restitui non

potest (1). »

1714. Enfin, pour ce qui est des causes qui, d'après le droit.

civil, laissent subsister l'obligation, mais qui procurent au débi-
teur une exception pour se défendre contre l'action du créancier

(extinction exceptionis ope), telles que le pacte de remise, le

serment, la transaction, la compensation, etc., nous en parlerons
dans l'ordre de notre texte, en traitant des exceptions.

(1) DIG. 32. De légat. 79. § 3. f. Cels. ; et 34. 4. De adim. légat. 27. § i.

f. Paul. : ce qui concerne les révocations de legs. —45. 1. De verb. oblip
83. § 5. f. Paul.; et 46. 3. De solut. 98. § 8. f. Paul. : ce qui concerne
l'extinction des obligations.



RESUME DU LIVRE TROISIEME.

(TITRE XIII A XXIX.)

DES OBLIGATIONS.

Notion, sujets et objet de l'obligation.

L'obligation constitue ce qu'on nomme aujourd'hui des droits per
sonnets.

Elle est définie dans les Instituts : « Juris vinculum, quo necessitate

aètringimur alicujus solvendoe rei, secundum nostrce civitatis jura. »

Lesprincipaux termes techniques qui s'y réfèrent dans la langue du droit
sonttirés de cette figure de langage : un lien, une attache, qui assujettit
pe personne à une autre. — Là nous trouvons indispensablement,
commesujets du droit, deux personnes : l'une, sujet actif, que l'on

nommecreditor, créancier (decredere, avoir confiance, donner crédit);
l'autre, sujet passif, nommé debilor, débiteur.

L'objet de l'obligation aboutit toujours, en définitive, à une chose

qu'il s'agit de fournir (alicujus solvendoe rei), en prenant le mot de chose
dansson acception juridique la plus étendue; dare, facere, proestare,
sont trois mots dont la réunion est sacramentelle dans les formules du
droit romain, pour embrasser en toute sa généralité l'objet que les obli-

gationspeuvent avoir. Dare se réfère uniquement à la translation de la

propriété romaine; proestare est l'expression la plus générale, applicable
à toute sorte d'avantage qu'il s'agit de procurer; en un mot, à toute
sortede prestation, soit de choses, soit de droits, soit de faits positifs
onnégatifs.

Diverses espèces, et effets de l'obligation.

La définition romaine de l'obligation ne s'applique qu'à l'obligation
existantsuivant le droit civil (secundum nostroe civitatis jura). Toutefois,
le temps a fait admettre, dans le droit romain, trois classes diverses

d'obligations : 1°. obligations civiles (civiles obligationes), celles qui exis-
tent et produisent leurs pleins effets d'après le droit civil; 2° obligations
prétoriennes ou honoraires (proetorke vel honorai-iaiobligationes), celles
qui ont été introduites par la juridiction prétorienne, et munies de

Moyens prétoriens pour leur mise à effet; 3° enfin, les obligations
naturelles (naturales obligationes), celles qui ne sont confirmées ni
par le droit civil, ni par le droit prétorien, mais dont la jurisprudence
Philosophique a fait reconnaître l'existence, avec quelques effets, sur le
fondement seul du droit des gens et de la raison naturelle.

L'effet principal de l'obligation civile consiste dans la nécessité pour
«débiteur de faire la prestation dont il est tenu, et dans l'action que le
créancier a pour l'y contraindre. L'obligation prétorienne produit aussi
u"e action, mais une action seulement prétorienne : soit action utile,
soit action spéciale, de l'invention.du préteur.
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Enfin les obligations naturelles ne produisent aucune action ni civile,
ni prétorienne; mais ce qui a été payé en exécution de ces obligations
ne peut être répété comme non dû et payé par erreur ; le créancier peut
les faire valoir par le moyen des exceptions, si l'occasion s'en présente;
et elles peuvent servir de base à des contrais accessoires ou de garantie,
qui supposent une obligation préexistante.

Sources ou causes des obligations en général.

Tout droit est engendré par un fait : en conséquence, pas d'obligation
qui ne provienne d'un fait. A ne considérer les choses que philosophi-
quement, 1° le consentement mutuel des parties; 2° les faits par suite

desquels une personne peut avoir nui par sa faute à une autre : cas régis
par cette maxime de. raison naturelle, qu'il faut réparer le mal que l'on
a causé à tort ; 3° les faits par suite desquels une personne peut se trou-

ver, soit volontairement, soit involontairement, enrichie du bien d'une
autre : cas régis par cette autre vérité morale, que nul ne doit s'enrichir
au préjudice d'autrui; 4° enfin, certaines relations entre les personnes,
dans la constitution de la famille ou de la société : tels sont les faits que
la pure raison philosophique nous offre comme pouvant être générateurs
d'obligations.

Mais le droit civil des Romains n'a pas opéré aussi largement. Il n'a
reconnu d'obligation, de vinculum juris, que dans des cas rigoureuse-
ment précisés par lui, et peu nombreux. Ce n'est que graduellement,
par l'édit du préteur, par la jurisprudence, par les constitutions impé-
riales, et sous l'intervention toujours plus grande des idées du droit'des

gens, que ces cas ont été étendus.

Ainsi, à l'égard de ceux qui puisent leur source dans le consentemenl
des parties, le mot de contrat (contraclus) est réservé aux conventions

spécialement reconnues comme obligatoires et munies d'une action par
l'ancien droit civil des Romains ; là marche, en ç,ela, paraît avoir êlé
celle-ci : 1° le nexum, opération per oes et libram, remplacée avecle

temps par la simple tradition ou remise de la chose, c'est-à-dire là

réunion du symbole matériel et des formules sacramentelles ; 2° les for-
mules sacramentelles seules, première dérivation de l'opérationjoeroestt
libram que l'on suppose accomplie-, 3° l'écriture investie d'un caractère

civil-, sur un registre spécial et pour ainsi dire consacré : seconde déri-
vation de l'opération per ces et libram que l'on suppose encore accom-

plie ; 4° enfin , le simple consentement, mais seulement dans quatre cas
dérivés du droit des gens et accueillis par le droit civil. D'où quatre
classes de contrats : 1° re, 2° verbis, 3° litteris, 4° consensu. En dehois
de ces contrats, la convention des parties reçoit le nom de pacivM,
pactio, convenlio. Selon le droit civil strict, elle ne produit pas d'action;

cependant plusieurs circonstances peuvent modifier cette rigueur, et

donner aux pactes divers effets juridiques.
A l'égard des faits qui ne sont pas le résultat du consentement mutuel

des parties, l'ancien droit civil, sous le nom de noxa, plus tard malefr

cium, delictum, a précisé encore et muni d'une action un certain nombre
de cas dans lesquels l'obligation résulte du préjudice causé à tort à

autrui ; et le droit prétorien y a fait quelques additions. — De là deux

sources d'obligations : le contrat et le délit. « Omnis enim obligation'
ex contractu nascitur, vel ex delicto; » et lorsque la jurisprudence

vie"'
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'
àreconnaître des causes différentes, elle les ramène, elle les assimile

; au* deux sources primitives ; elle dit que ce sont comme des figures
variéesde ces causes légitimes (varioe causarum figuroe) ; que l'obligation
naîtcomme elle naîtrait d'un contrat (quasi ex conlractu), ou comme

ellenaîtrait d'un délit (quasi ex delicto). D'où , en spécifiant les détails

dusystème dans son ensemble, quatre origines pour les obligations : ex

cmtractu, ou quasi ex conlractu; ex malejicio, ou quasi ex malejkio.

Sources ou causes des obligations en particulier.
— Des contrats.

-— 1° Contrats formés re.

, Cescontrats sont au nombre de quatre : 1° le mutuum, que nous nom-

monsaujourd'hui prêt de consommation; 2° lé commodatum, nommé

-parnous prêt à usage; 3° le dépôt (depositum), et4°le gage (pignus).
] Cescontrats, dans le plus ancien droit civil des Romains, avaient heu

parla mancipation, j^er oeset libram, remplacée, avec le temps, parla
tradition ou par la simple remise de la chose. On dit qu'ils ne peuvent

i exister que par cette livraison (re), parce que l'obligation essentielle et

caractéristique qu'ils produisent est l'obligation de rendre : or, il ne

peutêtre question de rendre qu'autant qu'on a préalablement reçu.
Le mutuum est un contrat dans lequel l'un des contractants transfère

en propriété à l'autre des choses considérées in génère, que celui-ci

s'obligea lui rendre, en un temps donné, en mêmes qualité et quantité.
Ce contrat ne produit qu'une seule obligation : celle de rendre. Il
n'existe pas si celui qui a livré les choses n'en était pas propriétaire.
— Le S. C. Macédonien décide que quiconque aura prêté de l'argent à
un fils de famille sans le consentement du chef ne recevra pas d'action

pour se le faire rendre.
Le commodatum est un contrat dans lequel l'un des contractants remet

gratuitement à l'autre, avec faculté de s'en servir, une chose considérée
commecorps certain (in specie), que celui-ci s'oblige à lui restituer

identiquement en un temps donné. Le prêteur se nomme, en droit

romain, commodans; l'emprunteur y est désigné par celte périphrase,
ï»t commodatum accepit. Ce contrat ne transfère à l'emprunteur ni la

propriété, ni même la possession de la chose. Il peut s'appliquer même
à la chose d'autrui. Il est essentiellement gratuit, sous peine de dégénérer
en.quelque autre convention. Il donne naissance à deux obligations :
l'une produite immédiatement et uécessairement par le contrat, celle
del'emprunteur, tenu de conserver et de rendre la chose ; l'autre qui
peut naître par suite de faits postérieurs (ex post facto), celle du prê-
teur, d'indemniser l'emprunteur de certaines dépenses ou de certains

préjudices survenus à l'occasion de la chose. L'emprunteur est respon-
sable, généralement, de son dol et de toute faute que ne commettrait

pasun père de famille très-diligent ; le prêteur, seulement de son dol et
delà faute grave assimilée au dol.

Le depositum est un contrat dans lequel l'un des contractants remet
en garde à l'autre une chose considérée comme corps certain (in specie),
lue celui-ci s'oblige gratuitement de garder, et de rendre quand elle lui
sera demandée. Celui qui fait le dépôt se nomme deponens, et celui qui
le reçoit, depositarms. Le déposant conserve la propriété et même la

Possession de la chose déposée. Deux obligations naissent du contrat :
1une essentielle et produite immédiatement, celle de garder et de rendre,
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contractée par le dépositaire ; l'autre, éventuelle, résultant de faits posté-
rieurs (ex post facto), celle qu'a le déposant d'indemniser le dépositaire
des frais occasionnés par la garde de la chose. L'un des contractants, le
déposant, est responsable de toute faute; l'autre, le dépositaire, seule-
ment de celles qu'il ne commettrait pas dans la gestion habituelle de
ses proprés affaires. Le dépôt, comme le commodat, est essentiellement

gratuit.
Le gage (pignus) se présente sous deux rapports bien différents:

1° sous celui du droit réel conféré au créancier, droit qui est produit par
le seul effet de la convention, sans nécessité d'aucune tradition ; 2" sous
le rapport du contrat.

Le contrat n'existe que par suite de la remise de la chose (re). L'obli-

gation principale, qui en naît immédiatement, est celle du créancier,
tenu de donner ses soins à la conservation de la chose , et de la restituer

après entière satisfaction à sa créance. Une obligation éventuelle peut
naître des faits postérieurs (ex post facto), pour celui qui a remis le gage:
celle d'indemniser le créancier des frais faits pour la conservation de
la chose. Les deux contractants sont tenus réciproquement, l'un envers

l'autre, de toute faute. Celui qui a remis le gage en conserve la pro-
priété , s'il l'avait. Les effets juridiques de la possession se partagent
entre lui et le créancier : il en conserve le bénéfice, quanta l'usucapion;
le créancier, au contraire, acquiert le droit aux actions et aux interdits

possessoires qui doivent avoir pour but de faire maintenir la chose en
son pouvoir.

Les contrais formés re, non-seulèment le mutuum, mais encore le

depositum et le pignus, se faisaient jadis par la mancipation (per ceset

libram). Les mots mutuum, commodatum, depositum, pignus, dans
leur origine primitive, désignent non pas le contrat, mais la chose même

qui en fait l'objet.
Sous le rapport des actions qui en naissent, le mutuum d'une part,

et d'autre part les trois autres contrats, le commodat, le dépôt et le

gage, forment deux classes bien distinctes. — Le mutuum donne lieu
à la condictio, action de droit strict, dérivée de l'ancien droit romain,
commune aux divers contrats du strict droit civil, et unilatérale. Le

commodat, le dépôt et le gage produisent chacun une action spéciale
pour eux seuls, tirant son nom de celui même du contrat : actions de
bonne foi, données pour la poursuite des engagements réciproques des

contractants, à l'un sousia qualification d'action directe, et à l'autre
soiis celle d'action contraire : actio directa, ou contraria : commodati,

depositi, ou pigneralitia.

2° Contrats formés verbis.

Il y a trois sortes de contrats formés verbis. Le plus général elle

plus important : la stipulation suivie de promesse, première dérivation
du nexum, paroles qui se détachent de la formalité de Yoes et libra,\tà,
en outre, dans quelques cas particuliers, la dotis dictio, et la jurata
operarum promissio lïberli, qui ne sont plus en usage sous Justinien.

Le contrat verbal de stipulation consiste dans une interrogation pré-
cise faite par le futur créancier au futur débiteur : SPONDES?DABIS?no-
MITTIS? et dans la réponse affirmative et conforme de celui-ci : SPONDEO,

DABO, PROMITTO, L'interrogation porte le nom technique de stipulation
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hlïpulatio); la réponse, celui de promesse (promissio); l'ensemble

forme le contrat verbal, auquel on donne quelquefois aussi, par figure
delangage, le nom de stipulation, en prenant la partie pour le tout.—

La stipulation, dans son origine, est une forme éminemment civile,
réservéeexclusivement aux seuls citoyens romains. La formule primitive
et quîritaire était celle-ci : SPONDES?SPONDEO.Avec le temps on a trouvé
unmoyen pour étendre la stipulation même aux étrangers. La formule

quiritaire SPONDES?spONnEO, a été toujours réservée aux seuls citoyens :

maison a admis les autres formes d'interrogation : PBOMITTIS?PROMIÏTO,
BABIS?DABO,etc., comme étant du droit des gens et permises même aux

étrangers.
Cette forme d'engagement est dé la plus grande généralité et peut

s'appliquer à toute sorte d'obligations, pourvu qu'elle soit licite. —Mais
ellene produit d'engagement que d'un seul côté, de la part du promettant.
— L'action à laquelle elle donne naissance est, de même que pour le

fimluwn, la vieille action personnelle du droit civil, la condictio certi,
dansle cas où l'objet de la stipulation est une somme d'argent ; et, dans
le cas contraire, la condictio incerti, nommée, dans ce cas particulier,
actioex stipidatu.

Le mécanisme de la stipulation est tel, que, pour le même objet
d'obligation , il est possible qu'il intervienne, soit plusieurs stipulants,
soit plusieurs promettants.

—
L'opération peut avoir lieu de manière

que toutes les interrogations interviennent d'abord, pour ainsi dire,
commeen un seul faisceau, et ensuite toutes les réponses conformes.
L'acte alors ne forme qu'un seul tout, qu'un seul contrat verbal. On
dit qu'il y a deux ou plusieurs costipulants (duo rei stipxdandï), deux
on plusieurs copromettants (duo rei promitlendi) ; et on les nomme
conreiou correi. Chacun d'eux est créancier ou débiteur pour la totalité

(m solidum ).
L'opération peut encore être faite de telle manière, qu'une première

stipulation suivie d'une réponse conforme ayant eu lieu et formant, en

elle-même, obligation complète et principale, il intervienne, pour la

garantir et la fortifier, un nouveau contrat par paroles, distinct, mais

accessoire, dans lequel le même objet soit ou stipulé du même débiteur

par un second stipulant, ou promis au même créancier par un second

promettant. Il y a alors plusieurs contrats par paroles : l'un principal,
etlesautres accessoires. — Celui qui s'adjoint ainsi à un créancier prin-
cipal, pour stipuler du même débiteur la même chose, se nomme adsti-
pulator. Celui qui s'adjoint à un débiteur principal, pour promettre la
mêmechose au même créancier, porte le nom générique tfadpromissor.~ H n'y avait qu'une sorte d'adstipulator, en quelques termes qu'il eût

interrogé. Mais son utilité ayant cessé, par suite de la faculté admise, et
deplus en plus étendue, d'agir et de plaider par procureur, son usage
tomba bientôt en désuétude. — Au contraire, les adpromissions offrant
ine grande utilité pratique dans les affaires, leur usage fut de plus en
plus étendu. On en distingua de trois sortes, selon la formule d'inter-

rogation et de promesse : 1° la sponsio, exclusivement réservée aux

citoyens romains, faite en la formule quiritaire : IDEM SPONDES?SPONDEO,
d'où, pour celui qui promet ainsi, le nom de sponsor; 2° la fidepro-
nusio, faite en cette formule : IDEM FIDEPROMITTIS?FIDEPROMITTO, intro-
duite pour étendre, à l'aide d'un changement de formule, ce contrat
accessoire aux étrangers : elle n'est, en conséquence> que la sponsio
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mise à. la portée des pérégrins, et se régit par les mêmes principes'
d'oui, pour celui qui promet ainsi t le nom de fidepromissor; 3° enfinlj

fidejussio, faite en cette.formule : FIDEJUBES?FIDEJUBKO, ou autre équiva-
lente, introduite pour sortir, à l'aide d'un changement de formule, des

règles étroites auxquelles étaient assujetties les deux qui précèdent; d'où,

pour celui qui promet ainsi, le nom de fidejussor. Tandis que la sponsio
et la fidepromissio ne pouvaient s'adjoindre qu'à un contrat verbal, an
moment même où il avait lieu , la fidejussio pouvait accéder pour garantir
toute obligation quelconque, soit avant, soit après sa naissance. —Les

deux premières, sous Justinien, ont disparu. La fidejussio est la seule

qui reste.

Les stipulations se divisent, selon l'autorité d'où elles émanent, en

stipulations : 1° conventionnelles (conventiohales), dérivant de la libre

convention des parties; 2° prétoriennes (proetorioe), qui ont lieu unique-
ment injure, par l'ordre du préteur, et auxquelles la partie qui doit les

fournir est forcée par des moyens de contrainte prétoriens ; 3° judiciaires

(judiciales), qui ont lieu uniquement injudicio, sur l'ordre du juge:
faute de quoi, la partie qui doit les fournir sera condamnée ; 4° enfin;
communes (communes), c'est-à-dire qui peuvent avoir lieu, selon les

cas, soit sur l'ordre du préteur, soit sur celui du juge.

3° Contrats formés litteris.

Le contrat litteris est une seconde dérivation de l'antique forme des

obligations per oes et libram. Il consiste à considérer la somme, objet de

l'obligation, comme pesée et donnée d'une part, comme reçue de l'autre,
et à l'inserire comme telle, en la formule consacrée, sur le registre

domestique (tabuloe; codex accepti et expensi) ;.d''où les noms de exp»

silatio, pour ce contrat ; pecunia expensa lata, ou accepta relata, pour
la somme qui en fait l'objet. Il y a un parallélisme bien remarquable el

bien instructif à établir entre l'expensilation et la stipulation, si l'on veuf

jeter quelque jour sur la matière. —Le contrat litteris, en cette forme,
étant exclusivement propre aux citoyens romains, on l'a étendu, sons

une forme différente, aux étrangers, dans les syngraphoe et dans lesc/ii-

rographa.
—- Avec le temps, l'expensilation et les syngraphoe tombent

en désuétude. L'introduction de l'exception non numeratoe pecunia (ait

déchoir le chirographum lui-même, et amène sa confusion avec la cmlk

ou simple écrit probatoire, du moins dans le cas où eette cautio se réfère

à un mutuum. Tel est l'état où le contrat litteris se. trouve à l'époque de

Justinien ; et c'est ainsi qu'il passe dans sa législation.

4" Contrats formés par le seul consentement.

Ces contrats sont au nombre de quatre seulement : la vente (emptù'

venditio), le louage (locatio-conductio), la société (societas), et le mandat

(mandatum). Il y en a véritablement un cinquième, le contrat d'empby-

téose; mais il n'entre pas en compte, parce que, jusqu'aux derniers

temps, il n'a été considéré que comme un louage, ou, selon d'autres,

comme une vente. — Ces contrats sont dérivés du droit des gens ; ils ont

cela de distinctif, qu'ils produisent des obligations de part et d'auW

(ultro citroque), et que leurs effets se déterminent d'après l'équité (<*

oequa et bono).
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• '
Vente (emptio-venditio),

La vente (emptio-venditio) est un contrat dans lequel l'obligation prin-

cipale des contractants est : pour l'un, de procurer à l'autre "la faculté

d'avoir une chose comme s'il, en était propriétaire (proestare rem habere
''. licere); et pour celui-ci, d'en payer un certain prix en monnaie. Le

premier contractant se nomme venditor ; le second, emptor; et le pù|
: pretium. _ 4fJT

Le contrat se forme par le seul consentement : cependant, d'aprèt&ne
constitution de Justinien, si les parties sont convenues de le rédiger par
écrit, il ne sera parfait que lorsque l'écrit aura élé dressé et qu'il n'y
manquera plus rien. Les arrhes (arrhoe) n'étaient autrefois qu'un signe
delà conclusion du contrat : d'après Justinien , elles donnent à chaque
partie la faculté de se dédire, le vendeur en perdant les arrhes, et

l'acheteur en les restituant au double. — Toute chose qui est dans le

commerce, même la chose d'autrui, peut faire l'objet d'une vente. Le

prix doit consister essentiellement en monnaie (in numerata pecunia),
etêtre certain (certum).

Le contrat par lui-même ne transfère pas à l'acheteur la propriété
dela chose vendue ; son unique effet, en sa qualité de contrat, est de

produire des obligations. Le vendeur n'est pas même obligé de rendre
l'acheteur propriétaire de la chose vendue; tandis que l'acheteur est

obligéde lui transférer la propriété du prix qu'il lui paye. L'obligation
duvendeur, proestare emptori rem habere licere, contient à la fois celle
detransférer la possession de la chose (rem tradere), et celle de garantir
detoute éviction (auctoritatem proestare). Outre la garantie de l'évic-

tion, il est encore obligé à celle des défauts cachés de la chose. L'usage
avaitintroduit certaines coutumes reçues à ce sujet, et l'édit des édiles
cnrulesavait réglé la matière. — Le vendeur et l'acheteur sont mutuel-
lementtenus l'un envers l'autre, non-seulement de leur dol, mais de
touteespèce de faute.

Unefois le contrat de vente intervenu, et avant même toute tradition,
lesrisques de la chose passent à l'acheteur, en ce sens que ce sera lui

qui profitera ou qui souffrira, en définitive, des augmentations ou des
diminutions que la chose aura éprouvées, ou même de sa perte totale
Survenuesans faute ni demeure de la part du vendeur ; parce que l'obli-

gationqu'a celui-ci, de livrer et de faire avoir, s'applique à la chose telle

qu'elle se trouve au moment où la tradition doit être faite. — Les parties
peuvent, du reste, sur tous ces points, étendre ou restreindre plus ou
moinsleurs obligations, soit par des pactes, soit par des stipulations.
Elles peuvent aussi former leur contrat de vente avec adjonction de

pactesaccessoires qui en modifient en divers sens les effets, et qui,
intervenus en même temps que le contrat, en font partie intégrante et
sepoursuivent par la même action.

Le contrat produit : l'action empli ou ex empto, pour l'acheteur; et
'action venditi ou ex vendito, pour le vendeur : actions directes, de
bonne foi (bonoe fidei), qui servent à poursuivre l'exécution de toutes
lesobligations quelconques, dérivant, ex oequo et bono, du contrat et
desespactes accessoires. On rencontre, en outre, dans cette matière,
lesactions : en diminution de prix (actio oestimaloria ou quanto mino- -

W) ou en rédhibition (actio redhibitoria) , introduite par l'édit des
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V édiles, dans le cas de vices rédhibiloires de la chose; et aussi les actions
J provenant des stipulations qu'il était d'usage dé faire, et que les parties
'auraient faites, au sujet de la garantie contre l'éviction.

\ Louage (locatio-conductio).

_.^Le louage (locatio-conductio) est un contrat dans lequel l'obligation
jRwicipale des contractants est, le plus communément : pour l'un, de

pfjfeurer à l'autre la faculté d'user ou de percevoir les fruits d'une chose

(proestare re uti licere, ou refrui licere); et pour celui-ci, de payer,en
retour de cette jouissance, un certain prix en monnaie. Le louage peut
avoir aussi pour objet soit des travaux ou services à payer proportion-
nellement à leur durée (operoe), soit la confection d'un ouvrage à prk
fait (opus). De là trois genres de louage, ayant des règles commnunesi
tous, et quelques autres particulières : 1° louage de choses (rerum)\
2° louage de services (operarum) ; 3° louage d'un ouvrage à exécuter

(operis). —Celui qui doit fournir la chose à louer se nomme générale-
ment locator; celui qui doit la prendre, conductor; et le prix, mena.
Outre ces noms génériques, quelques dénominations particulières sonl

applicables aux diverses variétés du louage.
Le contrat résulte du seul consentement, sauf l'innovation de Justinien

dans le cas où les parties seraient convenues de le rédiger par écrit. Il

produit des obligations réciproques et distinctes (ûltro citroque), appré-
ciables selon l'équité (ex bono etoequo) : parmi lesquelles se trouve, pour
les deux contractants, celle de se répondre mutuellement, non-seulement-
de tout dol, mais même de toute faute. La livraison de la chose à titnede

louage ne confère au locataire, dans le système du droit romain, aucune
sorte de droit réel.

Le contrat finit régulièrement par l'expiration du temps convenu, sauf
relocation expresse ou tacite. Quelques causes particulières peuvent, en

outre, autoriser l'une ou l'autre des parties à le résilier. Ni la mort du

locator, ni celle du conductor, n'y mettent fin. Le cas d'aliénation dela

chose louée est régi par ce principe, que le louage n'établit de lien

qu'entre les personnes qui ont formé le contrat.

Le contrat produit l'action locati pour le locateur, et Faction condutli

pour le locataire : actions directes, de bonne foi (bonoefidei), qui servent
à poursuivre l'exécution de toutes les obligations quelconques dérivant

équitablemenl du contrat ou de ses pactes accessoires. En outre, quelques
actions ou interdits particuliers ont pour but la poursuite de certains
droits réels accordés pour garantie de ces obligations : l'action Serviennc

(Servianaactio) et l'interdit Salvien (interdictum Salvianum), accordés

par l'édit prétorien au locateur, dans le louage des biens ruraux; cl

l'action quasi-Servienne ou hypothécaire ( quasi-Serviana ou hypotheen-
ria actio) dans le louage des maisons. Ajoutez, dans ce même louage,
l'interdit de migrando, accordé au locataire.

Emphytèose. — Droit réel. — Contrat d'emphytéose.

Il faut distinguer soigneusement, dans l'emphytéose, le droit réel, des

obligations qui peuvent lier les parties. Comme droit réel, l'emphyléose

(empkyleusis) est un démembrement particulier du droit de propriété.
On nomme emphytéote (emphyteula) celui qui a ce démembrement, «
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prwdium emphyteulicarium le fonds qui en est l'objet. — Ce droit, en

fait, ne se présente qu'avec l'obligation principale, imposée à l'emphy-
téote,de payer au propriétaire une redevance périodique (pensio,canon).
— Le mode usuel d'établissement est la convention des parties. Cette.'
convention, le droit particulier qu'elle a en vue d'établir, et le nom qui.
lui a été donné, ne se sont déterminés dans le droit romain que graduelle-
ment, sous l'empire des faits historiques, les jurisconsultes discutant si

pareille convention était une vente ou un louage. Cette dernière opinion
était prédominante. Une constitution de l'empereur Zenon attribue,au
contratd'emphytéose une existence, un nom et une action exclusive-
mentpropres. Il importe, du reste, de ne pas confondre le contrat avec
ledroit réel. Le contrat ne produit d'autre effet que de lier les contrac-
tantsquant à l'emphyléose à établir; le droit s'établit par la tradition
faiteen exécution du contrat. — Les obligations produites par le contrat
sepoursuivent par l'action emphyteulicaria, accordée tant à l'une qu'à
Pautredes parties. Quant au droit réel, il attribue à l'emphytéofe, mais
seulementcomme actions utiles, les actions qui seraient accordées à un

propriétaire.

Société (societas).

La société (societas) est un contrat par lequel deux ou plusieurs per-
sonnesconviennent qu'il y aura entre elles une certaine communauté de
biens.On en distingue plusieurs genres, suivant la nature ou l'étendue
desbiens qui en font l'objet : 1° société universelle de tous biens (uni-
versorumbonorum) ; 2° société universelle de tous gains (universorum
poeex quoestu veniunt ) ; 3° société pour quelque négociation déterminée

[negoliationis alicujus) ; 4° société pour la ferme des revenus publics
(vectigalis) ; 5° société par laquelle une seule chose ou quelques choses
déterminées sont mises en commun (unius rei).

— Ce contrat se forme

par le seul consentement. Il produit entre les contractants, de part et
d'autre(ultro citroque), des obligations, à apprécier ex oequo et bono, qui
sontde même nature pour tous. Aussi le contrat et les contractants ne

portent-ils qu'un seul, nom : societas, socii; et l'action qui en résulte
est-ellela même pour tous, l'action pro socio. — Les mises des associés

peuventêtre égales ou inégales, de même nature ou de nature différente,
consistermême uniquement en travail, en industrie, pourvu qu'il n'y ait
rien d'illicite ou d'immoral.—'Les obligations principales des associés,'
lesunsenvers les autres, sont d'apporter la mise, le travail ou l'industrie

par eux promis à la société, et de se communiquer entre eux, dans la

proportion voulue, le gain ou la perte. Ils se répondent mutuellement de
leur dol, et aussi de leurs fautes, mais appréciées seulement sur leur

diligencepersonnelle dans leurs propres affaires, et non sur l'exactitude
etles soins du père de famille le plus diligent.

— Les parts sont fixées

par la convention. Elles peuvent être inégales entre les associés, autres
dansla perte que dans le gain. On peut même convenir que l'un ou

quelques-uns participeront au gain sans participer à la perte. Mais la
sociétédans laquelle un des associés serait exclu de toute part aux
bénéficesserait nulle. Les jurisconsultes romains la nommaient société
léonine (leonina). A défaut de convention, les parts sont égales entre
elles.—Ce qui concerne les engagements des associés dans leurs rela-
tions avec les tiers doit être régi par ce double principe : 1° que la
sociétéest un contrat complexe, qui nécessite forcément entre les associés,

TOMEm. 26
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dans de certaines limites, une sorte de mandat exprès ou tacite; 2" m
dans le droit romain, même en cas de mandat, les créances comme les

obligations n'existent qu'entre ceux-là mêmes qui ont été parties dans
les faits qui les ont produites, sauf les modifications apportées au droit

rigoureux par la jurisprudence et par le droit prétorien.
— Le contrat

finit : 1° ex personis, par la mort, par la grande ou la moyenne diminu-
tion de tête, jadis aussi la petite, par la confiscation universelle (pvhll-
catio) ou la cession des biens (bonorum cessio)'de l'un des associés;
2° ex rébus, par la perte des choses, ou par la fin de la négociation
qui font l'objet de la société ; 3° exvoluntate, par la renonciation del'un
des associés (renuntiatio), sauf la responsabilité de celui qui renonce
frauduleusement ou intempestivement : car les jurisconsultes romains
disent de ce dernier que, par une telle renonciation, il libère envers lui
Ses associés, sans se libérer envers eux; 4° ex tempore, à l'expiration
du terme convenu, en ce sens qu'alors chaque associé devient fibre de
se retirer, sans encourir aucune responsabilité. Nous ne parlons pasde
la novation (ex actione).— L'action produite par le contrat est l'action

pro socio : action directe, de bonne foi, dans laquelle la condamnation
ne doit avoir lieu que in quantum facerepotest, mais emporte infamie.
Les associés peuvent exercer, en outre, l'action communi dividundo pour
faire partager la chose commune. Il importé de ne pas confondre ces
deux actions, dont la première, en résumé, tend à faire exécuter le
contrat de société ; et la seconde, à faire cesser la communion, du moins

quanta la chose partagée. Ces deux actions existentcumulativementsans
se détruire l'une par l'autre; mais de telle manière que , dans les points
qui leur sont communs , ce qui aura été obtenu par l'une ne puisse plus
être obtenu par l'autre. De même pour les actions furti, vi bononm

raptorum, legis Aquilioe, ou autres, qui pourraient résulter des faits de

l'un des associés dans la chose commune.

Mandat (mandatum).

Le mandat (mandatum) est un contrat dans lequel les contractants

conviennent que l'un d'eux agira, en son propre nom, pour le comple
de l'autre, dans une ou dans quelques affaires déterminées, ou même

dans toutes les affaires en général. Le contrat est formé par le seul

consentement des parties, même tacite. Il se nomme mandatum; celui

qui donne la commission, mandans ou mandator; et celui qui l'accepte,

procurator, ou mandatarius : il est essentiellement gratuit chez les

Romains de la part du mandataire. —Dès le principe et par le seul effet

de la convention, il ne produit d'obligation que d'un seul côté, du côté

du mandataire; mais par la survenance de certains faits postérieurs (ffl

post facto), le mandant peut, de son côté, se trouver obligé. L'obligation
du mandataire est de remplir la mission dont il s'est chargé, d'en rendre

compte et de restituer au mandant fous les objets ou tous les droils

acquis par suite de l'opération. Celle du mandant est de rembourser au

mandataire toutes les dépenses faites, et de le libérer de toulesles obli-

gations par lui contractées pour l'exécution du mandat. Les deuxparfo
se répondent mutuellement de toute espèce de faute. •— A l'égard

des

tiers, le principe du strict droit civil est que le mandataire contracte s»

son propre nom : c'est donc lui qui est obligé envers les tiers, et c'est

envers lui que les tiers sont obligés ; mais le droit prétorien et la juris*
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prudence, par l'emploi des actions utiles et de quelques moyens indirects,

ont considérablement modifié les conséquences du principe, et ne lui ont

plus guère laissé qu'une existence nominale. En outre, par suite des prin-

cipesadmis en ce qui concerne la possession, la propriété est acquise ou

aliénée, pour le mandant lui-même, par l'effet de la tradition faite, en

sonnom, à son procureur ou par son procureur.

Les Instituts de Justinien distinguent, d'après Gaius, cinq nuances

dans le mandat, selon l'intérêt dans lequel il est intervenu : intérêt

1»du mandant seul; 2° du mandant et du mandataire; 3° d'autrui

seulement; 4* du mandant et d'autrui; 5° du mandataire et d'autrui. Le

mandat donné dans l'unique intérêt du mandataire n'est véritablement

qu'un conseil. Il faut remarquer spécialement les cas où le mandat

intervient en offrant de grandes analogies avec la fidèjussion : de telle

sorteque le mandant (mandator) se trouve responsable de la dette

d'autrui; distinguer ce qu'il a de commun, dans ce cas, avec les autres
• intercessions, et ce qu'il a de particulier. — Le mandat prend fin non-

seulement par le consentement des deux parties, mais par la volonté

d'une seule : révocation de la part du mandant, renonciation de la part
dumandataire, et aussi par la mort de l'un ou de l'autre. — Le mandat

produit, entre les parties, l'action directa mandati pour le mandant, et

l'action contraria mandati pour le mandataire : actions de bonne foi,
dont la première, en cas de condamnation, emporte infamie. Le droit

prétorien et la jurisprudence accordent aux tiers , contre le mandant, les

actionsrésultant des opérations faites avec le mandataire, sous la qualifi-
cationd'actions utiles quast-institoires (utiles quasi-institorioe); et aussi,
dansla plupart des cas, les actions utiles au mandant contre les tiers.

'fades. — Divers cas dans lesquels ils se trouvent munis d'une action.

'. En dehors des conventions qualifiées de contrats par l'ancien droit

civil, toutes les autres conservent le nom générique de convention ou

pacte(conventio, pactum,pactio, pactum conwntum). Les pactes sont

définispar Ulpien « duorum, pluriumve in idem placitum consensus ».
Bien qu'en droit strict ils ne produisent pas de lien, divers effets juri-
diquesleur ont été attribués graduellement, par le droit civil, par le

droit prétorien et par le droit impérial.
Par le droit civil : 1° Dans les cas de pactes joints à un contrat de

bonne foi au moment même de sa formation (ex continenti); on les

qualifie dans la doctrine de pacta adjecta; l'exécution s'en poursuit par
l'action même du contrat. — 2° Dans le cas où le pacte a été suivi

d'exécution de la part de l'une des parties. Cette exécution est reconnue

parle droit civil comme une cause d'obligation (subest causa), et, par
conséquent, elle donne naissance à un contrat formé re. Ces contrats,
dont le nombre est indéfini, ne se rangeant sous la dénomination propre

d'aucun contrat du droit civil, se désignent, dans la doctrine, par la
: qualification de contrats innommés. Ils se résument dans l'une-de ces

quatre opérations : « do ut des, ou do utfacias, ou facio ut des, ou

fado utfacias, «Ils produisent, en général, au profit de celui qui a
; exécuté, une action qualifiée d'action civile (civilis), indéterminée

(incerta), et connue sous les dénominations, tantôt seules, tantôt

réunies, de actio infactum, ou proescriptis verbis, parce que le fait

créateur de l'obligation y est préalablement exposé par le prêteur, dans
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la première partie de la formule : « quoe, proescriptis verbis, rem gestam
demonstrat. «Celui qui intente cette action demande que son adver-
saire, faute d'exécuter à son tour ce dont il est convenu, soilcondamné
à tout ce qu'il importait au demandeur que cette exécution eût lieu. Dans
le cas où le contrat innommé a été formé par la dation d'une chose, ou

par l'extinction de quelque droit susceptible de rétablissement, celui

qui a donné, ou qui a fait le sacrifice de son droit, peut aussi, au lieu
d'intenter l'action proescriptis verbis, demander la restitution en propriété
de ce qu'il a donné ou le rétablissement du droit qu'il a éteint; il a pour
cela la condiction nommée condictio causa data, causa non secuta;»
bien encore condictio ob causam datarum. S'il s'agit de pactes ayant de

l'analogie avec le mandat, avec la société, ou se liant à quelque inten-
tion de libéralité non réalisée, toutes choses sur lesquelles il est permis
de revenir, on voit clairement par les textes qu'il a le droit de changer
d'avis,' (jus poenitendi), et de redemander sa chose ou le rétablissement
de son droit par la condictio causa non secuta, tant qu'il n'y a rien en
encore de fait de la part de l'autre partie.

— Une singularité digne de

remarque, dont il est possible néanmoins de donner l'explication, et qui
est maintenue dans le Digeste comme dans le Code de Justinien, c'est

qu'à l'égard des pactes facio ut des la jurisprudence refusait d'admettre
l'action proescriptis verbis, et comme il n'y en avait aucune autre, die
donnait alors l'action de dol. — L'échange (permutatio) n'est autre
chose qu'un contrat innommé : « do ut des », et reçoit, en conséquence,
l'application des règles relatives à ces contrats. — Le contrat estima-
toire (de oestimatio), le précaire (precarium) et la transaction (transaclk)
peuvent se ranger aussi dans la même classe.

Par le droit prétorien : quelques conventions particulières ont élé

distinguées, rendues obligatoires par le seul effet du consentement et
munies d'une action prétorienne. On les nomme paclaproetoria.

— De
ce nombre est le pacte de constitul (constiiutum), c'est-à-dire la promesse
faite, par simple pacte, de payer, à.jour donné, une dette préexistante,
soit civile, soit prétorienne, soit même simplement naturelle. L'exécution
de ce pacte se poursuit par une action nommée actio de pecunia consti-
tvta. C'est un moyen facile et ingénieux, soit de modifier, par simple
pacte, le payement d'une obligation même civile; soit de rendre obliga-
toire , par simple pacte, le payement d'une obligation purement naturelle;
soit enfin de se rendre, par simple pacte, caution de la dette d'autrui.
— Le pacte de serment extrajudiciaire (jurisjurandi) est aussi au nombre
des pactes prétoriens.

Par le droit impérial : certains pactes ont encore été rendus obliga-
toires et munis d'action ;"on les qualifie de pactes légitimes (pacla légi-

tima). Quand aucune action spéciale ne leur a été attribuée, l'exécution
s'en poursuit par une condiction commune à tous, la condictio ex lege.-
Au nombre de ces pactes sont la donation (donalio), le pacte de consti-
tution de dot (de dote conslituenda), et le compromis (compromission)-

Les pactes qui ne rentrent dans aucun des cas ci-dessus reçoivent
l'épithète de pactes nus (nudapaclio, pactum nudum). Ils ne produisent
que des obligations naturelles. Les principes qui régissent ces sortes

d'obligations doivent donc leur être appliqués.
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Conventions prohibées.

Certaines conventions, par des motifs de moralité, de justice, de pro-
tection spéciale accordée à certaines personnes, ou d'ordre public, sont

; prohibées.
— De ce nombre sont celles relatives aux jeux de hasard

(alearum lusus) et les paris (sponsiones) faits à l'occasion de pareils
jeux.

— Les conventions de ce genre, de quelque forme qu'elles aient
i étérevêtues, ne produisent ni action ni exception, et ce qui a été payé
: enexécution peut être répété par la condictio indebiti.

Obligations nées comme d'un contrat.

Le contrat (contractus) et le délit (delictum) étant les deux causes

v primitives d'obligations dans le droit civil, les autres causes y ont été
:; ramenéespar comparaison, comme en étant des imitations, des figures
; variées (varioe causarum figuroe); et selon qu'elles présentaient plus
- d'analogie avec le contrat ou avec le délit, on a dit que l'obligation
; naissait quasi ex conlractu ou quasi ex delicto.

Les faits qui donnent lieu aux obligations nées quasi ex conlractu
: diffèrent radicalement des contrats en ce qu'ils ne contiennent aucune

y convention sur la création de ces obligations. Mais comme ce sont des
. faits licites, on peut encore moins les comparer aux délits. — Les prin-

cipesde raison qui justifient la naissance des obligations dans ces cas

sont, le plus souvent : que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui;

quelquefois aussi, qu'on est tenu de réparer le préjudice occasionné par
safaute ; enfin, à l'égard des obligations imposées par la loi et rangées

. aussipar les jurisconsultes romains dans la classe de celles qui naissent

f quasiex contracta, ce sont des considérations d'utilité commune et de
aevoirs de famille ou de société. —En étudiant en détail.les cas dans

i lesquels naissent des obligations quasi ex conlractu, on voit que la
:; .plupart et les principaux ont leur analogue dans un contrat déterminé
du droit civil, dont |ls sont comme la figure.

Ainsi se rattachent au contrat de mandat, par une certaine analogie :
i ,.1°la gestion des affaires d'autrui, sans mandat exprès ni tacite (negotio-
• rtm, gestio) ; 2»,1a tutelle; 3° la curatelle. Elles donnent lieu, comme le

mandat, à deux actions réciproques, l'une directe et l'autre contraire :

i negotiorum gestorum actio direcla et contraria, dans le cas de gestion
i d'affaires; tuteloe actio direcla et contraria, dans le cas de tutelle; et

j ùtilis negoliorum gestorum actio directa et contraria, dans le cas de
; curatelle.

Au contrat de société se rattachent en quelque sorte : 1° la commu-

| nautéaccidentelle dans une propriété indivise ; 2° la cohéréditè : donnant

) naissance, l'une à l'action communi dlvidundo, l'autre à l'action familioe
.. jtrciscundoe. — On peut rapprocher de ces deux cas celui de la confusion
? .deslimites de deux propriétés voisines, et l'action finium regundorum
: ;-quis'y applique, quoiqu'il y ait ici des différences sensibles.
: Au mutuum se réfèrent, dans la plupart des cas, le payement fait

| jar erreur d'une chose non due, et la condictio indebiti qui en résulte.
Toutefois ce rapprochement n'est possible que lorsqu'il s'agit d'un paye-

|
ment de choses quoepondère, numéro mensurave constant ; mais lorsqu'il

i; «agit de toute autre prestation, la condictio indebiti n'offre plus la figure
«e la condictio certi naissant du mutuum.
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L'acceptation d'une hérédité est aussi un fait qui produit entre l'béri-
tier et les légataires des obligations nées quasi ex conlractu. Ce cas ne

peut se rattacher à aucun contrat déterminé.

- Prestation des fautes.

Le dommage éprouvé par une personne peut~provenir ou d'un cas
fortuit (casus), d'une force majeure (vis major), ou du fait d'une autre

personne.
— Nul, à moins de convention contraire, n'est responsable

des cas fortuits ni de la force majeure. — Nul n'est reponsable, non

plus, de ses faits, ni de ses omissions, quand ces faits ou ces omissions
sont licites, c'est-à-dire quand il n'a fait qu'user de son droit. —Mais

quand les faits ou les omissions sont illicites et imputables, c'est-à-dire
de nature à être mis sur le compte de celui qui en est l'auteur, ils

peuvent entraîner pour lui, en matière civile, l'obligation d'en réparer
les conséquences.

Les faits illicites (injuria), portant préjudice à autrui, et imputables
à leur auteur, se divisent : en dol (dolus), quand ils ont été commis
à dessein de nuire; faute (culpa), quand ils ont eu lieu sans intention
nuisible. — Les deux conditions sine qua non et les seules à considérer

pour l'imputabilité sont que les faits aient été commis par une personne
en état de raison et de liberté. Du reste, l'imputabilité a lieu pour les
bonnes comme pour les mauvaises actions, pour le dol comme pourla

faute, et les deux conditions essentielles, qu'il s'agisse de mérite ouds

démérite, en sont toujours la raison et la liberté. —Dans tous les cas
on est responsable de son dol, et il n'est même pas permis de convenir
d'avance qu'on n'en sera pas tenu. —La faute (culpa) offre diverses

nuances : l'idée enfermée dans toutes est celle d'un manquement àun
devoir. Notre expression faute, dont la racine est germanique (en alle-

mand, Fall, chute) est puisée dans l'image d'une chute, d'où encore
les mots de faillir, faillite, failli. Nous avons aussi tiré de la racine
latine culpa les expressions de coupable et culpabilité. La faute, dans
le sens dont nous nous occupons ici, est le manquement à un devoir,
mais sans intention de nuire. Elle peut consister soit en actions, soiten

omissions préjudiciables. L'homme est généralement tenu de s'abstenir
de toute action nuisible à autrui; mais, à moins de relations particu-
lières lui imposant cette obligation , il n'est pas , de même, tenu d'agir,
de veiller, pour qu'il n'arrive pas de préjudice à un autre.—Celle

activité, cette surveillance, se nomme diligentia; et son omission ne»

gentia. Appliquée à la garde et à la conservation d'une chose corporelle,
elle prend le nom de cuslodia. — Quand il doit pour une chose ou pour
une affaire la diligentia ou la cuslodia, y manquer, c'est une faute.-
En réalité, il existe dans les fautes, non pas un, ou deux, ou trois

degrés, mais un nombre infini de nuances multiples, parce que ni loi"

les devoirs ni tous les manquements au devoir n'ont toujours la même

importance. Cependant les jurisconsultes romains distinguent, dans

leurs règles de droit, non pas trois, mais seulement deux degrésde

faute : 1» la faute grave ou lourde, culpa lata ou latior, ou magna culp!
2° la faute légère, sous les désignations diverses de culpa en général,
ou omnis culpa, ou culpa kvis, levior, levissima. Le terme de compa-

raison, pour mesurer ces degrés, est de deux sortes : ou bien absolu.
dans les hommes considérés en général; ou bien relatif, dans le carat-
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1èrehabituel de la personne même dont il s'agit d'apprécier les faits.

Dansle premier cas, on compare ses soins, pour la faute grave, à ceux

qu'aurait eus le premier venu, le commun inférieur des hommes (lata
mlpa est nimia negligentia, id est, non intelligere quod omnes intelli-

qunt) ; et pour la faute légère , à ceux qu'aurait eus le père de famille
le plus diligent (diligens, diligentissimus quisque pater familias). Dans
le second cas, on les compare aux soins qu'il apporte habituellement à
sespropres affaires : ou même plus de soins, ou seulement autant de
soinsqu'il a coutume d'en donner à ses propres affaires (exactior, ou
seulement talis diligentia, qualem suis rébus adhïbere solet). Les com-
mentateurs disent que la faute est considérée, dans le premier cas, in

éstracto, et dans le second cas, in concreto. — De quel genre de faute
est-ontenu dans les obligations nées des contrats ou comme d'un contrat?
Onne peut là-dessus poser de principe absolu. Les jurisconsultes romains
ontdécidé selon les cas, d'après diverses considérations, dans lesquelles
onremarque, toutefois, quelques idées dominantes qui peuvent servir à
sediriger méthodiquement pour la solution.

Mise en demeure (mora).

On appelle demeure (mora) le relard, contraire au droit, apporté
soitdans une restitution, soit dans un payement à effectuer. La demeure

peutprovenir soit de celui qui doit faire , soit de celui qui doit recevoir
la restitution ou le payement. Elle a lieu quelquefois exre, c'est-à-dire

par le fait même et sans nécessité d'aucune sommation ; d'autres fois,
txpersona, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu sommation (interpellatio). Son

principal effet est de mettre les risques de la chose à la charge de celui

qui est en demeure, et d'obliger le débiteur en demeure au payement
desintérêts ou des fruits, ou, plus généralement, de l'indemnité pour
le retard.

Intérêts (usuroe).

On nomme capital (so'rs, caput) le montant d'une obligation princi-
pale, et intérêts (foenus, versura, plus récemment usuroe) les fractions
de ce capital que le débiteur doit en sus, en raison du temps dont le
créancier se trouve privé de sa chose. — Les intérêts , cause de discorde
etde séditions fréquentes chez les Romains, ont fait l'objet de divers

plébiscites successifs. Le taux, qui en avait été limité par les Douze

Tables, puis encore par des dispositions postérieures, demeure fixé,
depuis le temps de Cicéron jusqu'à Justinien, à la centesima usura,
cest-à-dire à un pour cent par mois, ou douze pour cent par an. Justi-
nien l'abaisse à des limites moins hautes, qui varient suivant la qualité
despersonnes et suivant les circonstances. —Les intérêts, renfermés
dansla limite prescrite, peuvent être dus soit légalement, par les dispo-
sitions mêmes du droit, soit en vertu de testaments ou de conventions.
— L'intérêt des intérêts, nommé anatocismus, est prohibé.

Acquisition des obligations.
En principe général, les obligations nous sont acquises par nous-

mêmes, c'est-à-dire que nous devenons créanciers, nous acquérons
faction nécessaire pour forcer à l'exécution, lorsque nous avons été
acteurs nous-mêmes dans les événements producteurs de l'obligation.
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— Mais le principe que l'esclave, que le fils de famille n'ont d'autre

personne que celle du chef de famille, produit ici ses effets; et les

obligations provenant d'événements dans lesquels ils ont été parties sont

acquises à ce chef, avec les distinctions, toutefois, qui découlent, à

l'égard du fils de famille, de la différence des pécules. Il en est de même

quant aux esclaves dont nous n'avons que l'usufruit, que l'usage, ou

que la possession de bonne foi, et même quant aux personnes libres que
nous possédons de bonne foi, mais seulement dans la limite des droits

que nous confèrent l'usufruit, l'usage ou cette possession.
— A l'égard

des personnes qui nous sont étrangères, le principe rigoureux du slricl
droit civil est que nous n'acquérons aucune obligation par elles; mais

le droit prétorien et la jurisprudence ont apporté, par des moyens
indirects, plus d'une modification à ce principe.

Cession des obligations.

En principe strict du droit civil romain, une obligation ne peut être

transférée du créancier à une autre personne : car changez l'un des
"

sujets dans le droit personnel, le droit n'est plus le même. — On par-
vient indirectement à opérer cette cession à l'aide du mandat : en

donnant à celui à qui on veut céder l'obligation mandat d'en exercer

les actions en qualité de "procureur. C'est ce qu'on nomme mandare,

proestare ou cedère acliones. Le procureur ainsi constitué est qualifiée

procuralor in rem suam, pour indiquer qu'en poursuivant il fait si

propre affaire. Son mandat est d'une nature toute particulière; il ne

l'assujettit à aucune reddition de compte, il n'est pas révocable, ni

extingulble à la mort du mandant, ni à celle du procureur. Bien qucle

procuralor in rem suam ne puisse agir, en principe strict, que comme

mandataire, exerçant les actions du mandant, cependant il est considère

comme tenant lieu du propriétaire, et la jurisprudence, ainsi queles

constitutions impériales, ont fini par lui donner les actions comme lui

appartenant en propre, sous la qualification d'actions utiles.

Dissolution des obligations.

La .rupture du lien de l'obligation, et par suite la libération du débi-

teur, de quelque manière qu'elle arrive, se nomme solutio, en prenant
ce mot dans son acception la plus générale.

— Le mode régulier dese

délier, celui qui constitue le but final de l'obligation, c'est la prestation
de ce qui est dû ; le mot solutio, payement, dans un sens plus restreint,

s'applique particulièrement à ce mode principal de libération.

L'obligation, lien civil, ne peut être dissoute que conformémentaus

règles du droit civil lui-même (ipso jure) ; cependant dans des casnom-

breux où l'obligation, d'après le droit strict, continue de subsister, le

droit,prétorien et la jurisprudence donnent au débiteur, par le secoursdes

exceptions (exceptionis ope), le moyen de se défendre contre la demande

du créancier. De là cette division des commentateurs : « Obligation®

ipso jure, aut per exceptionem tollitur. »

En tête de tous les modes d'extinction des obligations, est le payement

(solutio). Il peut être fait non-seulement par le débiteur, niais même

par un tiers, au su, à l'insu, ou même contre le gré du débiteur. H

consiste dans la prestation même de ce qui est dû : cependant,
si le

créancier consent à recevoir aliud pro alio, la jurisprudence romaine.
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aprèscontroverse, a admis que le débiteur, par cette prestation, se

trouve libéré ipso jure. C'est ce qu'on nomme ordinairement datio in

lolutum-, — Le débiteur, sur le refus ou en l'absence du créancier au

temps et au lieu prescrits pour recevoir, peut faire des offres réelles

de la chose due, et la consigner dans un dépôt public (in publico).
Cesoffres (oblatio), suivies de consignation (obsignatio, depositio),
le libèrent.

L'obligation peut être dissoute, sans payement, par divers modes
de libération qui prennent leur source dans la. volonté des parties.
Sur ce point, la jurisprudence romaine pose ce principe, fréquemment
répété: « Nihil tam naturale est, quam eo génère quidquid dissolvere

qw colligatum est. » Cependant ce principe n'est pas absolu et sans

exception.
Ainsi le droit civil a admis qu'on peut dissoudre une obligation en la

remplaçant par une nouvelle, contractée à sa place; c'est la novation :
«Novalio est- prioris dcbili in aliam obligalionem transfusio atque
translatio. » — Toutes les obligations quelconques peuvent être novées :
« Omnes res transire in novationem possunt. » — Mais toutes les
manièresde s'obliger ne peuvent être employées pour faire une novation.
Le contrat verbal de stipulation et le contrat litteris peuvent seuls avoir
cettepuissance. Il y a en outre des novations non contractuelles, mais

juridiques ou judiciaires, qui sont, en certains cas, le résultat forcé
desphases diverses des procès. — Le mode le plus commode, le plus
étenduet le plus usuel de novation est le contrat de stipulation.

Pour qu'il y ait novation, il faut, en premier lieu, qu'il existe une

première obligation : civile, prétorienne ou même purement naturelle,
peuimporte. — Il faut, en second lieu, que la stipulation faite pour
substituer une nouvelle dette à cette première soit valable , en la forme,
commecontrat verbal d'après le droit civil, et que la nouvelle obliga-
tion qu'elle a eu pour but de produire existe elle-même et soit efficace,
aumoins naturellement. — De même que le payement peut être fait
non-seulement par le débiteur, mais même par un tiers, de même la
novation. Ainsi la nouvelle obligation verbale, éteignant et remplaçant
la première, peut être contractée : 1° ou par un nouveau débiteur envers
le même créancier, soit au su, soit à l'insu, ou même contre le gré du
débiteur primitif. Ce nouveau débiteur se nomme, en général, cxpro-
missor; son acte, expromissio ou expromittcre. C'est une espèce parti-
culière A'intercessor. Le cas dans lequel Yexpromissor est donné au
créancier par l'ancien débiteur lui-même prend le nom spécial de déléga-
tion. — 2° Par le même débiteur envers un autre créancier, sur l'ordre
de l'ancien. — 3° Par un nouveau débiteur envers un nouveau créaucier,
sur l'ordre de l'ancien. — 4° Enfin par le même débiteur envers le
mêmecréancier. Dans ce cas, si la première obligation provenait d'une

stipulation, pour que la stipulation postérieure forme novation, il faut

o,uelle contienne quelque chose de nouveau (siquid novi sit). — Dans
tous les cas, c'est une question essentielle de savoir si les deux obliga-
tions qui se succèdent ne sont pas deux obligations distinctes, indépen-
dantes l'une de l'autre; ou si la première est dissoute et remplacée
par la seconde. Les anciens ne faisaient de cela qu'une question d'in-
tention. Une constitution de Justinien décide qu'il n'y aura novation
lo autant que les contractants auront expressément déclaré que telle est
«nr intention.
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L'obligation peut encore être dissoute par la volonté des parties, sans

qu'il y ait ni payement, ni obligation nouvelle contractée à sa place.
C'est ici que s'applique le principe qu'elle doit être dissoute par le
mode môme qui a servi à la former. Ainsi, les obligations pouvant être

produites, jadis per oes et libram; plus tard, re, verbis, litteris, ou

consensu, elles ont pu être déliées : per oeset libram, re, verbis, ou
consensu. — La libération re n'est autre chose que le payement : elle

s'applique, par conséquent, à toutes les obligations quelconques. Mais
les quatre contrats réels ne comportent que celle-là. — La libération ptt
oeset libram était une sorte de payement imaginaire (imaginaria solutio),
qui s'appliquait aux obligations contractées dans la même forme, notam-
ment à celles provenant des legs faits per damnationem : et, en outre,
à celles qui résultaient d'une sentence (ex judicati causa). Sous Justi-

nien, elle n'existe plus. — La libération verbis est une autre sorte de

payement imaginaire, qui consiste dans une interrogation du débiteur
demandant au créancier si ce qui lui a été promis il le tient pour reçu,
et dans la réponse affirmative du créancier. Elle se nomme acceptilatio,
et ne peut s'appliquer qu'aux obligations verbis. Mais la jurisprudence
a trouvé le moyen de l'étendre à toutes les obligations quelconques : il
suffit pour cela de transformer, par novation, l'obligation qu'on veut

éteindre, quelle qu'elle soit, en une obligation verbale, et on peut dés
lors la dissoudre par acceptilation. Remarquez à ce sujet la formule,
nommée stipulation Aquilienne, et donnée par Aquilius Gallus, pour
tenir quitte un débiteur de tout ce qu'il vous doit jusqu'à ce jour.—La
libération litteris devait être aussi un payement imaginaire, opéré par
inscription sur les registres, et propre exclusivement aux obligations
litteris. Rien, toutefois , dans les sources ne nous indique son existence.
— Enfin , par le consentement seul, on peut dissoudre les quatre con-
trats consensuels; c'est-à-dire s'en départir, les mettre à néant, comme
s'ils n'avaient jamais existé : pourvu, toutefois, que les choses soient
encore entières (re intégra ; antequam juerit res exsecuta), c'est-à-dire

qu'il n'y ait eu encore ni perte des objets du contrat, ni exécution on

commencement d'exécution de là part de l'une ou de l'autre des parties.
Les Instituts passent sous silence quelques autres causes de libération

qui ont lieu suivant le droit civil : telles que la confusion et la perte de

la chose due, sans faute ni demeure du débiteur, dans les obligations
de corps certains. Ces événements ne sont pas, à proprement parler,
des causes extinctives de l'obligation. La confusion n'est qu'un obstacle,

provenant des personnes, à l'exercice de l'action; et la perte de la

chose due, un obstacle, provenant des choses mêmes, à l'exécution de

l'obligation. — Quant aux cas dans lesquels, bien que l'obligation
subsiste, le débiteur a cependant le secours des exceptions pour se

défendre contre le créancier, tels que le pacte de remise, le serment, la

transaction, la compensation, etc., ils reviendront quand nous traiterons
des exceptions.

FIN DU LIVRE TROISIEME.



EXPLICATION HISTORIQUE

DES

INSTITUTS DE JUSTINIEN.

LIVRE QUATRIÈME.

TITULUS I.

. Dî OBLIGATIONIBUS QU/E EX DELICTO

NASCUNTUR.

Com expositam sit, superiore libro,
de obligationibus ex contractu et quasi
ei contractu , sequitur ut de obligatio-

. nibusex maleficio et quasi ex maleficio

dispiciamus. Sed illse quidem, ut suo
locotradidimus, in quatuor gênera divi-
.duntur. Hae vero unius generis sunt;
nam omnes ex re nascuntw, id est, ex

ipso maleficio : veluti ex furto, aut

rapina, aut darano, aut injuria.

TITRE I.

DES OBLIGATIONS QUI MISSENT

D'UN DÉLIT.

Mous avons déjà, dans le livre précé-
dent , traité des obligations qui naissent
des contrats et comme des contrats ;
vient ensuite à examiner les obligations
qui naissent des méfaits et comme des
méfaits. Les premières, comme nous
l'avons déjà dit, se divisent en quatre

espèces. Ces dernières, au contraire,
sont d'une seule espèce; car elles nais-
sent toutes de la chose, c'est-à-dire du
délit même, par exemple : du vol, du

rapt, du dommage ou de l'injure.

1715. Le texte ne s'occupe ici des délits que sous le l'apport
desobligations qu'ils produisent, et des actions privées qui en
résultent pour les personnes lésées, contre les délinquants.

Omnes ex re nascuntur. Ces obligations naissent toutes delà

chose, c'est-à-dire du fait, du délit, du méfait lui-même (ex ipso
maleficio) ; à la différence de celles des contrats, qui proviennent,
comme nous l'avons vu, soit de la chose, soit de la stipulation,
soit de l'écrit, soit du consentement.

1716. Il ne faut pas croire qu'en droit romain le délit consiste
danstout fait nuisible et illicite, commis avec mauvaise intention.
Nous trouverons classés en dehors des délits des faits préjudi-
ciableset illicites, dans lesquels se trouve cette mauvaise intention ;
et à l'inverse on range parmi les délits des faits préjudiciables
dans lesquels il n'y a eu, de la part de leur auteur, aucune
intention de nuire. C'est qu'il en est, en droit romain, 'a l'égard
"es délits comme à l'égard des contrats : pour qu'il y ait obligation
résultant d'un délit (ex delicto), il faut que le fait nuisible dont

jjs'agit
ait été spécialement prévu et. caractérisé comrne^rel par

1ancienne législation civile, et qu'une action particulière y. ait
e'è attachée.
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I. Furtum est contrectatio rei frau-
dulosa, lucrifaciendi gralia, vel ipsius
rei, vel etiam usus possessionisve; quod
lege naturali prohibitum est admit tere.

1. Le vol est Yattouchement fraudu-
leux d'une chose, pour tirer profit se
de la chose même, soit de son usam
ou de sa possession; acte contraire àla
loi naturelle.

1717. Le jurisconsulte Paul, dans ses Sentences, nous donne
une définition du vol qui revient, à peu de chose près, à celle de
notre texte : « Fur est qui dolo malo rem alienam contrectat(I).«

Contrectatio rei. C'est, à proprement parler, l'attouchement de
la chose ; et, par suite, son déplacement, sa soustraction. Sanscet
attouchement il n'y a pas de vol, l'intention elle-même y fût-elle.
« Furtum sine contrectatione fieri non potest, nec animo furtum
admittftur (2). » Ainsi, qu'un homme s'introduise pour voler, en
ouvrant ou même brisant une porte, tant qu'il n'a pas encore
saisi la chose il n'y a pas encore vol ; il en est de même de celui

qui se fait frauduleusement consentir une obligation. C'est encore
de là qu'on conclut que les immeubles ne sont pas susceptibles
d'être volés, parce qu'il y a impossibilité de les soustraire, deles

déplacer par attouchement (3). Cependant, l'opinion des Sabiniens
avait été autrefois qu'il pouvait y avoir vol même à l'égard des

immeubles ; mais cet avis, selon ce que nous dit Gaius lui-même,
avait été improuvé (4). Le texte n'ajoute pas, comme Paul et

comme Théophile dans sa paraphrase, contrectatio rei aliène,
la soustraction de la chose (Vautrui, probablement parce qu'on
peut aussi, comme nous le verrons, commettre un vol sur sa

propre chose ; mais ce n'est jamais que lorsqu'on soustrait sur

cette chose un droit qui appartenait à autrui, par exemple un

droit d'usage ou d'usufruit.
Fraudulosa. La soustraction, pour constituer un vol, doitêlre

frauduleuse ; ce qu'exprime aussi la définition de Paul : dolo malo.

Celui qui prendrait la chose d'autrui croyant en avoir le droit,

par exemple comme héritier, comme usufruitier, ou croyant que
le maître l'y a autorisé, celui-là ne commettrait pas un vol. Nous

avons vu un cas semblable, tom. II, n° 523.

Lucrifaciendi gratia, vel ipsius rei, vel etiam usus posses-
sionisve. L'intention frauduleuse du voleur, en détournant la

chose, n'est pas seulement de porter préjudice à autrui, mais

principalement de s'approprier un avantage sur cette chose : que
cet avantage consiste dans la chose elle-même, dans son usage,
dans sa possession ou dans l'exercice de tout autre droit semblable
sur elle, il n'y en a pas moins vol, ainsi que nous le verrons pat

les.exemples cités aux paragraphes suivants. Du reste, s'il lavolad

pour la donner à un autre il y aurait également vol (5).

Théophile, dans sa paraphrase, ajoute avec raison à cette

(1) PAUL. Sent. 2. 31. 1. — (2) DIG. 41. 2. 3. § 18. f. Paul. — (3) *

47. 2. 25. pr. f. Ulp. — Voy. ci-dessus, t. II, n° 524. — (4) GAI. 2- 51. -

(5) DIG. 47. 2. 54. § 1. f. Gai.



TIT. I. OBLIGATIONS QUI NAISSENT D UN DELIT. 413

définition que la soustraction, pour qu'il y ait vol, doit porter

préjudice à autrui : loedens aliquem. Nous verrons, en effet, par
lesexemples du texte, que cette condition est encore nécessaire.

II. Furtum autem vel afurvo, id est

jioro, dictum est, quod clam et obscure

fat, et plerumque nocte; vel a fraude;
tel iferendo, id est, auferendo; vel

a groecosermone, qui cpwpaç appellant

tures. Imo et Groeci âitb TOÏÏ çspeiv

«ûpoKdixerunt.

III. Furtorum autem gênera duo

Btnt : manifestum, et nec manifestum.

Jîam conceptum et oblatum species

polius actionis sunt furto cohérentes,

quam gênera furtorum; sicut inferius

apparebit. Manifestus fur est, quem
Grsci ITC aÛTOifiDpu appellant ; nec

solumis qui in ipso furto deprehendi-
lar, sed etiam is qui in eo loco depre-
henditur quo furtum fit : veluti qui in

domofurtum fecit, et nondum egressus
j'anuamdeprehensus fuerit; vel qui in

, oliveto olivarum aut in vineto uvarum
furtum fecit, quamdiu in eo oliveto aut

vinetofur deprehensus sit. Imo ulterius
furtum manifestum est extendendum,

3uamdiu
eam rem fur tenens visus vel

eprehensus fuerit, sive in publico sive

m.privato, vel a domino vel ab alio,

antequameo pervenerit quo perferre ac

deponcrerem destioasset. Sed si pertu-
lit. quo destinavit, tametsi deprehen-
dator cum re furtiva, non est manifes-
tas fur. lYec manifestum furtum quid
sit, ex iis quoe diximus inlelligitur; nam

quod manifestum non est, id scilicet
aecmanifestum est.

». Le mot furtum, vol, vient ou de

furvum, qui signifie noir, parce qu'il se
fait clandestinement, dans l'obscurité et
même le plus souvent la nuit ; ou bien
encore àefraus (fraude), ou déferre,
c'est-à-dire emporter, ou du mot grec

cpiopaç qui signifie voleur, lequel mot

vient également de tpspeiv, emporter.

3. Le vol est de deux espèces, mani-
feste on non manifeste ; car les vols

conceptum et oblatum sont plutôt des
sortes d'actions inhérentes au vol, que
des espèces de vol, comme la suite va le
démontrer. Le voleur manifeste est celui

que les Grecs appellent : lit ocôxototopu)
(en flagrant délit) ; non-seulement celui

qui est pris sur le fait, mais même celui

qui est pris sur le lieu du vol, par exem-

ple avant d'avoir passé la porte de la
maison où il a volé, dans le champ d'oli-

viers, dans la vigne où il vient de voler
des olives ou du raisin. Bien plus, il
faut encore étendre le vol manifeste au
cas où le voleur a été vu ou saisi soit

par le propriétaire, soit par tout autre,
dans un lieu public ou dans un lieu par-
ticulier, tenant encore la chose volée,
avant d'être parvenu au lieu où il avait
dessein de l'apporter et de la déposer;
mais une fois portée à sa destination,

quand bien même il serait pris nanti
de cette chose, il ne serait pas réputé
voleur manifeste. D'après ce que nous
venons de dire, on voit ce qu'est le vol
non manifeste, car celui qui ne rentre

pas dans le cas du vol manifeste est non
manifeste.

1718. Gênera duo sunt. Les jurisconsultes Sulpicius et Sabinus,
et ceux de leur école, comptaient quatre espèces de vols, nous
dit Gaius : les vols manifeste, ou non manifeste; conceptum,
ou oblatum. Labéon, au contraire, n'en comptait que deux : le
vol manifeste et le vol non manifeste; car, à l'égard des autres,
c'étaient des actions spéciales inhérentes au vol selon les circon-
stancesaccidentelles, plutôt que d'autres espèces particulières de
Wl. Cette dernière opinion était celle que Gaius adoptait, comme
la plus exacte (1), et que notre texte a suivie. Paul, dans ses

Sentences, professait encore celle des Sabiniens (2).

(1) GAI. 3. 183. —
(2) PAUL. Sent. 2. 31. 2.
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1719. Manifestus fur est. Ces caractères que le texte nous

indique comme constituant le vol manifeste n'avaient pas été

adoptés sans contestations enlre les jurisconsultes. Nous voyons.
par les Instituts de Gaius et par les Sentences de Paul que quatre

opinions, donnant plus ou moins d'extension au vol manifeste,
avaient été émises. Selon les uns, pour qu'il y eût vol manifeste
il fallait que le voleur eût été pris sur le fait même ; selon d'autres,
il suffisait qu'il eût été pris encore sur le lieu du vol ; suivant
une troisième opinion, dans un lieu quelconque, mais nanti
encore de la chose, avant d'être arrivé au lieu où il voulait lu

transporter ; enfin, suivant une quatrième, en quelque temps el
en quelque lieu que ce fût, s'il avait été pris tenant la chose
volée. La troisième opinion était la plus suivie (1) : c'est celle

que notre texte confirme.
Nous avons déjà rapporté (t. I, Hist., tabl. 8, §§ 12 etsuïv.,

p. 112), les fragments et les dispositions des Douze Tables relati-
vement au vol. Nous savons que cette loi primitive avait consacré
la distinction fondamentale entre le vol manifeste et le vol «on

manifeste; que la peine du vol manifeste était capitale ; « Poena
manifesti furti ex lege XII Tabularum capitalis erat (2), » ence
sens que l'homme libre, après avoir été battu de verges, était
livré en addiclion (addiclus) à celui qu'il avait volé, « nam liber
verberatus addicebatur ei cui furtum fecerat (3). » C'était une

question entre les anciens, nous dit Gaius, que de savoir si,

par cette addiction, il devenait réellement esclave, ou seulement
assimilé à celui qui aurait été adjugé à un autre (4). Pour l'esclave,
la peine du vol manifeste était la mort : on le précipitait delà
roche Tarpéienne. Mais, plus tard, le préteur corrigea celle

rigueur pénale, et il introduisit par son édit, contre le vol mani-

feste, tant à l'égard de l'homme libre que de l'esclave, l'action

pénale du quadruple. Le vol manifeste répond, à peu de chose

près, en fait de vol, à ce que nous appelons le flagrant délit, h

loi romaine suit l'instinct grossier des pénalités primitives, qui
est de frapper avec plus d'emportement le coupable pris surle

fait, soit parce que la culpabilité est alors plus évidente, soit parce
que l'esprit de vengeance est encore dans toute son ardeur (5).Le

préteur a adouci cet emportement, tout en conservant une peine
plus forte contre le vol manifeste que contre le vol non manifesti-
—A l'égard de celui-ci, la-peine, d'après la loi des Douze Tables,
était une action pour le double, qui fut maintenue par le pré-
teur, a Nec manifesti furti poena per legem XII Tabularum dupli

inrogatur; quam etiam proetor conservât (6). »
i i ^

(1) GAI. 3. 184. — PABL. Sent. 2. 31. 2. —
(2). GAI. 3. 189. — (3) *'f

—
(V) « Utrum autem servus efficeretur ex addictione, an adjudicali Ioco consti»

tueretur, veteres quoerebant. » (GAI. Ib.) Voy. ce que nous avons dit sur l'état de

celui qui avait été addiclus, ci-dessus, tom. I, Génér., n° 56. —
(5) V. M*

Eléments de droit pénal, n°s 765 et suiv. —
(6) GAI. 3. 190.
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IV. Conceptum furtum dicitur, cum

apnd aliquem testibus proesentibus fur-

tiva res quoesila et inventa sit. Nam in

éompropria actio constiluta est, quam-

asfur non sit, quoe appellatur concepti.

Oblalumfurlum dicitur, cum res furtiva

è aliquo tibi oblata sit, eaque apud te

concepta sit : utique si ea mente tibi

datafuerit, ut apud te potius quam apud
eom qui dédit conciperétur. Nam tibi

apudquem concepta sit, propria adver-

jus eum qui obtulit, quamvis fur non

sit, coastituta est actio quoe appellatur
oblali. Est etiam prohibai furti actio

adversuseum qui furtum quoerere testi-

ons prassentibus volentem prohibuerit.
fetcrea poena constituitur edicto proe-
ioris, per action em furli non exhibiti,
adversus eum qui furtivam rem apud
ie quoesitam et inventant non exhibuit.

Sedlis acliones, id est, concepti et

otlati et furti prohibiti, necnon furti non

eiïihili, in desuetudinem abîerunt. Cum

eninirequisitio rei furtivae hodie secun-

iym veterèm observationem non fit,
merilo ex consequentia etiam' praefatoe
acliones ab usu communi recesserunt;
cum manifestissimum est quod omnes

qui scientes rem furtivam susceperint

etceiaverint,/ur/î nec manifesti obnoxii
sunt.

4. On dit qu'il y a vol conceptum
lorsque la chose volée a été, en présence
de témoins, cherchée et trouvée chez

quelqu'un. En effet, bien que celui-ci ne
soit pas voleur, on donne contre lui une
action spéciale qu'on nomme concepti.
On dit qu'il y a vol oblatum lorsque la
chose volée t'a été remise par quelqu'un
et saisie chez toi, si celui qui te l'a don-
née l'a fait dans l'intention qu'elle fût
saisie plutôt chez toi que chez lui. Car
celui chez lequel la chose a été saisie
a, contre celui qui la lui a remise, bien

qu'il ne soit pas le voleur, l'action que
l'on appelle oblali. Il y a encore l'action

prohibiti furti contre celui qui s'oppose
a la perquisition, en présence de témoins,
d'une chose volée. En outre l'édit du

préteur établit, an moyen de l'action

furli non exhibiti, une peine contre
celui qui ne représenterait pas la chose
volée qui a été cherchée et trouvée chez
lui. Mais ces actions concepti, oblati,

furti prohibai, furti non exhibiti, sont
tombées en désuétude ; en effet, la per-
quisition des choses volées ne sefaisant
plus aujourd'hui selon l'ancienne so-

lennité, c'est avec raison que ces actions
elles-mêmes ont cessé d'être en usage :
ceux qui, sciemment, auraient reçu une
chose votée et l'auraient recelée étant
évidemment passibles de l'action de vol
non manifeste.

,, 1720. Il s'agit dans ce paragraphe de quelques actions parti-
, cnlièresque des circonstances accidentelles pouvaient faire naître
âl'occasiond'un vol.
, Letexte.nous indique quatre de ces actions : 1° actio furti con-

cepti; 2°furti oblati ; 3°furti prohibiti ; 4°furti non exhibiti;
lesdeux premières dérivant de la loi des Douze Tables; les deux
antresintroduites par le"préteur.

Conceptum furtum. Il s'agit ici de l'action contre le receleur
d'unobjet volé. La loi des Douze Tables avait établi à cet égard
Unedistinction analogue à celle entre le vol manifeste et le vol
nonmanifeste. Elle avait consacré, pour rechercher un objet
volé, chez celui qui le recelait, un mode solennel : celui qui
Voulaitfaire la perquisition devait être nu (nudus), entouré
néanmoinsd'une ceinture (linteo cinçtus), tenant un plat dans
sesmains (lancem habens); et si l'objet volé était découvert par
cemodesolennel de perquisition, le vol était considéré, à l'égard
«ureceleur, comme manifeste, et puni comme tel. a Hoc solum

jirsecepit(lex) ut qui quoerere velit, nudus quoerat, linteo cinctus,
laricemhabens ; qui si quid invenerit jubet id lex furtum mani-
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festum esse (1). » C'était là ce qu'on nommait furtum lance
licioque conceptum. Mais sf l'objet volé était découvert acciden-
tellement, ou par une perquisition faite du consentement de celui
chez qui on cherchait, en un mot sans recourir à la forme solen-

nelle, alors le vol était dit simplement furtum conceptum, et la
loi des Douze Tables ne punissait le receleur que de la peine du

triple : « Concepti et oblali poena ex lege. XII Tabularum tripli
est; quoe similiter a proetore servafur. » Ainsi, il faut distinguer
dans la législation des Douze Tables, entre le vôl simplement
conceptum et le vol lance licioque conceptum. Faute d'avoir
fait cette distinction, la plupart des écrivains sont tombés dans
d'obscures contradictions.

A l'époque de Gaius, l'ancienne perquisition solennelle par le

plat et par la ceinture, abrogée par la loi ./Ebutia, n'existait

plus, ni par conséquent l'action furti lance licioque concepti. La

perquisition se faisait simplement en présence de témoins, testibus

proesentibus, comme nous dit notre texte d'après Gaius, et il ne
restait que Y&cWon furti concepti. Aussi Gaius, cherchant à expli-
quer , comme nous l'avons déjà fait dans YHistoire du droit

(t: I, p. 112), les différentes formalités de la perquisition solen-

nelle, les tourne-t-il en dérision plutôt qu'il ne les explique (2).
Oblatum furtum. Le fragment de Gaius que nous venons de

rapporter à la page précédente, à propos du vol simplement
conceptum, nous prouve que l'action furti oblati dérivait comme
celle-là de la loi des Douze Tables et était également du triple.

Prohibiti furti actio. Cette action, qui était du quadruple, fui
introduite par l'édit du préteur, la loi des Douze Tables n'établis-
sant aucune peine à cet égard, mais ordonnant seulement, encas

de contestation, là perquisition solennelle per lancem liciumqu.
«Prohibiti actio quadrupli ex edicto proetoris introducta est;les
autem eo nomine nullam poenam constituit (3). »

Secundum veterem observationem non fit. Ce fut la loi /Ebulia,
dont nous avons déjà parlé dans VHistoire du droit (tom. I,
n°* 241 et suiv.), qui supprima, avec les actions de la loi, la

(1) GAI. 3. 192. — Aulu-Gelle nous dit aussi la même chose : « Ea furli

quoe per lancem liciumgue concepta essent, proinde ac si manifesta forait,
'

vindicaverunt. » (Noct. att. xi. 18.)
—

(2) a Quid sit autem lintcum quoesiluu
est : sed verius est, consuti genus esse quo necessarioe partes tegerentur. Quare
lex tota ridicula est; nam qui vestitum quoerere prohibet, is et nudum quoerere
prohibiturus est, eo magis quod ita quoesita res inventa majori poenoesubjiciatur.
Deinde quod, lancem sive ideo haberi jubeat ut manibus occupantis nihil sub-

jiciatur, sive ideo ut quod invenerit ibi imponat, neutrum eorum procedil,
siM

quod quoeratur, ejus magnitudinis aut naturoe sit, ut neque subjici, nequeimpom

Ïiossit.
i (GAL 3. 193.)

— Festus donnait a la formalité du plat un autre molil,
e seul connu avant la découverte de Gaius, mais bien moins plausible que celui

du jurisconsulte : t Lance et licio dicebatur apud antiquos, quia qui furtum iW

quoerere in domo aliéna, licio cinctus intrabat, lancemque ante oculos tenebat

propter matrum familias aut virginum proescnliam. « (FESTUS, au mot Lanx--

(3) GAI. 3. 192.
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perquisition solennelle de la loi des Douze Tables, et par consé-

quentl'action du vol lance licioque concepti (1). Mais les autres

actionsde vol continuèrent à rester en usage, et elles l'étaient

encoreprès de quatre siècles après, au temps de Gaius et de Paul.

Cependantelles tombèrent elles-mêmes en désuétude, ainsi que
nousl'apprend notre texte.

Furti nec manifesti obnoxii sùnt. Telle est la disposition d'une
constitution des empereurs Dioclétien et Maximien, insérée au

Codede Justinien (2).

V. Poena manifesti furti quadrupli
esttam ex servi quam ex Iiberi per-
sona;nec manifesti, dupli.

5. La peine du vol manifeste est du

quadruple, que le voleur soit libre ou
esclave : celle du vol non manifeste est
du double.

1721. Nous aurons à expliquer, en nous occupant des actions

quinaissent du vol, sous les §§13 et suivants, en quoi consistait

j cellepeine du quadruple ou du double contre le vol manifeste
'ou non manifeste.

Vit Furtum autem fit, non solum

j cumquis intercipiendi causa rem alie-

ïjiiam amovet, sed et generaliter cum

; juis alienam rem invito domino con-
• trectat. Itaque, sive creditor pignore,
>siveis apud quem res deposita est, ea

ïrçutalur; sive is qui rem utendam acce-
. fit, in alium usnm eam transférât quam
%W» gralia ei data est, furtum com-

,: îhittit. Veluli, si quis argentum utendum
.,.acceperitquasi amicos ad ccenatn invi-

» talurus,et id peregre secum tulerit; aut
si quis equum géstandi causa commo-

<.datumsibi longius aliquo duxerit, quod
, veteres

scripserunt de eo qui in aciem
, equumperduxisset(3).

: ; VII. Placuit tamen eos qui rébus

içoommodatisaliter uterenlur quam uten-

; dasacceperint, ita furtum committere

i sise inteiligant id invito domino facere,
j eumque, si intellexisset, non permissu-
f rlim ; at si permissurum credant, extra
: çrimenvideri : optimasane distinctione,
;:,Quia furtum sine affectu furandi non
,. committatur.

,-.,"'VIII. Sed et si credat aliquis invito

C Il y a vol non-seulement lorsqu'on
snlève la chose d'autrui pour se l'ap-

proprier , mais en général lorsqu'on
tlélourne une chose contre la volonté du

propriétaire. Ainsi, que le créancier se

serve de la chose qui lui a été donnée

en gage; le dépositaire, de celle qui lui

a été confiée; oubien que l'usager d'une
chose l'emploie à un autre usage que
celui pour lequel elle lui a été donnée,
il y a vol. Par exemple, si quelqu'un
ayant emprunté de l'argenterie comme

devant inviter des amis à un festin,

l'emporte avec lui en voyage ; ou bien

si, empruntant un cheval pour une

course, il le conduit beaucoup plus loin;

ou, comme l'ont écrit les anciens, s'il

le conduit au combat.

ï. Toutefois l'emprunteur qui em-

ploie les choses à un usage autre que
celui pour lequel elles lui ont été prê-
tées ne commet de vol qu'autant qu'il
le fait sachant que c'est contre le gré du

propriétaire, et que celui-ci, s'il en était

instruit, ne le permettrait pas. Mais s'il

s'est cru certain de la permission, il n'y
a pas de crime : distinction très-juste,
car il n'y a pas de vol sans l'intention

de voler.

8. Et même si l'emprunteur croit

? (1) Sed enim cum proletarii, et assidui, etc., etc., furtorumque questiones
î Mm lance et licio evanueriul; omniaque illa XII Tabularum antiquitas, nisi in

\ l«gis aclionibus cenlumviralium causarum, lege Mbutia lala, consopita sit. »
AULUSGELLIUS.XVI. 10. ) — (2) COD. 6. 2. 14. — (3) V. en exemple VALKR.

f MAXIM.8. 2.

TOMEm. 27
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domino se rem commodatam contrec-

tare, domino autem volente id fiât, dici-

tur furtum non fieri. Unde illud quoe-
situm est : Cum Titius servum Moevii

sollicitaverit ut quasdam res domino

subriperetet ad eum perferret, et ser-
vus id ad Moevium pertulerit; Moevius
dum vult Titium in ipso delicto depre-
hendere, permiserit servo quasdam res
ad eum perferre : ulrum furti an servi

corrupti judicio teneatur Titius, an neu-
tre ? Et cum nobis super hac dubita-
tione snggestum est, et antiquorum
prudcntium super hoc altercationes

perspeximus, quibusdam neque furti
neque servi corrupti actionem proestan-
tibus, quibusdam furti tantummodo ;
nos hujusmodi calliditati obviam eun-

tes, per nostram_decisionem sanximus,
non solum furti actionem, sed et servi

corrupti contra eum dari. Licet enim is
servus deterior a sollicitalore minime

'factus est, et ideo non concurrant re-

guloe quoe servi corrupti actionem intro-

ducerent, tamen concilium corruptoris
ad perniciem probitatîs servi introduc-
tum est ; ut sit ei pcenalis actio imposita,
tanquam si rë ipsa fuisset servus cor-

ruptus, ne ex hujusmodi impunitate
et in alium servum qui facile possit
corrumpi, taie facinus a quibusdam per-
petretur.

détourner la chose contre le gré du
propriétaire, tandis que cela a lieu selon
sa volonté, on décide qu'il n'y a pasvol,
D'où la question suivante : Titius avait
sollicité 1 esclave de Moevius pour qu'il
dérobât à son maître divers objets él
les lui apportât; l'esclave ayant averti
son maître, celui-ci, afin de surprendre
Titius en flagrant délit, a permis à soi
esclave de lui porter quelques objets.
Quelle action aura-t-on contre Titius!
l'action de vol, celle en corruption d'es-
•clave, ou bien ni l'une ni l'autre? Ces
doutes nous ayant été soumis, après
avoir considéré les discussions qu'ifsont
fait naître entre les anciens prudents,
dont quelques-uns n'accordaientnil'm-
tion de vol, ni l'action en cotruptim
d'esclave; quelques autres l'action à
vol seulement : pour prévenir de ps-
reilles subtilités, nous avons décidé que,
dans ce cas, on aurait et l'action devol
et celle en corruption d'esclave. Eneffet,
bien que l'esclave n'ait pas été cor-

rompu, et qu'on paraisse par conséquent
hors des règles constitutives de faction
en corruption d'esclave, cependant l'in-

tention de pervertir l'esclave étantévi-

dente, nous avons voulu que ce corrup-
teur soit puni comme s'il avait réussi
dans son projet, afin que l'exemplek
son impunité n'encourageât personnel
consommer le même délit sur d'autres

, esclaves plus faciles à corrompre.

1722. Quibusdam neque furti neque servi corrupti actionan

proestantibus , quibusdam furti tantummodo. L'action servi m-

rupli était une action du double, introduite, par l'édit du prètear,
contre celui qui aurait recelé dans sa fuite l'esclave d'autrui, ou

qui lui aurait persuadé quelque chose de pernicieux, de manière
à en détériorer la valeur morale, et par conséquent aussi pécu-
niaire (1).

Dans l'espèce de notre paragraphe, quelques jurisconsulte
n'accordaient ni l'action de vol, parce que la chose n'avait pasété
soustraite au préjudice du maître, puisque celui-ci avait consenti
à ce qu'elle fût emportée ; ni l'action servi corrupti, puisque
l'esclave, bien loin d'avoir été corrompu, avait donné une preuw
de sa fidélité. D'autres accordaient cependant l'action de vol,

parce que le consentement du maître à ce que la chose fût emportée
n'avait pas été un consentement réel, dans le but de cédersa

(1) n Ait proefor : Qui servum, servam, alienum, alienam récépissé, persni-
sisseve quid ei dicetur dolo malo, quo eum eam, deteriorem faceret, in en*

quanti ea res eril, in duplum judicium dabo. » Tels étaient les termes dol'»

(DIG. 11. 3. 1. pr. f. Ulp.).



TIT..I. OBLIGATIONS QUI NAISSENT Dr'UN DÉLIT. 419

chose;mais un consentement simulé, pour surprendre le voleur.
Justinien accorde les deux actions, tant celle de vol que celle
'servicorrupti, parce que les faits ont été consommés de la part
ju voleur autant qu'il a dépendu de lui (1). L'empereur reconnaît
toutefois que celte décision n?est pas conforme aux principes
rigoureux du droit romain.

IX. Interdum etiam liberorum homi-

numfurtum fit : veluti, si quis liberorum

nostrorum, qui in potestate nostra sit,

tnbreptus fuerit.

O. Quelquefois même il peut y avoir
vol de personnes libres : par exemple
si quelqu'un des enfants soumis à notre

puissance nous est enlevé.

1723. Gaius ajoutait encore l'exemple du cas où l'on aurait
enlevéau chef de famille sa femme in manu, ou l'individu libre
soumisà son mancipium. Il est évident que dans tous ces cas la

peinede l'action de, vol n'était pas calculée sur la valeur de la

personnesoustraite, car on ne peut apprécier à prix d'argent une

personnelibre; mais qu'elle était calculée sur l'intérêt du chef
de famille. « Furti autem agitur in id quod interest, » dit

Théophiledans sa paraphrase, et il cite pour exemple le cas où
unenfant ayant été institué héritier sous cette condition : s'il se
trouvedans telle ville à la mort du testateur, et le voleur l'ayant
emmenédans une autre ville, la condition s'est trouvée inaccom-

plie, et l'hérédité perdue; le compte de cette perte devra entrer
dansl'estimation du préjudice.
. X.Aliqunndo et sua; rei furtum quis-
qpecommittit : veluti, si debitor rem,
quam creditori pîgnoris causa dédit,
subtraxerit.

XI. Interdum furti tenetur qui ipse
furtumnon fecit : qualis est is cujus ope
et consilio furtum factura est. In quo
numéroest qui tibi nummos excussit, ut
aliuseos raperet ; aut tibi obstiterit, ut
aliusrem tuam exciperet ; aut oves tuas
vel boves fugaverit, ut alius eos exci-

peret; et hoc veteres scripserunt de eo
quipanno rubro fugavit armentum. Sed
siquid eorum per lasciviam et non data
çpera ut furtum admitteretur, factum
est, in factum actio dari débet. At ubi
PpeAIsevii Titius furtum fecerit, ambo
furti tenentur. Ope et consilio ejus quo-
jue furtum admitti videtur, qui scalas
forte fenestris supponit, aut ipsas fenes-
trasvel oslium effringit, ut alius furtum
faceret; quive ferramenta ad effringen-
dnm, aut scalas ut fenestris suppone-

ÎO. Et d'autres fois même on vole
sa propre chose : par exemple si le
débiteur soustrait à son créancier la
chose qu'il lui a donnée en gage.

11. II peut arriver qu'on soit tenu de
l'action de vol, bien qu'on n'ait pas volé
soi-même. Tel est celui qui a coopéré
au vol en y fournissant assistance et à
dessein. De ce nombre est celui qui a

fait tomber votre argent de vos mains

pour qu'un autre s'en saisît, qui s'est

placé devant vous, pour qu'un autre,
n'étant pas vu, vous enlevât quelque
chose ; qui a dispersé vos brebis et vos

boeufs pour qu'un autre les enlevât ; c'est

ce que les anciens ont écrit de celui qui
met en fuite un troupeau de boeufs par
la vue d'un voile de pourpre. Mais s'il

n'y a là que des actes d'étourderie, sans

dessein de fournir assistance au vol, c'est

l'action in factum qui doit être donnée.

Au contraire, si Moevius a aidé Titius à

voler, tous les deux sont tenus de l'ac-

(1) Mais comment calculera-t-on l'indemnité pour la corruption de l'esclave,
puisqu'il n'a pas été corrompu? On la calculera sur ce qu'elle aurait été si
'esclave avait été réellement corrompu : Tanquam si reipsa fuisset sentis

(orruptus.

27.
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rentur, commodaveritj sciens cujus gra-
tia commodaverit. Certe qui nullam

opem ad furtum faciendum adhibuit,
sed tantum consilium dédit atque horla-

tus est ad furtum faciendum, non tene-
tur furti.

tion de vol. On considère encore comme
ayant fourni à dessein assistance au vol
celui qui a posé les échelles aux fenê-
tres, qui a brisé les fenêtres ou ta porte
afin qu'un autre pût voler; ou qui a

prêté des outils pour briser, des échelles
pour gravir, s'il l'a fait en connaissante
de cause. Mais celui qui n'a fait que
conseiller le.vol, fût-ce avec exhorta.

tion, mais sans aider à le faire, n'eil

pas tenu de l'action de vol.

1724. Ce paragraphe est relatif aux complices du Vol. Ils sont

tenus, comme le voleur lui-même, de l'action furti. Mais, pour
qu'ils soient complices, il faut qu'ils aient pris part au vol opeet
consilio : tels sont les termes consacrés dans la langue du droit
romain. Les jurisconsultes sont divisés sur l'interprétation à
donner à ces mots, dont le sens même n'est pas toujours uniforme
dans les textes romains. Nous adopterons celle qui les explique
en ce sens qu'il n'y a complicité qu'autant qu'on a coopéré au vol
en donnant assistance (ope) et à dessein (et consilio) : ces deux
circonstances doivent se trouver réunies. Celui qui donnerait

assistance, mais sans dessein de coopérer à un vol, ne serait pas
tenu de l'action furti; non plus que celui qui en aurait le dessein,
mais qui n'y coopérerait pas de fait. Les exemples que donnele
texte peuvent nous bien faire comprendre l'applicalion de ces
deux conditions. Celui qu'Ulpien cite au Digeste, d'après Pom-

ponius, loin de sortir de la règle, y est conforme. Il s'y agile
quelqu'un qui a conseillé et persuadé à un esclave de prendre la

fuite, afin qu'un autre pût le voler. Il sera tenu de l'action/urfi,
dit le jurisconsulte; en effet, il a coopéré activement, il a donné
une assistance de fait au vol, puisqu'il s'est employé à détourner

l'esclave, à le faire fuir, afin qu'on pût le voler, et il l'a faite
dessein : il y a donc pris part ope et consilio (1).

XII. Hi qui in parentum vel domi-
norùni potestate sunt, si rem eis subri-

piunt, furtum quidem faciunt; et res
in furtivam causam cadit, nec ob id ab
ullo usucapi potest antequam in domini

potestatem revertatur; sed furti actio
non nascitur, quia nec ex alia ulla
causa potest inter eos actio nasci. Si
vero ope et consilio alterius furtum fac-
tum fuerit, quia utique furtum commit-

titur, convenienter ille furti tenetur,
quia verum est ope et consilio ejus
furtum factum esse.

19. Ceux qui sont en la puissante
d'un père ou d'un maître, s'ils leur

dérobent quelque chose, commettent
un vol ; cette chose tombe dans la con-

dition des choses volées, et, par con-

séquent, elle ne peut être acquise par
aucune usucapion, tant qu'elle

n'est pis
rentrée entre les mains du propriétaire;
cependant il ne naît pas d'action devol,

parce que, même pour aucune fl»W

cause, il ne peut naître d'action entrt

eux. Mais si le vol a été commis pu
l'aide et le conseil d'un autre, comme

il y a bien vol, ce dernier sera passible
de l'action de vol, parce qu'il est cer-

tain; qu'il a coopéré à un vol par assis-

tance et a dessein.

(1) DIG. 47. 2. 36. pr. et § 2.
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1725. Nec ex alia ulla causa potest inter eos actio nasci :

à cause de la puissance à laquelle ils sont soumis, qui fait que
leur personne, quant aux biens et aux intérêts, se confond en

quelque sorte avec celle de leur chef de famille; et que, par
conséquent, il ne peut y avoir entre eux aucune sorle d'action.

Mais cela s'applique exclusivement aux personnes soumises à la

puissance du chef : il n'en serait pas de même pour les enfants
sortis de la puissance paternelle par émancipation ou par toute
autre cause.

ACTIONS RELATIVES AU VOL.

1726. Plusieurs actions naissent du vol : l'action de vol (actio

furti), la condiction furtive (condictio furtiva) ; outre l'action en
vindication et l'action ad exhibendum, qui appartiennent au

propriétaire, pour poursuivre sa chose.

1727. L'action de vol (actio furti) est indépendante de toutes
lesautres; c'est une action pénale, c'est-à-dire qui a uniquement
pour but de poursuivre contre le coupable la condamnation à une

peine pécuniaire; sans préjudice de la restitution de la chose

volée, que les autres actions ont pour but de poursuivre.
L'action de vol se donne pour le quadruple dans le cas de vol

manifeste, et pour le double dans le cas de vol non manifeste.
Noussavons que l'action du quadruple est une action prétorienne
introduite par l'Édit; et l'action du double, une action civile

provenant de la loi des Douze Tables.

1728. Ce qui doit être doublé ou quadruplé dans l'action de vol,
cen'est pas l'estimation corporelle de la chose, c'est l'indemnité
du préjudice que le vol a occasionné à celui qui intente l'action

[quodactoris interfuit) : cette règle doit être tenue pour vraie et

incontestable, malgré la contradiction apparente que présente à ce

sujet un texte d'Ulpien (1), lequel d'ailleurs reconnaît et applique
lubmême la règle dans d'autres exemples. Si, par exemple, le
voleur a soustrait des tablettes, des écrits, portant reconnaissance
ouquittance (tabula?, cautiones, chirographa) (2) ; s'il a volé une
chose qu'on s'était obligé de livrer à autrui, sous une clause

pénaleencourue par suite du vol (3); s'il a volé un esclave qui était
institué héritier et qu'il a empêché ainsi de faireaditionpar ordre
deson maître ; de même, dans le cas que nous avons cité ci-dessus,
n°1723, relativement au vol d'un enfant, et dans tous autres

semblables, il faut faire entrer l'estimation de tous ces préjudices
dansle compte de la somme qui doit être doublée ou quadruplée.

(1) DIG. 42. 2. De fur lis. 50. pr. f. Ulp. : « In furti actione non quod
interestquadruplabitur vel duplabitur, sed rei verum prelium. » Ces paroles ne
doiventpas être entendues dans un sens absolu ; elles se réfèrent uniquement• à l'hypothèse dont elles sont suivies, et pour laquelle elles ont été écrites. —

(2) Ibid. 27. pr. f. Ulp. — (3) Ib. 67. § 1. f. Cels.
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Du reste, l'estimation est faite suivant la plus haute valeur depuis
que le vol a été commis (1).

1729. Les paragraphes qui suivent nous apprennent à qui
l'action de vol est donnée.

XIÏ5. Furti autem actio ei competit

cujus interest rem salvam esse, licet i
dominas non sit. Itaque nec domino <
aliter competit, quam si ejus intersit ]
rem non perire. i

i

1 3. L'action de vol se donne à celui

qui a intérêt à la conservation de h
ahose, même quand il n'est pas pro-
priétaire ; et le propriétaire, par consé-

quent, n'a cette action que dans le cas
où il est intéressé à ce que la chose ne

périsse pas.

1730. Ei competit cujus interest; d'où il suit que l'action de
vol peut appartenir à plusieurs personnes à la fois. Si, par
exemple, c'est un esclave soumis à un droit d'usufruit qui aélé

volé, l'usufruitier et le propriétaire auront chacun l'action de vol:
l'un pour le double ou le quadruple de l'intérêt que lui donnait à
l'esclave son droit d'usufruit; l'autre son droit denuepropriélé(2);.
et il en serait de même dans tous les cas semblables. Mais le seul
intérêt à ce que la chose ne fût pas volée ne suffit pas pour donner
droit à l'action de vol; il faut, en outre, qu'on eût, au moment
du vol, la chose en sa possession, ou du moins entre ses mainsà
un titre ou à un autre. Ainsi, celui à qui la chose volée élait

promise par stipulation , celui qui l'avait achetée, mais à qui elle
n'avait pas encore été livrée, n'ont pas l'action de vol. Les juris-
consultes accordent seulement, dans ce cas, à l'acheteur le droit
de se faire céder par son vendeur les actions qui appartiennent à

celui-ci, ou ce qu'il a pu en retirer (3).
1731. Les paragraphes suivants exposent plusieurs exemples

de différents détenteurs qui ont ou qui n'ont pas l'action de vola
l'exclusion du propriétaire, suivant le genre d'intérêt et de respon-
sabilité qui pèse sur eux. Il faut, pour mieux apprécier les dispo-
sitions de ces paragraphes, se reporter à ce que nous avons II
de ces divers détenteurs au titre des contrats qui les concernent

XIV. Unde constat creditorem de

pignore subrepto furti agere posse,
etiamsi idoneum debitorem habeat; quia
expedit ei pignori potius incumbere,
quam in personam agere; adeo quidem,
ut quamvis ipse débiter eam rem sub-

ripuerit, nihilominus creditori competit
actio furti.

XV. Item si fullo polienda curanda-

ve, aut sarcinator sarcienda vestimenta
mercede certa acceperit, caque furto

94. D'après cela, il est constant que
le créancier à qui on a dérobé son gage

peut agir par l'action de vol, même

lorsque le débiteur est solvable, parce

qu'il lui est plus avantageux de recourir

sur son gage que de poursuivre la per-
sonne ; tellement que fût-ce le débiteur

lui-même qui eût soustrait le gage,
le

créancier n en aurait pas moins l'action

de vol.

IS. De même si un foulon a reçu te

vêtements à nettoyer ou à soigner,
ou

un tailleur des habits à coudre, moyen-

(1) Ibid. 50. pr. f. Ulp.
—

(2) DIG. 47. 2. De furtis. 46. § 1. f. %•
-

(3) Ibid. 13. f. Paul. — 14. pr. f. Ulp.
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mniserit, ipse furti habet actionem, non

joininus; quiadomini nihil interest eam

rem non perire, cum judicio locati a

fuÛoneaut sarcinatore rem suam per-

sequipotest. Sed et bonoe fidei emptori

subreptare quam emerit, quamvis do-

nu'nusnon sit, omnimodo competit furti

actioquemadmodum et creditori. Ful-

lonivero et sarcinatori non aliter furti

competere placuit, quam si solvendo

sint, hoc est, si domino rei oestimatio-
nem solvere possint. Nam si solvendo

non sint, tune quia ab eis suum domi-

nusconsequi non possit, ipsi domino
furticompetit actio, quia hoc casu ipsius
interest rem salvam esse. Idem est, etsi
in partent solvendo sint fullo aut sarci-
nator.

XVI. Qnoe de fullone et sarcinatore

diîimus, eadem et ad eum cui commo-
datares est transferenda veteres existi-
iubanf. Nam ut ille fullo mercedem

lecipiendo custodiam proestat, ita is

quoquequi commodum utendi percipit,'
similiter necesse habet custodiam proe-
stare.Sed nostra providenlia etiam hoc
fanostris decisionibus emendavit, ut in
domini voluntate sit, sive commodati
actionem adversus eum qui rem cora-
modaiamaccepit movere desiderat, sive
furti adversus eum qui rem subripuit ;
et alterutra earum electa dominum non

passeex poenitenlia ad alteram venire
actionem.Sed si quidem furem elegerit,
illura qui rem utendam accepit, penitus
b'berari. Sin autem commodator veniat
adversuseum qui rem utendam accepit,
ipsi quidem nullo modo competere
posseadversus furem furti actionem;
Mm autem qui pro re commodata con-

venitur, posse adversus furem furti ha-
bere actionem ; ita tamen, si dominus,
sciensrem esse subreplam, adversus
eumcui res commodata fuerit pervenit.
Smautem nescius et dubitans rem esse

•nhreptam, apud eum commodati actio-
neminstituit ; postea autem re comperta
volnit remittere quidem commodati ac-

Jionem,
ad furti autem pervenire : tune

ucentia ei concedatur et adversus furem
'Mire, nullo obstaculo ei opponendo,
qooniam incerlus constitutus movit ad-•versus eum qui rem utendam accepit,
cpmmodati actionem, nisi domino ab
e° Mlisfactnm est ; tune etenim omni-

nant un certain prix, et qu'on les lui ait

volés, c'est lui qui a l'action de vol et
non le propriétaire, parce que celui-ci
n'a pas d'intérêt à la conservation de sa

chose, pouvant l'exiger du tailleur ou
du foulon par l'action de louage. L'ache-
teur de bonne foi à qui on a volé la
chose qu'il vient d'acheter a l'action de

vol, comme le créancier gagiste, bien

qu'il ne soit pas propriétaire. Mais le;
foulon et le tailleur ne peuvent obtenir
l'action de vol que s'ils sont solvables,
c'est-à-dire s'ils peuvent payer au pro-
priétaire l'estimation de sa chose. Car,
s'ils n'étaient pas solvables, le proprié-
taire, ne pouvant obtenir d'eux son

bien, aurait lui-même l'action de vol,

parce qu'alors il aurait un intérêt per-
sonnel à la conservation de la chose. Il
en serait de même si le foulon ou le
tailleur n'étaient solvables qu'en partie.

96. Ce que nous venons de dire du
foulon ou du tailleur, les anciens l'ap-

pliquaient au commodataire. Car, de
même que le foulon, par l'acceptation
du salaire, de même le commodataire,

par celle de l'usage de la chose, con-
tracte l'obligation de répondre de sa

garde. Mais notre prévoyance a encore
amendé ce point dans nos décisions : le

propriétaire a la faculté d'intenter soit
l'action de commodat contre le commo-

dataire, soit l'action de vol contre le

voleur, mais une fois son choix fait, il ne

peut plus revenir à l'autre action. S'il
s'en prend au voleur, le commodataire
est déchargé de toute obligation ; s'il

s'en prend au commodataire, il ne peut

plus, en aucune manière,'intenter con-

tre le voleur l'action du vol, qui appar-
tient dès lors au commodataire actionné

pour répondre de la chose-: bien en-

tendu, lorsque c'est sciemment, sachant

que la chose a été volée, qu'il a préféré
attaquer le commodataire. Mais si c'est

dans l'ignorance et dans le doute du vol

commis chez le commodataire qu'il a

attaqué celui-ci, et si, plus tard, venant

à l'apprendre, il veut abandonner son

action de commodat et prendre celle

de vol, il le pourra sans que rien s'y

oppose, parce que c'est dans l'incertitude

du fait qu'il avait poursuivi le commo-

dataire par l'action de commodat ; à

moins cependant qu'il n'ait été satisfait

par ce dernier, auquel cas le voleur est

dégagé à, son égard de l'action de vol ;
mais il en est passible de la part du
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modo furem a domino quidem furti

actione liberari, suppositum autem esse
ei qui pro re sibi commodata domino
satisfecit : cum manifcstissimum est,
etiamsi ab initio dominus actionem com-
modati instiluit, ignarus rem esse sub-

repfnm, postea autem hoc ei cognilo
adversus furem transivit, omnino libe-
rari eum qui rem commodalam accepit,
quemcunque causa; exitum dominus
adversus furem habuerit : eadem defi-
nitione obtinente, sive in partem, sive
in solidum solvendo sit is qui rem com-
modatam accepit.

XVII. Sed is apud quem res depo-
sita est custodiam non proestat ; sed tan-
tum in eo obnoxius est, si quid ipse dolo
malo fecerit. Qua de causa, si res ei

subrepta fuerit, quia restituendoe ejus
rei nomine depositi non tenetur, nec
ob id ejus interest rem salvam esse,
furti agere non potest; sed furti actio
domino competit.

commodataire qui a indemnisé le pro.
priétaire. Il est également bien entendu
que si le propriétaire, qui, dans l'igno-
rance du vol, avait intenté l'action de
commodat, l'abandonne pour actionner
le voleur, le commodataire est déchargé
de toute obligation, quelle que soit
l'issue du procès contre le voleur,
comme aussi, dans le cas inverse,
quelle que soit la solvabilité du commo-
dataire , totale ou partielle.

I *. Le dépositaire ne répond pasde
la garde de la chose, il n'est tenu que
de son dol ; c'est pourquoi si la chose
lui a été volée, n étant pas oblige par
le contrat de dépôt à la restituer, il
n'a aucun intérêt à sa conservation;
l'action de vol ne peut donc pas être
intentée par lui, mais c'est au proprié-
taire qu'elle appartient.

1732. Ajoutons, pour compléter ce qui concerne ceux qui ont
droit à l'action de vol, que celte action passe à leurs héritiers et
autres successeurs (1).

1733. Elle se donne non-seulement contre le voleur, mais,
comme nous l'avons vu, contre celui qui a coopéré au vol opeet
consilio. Dans ce cas, chacun d'eux est tenu séparément pourle

tout, et la peine qu'il subit et qu'il paye ne libère pas les autres.
Il en est de même lorsqu'il y a plusieurs voleurs (2).

L'impubère peut-il tomber sous le coup de cette action comme

coupable de vol? Le paragraphe suivant résout celle question.

XVIII. In summa sciendum est

quxsitum esse an impubes, rem alienam

amovendo, furtum faciat? Et placet,
quia furtum ex affectu consistit, ita
demum obligari eo crimine impuberem,
si proximus pubertati sit, et ob id intel-

ligat se delinquere.

XIX. Furti actio, sive dupli sive

quadrupli, tantum ad peenae persecutio-
nem pertinet. Nam ipsius rei persecu-
tionem extrinsecus habet dominus, quam
aut vindicando aut condicendo potest
auferre. Sed vindicatio quidem adversus

possessorem est, sive fur ipse possidet,
sive alius quilibet ; condictio autem ad-

9 8. Sachons enfin qu'on s'est de-

mandé si l'impubère, en détournant la

chose d'autrui, commet un vol. La ré-

ponse est que, puisque le vol résulte

de l'intention, l'impubère ne tombe dans

les obligations de ce délit que s'il aagi
dans l'âge approchant de la puberté,et

par conséquent ayant l'intelligence
de

son délit.

9». L'action de vol soit nu double,

soit au quadruple, a pour unique objet
la poursuite de la peine ; car, en dehors,

le propriétaire a la poursuite de sachose

elle-même, qu'il peut se fnirc rendre

par la vcndicalion ou par la condictio».

La vendication existe contre le posses-
seur, que ce soit le voleur lui-même» 11

(1) DIG. 47. 1. 1. § 1. — (2) Ibid. 47. 2. 21. § 9. f. Ulp.
— W. U

§ 19. f. Ulp.
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versusfurem ipsum.heredemve ejus,
licetnon possideat, competit.

tout antre ; la condiction, au contraire,
contre le voleur ou son héritier, bien

qu'il ne possède pas.

1734. Il s'agit ici des actions destinées à poursuivre la restitu-

tionde la chose volée, indépendamment de la peine pécuniaire

quele voleur a pu subir par l'action furti.
Cesactions, comme nous dit le texte, appartiennent toujours au

propriétaire de la chose, quel que soit celui qui ait eu l'action

furli.
Le propriétaire peut poursuivre sa chose, soit par la vendicalion

(vindicando), soit par la condiction (condicendo), soit par l'action
ai exhibendum, s'il y a lieu, selon ce que nous avons expliqué

'(loin. H, n" 387) (1).
1735. La vendication et l'action ad exhibendum sont ici sou-

misesaux règles générales de ces actions ; nous savons qu'elles
s'exercent contre tout possesseur, ou contre toute personne qui,
demauvaise foi, a cessé de posséder (sive fur ipse possidet, sive
aliusquilibet).

1736. Quant à la condiction, elle est ici toute particulière. On
lanomme condictio furtiva (2). C'est une action personnelle par
laquellele propriétaire de la chose volée soutient que le voleur est

personnellement obligé à lui donner, à lui transférer sa chose en

.propriété. Quoique, d'après les règles ordinaires, la condiction si

pareteum dare oportere ne pût jamais avoir lieu dans le cas où
il pourrait y avoir lieu à vendication, car il y avait contradiction
entre ces deux demandes, ainsi que nous l'expliquerons plus
loin(3) : cependant, en haine des voleurs, on avait cumulé contre
euxla vendication et la condiction : ce qui n'était pas sans avan-

tagespratiques pour le propriétaire à qui elles étaient déférées
l'une et l'autre (4).
: La condiction furlive se donne, non pas contre tout possesseur,
commela vendication, mais contre le voleur seulement, ou contre
seshéritiers ; car cette obligation personnelle, à la différence de
l'action pénale de vol, passe à la charge des héritiers. Celui qui a

coopéréau vol ope et consilio, bien qu'il soit tenu de l'action

pénalefurti, n'est pas tenu de la condiction furlive (5).
Le but de la condiction est de faire condamner personnelle-

ment le voleur à restituer la chose avec tous ses accessoires et
. dépendances, sinon à en payer tous dommages et intérêts au

/Propriétaire (6).
i 1737. L'action furti, perséculoire de la peine, se cumule avec
les autres actions persécutoires de la chose, puisqu'elles ont un

(1) Dm. 13. 1. 7. § 1. f. Ulp.
—

(2) Voir au DIG. le titre spécial : 13. 1.
De

condiclionefurtiva. —
(3) JNSTIT. 4. C. § 14. —

(4) 1b. — (5) Dm. 13. 1.
Set 6. —

(6) lb. 3. f. Paul., et 8. f. Ulp. Il faut appliquer ici ce que nous
avonsdit de l'action/arft', relativement à celte estimation.
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but tout différent, et les condamnations obtenues par l'une n'em-

pêchent pas de poursuivre les autres. Mais il n'en est pas de même
de ces dernières entre elles; si le propriétaire a obtenu par l'une
d'elles la restitution de sa chose avec ses dépendances et acces-
soires, ou son estimation, les autres actions cessent. Ainsi, si la
chose est rentrée en sa possession par la vendication, par exemple
ou si le voleur la lui a rendue, ou s'il a été-indemnisé par suite
de l'action ad exhibendum, la condictio furtiva cesse (1); mais
la perte, la destruction de la chose, même par cas fortuit, perle
qui, dans cette hypothèse d'un cas fortuit, éteindrait la vindi-
catio, ne libérerait pas le voleur de la condictio furtiva, dont il
serait toujours tenu (2). C'est une des utilités, entre plusieurs
autres, que lui offre la condictio.

TITULUS II.

DE VI BONORUM RAPTORUM.

Qui res aliénas rapit, tenetur quidem
etiam furti : quis enim magis alienam
rem invito domino contrectat, quam
qui vi rapit? Ideoque recfe dictum est,
eum improbum furem esse. Sed tamen

propriarn actionem ejus delicti nomine

proetor introduxit, quoe appellatur vi
BONORUMRAPTORUM, et est intra annum

quadrupli, post annum simpli. Quoe
actio utilis est, etiam si quis unam rem
licet minimam rapuerit. Quadruplum
autem non totum poena est, et extra

poenam rei persecutio, sicut in actione
furti manifesti diximus ; sed in quar
druplo inest et rei persecutio, ut poena'
tripli sit, sive comprehendafur raptor
in ipso delicto, sive non. Ridiculum
enim esset levions conditionis esse eum

qui vi rapit, quam qui clam amovet.

TITRE II.

DE L'ACTION DES BIENS RAVIS PAR VIOIMCJ.

Celui qui ravit la chose d'autrui est

passible certainement de l'action de vol,
En effet, qui peut détourner une chose

plus contre la-volonté du propriétaire,
que celui qui la ravit de force? aussi

l'a-t-on, à bon droit, nommé improhl
fur. Néanmoins le préteur a introduit
contre ce crime une action spéciale qui
se nomme action des biens ravis par,
violence, qui est du quadruple pendait
l'année, et après l'année, du simple.
Cette action s'applique même contre

celui qui n'aurait ravi qu'une seult

chose, si petite qu'elle fût. Le quadru-

ple n'est pas ici en entier à titre de

.peine, sauf en outre la poursuite de la

chose, comme nous l'avons dit pour le

vol manifeste; mais dans ce quadruple
est comprise la poursuite de la chose;
en sorte que la peine est du triple, que
le ravisseur ait été ou non pris en

flagrant délit. Il eût été ridicule, en

effet, de faire une meilleure condition

à celui qui ravit de force qu'a celui qui
soustrait clandestinement.

1738. L'Édit du préteur qui introduit l'action dont il s'agit ici,
est ainsi conçu : (Proetor ait :) « Si cui dolo malo, hominibus coac-
» tis, damni quid factum esse dicetur sive cujus bona rapta esse%
» dicentur : in eum, qui id fecisse dicetur, judicium dabo (3).»
Cette action, promise par le préteur, se nomme action des biens
ravis par violence. C'est une action privée, dont le texte nous

expose ici les effets, et qui se donne à celui qui a souffert la vio-

(1) DIG. 13. 1. 8. pr. et 10. et 14. § 2. — (2) Ib. 7. § 2. f. Ulp. —20. f.

Tryph. —
(3) DIG. 47. 8. 2. pr. f. Ulp.
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lence, quoiqu'il eût aussi à sa disposition une accusation publique
criminelle, en vertu de la loi Julia sur la violence (lex JULIA, de

tiprivata). C'est à lui à choisir la voie qu'il préfère (1).
1739. Les jurisconsultes expliquent successivement tous les

termesde l'édit. — Il faut que le fait ait été commis à mauvaise

intention, dolo malo; par exemple, le publicain (publicanus) qui
m'enlèverait mon troupeau parce qu'il croirait, quoique à tort,

quej'ai commis quelque contravention à la loi (contra legem

wctigalis), n'agirait pas dolo malo (2). Il faut, de plus, qu'il ait

eulieu par violence, vi, car cette circonstance doit être sous-

entenduedans l'expression de l'édit, dolo malo : elle est d'ailleurs

suffisamment indiquée par ces mots hominibus coactis, bona

rapta (3). — Peu importe que le ravisseur ait lui-même réuni les

genspour exercer la violence, ou qu'il ait profité de ceux réunis

par un autre. Et même, bien que l'édit porte hominibus coac-
tis (4), n'y eût-il qu'un seul homme employé à exercer la violence,
oumême le ravisseur l'eût-il seul exercée, l'action n'en aurait

Îas
moins lieu ; comme aussi n'y eût-il qu'une seule chose

'enlevée, bien que l'édit porte bona rapta (5). C'est à cela que
l'ait allusion notre texte, lorsqu'il porte : etiam si quis unam

rem, licet minimum, rapuerit.
1740. Cette action a quelque similitude et plusieurs différences

avecl'action de vol. De même que l'action de vol, elle n'a lieu

quepour les choses mobilières, et non contre l'envahissement

parviolence de fonds de terre ou d'autres immeubles, envahisse-
ment qui est réprimé par d'autres moyens (6). Les règles que
nousavons exposées pour savoir à qui se donne l'action de vol

s'appliquent également ici (7), comme l'explique implicitement
le§ 2 qui suit.

Nous voyons suffisamment par le texte comment cette action
lonteprétorienne diffère de l'action furti, en ce sens qu'elle est
àla fois pénale et persécutoire de la chose ; et comment la peine,
en définitive, n'y est que du triple.

— Elle en diffère encore

par la manière dont se calcule le quadruple, car il se calcule
sur la véritable valeur de la chose, et non sur l'intérêt du
demandeur : a Verum pretium rei quadruplatur, non etiam quod
interest (8). »

1741. Comme le fait de la violence n'empêche pas qu'il y ait

'°1, le demandeur pourrait, au lieu de l'action vi bonorum rapto-

jW, intenter l'action furti. C'est à lui de choisir celle qui lui est
la plus avantageuse. Certainement, si le ravisseur a été pris en

flagrant délit, l'action furti manifesti lui vaudra mieux; de

(1)DIG. 47. 8. 2. § 1. — (2) Ib. § 20. — (3) lb. § 8. — (4) Ib. §§ 2 et 3.
~(5) Ib. §§ 4 et suiv., 11 et sniv. — (6) COD. 9. 33. i. const. Gordiani. —
I7) «Et genoraliter dicendum est, ex quibus causisfurti mihi actio competit in
rectamfacta, ex iisdem causis habere me hanc actionem — DIG. 47. 8. 2.
§23. ~

(8) Ibid. § 13.
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même, dans le cas de vol non manifeste, s'il a laissé expirer
l'année sans agir.

S'il a commencé par intenter l'action vi bonorum raptorum
on ne lui donnera plus l'action furti; mais s'il a choisi d'abord
celle-ci, il pourra encore exercer l'autre pour tout ce qu'elle
contient de plus, dans le cas où elle est plus avantageuse (I).

1742. Ce que nous avons dit de la condiction, de la vendication
et de l'action ad exhibendum qui reviennent au propriélaire,
s'applique également ici : sauf la modification qui résulte dece

que l'action vi bonorum raptorum, contenant aussi la perse-
cution de la chose, ne peut être cumulée avec les autres quanta
cet objet (2).

• 1743. Cette action, étant en partie pénale, ne se donne pas
contre les héritiers du ravisseur; pas même pour le profit qui apu
leur parvenir du rapt : le préteur ayant pensé que la condiclion
suffirait contre eux, pour leur en faire tenir compte (3).

I. Quia tamen ita competit hoec actio,
si dolo malo quisque rapuerit, qui,
aliquo errore inductus, rem suam esse

putans, et imprudens juris, eo animo

rapuit, quasi domino liceat rem suam
etiam per vim au ferre a possessoribus,
absolvi débet. Cui scilicet conveniens

est, nec furti teneri eum qui codcm hoc
animo rapuit. Sed ne, dum talia excogi-
tentur, inveniatur via per quam raptores
impune suam exerceant avariliam, me-
lius divalibus constitutionibus pro hac

parte prospectum est, ut nemini liceat

virapere rem mobilem vel se moventem,
licet suam eamdem rem existimet. Sed
si quis contra statuta fecerit, rei quidem
suoe dominio cadere ; sin autem aliéna

sit, post restitutionem ejus, etiam oesti-
mationem ejusdem rei proestare. Quod
non solum in mobilibus rébus quoe rapi
possunt, constitotiones obtinere cen-
suerunt ; sed etiam in invasionibus quoe
circa res soli fiunt, ut ex hac causa omni

rapina hommes abstineant.

1. Cependant, comme cette action
ne se donne que contre celui qui ravitl
mauvais dessein, si quelqu'un ravit une
chose s'en croyant, par erreur, proprié-
taire, et pensant, par ignorance du droit,

qu'un propriélaire peut reprendre M

chose, même par violence, aux posses-
seurs, il devra être absous; et, par11

même raison, on n'aura pas non plus,
dans ce cas, l'action de vol. Mais depeur

qu'en se couvrant de tels prétextes, le»

ravisseurs ne trouvent moyen d'exercer

impunément leur avidité, les constitu-
tions impériales ont amélioré la législa-
tion sur ce point, en décidant que per-
sonne ne pourrait ravir de force aucun

objet meuble ou se mouvant lui-même,
s'en crût-on même propriétaire; et les

infractions à ces statuts sont puniespar
la perte de la propriété de la chose,si

elle appartenait au ravisseur; sinon,

après 1 avoir restituée, il sera oblige
d en payer encore la valeur. Les consti-

tutions ont déclaré ces règles appli-
cables non-seulement dans le casdes

choses mobilières, susceptibles
detre

ravies, mais encore dans le cas d'enva-

hissements d'immeubles, afin de pré-
venir ainsi toute espèce de rapt.

1744. Ce sont les peines établies par la constitution des empe-
reurs Valentinien, Théodose et Arcadius (4), insérée au Code

Justinien, contre ceux qui, se faisant justice à eux-mêmes, se

(1) DIG. 47. 8. 1. f. Paul. —
(2) lb. 2. § 26. —

(3) DIG. 47. 8. 2. §27-
-

(4) COD. 8. 4. 7.
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remettraientviolemment en possession de leurs choses, mobilières

ouimmobilières.

II, Sane in hac aclione non utique

éxpectaturrem in bonis actoris esse ;
ijm sive in bonis sil, sive non sit, si

twen ex bonis sit, locum hoec actio

babebit.Quare sive locata, sive commo-

data,sive pignorata, sive etiam depo-
iiiaest apud Titium, sic ut intersit ejus
eimrem non auferri, veluti si in re

îepositaculpam quoque promisii ; sive

bonafide possideat, sive usumt'ructum

iraishabeat, vel quod aliud juris, ut

Intersit ejus non rapi, dicendum est

competereci hanc actionem, ut non

dominiumaccipiat, sed illud solum quod
•èibonis ejus qui rapinam passus est, id

est,quodex substantia ejus ablatum esse

proponalur. Et generaliter dicendum
•est,ea:quibus causis furti actio com-

Kft'fin re clam facla, ex iisdem causis
'
omneshabere hanc actionem.

». Il n'est pas nécessaire, à l'égard
de cette action, que la chose fût dans
les biens du demandeur; car qu'elle fût
ou non dans ses biens, si elle a été
enlevée d'entre ses biens, l'action a lieu.
Par conséquent, soit qu'une chose ait
été louée, prêtée ou donnée en gage à

Titius, ou même en dépôt, mais de
manière qu'il se trouve intéressé à ce

qu'elle ne soit point ravie, par exemple
s il a promis de répondre à l'égard du

dépôt même de sa faute ; soit qu'il la

possède de bonne foi, ou qu'il ait sur elle
un droit d'usufruit, ou tout autre droit

qui le rende .intéressé à ce qu'elle ne
soit pas ravie, il faut dire que l'action-
lui est dévolue, non pour lui faire don-
ner la propriété, mais seulement ce qui
a été enlevé d'entre ses biens, c'est-à-

dire, de sa fortune. Et généralement, on

peut dire que les mêmes causes qui vous
attribueraient l'action de vol à l'égard
d'une chose soustraite clandestinement,
vous attribueront aussi l'action dont il

s'agit ici.

1745. In bonis. Nous savons, d'après ce que nous avons dit

(tom.II, n° 307), quelle était la signification de ces expressions,
avoirune chose in bonis. Ici, elles ont un sens plus général, et

signifientqu'on est propriétaire.
Si tamen ex bonis sit. Notre texte et le jurisconsulte Ulpien,

d'où,ce texte est tiré, nous expliquent le sens des expressions
qu'ilsemploient ici. Il suffit, pour que j'aie droit à l'action vi
honprumraptorum, que la chose, quoiqu'elle ne fût pas dans
mesbiens (in bonis), c'est-à-dire dans ma propriété, ait été
enlevéed'entre mes biens, « ex bonis meis, hoc est, ex substantia
mearemablatam esse. » L'idée d'enlèvement (res ablata) ne doit

pasêtre séparée de l'expression ex bonis, qui la commande

nécessairement; c'est-à-dire, il suffit que la chose se trouvât

; parmimes biens, quoique n'en faisant pas partie, et qu'elle en
ailété enlevée, pourvu que j'eusse un intérêt à ce que cet enlè-
vementn'eût pas lieu (ut intersit mea non rapi) : tels sont les

: casdu locataire, du commodataire, du gagiste, que le texte nous
citeen exemples.

Ex quibus causis furti actio competit. Toutefois, on est encore
plusfacile pour donner l'action vi bonorum raptorum, que pour
l'actionfurti; le moindre intérêt à ce que la chose ne fût pas
enlevéed'entre nos biens, où elle se trouvait, suffit pour donner
droità la première de ces actions : « Si quis igitur interesse sua
T«lraodice docebit, débet habere vi bonorum raptorum actio-
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nem. » Ulpien cite en exemple le dépositaire qui n'a pas droite
l'action furti, et qui obtient l'action vi bonorum raptorum : aEt
si cesset actio furti ob rem depositam, esse.tamen vi bonorum
raptorum actionem ; » et il donne pour motif de cette différence la

gravité et la publicité du vol accompagné de violence, dans lequel'
il y a même lieu à une accusation criminelle publique (1).

TITULUS III.

DE LEGE AQUILIA.

TITRE III.

DE LA LOI AQIIILIA.

1746. La loi Aquilia, selon ce que nous dit Ulpien, est un

plébiscite qui fut adopté par les plébéiens, sur la proposition do
tribun Aquilius, et qui dérogea à toutes les lois qui avaient parlé
du dommage causé sans droit (de damno injuria), tant à celle des
Douze Tables qu'aux autres (2). Théophile, dans sa paraphrase,
en place l'origine à l'époque des dissensions entre les patriciens
et les plébéiens, et de la retraite de ces derniers (3); ce qui doit
se rapporter à la troisième retraite sur le mont Janicule, l'an 468
de Rome (voir tom. I, Hist., n° 178).

La loi Aquilia contenait trois chefs, que nous allons examiner
successivement.

Damni injuriée actio constituitur per

legem Aquiliam : cujus primo capite
cautum est ut, si quis alienum hominem,
alienamve quadrupedem quoe pecudum
numéro sit, injuria occiderit, quanti ea

res in eo anno plurimi fuerit, tantum
domino dare damnetur.

L'action du dommage causé injuste-
ment est établie par la loi Aquilia, dont
le premier chef porte que celui qui aura
tué injustement un esclave ou un qua-

drupède, de ceux qui. sont au nombre
des troupeaux appartenant à autrui,
sera condamné à payer au propriélaire
la plus grande valeur que la chose aeue

dans l'année.

1747. Un fragment de Gaius, au Digeste, nous a conservé les

termes mêmes de ce premier chef.

« Qui servum servamve, alienum alienamve, quadrupedem ml

» pecudem, injuria occiderit, quanti id in eo anno plurimi fuerit,
» tantum oes dare domino damnatus esto. »

Les jurisconsultes, et notre texte d'après eux, examinent suc-

cessivement, sur ce chef de la loi Aquilia, de quels animaux il

s'agit par ces expressions : quadrupedem vel pecudem; de quel

genre de dommage, par celles-ci : injuria occiderit; et enfin de

quelle réparation, par ces derniers termes : quanti id in eo anno

plurimi fuerit, c'est-à-dire l'objet, le dommage et la réparation.
Les détails que donne le texte nous laisseront peu à ajouter. ,

I. Quod autem non preecise de qua- I. La loi ne parle pas en général
des

drupede, sed de ea tantum quoe pecu- quadrupèdes, mais de ceux-là seule-

dum numéro est, cavetur, eo perlinet ment qui font partie des troupeau*;

(1) Toutes les explications et toutes les citations que nous venons de donner

sont tirées du DIG. 47. 8. 2. §§ 22. 23 et 24. Fragment d'Ulpien.
— (2)

"i*

9. 2. Ad legem Aquiliam.
— (3) THKOPH. § 15 de ce titre.
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jt neque de feris bestiis, neque de ca-
;

gibuscautum esse intelligamus ; sed de

lis tantum qnte gregatim proprie pasci
dicuntur : quales sunt equi, muli, asini,

i ioves, oves, caproe. De suibus quoque
idem placuit; nam et sues pecudum

jppellatione continentur, quia et hi

oregalini pascuntur. Sic denique et

Homerus in Odyssea ait, sicut jElius

Uarlianus in suis Institutionibus refert :

i^lieTtiv^E ataffffl Ttocpuituvov, oi'Sè VÉ(».OVTat

nie Kfyoutoç lïÉTpT], litt xe xç^vi] 'ApefioGci).

II. Injuria autem occidere infelligi-
tur qui nullo jure occidit. Itaque qui
ktronem occidit, non tenetur : utique
si aliter periculum effugere non potest.

ainsi elle ne s'applique ni aux animaux

sauvages, ni aux chiens, mais seulement
aux animaux desquels on dit spéciale-
ment qu'ils paissent en troupeau : tels

que les chevaux, les mulets, les ânes,
les brebis, les boeufs, les chèvres ; il en
est de même des porcs, car ils sont

compris dans l'expression de bétail,
puisqu'eux aussi paissent en troupeau.
C'est ainsi qu'Homère a dit dans son

Odyssée, comme le rapporte jElius
Martianus dans ses Instituts :

i On le voyait assis gardant ses porcs ;
ceux-ci erraient au pied du rocher de
Korax et sur les bords de la fontaine
Aréthuse. «

!8. Tuer injustement, c'est tuer sans
aucun droit. Par conséquent, celui qui
a tué un voleur n'est pas tenu de l'ac-

tion, si toutefois il ne pouvait échapper
autrement au péril.

1748. Nullo jure. Telle est la seule signification qu'il faille
donnerici au mot injuria, c'est-à-dire sans droit, contrairement
audroit (in jus) : c'est le sens propre du mot, tel que nous le
donneson étymologie. Ainsi, il n'est pas nécessaire de considérer
si celui qui a causé le dommage l'a fait avec intention ou sans
intention de nuire ; l'intention ici n'est pour rien ; il faut consi-
dérer seulement s'il a agi dans son droit ou contrairement au

droit, et, par conséquent, en faute. « Quod non jure factum est,
hocest, contra jus, id est si culpa quis occiderit (1). » Du reste,

quelquelégère que soit la faute, elle suffit pour qu'on soit tenu.

Qui latronem occidit. Le texte ajoute avec raison, s'il n'avait
aucunautre moyen d'échapper au péril; car si, pouvant prendre
le voleur, "il a préféré le tuer, il a agi contrairement au droit

(injuria) ; il est passible de la loi Aquilia (2). A cet exemple, on
enpeut ajouter d'autres : ainsi, celui qui repousse la force par
la force n'est pas tenu; « vim enim vi defendere omnes leges,
omniaque jura permittunt; » mais si, lançant une pierre ou un
Irait contre l'agresseur, il frappe et tue un esclave qui passait, il
esttenu à cet égard ; il en sera de même s'il tue l'agresseur non

parla nécessité de se défendre, mais pour se venger (3).

III. Ac ne is quidem hac lege tene-
tar, qui casu occidit, si modo culpa
ejusnulla inveniatur; nam alioquin non
"Mus ex dolo quam ex culpa quisque
Me lege tenetur.

IV, Itaque si quis, dum jaculis ludit
'el exercitalur, transeuntem servum
luum trajecerit, distinguitur. Nam, si id

3. La loi Aquilia n est pas applicable
à celui qui a tué par accident, si toute-

fois il n'y a aucune faute de sa part,
car autrement la loi Aquilia punit la

faute non moins que le dol.

4. Par conséquent, si quelqu'un,

jouant ou s'exerçant à lancer des jave-

lots, a percé ton esclave qui passait, on

(1) DIG. 9. 2. 5. § 1. f. Ulp.
— (2) Ib, 5. pr.

—
(3) Ib. 45. § ft. f. Paul.
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a milite quidem in campo, eoque ubi

solitum est exercitari, admissum est,
nulla culpa ejus intelligitur : si alius

taie: quid admiserit, culpa; reus est.

Idem juris est de milite, si in alio loco

quam qui exercitandis militibus desti-

natus est, id admisit.

distingue. Si l'accident est arrivé à un
militaire dans le camp, ou dans un lieu
destiné à ces exercices, on n'y peut voir
aucune faute de sa part; un autre qu'an
militaire serait en faute. Comme aussile
militaire lui-même, si l'accident lui est
arrivé dans un lieu autre que celui des-
tiné aux exercices de guerre.

1749. Ulpien cite, à ce propos, d'après le jurisconsulte Mêla
un autre exemple singulier-: si des personnes jouant à la paume,
la paume, poussée violemment par l'une d'elles, vient frapper la
main d'un barbier, pendant qu'il rasait un esclave, au moment
où le rasoir était sur la gorge, et fait couper la gorge à l'esclave,
à qui la faute? Au barbier, dit Proculus, s'il s'est mis à raser sur
un lieu consacré ordinairement au jeu ou exposé à un passage
fréquent ; à moins qu'on ne puisse dire que c'est l'esclave quia
voulu se faire raser en cet endroit périlleux. Dans le cas con-

traire, la faute serait à celui qui a poussé la paume.

V. Item si putator, ex arbore dejecto
ramo, servum tuum transeuntem occi-
derit : si prope viam publicam aut vici-
nalem id factum est, neque proeclamavit
ut casus evitari possil, culpoe reus est.

Si proeclamavit, nec ille curavit cavere,
extra culpam est putator. JEqoe extra

culpam esse intelligitur, si seorsum a

via forte, vel in medio fundo coedebat,
I}cet non proeclamavit; quia eo loco
nulli extraneo jus fuerat versandi.

VI. Proeterea si medicus qui servum

tuum secuit, dereliquerit curationem,

atque ob id mortuus. fuerit servus',

culpoe reus est.

VII. Imperitia quoque culpoe annu-

meratur; veluti si medicus ideo servum

tuum occiderit, quod eum maie secue-

rit, aut perperam ei medicamentum
dederit.

VIII. Impëtu quoque mularum,

quas mulio propter imperitiam retinere
non potuerit, si servus tuus oppressus
fuerit, culpoe reus est mulio. Sed et si

propter infirmitatem eas retinere non

potuerit, cum alius firmior retinere

potuisset, oequo culpoe tenetur. Eadem

placuerunt de eo quoque qui, cum equo
veheretur, impetum ejus aut propter
infirmitatem aut propter imperitiam
suam retinere non potuerit.

MX. His autem verbis Iegis : QUANTI

S. De même, en jetant une branche
du haut d'un arbre , un bûcheron a lui
ton esclave qui passait ; s'il l'a fait près
d'une voie publique ou vicinale, et qu'il
n'ait pas crié pour qu'on pût se garantir
de la chute, il est en faute ; mais sile
bûcheron a crié, et que l'esclave n'ait

Eas
eu soin de se garer, le bûcheron est

ors de faute. Il le serait égalements'il

coupait le bois loin de la voie publique,
ou dans le milieu d'un champ, quand
même il n'aurait pas crié ; car, dansun

pareil lieu, aucun étranger n'avait le

droit de passer.

G. Si un médecin, après avoir opéré
ton esclave, abandonne le soin de s»

cure, et que l'esclave en meure, il ya

faute.

V. L'impéritie est aussi comptée
comme faute, par exemple, si un méde-

cin a tué ton esclave pour l'avoir mal

opéré, ou pour lui avoir mal à propos
administré quelque médicament.

8. De même encore si un muletier,

par impéritie, ne peut retenir sesmules

qui s'emportent et qui écrasent ton

esclave, il y a faute ; si c'est par fai-

blesse qu'il n'a pu les retenir, tandis

qu'un autre plus fort l'aurait pu, il p

également faute. Les mêmes décisions

s'appliquent à celui qui, monté suru«

cheval, n'a pu contenir sa fougue,
soit

par faiblesse, soit par impéritie.

O. Ces mots de la loi : LA PMS OBAPH



TIT. III. DE LA LOI AQUILIA. 433

M KOANNOPLURIMI FUERIT, illa sententia

eiprimitur, ut si quis hominem tuum,

quihodie claudus aut mancus aut luscus

erit, occiderit, qui in eo anno integer
autpretiosus fuerit, non tanti tencalur

quanti is hodie erit, sed quanti in eo

annoplurimi fuerit. Qua ratione creditum

estpoenalem esse hujus legis actionem,

quianon solum tanti quisque obligatur

quantum damni dederit, sed aliquando

longepluris. Ideoque constat in heredes

eamactionem non transire, quoe transi-

tera fuisset si ultra damnum nunquam
lis oestimaretur.

VALEUR QUE LA CHOSE A EUE DANS L*ANNÉE,

signifient que si on a tué ton esclave

qui était aujourd'hui boiteux ou man-
chot ou borgne, mais qui avait eu dans
l'année l'intégrité de ses membres et
un bon prix, on sera tenu non pas de
sa valeur actuelle, mais de la plus haute
valeur qu'il a eue dans cette année.
D'où l'on a conclu que l'action de cette
loi est pénale, parce qu'on n'y est pas
tenu seulement du dommage qu'on a

causé, mais quelquefois bien au delà.
D'où il suit que cette action ne passe
pas contre l'héritier, comme cela aurait
eu lieu si la condamnation n'avait jamais
dû dépasser le dommage.

1750. Il s'agit ici de l'année avant la perte de la chose, tandis

que,dans le vol et dans l'enlèvement par violence, l'estimation se
calculesur la plus haute valeur depuis le délit. Dans ce dernier

cas,c'est la véritable estimation du préjudice ; car la chose aurait

puobtenir la même valeur dans les mains de celui à qui elle a été
volée.Mais, dans le premier, nous voyons par le texte comment
l'estimation peut dépasser le véritable préjudice ; c'est en cela que
consistela peine.

X. lllud non ex verbis legis, sed ex

mterpretatione placuit, non solum per-
empti corporis oestimationem habendam

esse,secundum ea quoe diximus ; sed eo

ampliusquidquid proeterea perempto eo

corpore damni nobis allatum fuerit :

veluti, si servum tuum heredem ab ali-

quoinstitutum antea quis occiderit quam
jussu tuo adiret ; nam hereditatis quo-
que amissoe rationem esse habendam
constat.Item si ex pari mularum unam,
vel ex quadriga equorum unum occide-
rit, vel ex comoeais unus servus fuerit

occisus, non solum occisi fit oestimatio ;
sedeo amplius id quoque computatur,
quanto depretiaii sunt qui supersunl.

1©. Ceci a été décidé -, tion pas
d'après les termes de la loi, mais par
interprétation, qu'on doit faire estima-
tion non-seulement du corps qui a péri,
suivant ce que nous venons de dire, mais
en outre de tout le dommage que sa

perte nous a occasionné. Par exemple,
si ton esclave, institué héritier, est tué

par quelqu'un avant qu'il ait fait adition

par ton ordre, il est constant qu'on devra
tenir compte aussi de la perte de cette

hérédité; de même si on a tué l'une des

mules d'une paire, ou l'un des chevaux
d'un quadrige, ou l'un des esclaves
d'une troupe de comédiens, on n'estime

pas seulement la chose perdue, mais

on doit aussi faire, entrer en compte la

dépréciation de ce qui reste.

1751. Non ex verbis legis, sed ex interpretatione. Remar-

quonsbien que la règle, qu'il faut ici, comme dans le vol, tenir

comptenon-seulement de la valeur corporelle de la chose, mais
desavaleur relative, et des accessoires qui peuvent l'augmenter,
n'est pas dans le texte même de la loi Aquilia, mais vient de

l'interprétation des prudents.
Quanti depretiati sunt qui supersunt. En conséquence, on

estimerace qu'ils valaient avant, quand ils étaient tous réunis;
ceque valent ceux qui restent depuis la perte : la différence sera
lestimation du dommage occasionné par cette perte.

TOMEm. 28
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XI. Liberum est autem ei cujus
servus occisus fuerit, et judicio privato

legis Aquilioe damnum persequi, et

capitalis criminis reum facere.

11. Du reste celui dont l'esclavea
été tué est libre de poursuivre par action
privée l'indemnité de la loi Aquilia, et
de porter une accusation capitale contre
le meurtrier.

1752. Ainsi, il ne faut pas croire que le meurtre d'un esclave
ne fût puni par les Romains que d'une réparation pécuniaire,
comme celui d'une bête de sommé. L'action de la loi Aquilk
était relative à l'indemnité civile seulement ; mais le maître avait
aussi contre le meurtrier l'accusation criminelle de la loi Cornelia,

qui punit le meurtre d'une peine publique. Et même, la première
intentée ne faisait pas préjudice à l'autre (1). « Ex morte ancilloe,

quam coesam conquestus est, tam legis Aquilioe damni sarciendi

gratia actionem, quam criminalem accusationem adversus ot-
noxium competere tibi posse non ambigitur, » a dit dans un rescril

l'empereur Gordien (2).

XII. Caput secundum legis Aquilioe
in usu non est.

IS. Le second chef de la loi Aquilia
n'est plus en usage.

1753. Ce second chef, qui était resté inconnu jusqu'à nos

jours, et sur lequel les interprètes avaient fait d'inutiles conjec-
tures, nous a été révélé par la découverte du manuscrit de Gaius,
H établissait contre l'adstipulateur qui aurait libéré le débiteur

par acceptilatïon et éteint ainsi la créance en fraude du stipula-
teur, une action pour toute la valeur du préjudice (quantieares
esset) (3). Nous avons vu ci-dessus ce que c'était que l'adstipula-
teur (n°" 1378 et suivants), et Tacceptilation (n° 1684). Nous

pouvons comprendre par là comment l'adstipulateur avait ensa

puissance de détruire, de faire périr la créance, au préjudice dit

stipulateur à qui elle appartenait réellement. C'était cette perle
que le second chef de la loi Aquilia avait pour but de faire

réparer. Ainsi, par le premier chef, la loi avait fait réparer le

dommage causé à tort par la mort, par la destruction des esclaves
ou des animaux les plus utiles, ceux qui paissent en troupeaux;
par le second chef, elle avait prévu la destruction des droits de

créance d'un usage le plus fréquent, ceux de stipulation. Le

premier chef était relatif à la perte entière de certaines choses

corporelles ; le second chef à la perte entière de certaines choses

incorporelles. Nous allons voir, par le troisième chef, qu'il com-

plétait cette prévoyance, en s'occupant de la perte des objets
autres que ceux déjà prévus par les premiers chefs, ou des

lésions, des détériorations occasionnées aux uns ou aux autres,

Du reste, indépendamment de l'action de la loi Aquilia,
le

stipulateur ne serait pas resté désarmé contre l'adstipulateur qui
aurait détruit la créance en fraude de ses droits. Il aurait eu

(1) DIG. 9. 2. 23. § 9. f. Ulp. —
(2) COD. 3. 35. 3. —

(3) GAI. 3. § 215.
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contre lui l'action de mandat (actio mandati), puisqu'il avait

été infidèle à son mandat, et celte action aurait suffi, nous dit

Gaius, pour remplir le but, si ce n'est que l'action de la loi

Aquilia offrait, comme nous le verrons, un avantage de plus

pour prévenir ou pour punir les contestations de la part de celui

qui y était soumis (1).
Mais l'emploi des adstipulateurs étant tombé en désuétude, et

Justinien l'ayant totalement rendu inutile, le second chef de la
loi Aquilia dut, en même temps, passer hors d'usage.

XIII. Cnpife tertio de omni coetero

damno cavetur. Itaque, si quis servum

vel eam quadrupedem quoe pecudum
numéro est, vulneraverit ; sive eam qua-
drupedem quoe pecudum numéro non

est, veluti canem aut feram hestiam,
vulneraverit aut occiderit, hoc capite
actioconstituitur. In coeteris quoque om-
nibusanimalibus, item in omnibus rébus

quoeanima carent, damnum injuria da-
tnm hac parte vindicatur. Si quid enim
uslum aut ruptum, aut fractum fuerit,
actio ex hoc capite constituitur : qnan-
quam potuerit soli rupti appellatio in
omnes istas causas sufficere : ruptum
enim intelligitur, quod quoquo modo

corruptum est. Unde non solum usta,
autfracta, sed etiam scissa et collisa, et

eflusa, et quoquo modo perempta atque
détériora facta, hoc verbo continentur.

Denique responsum est, si quis in alie-
num vinum aut oleum id immiserit quo
naturalis bonitas vini vel olei corrumpe-
jetur, ex hac parte legis eum teneri.

13. Le troisième chef pourvoit à
toute autre espèce de dommage. Ainsi,
qu'un esclave ou un quadrupède de
ceux qui paissent en troupeaux ait été

blessé, ou bien qu'un quadrupède non

compris dans cette classe, tel qu'un
chien ou une bête sauvage, ait été blessé
ou tué, ce troisième chef établit une ac-
tion. Il réprime également le dommage
causé injustement sur tous autres ani-
maux et sur toutes choses inanimées;
en effet ce chef établit une action pour
tout ce qui serait brûlé , ou rompu, ou
fracturé ; quoique le mot rompu (rup-
tum) eût pu suffire pour désigner à lui
seul tous ces cas, car il signifie ce qui a

été, par quelque moyen que ce soit,

corrompu (corruptum). D'où il suit que
dans ce mot on ne doit pas seulement
entendre brisé, brûlé ; mais encore sé-

paré , fendu, répandu, en un mot perdu
ou détérioré par toute autre cause. En-
fin on a répondu que celui qui mêlerait
au vin ou à l'huile d'autrui des substances

propres à en détériorer la bonté natu-
relle , serait passible de cette partie de
la loi.

1754. Voici les termes de ce troisième chef, qui nous ont été
conservés par un fragment d'Ulpien inséré au Digeste : « Caetera-
» rum rerum, prseter hominem et pecudem occisos, si quis alteri
«damnum facit, quod usserit, fregerit, ruperit injuria, quanti
» ea res erit in diebus triginta proximis, tantum ses domino
» dare damnatus esto. »

XIV. Illud palam est, sicut ex primo
capite ita demum quisque tenetur, si
dolo aut culpa ejus homo aut quadrupes
occisus occisave fuerit, ita ex hoc capite
eoedolo aut culpa de coetero damno

quemque teneri. Hoc tamen capite, non
quanti in eo anno, sed quanti in diebus

14. Il est évident que, de même

qu'on n'est tenu, dans le premier chef,
de la mort de l'esclave ou du quadru-

pède qu'autant qu'on les a tués par dol

ou par faute; de même, dans ce troi-

sième chef, on est tenu de tout autre

dommage lorsqu'il y à dol ou faute.

(1) Ci-dessous, INSTIT. liv. 4, tit. 16, § 1.

28.
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triginta proximis res fuerit, obligatur
is qui damnum dederit.

Mais ici, l'obligation de celui qui a fait
le dommage est de la plus haute valeur
de la chose, non pas dans l'année, mais
dans les trente derniers jours.

1755. Ex dolo aut culpa. En effet, le troisième chef reproduit
les expressions du premier, injuria; il faut toujours que le dom-

mage ait été occasionné contrairement au droit. Mais si on a agi
sans aucune faute et conformément au droit, on n'est pas tenu;
tel est, par exemple, le cas de celui qui, pour arrêter l'incendie,
coupe les murs de la maison voisine (1) ; pu des nautoniers qui,
lorsque leur navire poussé par la violence des vents, s'est engagé
dans les câbles d'un autre navire, coupent les câbles, si toute-
fois il n'y a aucun autre moyen de sortir du péril (2).

XV. At ne PLURIMI quidem verbum

adjicitur. SedSahino recte placuit, per-
inde habendam oestimationem, ac si

etiam hac parte PLURIMI verbum adjec-
tum fuisset ; nam plebem Romanam quoe,
Aquilio tribuno rogante, hanc legem
tulit, contentam fuisse quod prima parte
eo verbo usa esset.

15. Le mot PLURIMI (la plus grande)
n'a pas même été ajouté ici. Mais Sabi-
nus a pensé avec raison qu'on doit faire

l'estimation, comme si ce mot était dans
la loi, parce que les plébéiens qui ont
établi cette loi, sur la proposition du tri-
bun Aquilius, ont jugé suffisant d'avoir

employé ce mot dans la première partie,

1756. En effet, la seule lecture du texte de la loi que nous
avons rapporté, démontre évidemment que l'expression plurimi
est sous-entendue.

XVI. Coeterum, placuit ita demum

directam ex hac lege actionem esse, si

quis proecipue corpore suo damnum

dederit; ideoque in eum qui alio modo

damnum dederit, utiles actiones dari

soient : veluti, si quis hominem alienum
aut pecus ita inclusèrit, ut famé necare-

tur; aut jumentum ita vehementer ege-
rit, ut rumperetur; aut pecus in tantum

exagilaverit, ut proecipitaretur; aut si

quis alieno servo persuaserit ut in arbo-
rem ascenderet, vel in puteum descen-

deret, et is ascendendo vel descendendo,
aut mortuus aut aliqua parte corporis
loesus fuerit, utilis actio in eum datur.

Sed si quis alienum servum de ponte
aut de ripa in flumen dejecerit, et is

suffocatus fuerit, eo quod projecit, cor-

pore suo damnum dédisse non difficul-

ter intelligi poterit : ideoque ipsa lege
Aquilia tenetur. "Sed si non "corpore
damnum datum neque corpus loesum

fuerit, sed alio modo damnum alicui

contigerit; cum non sufficiat neque di-

recta neque utilis Aquilia, placuit eum

16. Du reste, l'action directe de cette
loi n'a lieu que si quelqu'un a, de son

propre corps, causé le dommage : en

conséquence, contre celui qui le cause

d'une autre manière, on a coutume de

donner des actions utiles. Par exemple,
si quelqu'un a enfermé un esclave on

quelque bétail de manière à le faire pé-
rir de faim, s'il a pressé ton cheval si

violemment que le cheval en a crevé;

ou s'il a tellement effarouché quelque
animal du troupeau, que l'animal s'est

jeté dans un précipice; ou s'il a persuadé
à l'esclave d'autrui de monter sur un

arbre ou de descendre dans un puits,
et qu'en montant ou en descendant l'es-

clave se soit tué où lésé en quelque partie
du corps : on aura contre cet homme

l'action utile. Mais si quelqu'un,
d» '

haut d'un pont ou du rivage, a préci-

pité dans le fleuve l'esclave d'autrui,

qui s'y est noyé : comme il l'a préci-

pité, il ne doit y avoir aucune difficulté

a décider qu'il a causé le dommage par
son corps, et par conséquent,

il es'

(1) DIG. 9. 2. 49. § 1. f. Ulp. D'après Celse. —
(2) /*. 29. § 3. f. Ulp-

D'après Labéon.



TIT. III. DE LA LOI AQUILIA. 437

qui obnoxius fuerit, in factum actione

teneri : veluti, si quis misericordia duc-

tus alienum servum compeditum solve-

rit, ot fugeret.

passible de la loi Aquilia elle-même;
mais si on n'a ni causé le dommage par
son propre corps, ni lésé aucun corps,
mais qu'on ait de toute autre manière
fait préjudice à autrui, l'action directe
comme l'action utile de la loi Aquilia
étant inapplicable, on accorde contre
le coupable une action in factum /par
exemple, si quelqu'un, par compassion,
avait dégagé de ses fers l'esclave d'au-
trui pour qu'il pût fuir.

1757. Il faut bien distinguer, à l'occasion du dommage causé

contrairement au droit (injuria), les trois actions différentes dont

nousparle ici le texte : 1° l'action directe de la loi Aquilia, appe-
lée aussi, purement et simplement, l'action de la loi Aquilia;
2°l'action utile (utilis Aquilioe); 3° enfin l'action in factum.

Pour qu'il y ait lieu à l'action directe de la loi Aquilia, c'est-

à-dire à celle qui vient directement de la loi, qui découle de son

texte même, il faut, pour nous servir des expressions des juris-

consultes/que le dommage ait été fait corpore et corpori.—Cor-

pore, c'est-à-dire, selon notre texte même, si quis proecipue cor-

pore suo damnum dederit, si quelqu'un a causé corporellement
le dommage, s'il l'a fait de son propre corps, si son propre corps
ena été l'instrument, soit en frappant la personne ou la chose de

sesmains, de ses pieds ou de toute autre partie du corps; soit

en dirigeant contre elle Je glaive, le trait, l'armé ou l'instrument

quelconque qui l'a endommagée (1). Mais s'il n'a fait que produire
l'occasion, la cause de la mort ou du dommage, sans produire
corporellement le dommage lui-même (si causam mortis proe-
stiterit;— causam- mortis proebuit), dans ce cas, on n'est plus
dans les termes directs de la loi : il n'y a plus lieu à l'action

directe. Les exemples donnés par le texte font comprendre suffi-

samment cette distinction dans laquelle, il faut l'avouer, il y a

plus de subtilité que de bonnes raisons.— Il faut, de plus, que le

dommageait été causé corpori, à un corps; c'est-à-dire, comme

l'exprime encore notre texte : si corpus loesum fuerit, il faut

qu'un corps ait été lésé, détruit ou endommagé. Si on a nui à

quelqu'un, sans détruire ni endommager aucune personne ou

aucunechose à lui appartenante, par exemple si on a détaché son
esclaveenchaîné, afin qu'il pût prendre la fuite, ce qui n'a nulle-
ment lésé, endommagé le corps de cet esclave, et qui pourtant
ena privé le maître, il n'y a pas lieu non plus à, l'action directe
dela loi Aquilia:

1758. Dans le premier de ces deux cas, c'est-à-dire lorsqu'on
a produit la cause du dommage, sans produire corporellement le

dommage même, la distinction est plus subtile que fondée en

bonnes raisons. Aussi les jurisconsultes, tout en convenant qu'on

(1) DIG. 9. 2. 7. § 1. f. Ulp.
— 9. pr. et § 1. — 11. § 5. — 29. § 2.
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n'était pas dans les termes directs delà loi Aquilia, donnaient-ils

pour ce cas l'action utile, c'est-à-dire introduite par interpréta-
tion, à l'exemple de celle de la loi, et procurant, par la manière
dont elle était rédigée par le préteur, les mêmes résultats.

1759. Dans le second cas, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a aucun

corps qui ait été détruit, dégradé ou endommagé, on est vraiment
en dehors de l'esprit aussi bien que des termes de la loi Aquilia,
Ce n'est plus, ni directement ni indirectement, l'espèce de dom-

mage que cette loi a voulu prévoir. Alors, si le fait ne rentre dans

aucun de ceux qui ont été prévus et punis par une action spéciale,
telle que l'action de vol, de corruption d'esclave, ou d'autres, on

donne l'action générale in factum ( dont la formule est conçue
en fait), qui suppléait., comme nous le verrons plus tard, en

expliquant le caractère de cette forme particulière d'action, aui

cas imprévus dans lesquels il n'y a pas d'action particulière et

dénommée (1).
1760- L'action directe de la loi Aquilia se donne au proprié-

taire delà chose détruite ou endommagée(2). Mais le possesseur
de bonne foi, l'usufruitier, le créancier gagiste, peuvent obtenir
l'action utile (3).

1761. Si le dommage a été causé corporellement par plusieurs

agissant de concert, ils sont tous tenus de l'action de la loi Aquilia,
et la condamnation subie par l'un ne libère pas les autres, puisque
Faction est pénale (4). Par la même raison, cette action ne passe

pas contre tes héritiers, qui ne sont tenus que jusqu'à concur-

rence de ce dont le dommage a pu les enrichir (5).
1762. Elle a cela de particulier, qu'en cas de dénégation et de

contestation de la part du coupable, la condamnation se double

contre lui, aux termes mêmes de la loi Aquilia : « adversus kfi-
ciantem in duplum actio est (6). »

1763. Enfin, il peut arriver que, indépendamment de l'action

de la loi Aquilia, le propriétaire de la chose ait, contre celui qui
fa endommagée, quelque autre action provenant, par exemple,
d'un contrat civil, comme l'action de gage, de dépôt, de commo-

dat, de louage, de société, si celui qui a endommagé la chose est

un gagiste, un dépositaire, un commodataire, un locataire, un

associé. Dans ce cas,.c'est au propriétaire à choisir entre les

actions qui lui sont ouvertes; mais le choix de l'une emporte
destitution de l'autre(7). Toutefois, il pourra, malgré le choix de

(1) Voir plus bas, tit. 6, paragraphe consacré aux actions in jus ou in fac-
tum, ce qae nous dirons de cette action in factum, et de l'action utile de laloi

•AQUILIA, qui, elle-même, est nommée actio utilis in factum ex lege Aquilia "'

quelquefois seulement actio in factum, le préteur pouvant la rédiger, comme
il avait coutume de le faire pour les actions utiles, soit sous la forme d'une
action fictice, soit sous celle d une action in factum. — (%)DIG. 9. 2. 11. §§"f
9. f. Ulp. —

(3) lb. §§ 8 e't 10. — (4) Ib. § 2. — (5) Ib. 23. § 8. — (6) Ib- *•

§ 1. f. Gai. — (7)' DIG..9. 2. 7. § 8. f. Ulp.; 18. f. Paul.; et 27. § 11. f W-
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l'actioncivile, agir encore par l'action de la loi Aquilia, pour le
/ surplusque contenait cette action (1).

TITULUS IV.

DE INJURIIS.

Geheraliter injuria dicitur, omne quod
; nonjure fit. Specialiter, alias contume-
'

liaquoea contemnendo dicta est, quam

Groeci ûëpiv appellant; alias culpa,

quamGraeci àSiXY]p.a dicunt, sicut in

lege Aquilia damnum injurioe accipi-
(ur, alias iniquitas et injustitia, quam

; Groeci«Stxiocv vocant. Cum enim proe-
for vel judes non jure contra quem

;
pronuntiat, injuriam accepisse dicitur.

TITRE IV.

DES INJURES.

Injuria, dans son acception générale,
signifie tout acte contre le droit; dans
•un sens spécial, il veut dire tantôt ou- '

trage, qui vient du mot outrager, uêptv
chez les Grecs; tantôt faute, en grec

<xSwï)p.a, comme dans la loi Aquilia,
Iorsqu?on dit dommage causé injuria.
D'autres fois enfin il est pris dans le sens

d'iniquité, injustice, que les Grecs nom-

ment àSi'xiav. En effet, on dit de celui
contre lequel le préteur ou le juge ont

prononcé une sentence injuste, qu'il a
souffert injuriam.

1764. Remarquons les diverses acceptions du mot injuria.
' D'abordle sens propre et général : tout ce qui est contraire au

droit, omne quod non jure fit. En outre, plusieurs acceptions
particulières : 1° la faute qui cause à autrui un dommage, comme

|. dansla loi Aquilia; 2° l'injustice, l'iniquité du juge qui prononce'
contrairement au droit; 3° enfin l'outrage, l'affront (contumelia,
du verbe contemnere, mépriser, outrager). C'est en ce sens

spécialque le mot est pris dans notre langue, et dans l'action
:

d'injures dont il s'agit ici.

I. Injuria autem committitur, non so-
lum cum quis pugno pulsatus, aut fus-

; titras caesus vel etiam verberatus erit;
':» sedet si cui convitium factum fuerit,
; sive cujus bona quasi debitoris, qui
; nihil deberet, possessa fuerint ab eo qui'

intelligëbat nihil eum sibi debere; vel

; si quis ad infamiam alicujus libellum
autcarmen scripserit, composuerit, edi-

\ derit, dolove malo fecerit quo qu'ici eo-
. rum fieret; sive quis matrem familias
•> sntprtetextatum proetextatamve adsecta-

lus fuerit; sive cujus pudicitia attentata
; essedicetur; et denique aliis plurimis

oodis admitti injuriam manifestum est.

1. On commet une injure, non-seu-
lement en frappant quelqu'un de coups
de poing, de verges, ou de tous autres;
mais encore en faisant faire émeute au-

tour de lui, en prenant possession de

ses biens, se prétendant son créancier et

sachant bien qu'il ne doit rien; en écri-

vant, composant, publiant un libelle ou

des vers diffamants, ou en.faisant faire

méchamment une de ces choses; en

s'attachant à suivre une mère de famille,
un jeune homme ou une jeune fille ; en

attentant à la pudeur de quelqu'un, et

enfin par une foule d'autres actions.

1765. L'injure, dit Labéon,peut avoir lieu ou par des faits ou
: pardes paroles (aut re, aut verbis) (2). Aux exemples que donne
; letexte on en pourrait ajouter une foule d'autres qui se trouvent

rapportés dans les fragments des divers jurisconsultes; par
exemple, si on arrête sciemment un homme libre, en le traitant
d'esclave fugitif (3). Si, dans le but d'attirer l'infamie sur des

(1) DIG. 44. 7. 34. § 2. f. Paul. — (2) DIG. 47. 10. 1. § 7. —
(3) Ib. 22.

f. Ulp,
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hommes qu'on sait libres, on les dit esclaves (1), ou on les ven-
dique en servitude (2); si, pour insulter quelqu'un, on l'inter-

pelle comme son débiteur, quoiqu'il ne le soit pas (3); si, dans
le même but, on le traduit devant un tribunal (4); si par quelque
médicament, par quelque drogue ou tout autre moyen, on trouble
la raison d'une personne (mentem alicujus alienaverit) (5); si
on empêche quelqu'un d'user, de se servir d'une chose publique
ou commune : par exemple, de pêcher dans la mer; de passer sur
la voie ; de se promener, de s'asseoir, de- converser sur la place
publique (6); si on insulte à un cadavre, à un convoi funèbre(7);
si on brise, si on mutile à coups de pierres, la statue de votre

père placée sur son monument (8) ; et tant d'autres exemples
encore.

Mais, dans tous ces cas, il n'y a jamais injure sans l'intention,
sans la volonté d'outrager, d'injurier : « cum enim injuria ei
affectu facientis consistât (9), » et personne ne peut commettre une

injure sans savoir qu'il la commet: a injuriam potest facere nemo,
nisi qui scit se injuriam facere (10). » Par exemple, si quelqu'un
vous frappe dans un jeu ou dans un combat; s'il frappe un homme

libre, croyant que c'est son esclave ; si le coup de poing qu'il
lance contre son esclave tombe sur vous, qui vous trouvez à ses

côtés, il n'y a pas d'injure (11). On en conclut que le fou, le

furieux, l'impubère qui n'est pas encore doli capax, ne peuvent
pas faire d'injure, quoiqu'ils puissent en souffrir, car il n'est

pas nécessaire, pour qu'on ait été injurié, qu'on ait pu le sentir

(Pati quis injuriam, etiamsi non sentiat, potest) (12).
1766. Il nous reste à donner quelques explications sur certaines

expressions de notre texte.
Convitium factum fuerit. Ce sont les injures patentes, les cla-;

meurs dont on apostrophe quelqu'un à haute voix, de manière à
causer un scandale public et à ameuter la foule autour de lui,
« Convitium autem dicitur, vel a concitatione, vel a conventu, boc
« est, a collatione vocum (13) : » ce qui peut avoir lieu même
contre un absent, par exemple, si on ameute la foule autour de
sa maison, par les vociférations dont on vient l'y assaillir (H).
Que lés vociférations soient prononcées par un seul ou par plu-
sieurs, peu importe; si elles ont lieu de manière à faire émeute,
il y a convitium; mais hors ce cas, les injures verbales ne rentrent

pas dans cette dénomination.
Matrem familias : ce qui signifie toute femme de moeurs

honorables (èam quae non inhoneste vixit; matrem enim familias

(1) COD.9. 35. 9. — (2) DIG. 47. 10. 11. § 9. f. Ulp.; et 12. f. Gai.-

(Z).Ib. 15. § 33. — (4) Ib. 13. § 3. — (5) lb. 15. pr. — (6) lb. 13. S*
— (7) Ib. 1. § 4 et 6. — (8) Ib. 27. -r (9) Ib. 3. § 1. — (10) Ib. § 2. — (11) "'«•
47. 10. 3. §§ 3 et 4. f. Ulp. — 4. f. Paul. — (12) Ib. 3. §§ 1 et 2. — (13) Ib- '

§ 1. — 15. § 4. f. Ulp. —Telle est aussi l'explication de Théophile danssa

paraphrase.
— Voy. PAUL. Sent. 5. 4. § 21. — (14) 47. 10. 15. § 7. f. Ulp.
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a coeteris feminis mores discernunt atque séparant ); mariée ou

veuve, ingénue ou affranchie (1).
Proetextatum, proetextatam. Le jeune enfant ou la jeune fille

couverts encore de la robe prétexte, qu'on ne quittait ordinai-

rement qu'à l'âge de puberté.
Adsectatus fuerit. Ulpien nous donne le sens de ces mots :

«Adsectatur, qui tacitus fréquenter sequitur, » celui qui s'attache

, à suivre assidûment les pas d'une personne, même en silence,
aassiduaenim frequentia quasi prsebet nonnullam infamiam (2) » .

; —11 serait également passible de l'action d'injures pour les
avoirappelées (si quis virgines appellasset); c'est-à-dire invitées,

i provoquées par des paroles caressantes : « Appellare est blanda
oralione alterius pudicitiam attentare (3); » — ou pour les
avoir séparées de la personne qui est chargée de les accompa-
gner (vel eis comitem abduxit) (4). — Il faut remarquer que si

desfemmes sortaient portant des vêtements d'esclaves ou de per-
sonnesde mauvaise vie, celui qui leur ferait de pareilles injures

: serait considéré comme bien moins coupable (minus peccare
videtur (5).

Pudicitia attentata, expressions dont Paul nous définit le

; sens: «Adtentari pudicitia dicitur, cum id agitur, ut ex pudico
, «impudicus fiât (6). »

II. Patitur autem quis injuriam non
solumper semetipsum, sed etiam per
liberos suos quos in potestate habet;
itemper uxorem suam : id enim magis
proevaluit. Itaque si filioe alicujus quoe
Titio

nupta est, injuriam- feceris, non
solnmMise nomine tecum injnriarum
agi potest, sed etiam patris quoque et
mariti nomine. Contra autem, si viro

injuria facta sit, uxor injuriarum agere
nonpotest. Defendi enim uxores a vi-
ris, non viros ab uxoribus, oequum est.
Sedet socer, nurus nomine cujus vir
M ejus potestate est, injuriarum agere
potest.

Î6. On reçoit une injure non-seule-
ment par soi-même, mais encore par
les enfants qu'on a sous sa puissance,
et même par son épouse, car cet avis a

prévalu. Si donc vous injuriez une fille
en puissance de son père et mariée à

Titius, l'action d'injures pourra être

exercée contre vous, non-seulement au

nom de la fille, mais encore au nom de

son père et de son mari. En sens inverse,
si une injure a été faite au mari, la femme

ne peut exercer l'action. La justice
constitue le mari défenseur de sa femme,
mais non la femme de son mari. Le

beau-père peut également poursuivre
l'injure faite à sa bru dont le mari est

sous sa puissance.

1767. Ulpien résume en ces mots les principes de ce paragraphe :

\ «Aut per semetipsum alicui fit injuria, aut per alias personas. Per
» semet, cum directo ipsi; per alias, cum per consequentias fit;
" cum fit liberis meis, vel servis meis, vel uxori, nuruive : spectat
» enim ad nos injuria, quoe in his fit, qui vel potestati nostroe,

: » vel affectui subjecli sunt (7). »
H faut remarquer qu'à l'égard des enfants, ce n'est que lorsqu'ils

JHD,G- 50- 16- *6- § 1- f- U'P- — (2) DIG. 47. 10. 15. § 22. —
(3) /«*.

PIS et 20. —
(4) Ib. §§ 15 à 19. —

(5) Ib. § 15. -
(6) DtG. 47.10 10.

f. Paul. —
(7) /6. 1. § 3.
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sont sous la puissance paternelle, que l'injure qui leur est faite
est aussi une injure faite au père, au chef de famille; mais s'il

s'agissait d'enfants hors puissance, par exemple, d'enfants éman-

cipés, l'injure qui leur serait faite resterait étrangère au père.
A l'égard de la femme, uxor, il n'en est pas de même : il n'est

pas nécessaire qu'elle soit in manu viri, pour que le mari se trouve

personnellement injurié par l'injure qui lui est adressée. Le droit
naturel du mari et l'obligation de protection qu'il a envers elle
suffisent pour l'identifier avec elle et avec toute injure qui lui serait

faite, quoiqu'il ne l'ait pas en sa puissance (in manu). Tel est l'avis

qui a prévalu (id enim magis proevaluit) (1).— Et même on éten-
dait ce droit au fiancé, pour les injures faites à sa fiancée (2).

1768. Remarquons bien que, dans tous ces cas, où une personne
se trouve injuriée par l'injure faite à une autre, les injures ni les
actions ne se confondent entre elles. Il y a autant d'injures et
autant d'actions différentes que de personnes injuriées. Ainsi,

pour l'injure faite au fils de famille,il y aura deux actions:l'une
au nom du fils qui a été directement injurié (filii nomine); l'autre
au nom du père qui l'a été dans la personne de son fils (patris
nomine). De même, dans le cas d'une injure faite à une femme

qui a été mariée sans entrer in manu viri, et par conséquent
sans sortir de la puissance paternelle, il y a trois personnes inju-
riées : la femme, son père chef de famille, et son mari, et par
conséquent trois actions différentes.

Socer, nurus nomine cujus vir in ejus potestate est. Dansce
cas particulier, il y a même quatre personnes injuriées : la

femme, son père chef de famille, son mari, et le'père chef de

famille de ce dernier, qui se trouve aussi injurié, puisque son fils
de famille l'a été.

1769. Quoique ces actions d'injures soient distinctes et séparées,
cependant la même personne est souvent chargée d'en exercer

'

plusieurs. Ainsi les fils de famille ne pouvant pas ordinairement

agir par eux-mêmes en justice, c'est le père qui exerce les deux

actions, l'une de son chef, l'autre au nom de son fils. «Pater
» cujus filio facta est injuria, non est impediendus quominus
» duobus judiciis, et suam injuriam persequatur, et filii (3).»

Cependant quelquefois, dans certains cas exceptionnels, le pré-
teur permet aux fils de famille d'exercer eux-mêmes les actions

d'injures qui les concernent : par exemple, si celui au pouvoir
duquel ils sont se trouve absent et sans procureur (4).

1770. Ces actions sont tellement distinctes, que, quoiqu'il
s'agisse du même fait injurieux, l'estimation de la condamnation
ne doit pas être la même dans toutes. En effet, nous verrons que
cette estimation doit se baser sur la considération, la dignité

delà

(4) V. Gai. 3.. §§,221 et 222. — (2) DIG. 47. 10. 15, § 24. i."W"
(3) DIG. 47. 10. 41. f. Nerat. — (4) lb. 17. §§ 10 et suiv.
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personneoffensée : elle pourra donc être différente à l'égard du

gjs du père, de la femme ou du mari. « Cum utrique, tam filio

, quam patri, adquisita actio sit : non eadem utique facienda

« oestimatio est; — cum possit propter filii dignitatem major ipsi
..« quam patri injuria facta esse (1). »

III. Servis autem ipsis quidem nuïla

injuria fieri intelligitur, sed domino

pereosfieri videtur : non tamen iisdem

modisquibus etiam per liberos et uxo-

res,sed ila cum quia atrocius commis-

jumfuerit et quod aperte ad contume-

n'amdomini respicit, veluti si qnis
alienumservum atrociter verberaverit,
etin hune casum actio proponitur. At si

quisservo convitium fecérit, vel pugno
eum'percusserit, nulla in eum actio
dominocompetit.

3. On n'admet pas, à proprement
parler, d'injure personnelle contre les
esclaves ; mais c'est leur maître qui, par
eux, est censé injurié ; non pas toute-
fois comme par ses enfants ou par

son

épouse; mais seulement lorsque les faits
sont tellement graves qu'ils emportent
évidemment outrage pour le maître. Par

exemple, on accordera l'action contre
celui qui aura battu de verges l'esclave
d'autrui. Mais pour l'avoir rendu l'objet
d'un rassemblement, pour lui avoir
donné un coup de poing, le maître
n'aura aucune action contre vous.

1771. Nulla injuria fieri intelligitur. Ainsi, d'après le droit

civil rigoureux, il n'y a jamais aucune injure quant à la personne
dé l'esclave. Le maître seul pourra se trouver injurié dans son

.esclave, et encore faudra-t-il pour cela que le fait, d'après sa

natureet d'après l'intention de celui qui l'a commis, ait été dirigé
contrelui. Dans ce cas, le maître aura, non pas une double action,
l'une pour son esclave, l'autre pour lui, mais une seule action en
sonpropre nom. Cependant le prêteur ne voulut pas laisser

toujours impunies les injures qui seraient faites à l'esclave seul,.
sansintention d'offenser le maître (ipsi servo facta injuria, inulta

aproetorerelinqui non débet). Il établit donc textuellement dans
sonédit une action d'injure prétorienne, qu'il donnait de plein
droit, si l'esclave avait été frappé ou soumis à la question sans
l'ordre du maître (injussu.domini) ; et seulement en connaissance
decause (causa cognita), pour les autres faits qui pouvaient avoir
moins de gravité (2). Dans cette connaissance de cause, comme
aussipour fixer le montant de la condamnation à raison de l'injure
faite à l'esclave, on avait égard à la personne et à l'emploi même
decet esclave, selon les distinctions que nous avons indiquées
(fom. II, n° 47) (3). Du reste, cette action prétorienne, quoique
donnée pour l'injure faite à la personne de l'esclave, appartient
toujours à son maître (4).

_ÏV. Si communi servo injuria facta

jti oequrnnest, non pro ea parte qua
dominusquisque est, oestimationem in-
juriasfieri, sed ex dominorum persona :
°nw ipsis fit injuria.

•

4. S'il a été fait injure a un esclave

commun, l'équité veut que l'estimation

en soit faite non d'après la part que cha-f

cun a dans la propriété, mais en raison

de la personne des maîtres; car ce sont

eux qui sont injuriés.

())
Ib. 30 et 31. — (2) DIG. 47. 10. 15. §§ 34 et suiv. —

(3) Ib. § 44.
-(tylb. §48.



444 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. IV.

1772. Il s'agit ici du cas où les copropriétaires de l'esclave

agissent en leur propre nom, pour une injure qui a rejailli
personnellement sur eux. Car s'il s'agissait de l'action prétorienne
dont nous venons de parler au paragraphe précédent, relative à

l'injure de l'esclave, Je bénéfice de l'action devrait se diviser
entre les maîtres proportionnellement à leur part de propriété.

V. Quod si ususfructus in servo Titii

est, proprietas Moevii, magis Moevio

injuria fieri intelligitur.

S. Si Tilius a l'usufruit et Moeviusli

propriété de l'esclave, l'injure sera

plutôt censée faite a Moevius.

1773. Magis Moevio. A moins qu'il ne résulte des faits et de
l'intention de celui qui a commis l'injure, qu'elle était dirigée
contre l'usufruitier de l'esclave, et non contre le propriétaire(1),
Il en est de même à l'égard du possesseur de bonne foi, comme

l'expose le paragraphe suivant. — Mais, dans tous les cas, l'action

prétorienne pour l'injure faite à l'esclave même n'appartient
jamais qu'au propriétaire.

VI. Sed si libero qui tibi bona fide

servit, injuria facta sit, nulla tibi actio

dabitur; sed suo nomine is experiri
poterit, nisi in contumeliam tuam pul-
satus sit : tune enim competit et tibi inju-
riarum actio. Idem ergo est et in servo
alieno bona fide tibi serviente, ut totiens
admittatur injuriarum actio, quotiens
in tuam contumeliam injuria ei facta
sit.

TII. Poena autem injuriarum, ex

lege Duodecim Tabularum, propter
membrum quidem ruptum talio erat :

propter os vero fractum nummarioe

peenoe erant constitutse, quasi in magna
veterum paupertate. Sed postea praeto-
res permittebant ipsis qui injuriam passi
sunt, eam oestimare : ut judex vel tanti
reum condemnet, quanti injuriam pas-
sus oestimaverit, vel minoris, prout ei
visum fuerit. Sed poena quidem injurias
quoe ex lege Duodecim Tabularum in-
troducta est, in desuetudinem abiit;

quam autem proefores introduxerunt,
quoe etiam honoraria appellatur, in ju-
diciis frequentatur. Nam secundum gra-
dum dignitatis vitoeque honestatem cre-
scit aut minuitur oestimatio injuria; :

qui gradus condemnationis et in servili

persona non immerito servatur, ut aliud
in servo actore, aliud in medii actus

homine, aliud in vilissimo vel compedito
constituatur.

G. Si l'injure a été faite à un homme
libre qui te sert de bonne foi, tu n'auras
aucune action, mais lui-même pourri

agir en son nom, à moins que ce sesoit

pour t'outrager qu'on l'ait insulté; car,
en ce cas, tu as aussi l'action A'injurtt, ;
Même décision à l'égard de l'esclave
d'autrui qui te sert de bonne foi; onne

doit t'accorder l'action d'injures qu'au-
tant que l'injure a été faite en mépris
de toi.

t. La peine des injures, suivant laloi

des Douze Tables, était, pour un mem-

bre rompu, le talion; pour un os frac-

turé, des amendes pécuniaires, en pro-

portion de la grande pauvreté des

anciens. Mais dans la suite, les préteurs

permettaient à ceux qui avaient reçu

l'injure d'en faire eux-mêmes l'estima-

tion, afin que le juge condamnât le cou-

pable à payer toute cette somme esti-

mée par l'offensé, ou une moindre,

selon qu'il lui paraîtrait convenable. Li

peine des injures fixée par la loi des

Douze Tables est tombée en désuétude;

celle, au contraire, introduite parles

préteurs, et nommée aussi honoraire,
est suivie en justice ; car, suivant le rang

de dignité et la considération morale de

la personne injuriée, l'estimation de

l'injure est plus ou moins élevée;;»
cette gradation dans la condamnation

s'observe avec raison à l'égard
même

des esclaves ; do telle sorte que l'évahia-

(1) DIG. 47. 10. 15. § 48.
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tion soit autre pour un esclave inten-

dant, autre pour celui d'un emploi de

moyenne classe, autre enfin pour ceux
du dernier rang ou mis aux fers.

1774. Paul nous dit dans ses Sentences que l'action d'injures
a étéintroduite ou par la loi ou par lés usages, ou par un droit

mixte(aut lege, aut more, aut mixto jure). Par la loi, c'est-à-dire

laloi des Douze Tables, de famosis carminibus, membris ruptis
etossibusfradis. Par les usages, Paul entend les dispositions
introduitespar le droit prétorien, d'après les usages qui survinrent.

Enfin, par le droit mixte, il fait allusion à la loi CORNELIA(1).
Nous avons déjà rapporté (tom. I, Hist., tab. 8, p. 110), les

fragmentsdes Douze Tables qui nous sont parvenus, relatifs à la

peinecontre les injures, les fractures et les vers ou les libelles
infamants.

Quant à l'édit du préteur, les fragments d'Ulpien insérés au

'Digestenous en ont conservé la plupart des dispositions, et nous
lescroyons assez curieux pour les rapporter ici en note (2).

Enfin, quant à la loi Cornelia, il en est question au paragraphe
Suivant.

VIII. Sed et lex Cornelia de in-

juriis loquitur et injuriarum actionem

introduxit, quoe competit ob eam rem

quod se pulsatum quis verberatumve,
domumvesuam vi introitam esse dicat.
Domumautem accipimus, sive in pro-
pria domo quis habitat, sive in con-

aucta,vel gratis sive hospitio reccptus
sit.

8. Mais, en outre, la loi Cornelia
traite des injures, et elle a introduit
une action d'injures pour les cas où

quelqu'un se plaint qu'on l'ait poussé,
frappé, ou qu'on soit entré de force
dans sa maison. Par sa maison, on
entend la maison qu'on habite, soit

qu'on en soit propriétaire ou locataire,
soit qu'on y ait été reçu gratuitement
ou par hospitalité.

1775. On considère généralement cette loi CORNELIA comme

(1) PAUL. Sent. 5. 4. § 6. —
(2) « Qui adversus bonos mores convitium cui

fecisse,cujusve opéra factum esse dicetur, quo adversus bonos mores convitium

fieret, in eum judicium dabo.
> Ne quid infamandi causa fiât : si quis adversus eafecerit, prout quoeque res

erit, animadvertam.
>Si ei qui in aliéna potestate erit injuria facta esse dicetur, et neque is cujus

inpotestate est prsesens erit, neque procurator quisquam existât, qui eo nomine

agat, ipsi qui injuriam accepisse dicetur, judicium dabo.

, > Qui servum alienum adversus bonos mores verberavisse injussu domini,
.nueestionemhabuisse dicetur, in eum judicium dabo. Item, si quid aliud fac-
tamessedicetur, causa cognita judicium dabo. » (DIG. 47. 10. 15. §§ 2 et 25.

.'.Ulp. — 17. § 10. f. Ulp. 15. § 34.)
l'Edit paraît aussi avoir contenu des dispositions analogues à celles-ci :

,(. Si quis contra bonos mores feminam, proetextatum proetextatamve appella-
nt, assectatusve fuerit, vel ejus comitem subduxerit, judicium dàbo, » Mais
(esdispositions ne nous sont pas parvenues textuellement.

Enfin, cet autre texte en faisait partie : « Qui agit injuriarum, certum

tait'quid injurioe factum sit (DIG. 47. 10. 7. pr. f. Ulp.); et taxationem ponat
nonminorem quam quanti vadimonium fuerit. « Collât, lequm Mosaicar. hoc.

-«•8 6.)
4

.
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une loi particulière, relative spécialement aux injures. Cependant
il est plus probable qu'elle n'est autre que la loi CORNELIAde
Sicariis, dont nous avons déjà parlé dans YHistoire du droit
(t. I, n" 293), qui fut portée sous la dictature de Cornélius Sylla
et qui, quoique relative principalement aux meurtres, statuait
aussi accessoirement sur certaines injures violentes. « La loi
Cornelia, dit Théophile, n'eut garde de passer sous silence les

injures. » Les cas pour lesquels elle donnait action sont an
nombre de trois seulement : pour avoir été poussé, frappé,et
pour violation de domicile : « Lex itaque Cornelia ex tribus causis
dédit actionem : quod quis pulsatus, verberatusve, domusveejns
vi introita sit (1). »

IX. Atrox injuria oestimatur vel ex

facto, veluti si qui ab aliquo vulneratus

fuerit, vel fustibus coesus ; vel ex loco,
veluti si cui in theatro, vel in foro, vel

in conspeçtu proetoris, injuria facta sit;
vel ex persona, veluti si magistratus
injuriam passus fuerit, vel si senatori
ab humili persona injuria facta sit,
aut parenti patronove fiât a liberis vel
libertis. Aliter enim senatoris et parentis
patToniqne, aliter extranei et hnmilis

persona? injuria oestimatur. Nonmm-

quam et locus vulneris atrocem injuriam
facit, veluti si in oculo quis percussus
fuerit. Parvi autem refert, utrum patri
familias an filio familias talis injuria facta
sit : nam et hoec atrox oestimabitur.

O. L'injure est réputée atroce, soit

par le fait : si, par exemple, quelqu'un
a été blessé ou frappé de verges; soft

par le lien : si, par exemple, c'estro

théâtre, au forum, ou au prétoire, qa'il
a été injurié ; soit par la personne : si,

par exemple, l'injure a été faite i m

magistrat, on bien à un sénateur parme
personne de basse condition, à un ascen-
dant ou à un patron par ses enfanlsm
ses affranchis. En effet, l'injure failci
un sénateur, à un père, à un patron,
s'estime autrement que celle faite àun

homme de basse condition et â un

étranger. Quelquefois c'est la placedu;
la blessure qui rend l'injure atroce: par

exemple, si on a été frappé à l'oeil.Peu

importe qu'une telle injure ait étéMe

à un père ou à un fils de famille : de

n'en est pas moins réputée atroce.

1776. La circonstance que l'injure était plus grave, qu'elle
rentrait dans la classe de celles que les Romains nommaient

atroces, devait avoir plusieurs conséquences importantes. Ainsi

nous voyons que l'affranchi ne pouvait avoir l'action d'injure
contre son patron, ni le fils hors puissance contre son père,à
moins qu'il ne s'agît d'injure grave, d'injure atroce (2). —L>.
condamnation soit civile, soit criminelle, devait être plus forlesi

l'injure était atroce (3).
— Enfin, Gaius nous apprend que, dans

le cas d'injure atroce, le préteur avait coutume, en donnantle

juge et la formule, d'estimer et d'indiquer lui-môme, par taxation,

le maximum de la condamnation, et que le juge, quoiqu'il eneût

le droit, n'aurait pas osé se tenir au-dessous de ce maximums-

X. In summa sciendum est, de omni

injuria eum qui passus est, posse vel
criminaliter agere, vel civiliter. Et si

IO. Enfin, pour toute espèce
i in-

jure , celui qui l'a reçue peut atjft
*

criminel ou au civil. Au civil, c esten

(1) DIG. 47. 10. 5. pr. f. Ulp.
—

(2) DIG. 47. 10. 7. §§ 2 et 3. — (3) P»

Sent. 5. 4. § 22. —
(4) GAI. 3. § 224.
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mjidem civiliter agjtur, oestimatione

; facta secundum quod dictum est, poena

jmponitur. Sin autem criminalitcr, offi-

cio judicis extraordinaria poena reo ir-

rtoatur. Hoc videlicet observando quod
^enoniana constitutio introduxit, ut viri

: illustres quique super eos sunt, et per
; procuratores possint actionem injuria-

rum criminaliter vel persequi vel sus-

,'eipere, secundum ejus tenorem qui ex
^

ipsamanifestas apparet.

une somme estimée comme nous l'avons
dit que consiste la peine. Au criminel,
le juge inflige d'office au coupable une

peine extraordinaire. Il faut toutefois
observer qu'une constitution de Zenon
a permis aux hommes illustres, ou
d'une dignité supérieure, d'intenter
l'action d'injures et d'y défendre au
criminel même par procureur, comme
on peut le voir par le texte de cette
constitution.

1777. Vel criminaliter agere, vel civiliter. L'action d'injures,
dont nous traitons ici, est une action privée pour obtenir contre
le délinquant une condamnation pécuniaire. La loi Cornelia elle-

même, dans ses dispositions relatives aux injures, donnait nais-
sanceà une pareille action, c'est-à-dire à une action privée (1).

Maison pouvait aussi, selon les cas, intenter une accusation
criminelle : extra ordinem criminaliter agere. Nous voyons

: mêmepar les textes, et notamment par les Sentences de Paul,
queles condamnations publiques étaient d'une excessive sévérité
contre certaines injures; par exemple : la mort, pour attentat

ï par violence à la pudeur ; l'exil, la relègalion dans une île, la
• destitution de son ordre, pour crime de calomnie; l'exil, le
! métal ou les travaux publics, selon les circonstances, dans les

casde la loi Cornelia (2).
i Per procuratores possint actionem injuriarum criminaliter

persequi vel suscipere. L'action d'injures, tant qu'elle n'était
; *xercée qu'au civil, comme action privée, pouvait être intentée
' ou soutenue par procureur, par tuteur ou par tous autres

représentants, et cela même à l'égard de celle dérivant de la loi
Cornelia (3). Cette règle était générale pour tous. Mais s'il s'agis-
sait d'une accusation au criminel, la règle générale était qu'il

* fallait comparaître en personne. La faveur que Zenon accorde par
Saconstitution aux personnes décorées du titre d'illustres est

.; doncune exception toute particulière (4).

XI. Non solum autem is injuriarum
lenetur qui fecit injuriam, id est, qui
percussit; verum ille quoque tenetur,

;, jui dolo fecit, vel curavit ut cui mala

pognô percuteretur.

;' XII. Hoec actio dissimulatione abo-
letur; et ideo si quis injuriam dereli-

; querit, hoc est, statim ut passus ad ani-
ttum suum non revocnveiït, postea ex

11. Est tenu de l'action d'injures
non-seulement celui qui a fait l'injure,

par exemple, qui a frappé, mais encore

celui qui méchamment a fait ou s'est

arrangé pour faire frapper.

1 %. Cette action s'éteint par la dis-

simulation; celui donc qui a fait aban-

don de l'injure, c'est-à-dire qui, à l'in-

stant où il l'a reçue, n'en a témoigné

(1) Cela ressort sans aucun doute des textes suivants : DIG. 47. 10. 5» §§6
e'ï. -6. f. Paul. —7. § 1. f. Ulp. — DIG. 3. 3. 42. § 1 f. Paul. —

(2) V. PAUL.

fnt.
5. 4. §§ 4. 8. 11. 13 et suiv. — (3) DIG. 47. 10. 11. § 2. — DIG. 3.

à. 42. § i. _
(4) GoD- g, 35. 11# consti Zenon.
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poenitentia remissam injuriam non po-
terit recolere.

aucun ressentiment, ne peut ensuite
par réflexion, revenir sur l'injure qu'ila remise.

1778. Dissimulatione : c'est-à-dire si on n'a témoigné sur-

le-champ aucun ressentiment de l'injure; si on l'a, en quelque
sorte, remise tacitement, par le peu de cas, par le mépris qu'on
en a fait au moment où on l'a reçue.

Même dans le cas contraire, c'est-à-dire si on a montré immé-
diatement le ressentiment de l'injure et l'intention de la poursuivre
l'action sera éteinte, prescrite au bout d'un an, si la personne
injuriée a laissé écouler ce temps sans agir (1).

Ou bien encore si elle est morte sans avoir agi, car cette action
est toute personnelle à l'offensé, et ne passe pas à ses héritiers,
à moins qu'elle ne fût déjà engagée par la litis contestatio (2).

1779. Outre les quatre sortes de délits que nous venons de

parcourir, et qui sont ordinairement cités par les jurisconsultes
romains, il existe d'autres faits qui nous paraissent indubitable-
ment devoir être rangés aussi dans la classe des délits, parce
qu'ils ont été spécialement prévus et caractérisés comme tels par
la législation civile ou prétorienne, et qu'une action particulière
y a été attachée.

Telles sont les actions de tigno juncto (3), arborum furtim
coesarum (4), venant de la loi des Douze Tables, et données pour
le double ; l'action rerum amotarum, imaginée par suite de cette
idée que durant le mariage les soustractions entre époux ne

peuvent pas donner lieu à l'action de vol (la rei vindicatio ou
la condictio sont les seules qui se donnent alors) ; et que celte

prohibition de l'action de vol doit s'étendre, même après le

divorce, aux soustractions qui auraient été commises auparavant,
dans la prévision du divorce prochain (divortii consilio) : c'està
ce dernier cas que s'applique l'action rerum amotarum : « Namin

honorent matrimonii turpis actio adversus uxorem negatur (5).«

Elle a été créée principalement en vue des soustractions commises

par la femme, parce que les biens étant au mari, ce cas estle

plus fréquent; cependant elle se donnerait aussi contre le mari

si, la femme ayant des biens paraphernaux, il en avait détourné

quelques-uns en prévision du divorce prochain (6). L'action
rerum amotarum, quoique née d'un délit, n'est qu'une action

persécutoire de la chose (7). Pour les faits commis après la disso-
lution du mariage, l'action du vol reprend son application(8).

(1) DIG. 47. 10. 17. § 6. — COD.9. 35. 5. — (2) DIG. Ib. 13. pr.
- Voir

ce que j'ai déjà dit de la litis contestatio (tom. II, p. 361, note 2, et ci-dessus,
n° 1704). — (3) DIG. 47. 3 De tigno juncto. — (4) DIG. 47. 7. Arbormfurtw
coesarum. Dans ce cas, l'action de la loi Aquilia serait également applicable.

—

(5) DIG. 25. 2. De actione rerum amotarum. 1. f. Paul. 2. f. Gai., et 25.f-

Marcian. — (6) Ibid. 6. § 2. f. Paul., et 7. f. Ulp. — 23. 3. DejuredoU-
§ 3. f. Ulp. — (7) 25. 2. 21. § 2. f. Paul. — (8) Ibid. 3. f. Paul.
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i Tels sont aussi les cas'de certaines actions prétoriennes, telles

nuel'action servi corrupti, pour le double (1) ; l'action contre le

dommage causé dans la foule (in turba), et à tort (dolo malo),

pour le double dans l'année, et pour le simple après l'année (2)-;
l'action contre ceux qui profiteraient d'un incendie, d'une ruine,
d'unnaufrage, d'une attaque de navire, pour enlever des objets,
buqui les recèleraient : action donnée pour le quadruple dans

- l'année, et ensuite pour le simple (3).
Enfin, nous mentionnerons encore ici l'accusation extra ordinem

pour spoliation d'une hérédité (crimen expilatoe hereditatis](A),
fondéesur le principe ijue la soustraction de choses dépendant
d'une hérédité, tant que l'héritier n'a pas fait adition et ne s'est

pasencore mis en possession, ne constitue pas un vol proprement
dit, et, par conséquent, ne donne pas lieu à l'action de"vol (5).
|t cependant comme il y a là un délit particulier, à défaut de loi

i qui s'y-applique, on recourt à la juridiction extraordinaire du

préfet de la ville, ou du président de la province. Mais ce n'est

jiasici une action civile, c'est une accusation extra ordinem.
1780. Lorsqu'il y a concours de plusieurs délits, la jurispru-

denceromaine avait admis le principe qu'aucun d'eux ne doit
resterimpuni, et que les actions concourent aussi : « Nunquam

I plura delicta concurrença faciunt ut ullius impunitas detur :

nequeenim delictum ob aliud delictum minait poenam. » Par

exemple, si quelqu'un a volé un esclave et ensuite l'a tué, on
aura contre lui l'action furti et l'action de la loi Aquilia. De

i même, s'il a volé une esclave et l'a corrompue, il y aura lieu
: auxdeux actions furti et servi corrupti (6). Il faut remarquer,

dureste, qu'il ne s'agit ici que de peines pécuniaires et privées,
poursuivies par actions pénales privées ; et que ces textes formels
ontété détournés de leur véritable sens quand ils ont été enteri-

I dusdès peines publiques, poursuivies par accusations criminelles.

I , TITULUS V.
DE OBLIGATIONIBUS QU.Ï QUASI EX

DEI.ICTO NASCUNTUR.

TITRE V.

DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT

COMME D'UN DÉLIT.

, 1781. Toutes les fois que des faits nuisibles et illicites, ne ren-
i trantni dans la classe des contrats ni dans celle des quasi-contrats,
v ontété commis, que ce soit avec intention coupable ou sans cette

; intention, peu importe; s'ils ne sont pas au nombre de ceux que
, làlégislation a caractérisés comme délits, c'est-à-dire si la légis-

'
(1) DIG. 11. 3. De servo corrupto.

—
(2) DIG. 47. 8. Vi bonorum raptorum

ettie turba. 4. f. Ulp.
—

(3) DIG. 47. 9. De incendio, ruina, naufragio, rate,

Mveexpugnata.— (4) Crimen n'a pas la signification que nous donnons aujour-

jjnui
au mot crime; c'est, à proprement parler, en droit romain, l'accusation,,

j 'incrimination. —
(5) DIG. 47. 19. expilatoe hereditatis. 2. § 1. f. Ulp. « Ante

i. adiiamhéreditatem ; vel post aditam, antequam res ab herede possessoe sint. »

;
- 25- 2. 6. § 6. f. Paul. —

(6) DIG. 47. 1. 2. f. Ulp.
TOME III. 29
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lation n'a pas attaché à ces faits d'action spéciale qui leur soit
propre, alors on tombe dans le cas d'une action générale, l'action
in factum, rédigée en fait, usitée communément pour toutes ces
sortes de cas, et l'on dit que l'obligation est produite, non paspar
un délit, mais comme par un délit (quasi ex delicto). D'où l'on'a
fait, dans la langue moderne du droit, afin de s'énoncer plus
brièvement et sans périphrase, l'expression de quasi-délit (1). 11
faut appliquer au sujet de cette expression ce que nous avons dit

plus haut relativement à celle de quasi-contrats. (Voir ci-dessus,
au titre des quasi-contrats, n° 1622.)

Le texte parcourt plusieurs cas qui rentrent dans cette catégorie
de faits.

Sijudex litem suamfecerU, non pro-

prie ex maleficio ohligatus videtur. Sed

quia neque ex maleficio neque ex con-
tracta obligatus est, et utique peccasse
aliquid intelligitur, iicet per impruden-
tiam, ideo videtur quasi ex maleficio
teneri : et in quantum de ea re oequum
religioni judicantis videbitur, poenam
sustinebit.

Si un juge fait un procès sien, il ne

paraît pas obligé précisément par mé-
fait ; mais, comme il ne l'est ni par mé-
fait ni par contrat, et que cependant il
a failli en quelque chose, fût-ce par igno-
rance , on dit qu'il est tenu comme pu
méfait, et il sera condamné à l'estima-
tion de la chose, appréciée équitable-
ment par la religion du juge.

1782. Sijudex litem suamfecerit. Cette expression était con-
sacrée pour dire que le juge avait tourné le procès contre lui ; qu'il
en avait assumé les conséquences à sa charge. Il se trouvait dans
ce cas lorsqu'il avait rendu à mauvais dessein (dolo malo) une
sentence inique (cum dolo malo in fraudem legis sententiam

dixerit) ; soit par faveur, soit par inimitié ou par corruption
(si evidens arguatur ejus vel gratia vel inimicitia, vel etiam

sordes) (2). Ou même, selon notre texte, tiré de Gaius, n'eût-il

que de l'ignorance à se reprocher (licet per imprudentiam) (3).
Le même jurisconsulte, dans ses Instituts, cite le cas où le juge
aurait condamné à une autre somme que celle impérativement
fixée par la formule, ou en cas de taxation à un-maximum,
aurait dépassé ce maximum (4).

1783. Ce n'est pas que les erreurs, les injustices ou les viola-
tions du droit dont il s'agit, fussent irréparables par d'autres

moyens. On pouvait avoir généralement la voie de l'appel. Et

même, dans certains cas, cette voie n'était pas nécessaire : le)
était celui où la sentence contenait une violation formelle de la loi

(si specialiter contra leges, vel S. C, vel constitutionem fuerit

prolata.
— Cum contra sacras constitutiones judicatur) (5). Ce

(i) Mais le quasi-délit, dans notre droit civil français, diffère essentiellemc»
de ce qu'il était en droit romain; car il ne s'agit plus de savoir, chez nous, su

y a une action spéciale et caractéristique par elle-même, ou simplement
une

action générale in factum, contre ce fait, pour dire s'il y a délit privé ou seule-

ment quasi-délit.
—

(2) DIG. 5. 1. 15. § 1. f. Ulp.
—

(3) DIG. 50. 13. ».

—
(4) GAI. 4. § 52. —

(5) DIG. 49. 1. 19. f. Modest. 8. 1. § 2. f. Mac.
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que le jurisconsulte Macer caractérise parfaitement en disant,

lorsquele juge a prononcé contre le droit de la constitution plutôt

quecontre le droit du plaideur (cum de jure constitutionis, non

le jure liligatoris pronunciatur) (1). Tel était encore le eas d'une
sentencevénale, obtenue du juge par corruption (2). Dans ees cas,

n'yéût-il pas eu appel, ou l'appel qu'on avait formé eût-il été rejeté
parla prescription, on pouvait recommencer de nouveau la cause

(causadenuo inducipotest.—Potest causa ab initia agitari) (3).
1784. Cela posé, il est naturel de se demander si le recours

contrele juge, comme ayant fait le procès sien, pouvait être exercé
mêmedans ces cas où le plaideur avait le moyen de faire réformer
la sentence inique, ou de la faire considérer eomme nulle ; ou
bien si ce recours se bornait seùle*ient aux cas où la sentence
étaitirrévocable. Le plaideur paraît avoir eu, dans tous les cas,
l'actioncontre le juge qui avait fait le procès sien ; car il pouvait, par
plusieursraisons; ne pas vouloir ou ne pas pouvoir recommencer
unnouveau procès contre son adversaire : par exemple si celui-ci
étaitinsolvable et ne lui offrait plus aucune garantie, ou par tout
autremotif qui lui faisait préférer d'attaquer le juge.

1785. In quantum de ea re oequum religioni judicantis vide-
bitur. C'est ainsi que s'exprime notre texte, d'après Gaius. Ulpien
nousdit que le juge convaincu sera condamné à payer la véritable
estimation du procès qu'il "a fait sien (ut veram oestimationem
Êis proestare cogatur) (4). Mais qui fera cette estimation? le juge
quiconnaîtra de l'action ; et d'après quelle base? in quantum de
ta re oequum videbitur. C'est ainsi que ces deux opinions des

jurisconsultes peuvent se ramener à la même.
1786. On se demande, à ce propos, pourquoi l'incurie,

l'imprudence du médecin étaient rangées, che? les Romains,

fîârmi les délits, et passibles de l'action de la loi Aquilia; tandis

|ue celles du juge ne constituaient qu'un quasi-délit, La véritable
tâisoii est que, dans le premier cas, le médecin a lésé un corps,
causéun préjudice à un corps (corpori), ce qui rentre dans les

prévisions de la loi Aquilia, et par conséquent dans une action

four délit; tandis qu'il.n'en est pas de même dans le second cas.
Maison voit que le plus ou moins de culpabilité entre le médecin
oule juge n'entre pour rien dans la question.

I. Item, is ex cujus ccenaculo, vel

oroprio ipsius, vel conducto, vel in quo
gratishabitat, dejectum effusumve ali-
tjuid est, ita ut alicui nooeretur, quasi
et maleficio obligatus intelligitur. Ideo
autem non proprie ex maleficio obli-
gatusintelligitur, quia plerumque ob
slterfus culpam tenetur, aut servi aut

1. Pareillement, pelui qui habite,
comme propriétaire, locataire, ou gratui-
tement, un appartement d'où l'on a jeté
ou répandu quelque chose qui a porté
préjudiee à. autrui, est réputé obligé
comme par méfait; car ce n'est pas pré-
cisément par méfait qu'on peut le dire

obligé, puisque, la plupart nu temps, il

(1) 16.— (2) COD.7. 64. 7. const. Dioclet. et Maximu*— (8) Die. 49. 1, 19.
-

(4) DIG. 5. 1. 15. § 1. f. Ulp.
29.
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liberi. Cui similis est is qui, ea parte

qua vulgo iter fieri solet, id positum
aut suspensum habet, quod potest, si

ceciderit, alicui nocere : quo casu poena
decem aureorum constituta est. De eo

vero quod dejectum effusumve est, dupli

quantum damni datum sit, constituta est
actio. Ob hominem vero liberum occi-

sum, quinquaginta aureorum poena con-

stituitur. Si vero vivat, nocitumque ei
esse dicatur, quantum ob eam rem

oequum judici videtur, actio datur. Ju-
déx enim computare débet mercedes
medicis proestitas, ceteraque impendia
quoe in curatione facta sunt; proeterea
operarum quibus caruit aut carit^rus
est, ob id quod inutilis factus est.

est tenu de la faute d'un autre, soit d'un
esclave, soit d'un enfant. Il en est de
même de celui qui a, sur la voie pu-
blique, quelque objet posé ou suspendu
dont la chute pourrait nuire à quelqu'un;
dans ce cas une peine de dix sous d'or
est établie. Mais, à l'égard des choses
jetées ou répandues, l'action est établie

pour le double du dommage causé ; et
si un homme libre avait été tué, la peine
serait de cinquante sous d'or. S'il n'est

pas mort, mais blessé, l'action se donne

pour la somme que le juge estimera

équitable selon le cas. En effet, le juge
doit tenir compte des honoraires payés
au médecin, et des autres frais de ma-
ladie ; et, en outre, des travaux dont le
blessé a manqué ou dont il manquera
parsuitede l'incapacité où il a élé réduit.

1787. Il s'agit, dans ce paragraphe, de deux cas différents:
des choses répandues ou jetées (de effusis et dejectis), et des
choses suspendues ou périlleusement placées (de periculose positis
et suspensis) sur un lieu public. r

Pour le premier de ces cas, l'Edit du.préteur est ainsi conçu;
«Unde in eum locum, quo vulgo iter fiet, vel in quo consistetur,
» dejectum vel effusum quid erit, quantum ex ea re damnum
» datum factumve erit, in eum qui ibi habitaverit, in duplum
» judicium dabo. Si eo ictu homo liber periissè dicetur, quinqua-
» ginta aureorum judicium dabo. Si vivet, nocitumque ei esse
« dicetur, quantum ob eam rem oequum judici videbitur eum cum
» quo agetur condemnari, tanti judicium dabo (1). »

Remarquons bien qu'il s'agit ici d'une action in factum, non

pas contre celui même qui a jeté ou répandu les objets ayant
causé le dommage (car celui-là est passible, s'il* y a lieu, de l'action
de la loi Aquilia); mais d'une action contre le chef de famille qui
habite le bâtiment ou la partie du bâtiment d'où les objets ont

été jetés, à cause de son défaut de surveillance.
1788. Pour le second cas, voici les termes de l'édit : «Nequis

» in suggruenda protectove, supra eum locum, quo vulgo iter
» fiet, inve quo consistetur, id positum habeat, cujus casus nocere
» cui possit : qui adversus ea fecerit, in eum solidorum decem
» in factum judicium dabo (2). »

Dans cette action in factum, le préteur réprime le seul fait

d'avoir posé ou suspendu sur la voie publique quelque chose de

susceptible de nuire en tombant, à cause du danger qu'on a fait

courir aux passants.
1789. Cette espèce d'action, dans l'un et dans l'autre cas, est

populaire (3); c'est-à-dire que le droit de l'intenter appartient
à

(1) DIG. 9. 3. De his qui effuderint. 1. pr. f. Ulp. — (2) Ibid. 5. § 6. -

(3) Ibid. 5. § 13. f. Ulp.
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chacun, parce qu'elle a été introduite dans l'intérêt de tous les

citoyens. Il en est de même de l'action pour la mort d'un homme

libre arrivée par la chute d'un objet. Cependant si plusieurs se

présentaient pour l'exercer, on donnerait la préférence au plus
intéressé : par exemple, aux héritiers, aux cognais du défunt (1).

II. Si filins familias seorsum a pâtre
habitaverit, et quid ex coenaculo ejus

dejectum effusumve sit, sive quid

positum suspensumve habuerit, cujus
casuspericulosus est : Juliano placuit
in patrem nullam esse actionem, sed

cum ipso filio agendum. Quod et in

ûlio familias judice observandum est,

qui litem suam fecerit.

/S. Si le fils de famille a une habita-
tion séparée du père, et que, de son

appartement, il ait été jeté ou répandu
quelque chose, ou qu'il ait quelque
objet, posé ou suspendu, dont la chute
serait dangereuse, Julien a pensé qu'il
n'y a aucune action contre le père, mais

qu'il faut agir contre le fils lui-même ;
même observation pour le fils de famille,

juge, qui aurait fait le procès sien.

1790. Ici, le père de famille n'a aucun défaut de surveillance à

.sereprocher dans le premier cas, ni aucune sorte de responsabilité
dansle second. Il ne peut donc pas être attaqué, pas même jusqu'à
concurrence du pécule de son fils, car nous verrons (ci-dessous,
HT. 4, tit. 6, § 10, et tit. 7, § 5) qu'il n'est pas responsable sur
le pécule des obligations pénales du fils.

Mais si c'était un esclave qui eût causé le dommage, le maître
serait toujours obligé ou de réparer le dommage, ou d'abandonner

l'esclave, ainsi que nous le verrons (ci-dessous (liv. 4, tit. 8).
x

III. Item exercitor navis aut cau-

ppnoeaut stabuli, de damno aut furto
quod in navi aut caupona aut stabulo
factum erit, quasi ex maleficio teneri
videtur : si modo ipsius nullum est ma-

leficium, sed alicujus eorum quorum
opéra navem aut cauponam aut stabu-
lum exerceret. Cum enim, neque ex
Conlractu sit adversus eum constituta
hoecactio, et aliquatenus culpoe reus est,
auodopéra malorum hominum uteretur,
ideo quasi ex maleficio teneri videtur.
In lus autem casibus in factum actio

competit, quoe heredi quidem datur,
adversusheredem autem non competit.

3. Le maître d'un navire ou d'une

auberge ou d'une étable est pareillement,
à raison du dommage ou du vol commis
dans le navire ou dans l'auberge ou
dans l'étable, réputé tenu comme par
méfait ; si toutefois ce n'est pas lui qui
a commis le délit, mais un de ceux qu'il
emploie au service du navire, de l'au-

berge ou de l'étable. En effet, comme
l'action établie contre lui ne provient
ni d'un méfait ni d'un contrat, et que
cependant il est, jusqu'à un certain

point, en faute, pour avoir employé de
mauvais sujets, il est réputé tenu comme

par méfait. Dans ces cas, c'est une
action ire factum qui est ouverte, et

qu'on donne même à l'héritier, mais
non contre l'héritier.

1791. L'action in factum dont il s'agit ici a été introduite

par la juridiction prétorienne.
De damno aut furto. Ainsi, le capitaine de navire ou l'auber-

gistesont rendus personnellement responsables des détériorations,
delà destruction ou du vol qui seraient commis dans le navire
ou.dans l'auberge (in navi aut caupona aut stabulo) par quelques-
uns de leurs employés (alicujus eorum quorum opéra navem aut

(1) Ibid. § 5.
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cauponam aut stabulum exerceret), parce qu'il y a faute de leur

part d'employer de pareilles gens.
Cette action se donne contre eux pour le double. Elle n'empêche

pas l'action civile, soit de vol, soit de la loi Aquilia, selon le cas,
d'exister aussi contre le véritable coupable. De sorte que la partie
lésée a le choix, ou d'exercer cette action civile contre l'auteur
du délit, ou bien d'exercer l'action prétorienne contre le capitaine
du navire ou l'aubergiste (1).

1792. L'action dont il s'agit ici est bien distincte de celle qu'on
a également, d'après le droit prétorien, contre les capitaines de
navire bu aubergistes, pour la restitution des choses qui leur ont
été confiées. Cette dernière action n'est relative qu'aux obligations
provenant du contrât de louage ou du quasi-contrat formé avecle

capitaine ou avec l'aubergiste. Elle est indépendante de tout

délit (2) ; tandis que l'action dont il s'agit dans notre paragraphe
a pour bût de punir les capitaines ou aubergistes de délits qu'ils
auraient dû empêcher ; elle se range parmi celles des quasi-délits,
et elle n'a lieu qu'autant que les circonstances de vol ou de

dommage se rencontrent telles qu'il est énoncé dans notre texte.

Sources ou causes des obligations naturelles.

, 1793. Ici se termine, en suivant le texte des Instituts, l'exposé
des causes qui produisent des obligations civiles, soit ex contractu
ou quasi ex contractu, soit ex delicto ou quasi ex delicto.
Les obligations prétoriennes, dont nous avons eu occasion déjà
d'indiquer un certain nombre, étant constituées et investies d'une
action par le texte formel de l'édit, sont encore plus faciles à

reconnaître et à déterminer. Mais il n'en est pas de même des

obligations naturelles qui ne reposent sur aucun texte législatif,
ni civil, ni prétorien, et qui ne sont sanctionnées que d'une
manière indirecte, par des raisons d'équité générale, allant au
delà de ces textes. Nous avons déjà fait connaître les effets des

obligations naturelles en général (ci-dess., n" 1184) : il nous reste
à en signaler les diverses causes (3).

1794. Parmi ces causes, il en est qui tiennent au caractère

particulier du droit romain et qui, par conséquent, sont spéciale-
ment propres à ce droit. L'équité naturelle s'élève au-dessus des
strictes limites posées par la loi romaine, et là où celle-ci voit

absence ou impossibilité d'obligation civile, là où le préteur lui-

même n'a pas osé ou n'a pas cru devoir édicter la sanction d'une

obligation prétorienne, elle signale des liens naturels d'obligation.
1795. La première de ces causes tient aux règles rigoureuses

du droit romain sur les contrats. Les conventions qui ne sont m

(1) DIG. 47. 5. 1. pr. §§ 2 et 3. f. Ulp.
—

(2) DIG. 4. 9. Nautoe, caupona,
Stabularii, etc. 3. §§ 1 et 4. f. Ulp.

—
(3) Voir sur ce sujet le traité de notre

collègue M. MACHELABD, Des obligations naturelles, déjà cité par nous.
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reconnues par le droit civil comme constituant un contrat, ni

sanctionnées par un texte législatif ou par l'édit comme pacte

légitime ou prétorien, et qui restent dans la dénomination de

simplespactes, produisent des obligations naturelles, si, du reste,
; ellessont intervenues de bonne foi, entre personnes capables, et

sielles n'ont rien d'immoral ni de prohibé. C'est la cause la plus
simpleet la plus fréquente de ces sortes d'obligations (I).

1796. La seconde cause tient aux-règles rigoureuses du droit

romainsur la condition des personnes, et cette cause se subdivise

euplusieurs applications. En effet, l'institution de l'esclavage
d'une part, .et d'autre part la constitution particulière dé la

famille, créent pour un grand nombre d'individus des impossi-
bilités d'obligations civiles ou même prétoriennes, que l'équité
naturellene reconnaît pas.

1797. En ce qui touche l'esclavage, on sait que dans la stricte

rigueur du droit civil, les esclaves sont considérés comme ne
constituant pas une personne; mais les jurisconsultes romains
n'admettaient pas qu'il en fût ainsi en droit naturel, suivant lequel
ilsproclamaient que tous les hommes sont égaux, a Quod attinet ad
«juscivile, servi pro nullishabentur; non tamen et jurenaturali t

«quia, quod ad jus naturale attinet, omnes bomines aequales
»sunt (2). » Le droit civil lui-même n'a pas poussé sur ce point
lalogique jusqu'à l'extrême. Ainsi il considère les esclaves comme

s'obligeant par leurs délits, en ce sens que, dans quelque main

qu'ils passent, ils devront, si le maître ne veut pas satisfaire à
l'actionrésultant de leur délit, être livrés par abandon noxal, et

ques'ils viennent à être affranchis, l'action se donnera directe-
mentcontre eux : « Servi ex delictis quidem obligantur; et si

manumittantur, obligati rémanent» (ci-dess., n° 1286, et ci-dessous,
tiv. 4, tit. 8, § 5). Ainsi encore, il considéré la personne du
maîtrecomme personnifiant l'esclave, et il attribue, en consé-

quence,à ce dernier, le pouvoir de contracter en obligeant les.
autresenvers son maître; le droit prétorien lui reconnaît même,
danscertaines circonstances ou dans certaines limites, celui de
contracter en obligeant son maître envers les autres (ci-dess.
a'1283, et ci-dessous, liv. 4, tit. 7). Hors ces circonstances on

passéces limites, l'esclave, soit qu'il agisse ex persona domini,
soitqu'il agisse ex persona sua, ne donne naissance, par ses
contrats ou par ses pactes, à aucune obligation, ni civile ni

prétorienne; mais, suivant la jurisprudence basée sur l'équité

(1) Le préleur s'exprime ainsi dans son Édit : « Pacta conventa, quoe neque
<")lomalo, neque adversus leges, plébiscita, senatùsconsulta, edicta principum,
«équequo fràus cui eorum fiât, facta erunf, servabo.» (Dis. 2-1*- Depactis.1.
\1- f Ulp.) Mais quand il ne les a pas investis d'une action, il ne les main-
tientqu'à l'aide des moyens indirects concédés pour les obligations naturelles.
mlbid. 7. §.4. f. Ulp.; 27. §§ 2 et 4. f. Paul.; 34..f. Modest.; 38. f. Papin.~

(2) DIG. 50. 17. De regul. jur. 32. f. Ulp.
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naturelle, il y a obligation naturelle : « Ex contractibus autem
civiliter quidem non obligantur, sed naturaliter et obligantur et

obligant (1). » (Ci-dess. n° 1286.)
1798. L'affranchissement, qui se rattache à l'institution de

l'esclavage, nous offre l'occasion d'une autre sorte d'obligation
naturelle. L'affranchi devait civilement à son patron, lorsqu'il les
avait spécialement promis, par serment avantla manumission, ou

par contrat verbis après, certains travaux consistant soit en
services domestiques (operoe officiales

—
ministerium), soit en

oeuvres d'artisan (operoe f abrites —
artificiuni) (tom. II, n° 80,

et ci-dess., n" 1236); or, en l'absence de tout engagement civil,
les jurisconsultes le considéraient comme devant naturellement,
par un devoir de reconnaissance envers celui de qui il tenait la

liberté, les services officiales, mais non les autres. « Natura
enim opéras patrono libertus débet (2). »

1799. En ce qui touche la constitution de la famille, le principe
sur lequel elle était assise, à savoir, qu'il y avait sous le rapport
des droits de propriété ou de créance et de tous les intérêts

pécuniaires, unité de personne entre le chef et tous ceux qui
étaient soumis à son pouvoir, ne permettait pas qu'il pût naître
des obligations civiles de cette nature entre ces personnes, soit du
chef à l'un quelconque de ceux qu'il avait en son pouvoir ou

réciproquement, soit de l'un de ceux-ci à l'autre, par exemple
de frère à frère, lorsqu'ils étaient tous deux en puissance dn
même père. Mais la jurisprudence reconnaissait dans ces divers
cas des obligations naturelles, qui, par suite de l'institution des

pécules, de l'émancipation ou de la mort du chef, pouvaient
produire des effets utiles (3).

1800. Du reste, à l'égard de toute autre personne ne faisant

pas partie de la même famille que lui, le fils de famille avait pleine
puissance de contracter utilement. Il est vrai que si on considère
les effets de ses actes par rapport à son père (ex persona patris),
on le trouvera dans une position identique avec celle de l'esclave;
il ne peut, suivant le droit civil, qu'obliger les autres envers son

père, et, suivant le droit prétorien, il n'oblige son père enversles
autres que dans certaines circonstances ou dans certaines limités

(voir ci-dessous, liv. 4, tit. 7). Mais quant à lui personnellement
(ex persona sua), sauf les restrictions apportées par le sénatus-
consulte Macédonien au sujet des prêts d'argent (ci-dess., n°1211),
il s'oblige comme s'il était père de famille, et ces obligations

(1) DIG. 44. 7. De oblig. et acl. 14. f. Ulp. C'est donc sous la réserve de ces

distinctions qu'il faut accepter cette proposition du même jurisconsulte
: ' »•

personam servilem nulla cadit obligatio.» (DIG. 50. 17. 22. f. Ulp.) —DIG. t%

6. De condict. indeb. 13. pr. f. Paul. —15. 1. Depecul. 9. § 6. f. Ulp.; et50.

§ 2. f. Papin. — 16. 2. De compensât. 9. f. Paul. — 46. 1. De fidejuss.
35.

f. Paul. — Et ci-dessus, liv. 3. tit. 20. § 1. n° 1392. —
(2) DIG. 12. 6. De

condict. indeb. 26. § 12. f. Ulp.
—

(3) Ibid. 38. f. Afric; 64. f. Tryphon.
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civiles, par suite de l'institution des pécules ou des événements

qui pourront, plus tard, le rendre suijuris; ou même avant ces

événements, en ce qui concerne les droits d'exécution contre sa

personne, produiront leurs effets accoutumés : a Filius familias

ex omnibus causis tanquam pater familias obligatur, et ob id agi

cumeo, tanquam cum pâtre familias potest (1)» (ci-dess., n°1300).
1801. C'est encore au génie" particulier du droit romain sur la

constitution de la famille qu'il faut attribuer cette règle,.que,

parsuite de la petite diminution de tête, ou, en d'autres termes,
du changement de famille, ceux qui avaient subi cette diminu-

tion, ayant changé de personne quant à la propriété, aux créances

et à tous autres intérêts pécuniaires, se trouvaient civilement

déchus de tous droits et civilement libérés de toute obligation nés

de causes antérieures (tom. II, n° 203). Mais les jurisconsultes
faisaient remarquer qu'ils continuaient à être tenus naturellement,
et le préteur, en créant, par son édit, une action spéciale pour
cecas, en avait fait un cas d'obligation prétorienne (2) (ci-dess.,
n" 1152 et 1153).

1802. Enfin, c'est encore par suite des.idées des Romains sur

la.dot, en considération de l'intérêt qu'avait à leurs yeux la

République à ce que les femmes ne fussent pas indotatoe, et à

causedes devoirs d'affection envers le mari et envers les enfants,

qui devaient porter la femme à contribuer pour sa part aux

chargesdu ménage, que les jurisconsultes, en l'absence de tout

engagement civil à cet égard, considéraient celle-ci comme tenue,

pietatis causa, à apporter quelque chose en dot, et lui refusaient
le: droit de répéter ce qu'elle aurait payé à ce titre, même par
erreur (3).

1803. Les autres causes d'obligations naturelles ne tiennent

pasaux particularités du droit romain; elles sont fondées sur

d'autres considérations plus générales, qui peuvent trouver leur

application dans d'autres législations, et même de nos jours. Il
fist beaucoup dé cas, en effet, où la loi civile, statuant, non pas
pour les faits exceptionnels, mais pour les faits généraux (de eo

quôd plerumque fit), est obligée de procéder d'après des pré-
somptions qu'elle tire de ce qui arrive communément, et qui
néanmoins, dans des espèces particulières, peuvent se trouver en

défaut quelquefois. C'est souvent sur de semblables présomptions
quelle déclare nulles ou qu'elle déclare éteintes, sans admettre

m.êmede preuve contraire, certaines obligations qui, en effet,
dansles cas les plus fréquents, doivent l'être. Maïs si le débiteur

apprécie lui-même, dans sa conscience, qu'il se trouve dans un
casexceptionnel, et qu'en réalité la présomption est démentie à

W DIG.44. 7. De oblig. et action. 39. f. Gai. — i Tam ex contractibus quam
exdelictis in fîlium familias competit actio. » (DIG. 5. 1. Dejudic. 57. f. Ulp.)- (2) DIG. 4. 5. De capite minut. 2. §§ 1 et 2. f. Ulp. — (3) DIG. 12. 6. De
<ondict.indeb. 32. § 2 f. Julian.
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son égard, l'obligation, quoique n'existant pas suivant la loi
civile, n'existe-t-eile pas dans son for intérieur, et n'y a-t-il pas
là un motif suffisant pour lui permettre soit de la payer, soit de
la ratifier, soit de la nover, volontairement et pour l'acquit de sa
conscience, sans que ces actes puissent être considérés comme
faits sans cause, ou comme constituant une libéralité?

Tels sont, en droit romain, les cas de l'obligation éteinte par
les effets de la prescription (1) ou par ceux d'une sentence
d'absolution (2).

— Tel est celui de l'héritier testamentaire ou
ab intestat, qui, volontairement et par respect pour les intentions
du défunt, veut acquitter des legs ou des fidéicommis, malgré
l'irrégularité du testament ou de l'acte dans lequel ont été faites
ces libéralités; ou qui veut s'abstenir d'exercer la retenue de la

quarte Falcidie ou toute autre retenue que le testateur l'aurait
autorisé à faire (3). — Tel est, enfin, celui du pupille et peut-être
aussi ceux du fou (furiosus ) ou du prodigue (prodigus) interdit
de l'administration de ses biens.

1804. Ces trois derniers cas, c'est-à-dire ceux du pupille, du
fou ou du prodigue interdit, ne sont pas sans présenter de graves
difficultés de texte. A l'égard du pupille, deux fragments portent
que, par les contrats qu'il fait sans autorisation du tuteur, il n'est

pas même obligé naturellement (nec natura débet; nequidem
jure naturali obligatur) (4) ; mais un plus grand nombre encore

constatent, dans ce cas, l'existence d'une obligation naturelle etla

possibilité que cette obligation soit garantie par fidéjusseur (5).
Sans doute la raison, l'équité naturelle ne veulent pas que

l'impubère, quoique ayant agi dans l'inexpérience, dans les erreurs
ou dans les entraînements de son âge, se trouve lié néanmoins ;

ce serait là une conclusion déraisonnable, aussi contraire à la

justice naturelle qu'à la justice civile. Sans doute elles ne veulent

pas que le pupille, tant qu'il restera dans le même état d'incapa-
cité, puisse ratifier, nover ou payer valablement une dette parlai
consentie sans autorisation du tuteur. Mais si une tierce personne,

jugeant que l'engagement du pupille est formé ou a été formé dans

de bonnes conditions, vient le cautionner, ou bien si l'ex-pupille,

(1) Ceci ne se trouve pas exprimé textuellement en droit romain; on le

conclut indirectement, par déduction des fragments 19. pr. Pompon, et 40.

§r.
Marcian. (DIG. 12. 6. De condict. indeb.) ; et par argument a contrario

es fragments 37. Paul. (DIG. 46. 1. Defidej.) et 25. § 1. Afric. (DIG. 46.8.

Ratam rem haberi.)
—

(2) DIG. 12. 6. De condict. indeb. 28 et 60. f. Paul.-

46. 8. Ratam rem hab. 8. § 1. f. Venulej. —
(3) COD. 6. 42. De fidek.%

const. Anton. — 6. 50. Ad leg. Falcid. 19. const. Justinian. — DIG. 12. «•

De condict. indeb. 2. § 1. f. Ulp.
— 24. 1. De donat. inter vir. eluxor.o.

§ 15. f. Ulp.
—

(4) DIG. 12. 6. De condict. ind. 41. f. Nerat. — **• *

De oblig. et act. 59. f. Licin. Rufin. —
(5) DIG. 12. 2. De jurejurando.

»

pr. f. Pompon.
— 35. 2. Ad leg. Falcid. 21. pr. f. Paul. — 36. 2. QMVM

dies leg. 25. § 1. f. Papin.—44. 7. De oblig. et act. 43. f. Paul. —46- 8-f*
novat. 1. § 1. f. Ulp.

— 46. 3. De solution. 44. f. Marcian.; 95. § 4. MV'
— Et ci-dessus, liv. 3. tit. 29. § 3. pag. 381.
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devenucapable et appréciant en lui-même, suivant sa conscience,
lavalidité de son engagement, pense qu'il est de son devoir de le

mettre à effet, il y a là une cause suffisante pour soutenir ces

actesde cautionnement, de payement ou de ratification volon-

taires.La présomption générale cède devant l'appréciation intime

quefont les intéressés eux-mêmes du cas spécial dans lequel ils

setrouvent. —Bien entendu que, dans tous les cas, le pupille
estobligé même civilement jusqu'à concurrence de ce dont il s'est

enrichi. C'est la disposition formelle d'un rescrit d'Antonin le

Pieux(1).
• 1805. A l'égard du fou et du prodigue, on pourrait penser

qu'il doit en être de même, quant au cautionnement donné par
untiers, ou quant à la ratification et au payement qu'ils feraient

eux-mêmes, après être revenus à l'état de capacité ; car il pourrait
sefaire que, par exception à la présomption générale, le fou eût
contractédans un intervalle lucide, ou le prodigue en des moments
démesure et de bonne gestion de ses intérêts. Un texte d'Ulpien
paraîtsupposer, en effet, que leur engagement pourrait être vala-
blement cautionné par fidéjusseur, et qu'il se placerait à cet

égardsur la même ligne que celui du pupille (2). Mais le même

Ulpien nous dit ailleurs positivement le contraire, et Gaius nous

donne,comme une certitude (certum est), la même décision (3).
Cequi prouve que la jurisprudence romaine n'était pas fixée sur
cepoint, qu'elle tendait plutôt à ne pas même reconnaître une

obligation naturelle dans les engagements du fou et du prodigue
interdit.

1806. Les obligations naturelles que nous venons d'indiquer,
etquelques autres qui peuvent exister dans d'autres circonstances
moinsimportantes à remarquer, ne produisent pas toutes les mêmes
effets.Si on étudie avec soin leur nature, on arrivera facilement à
reconnaître que les effets généraux par nous signalés (ci-dessus,
n" 1184), lesquels peuvent se résumer dans les cinq idées sui-
vantes : exception et compensation, cautionnement, payement,
novation, ratification, ne se rencontrent tous réunis que dans

quelques-unes de ces obligations naturelles, notamment dans celles
résultant des pactes, dans celles de l'esclave, ou des personnes
contractant ensemble, quoique soumises à un même chef; tandis

que,dans la plupart des autres, il ne peut être question d'exception
oude compensation, ni même, dans quelques-unes, de fidéjussion
oude toute autre garantie accessoire ; et que le payement, pour
nepouvoir être répété, a besoin d'y avoir été fait sciemment.

(1) DIG.26. 8. De auctor. tutor. 5. pr. f. Ulp. — 12. 6. De condict. indeb.

«HV:
Pau1' ~ (2) D,G- 46- 1- Defidejuss. 25. f. Ulp. — (3) Ibid. 70.

\ J- "ai;
— *5. i.. De verb. oblig. 6. f. Ulp. — On ne peut pas résoudre

a ttifûculté en distinguant entre le cas où le fidéjusseur a connu et celui où
11« ignoré l'état de folie ou d'interdiction : les décisions de Gaius et d'Ulpiensontabsolues.
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1807. Enfin, il faut nous rappeler que dans les cas de conven-
tions prohibées, suivant ce que nous avons déjà dit ci-dessus
n° 1621, il n'y a pas même d'obligation naturelle.—Faut-il ranger
dans cette catégorie l'engagement du fils de famille empruntant
de l'argent malgré la prohibition du sénatus-consulte Macédonien?
(Ci-dess., n° 1211, et ci-dessous, liv. 4, tit. 7, § 7.) Les textes
nous apprennent que non; qu'il y a, dans ce cas, une obligation
naturelle (naturalis obligatio manet) (1), et que si, après la mort
de son père, l'ex-fils de famille devenu suijuris paye en toutou
en partie, il ne pourra pas répéter (2), bien différent en celade
la femme qui aurait payé, par suite de son intercession, contrai-
rement au sénatus-consulte Velléien. Le motif de la différence
vient de ce que la prohibition du sénatus-consulte Velléien est
faite dans l'intérêt de la femme elle-même, afin de la protéger;
tandis que celle du sénatus-consulte Macédonien est faite non en
faveur du. fils, mais contre le fils et contre celui de qui il aurait

emprunté, dans le but unique de protéger le père (3).
1808. Les obligations naturelles s'éteignent non-seulement par

les divers modes qui éteignent les autres obligations, mais même

par de simples modes naturels, tels qu'un pacte de dissolution
ou une transaction ; et comme elles n'étaient soutenues que par
un lien d'équité, l'équité suffisant pour dissoudre ce lien, elles
s'évanouissent alors, non pas exceptionis ope, mais d'après les

principes mêmes du droit qui en reconnaissait équitablemenl
l'existence et qui en reconnaît équitablement l'extinction : à un

tel point qu'avec elles s'évanouissent aussi les obligations civiles

par lesquelles elles pouvaient être garanties, par exemple les

fidéjussions (4), le tout conformément à ce que nous avons déjà

expliqué sur ce point, ci-dessus, n" 1709.

Obligations alternatives. —
Obligations pro parte ou in solidum.

—
Obligations quoe divisionem recipiunt, ou non recipiunt.

1809. L'obligation en son élat le plus simple, qui est aussile

plus fréquent, se présente avec ses trois éléments essentiels à l'étal

d'unité : un créancier, un débiteur et une chose due. Mais si on

multiplie les uns ou les autres de ces éléments et qu'on suppose-
soit la pluralité d'objets de l'obligation;

— soit, pour une même

chose due, la pluralité des créanciers ou des débiteurs, ou desuns

et des autres : — le problème se complique, et il est nécessaire

d'accommoder à ces complications les règles ordinaires. Or ces

complications peuvent se produire de diverses manières.
1810. Par la pluralité d'objets dans l'obligation nous n'en-

(1) DIG. 14. 6. De sénat. Maced. 10. f. Paul.—(2) Ibid. 7. § 16. et 9. pr.

et § 4. f. Ulp.
—

(3) DIG. 12. 6. De cond. indeb. 19. pr. f. Pompon.,
et»

pr. f. Marcian. —
(4) DIG. 46. 3. De solution. 95. § 4. f. Papin.

— "• *'

De jurejur. 42. pr. f. Pompon.
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tendonspas le cas dans lequel il est dû à la fois et de la même

manière plusieurs choses, soit de même nature, soit de nature

différente, par exemple plusieurs chevaux, plusieurs fonds de

terre,plusieurs actes à faire ou à ne pas faire, ou même des uns et

desautres réunis : toutes ces choses dans leur ensemble forment,
à vrai dire, l'objet de l'obligation, dont les règles ne sont pas
modifiéespour cela. — Mais la pluralité d'objets se présente dans

l'obligation alternative : illud aut illud, Stichus ou Pamphile, tel

chevalou tel autre, tel fonds de terre ou tant de sesterces. La

stipulation, le legs, la convention dans divers contrats de bonne
foiet principalement dans les contrats innommés, peuvent pro-
duire cette modification de l'obligation, dont les effets varient
suivantque le choix appartient au débiteur ou au créancier (1).
LesRomains ne l'avaient pas désignée sous un nom particulier :
celuid'obligation alternative est moderne.

1811. Plus importante et plus difficile dans l'application des

règlesde droit est l'hypothèse de la pluralité des créanciers ou
desdébiteurs, laquelle se présente dans diverses circonstances

"qu'il est nécessaire de ne pas confondre entre elles. Nous y ferons
trois distinctions :

1812. En premier lieu, lorsque dans un même contrat, dans
un même acte ou dans une même situation, source génératrice
desobligations, le rôle auquel s'attache la qualité de créancier,
ou celui auquel s'attache la qualité de débiteur, ou même l'un
et l'autre, sont remplis par plusieurs personnes qui y figurent
ensemble.

Le même effet résulte de certaines particularités du droit romain :
—Ainsi lorsqu'un esclave commun entre plusieurs maîtres acquiert
pour ses maîtres une obligation, ou lorsque, dans les limites
fixéespar le droit prétorien, il oblige ses maîtres, la pluralité
despropriétaires de cet esclave conduit, dans ces obligations, à
nnepluralité de créanciers ou de débiteurs ; — ainsi encore

lorsqueplusieurs personnes ont préposé à un commerce ou à la
conduite d'un navire commun le même gérant (institor) ou le
mêmecapitaine (magister navis), ces personnes deviennent, par
lesactes de leur même préposé, simultanément créancières ou

débitrices,conformément au droit prétorien (ci-dess., liv. 4, tit. 7).
1813. En second lieu, lorsqu'à un contrat principal s'adjoi-

gnentun ou plusieurs contrats accessoires destinés à en fortifier
QUà en garantir l'exécution : comme dans les cas d'adslipulation,
defidéjussion, de constitut, ou autres semblables. H y a alors

pluralité de créanciers, ou pluralité de débiteurs, mais l'un est

(1) DIG. 13. 5. Depecun. constit. 25. pr. f. Papin. — 18. 1. De contrah.
«*pt- M. § 6. f. Paul. — 30. De legatis. 84. § 9. f. Julian. — 31. De légat.
**• § 1. f. Pomp. — 33. 5. De optione vel eleclione legata. 20. f. Labeon.
-7-*5. 1. De verb. oblig. 12. 16. pr. 109. 112. pr. f. Pomp.; 138. § 1.
'• Venulej._ 46. 3. De solut. 95. pr. et § 1. f. Papin.
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principal et l'autre accessoire : c'est une nuance qui sépare ce cas
du précédent.

1814. Enfin, en dernier lieu, lorsque le créancier, ou le débi-
teur, ou l'un et l'autre viennent à mourir, et qu'ils ont plusieurs
héritiers pour successeurs : nouvelle nuance à prendre en consi-
dération.

1815. Ce sont là trois hypothèses distinctes, qu'il ne faut pasen-

velopper dans une même pensée, car la situation des personnes, et

par suite, les règles du droit varient sensiblement de l'une à l'autre,
1816. Dans la première de ces hypothèses, la question princi-

pale est de savoir si la créance ou la dette se divise entre les divers
créanciers ou les divers débiteurs en plusieurs parties séparées,de
telle sorte que chacun ne soit créancier ou débiteur que de la part
qui le concerne ; ou bien si chacun d'eux est créancier ou débiteur

pour le tout (in solidum). — La division pour parties doit être
considérée comme la règle commune, de laquelle on ne s'écarte

que lorsqu'il y a des raisons particulières pour y déroger. Cette
division est, suivant les cas, tantôt par parts viriles, c'est-à-dire

par parts égales pour chaque personne, et tantôt par parts propor-
tionnelles à l'intérêt individuel de chacun. Ce sont les obligations
pro parte, dont nous avons déjà parlé ci-dessus, n° 1278.

1817. Mais les cas dans lesquels la jurisprudence romaines
reconnu des raisons suffisantes pour que les créances ou les dettes
entre plusieurs fussent attribuées à chacun ou mises à la charge
de chacun in solidum, sont nombreux (1). Afin d'y mettre un

peu d'ordre, nous grouperons les exemples divers qui nous sont
fournis par les textes romains, sous la classification suivante :

1818. 1° Contrats ou obligations de droit strict ;
Le contrat verbis, dans le cas de plusieurs costipulanls oude

plusieurs copromettants ( de duobus reis stipulandi vel promu-

tendi), est la forme la plus usuelle pour produire des créanceson

des obligations in solidum, et fournit le type le plus strict deces
sortes d'engagements. Nous nous contenterons de renvoyer àceque
nous en avons déjà dit ci-dessus, n0' 1264 et suiv. — Dans celte

catégorie se rangent les co-sponsores et les co-fideipromissores,
du moins jusqu'à la loi FURIA, ainsi que les co-fidejussores, sion

les considère entre eux, comme jouant ensemble le même rôledé

garants (2) ; car comparés au débiteur dont ils garantissent
la

dette, ils n'entrent plus que dans notre seconde hypothèse, celle
d'une antithèse entre un débiteur principal d'un côté, et unon

plusieurs débiteurs accessoires de l'autre (n° 1813).
Il est probable qu'il y avait dans le contrat litteris une manière

de construire les nomina de façon à produire aussi cet effetdé

(1) Voir sur ce sujet le traité de notre collègue M. DÉMANGEÂT, Des oHj-
gâtions solidaires; 1859, in-8°. —

(2) COD. 8. 41. De fidejuss. et mand.l-
const. Justinian. pr. ; et ci-dess., n°*> 1387, 1388 et 1395.
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créances ou d'obligations in solidum. Cependant les Instituts de

Gaius ni les autres documents antéjustiniens ne nous en disent

rien, et les textes du Digeste ne nous en offrent, qu'un vestige à

demi effacé, à propos des argentarii ou banquiers : a quorum
nmnha simul facta sunt ; quorum nomina simul eunt (!).». :

Joignons-y, enfin, les legs, dans les testaments ; « Nam nt

stipulando duo rei constitui possunt: ita et testamento potest id

fieri, » dit Paul. — « Fiunt duo rei promittendi, quia non tantum

verbis slipulationis, sed et . testamento, » dit Papinien. Paul

nousen donne cet exemple pour la créance in solidum : « Si Titio

mt Sejo, utri hères vellet, legatum relictum est; » etPomponius
celui-ci, pour la dette : <<Lucius Titius hères meus, aut Moevius

[hèresmeus decem Sejo dato (2). »

Ces trois cas, de la stipulation, du contrat litteris, et même

du legs, ont cela de commun qu'ils appartiennent au droit strict,
caractère qui doit y exercer son influence accoutumée, et y faire

prédominer des conséquences de forme sur les considérations

d'équité. .
1819. 2° Contrats de bonne foi, pactes qui y sont joints,

pactes devenus contrats innommés, pactes prétoriens ou légi-
times, tels que le constUut ou la donation.

On peut conclure de divers textes que dans tous les cas où,
chezles Romains, un effet obligatoire est attaché à la convention,
commedans les contrats de bonne foi et dans les diverses sortes

depactes que nous venons d'énumérer, il est loisible aux parties,

lorsque plusieurs figurent ensemble dans la convention, de con-
venir qu'elles seront créancières ou débitrices m solidum. L'ex:-

pression la plus générale (quoiqu'elle ne le soit pas encore assez)
que nous rencontrions de cette proposition est celle-ci de Papi-
nien : «Fiunt duo rei promittendi...*.. non tantum verbis stipula-
tionis, sed et coeteris contraetibus, veluti emptione, venditione,
locatione conductione. » Le caractère de créance ou d'obligation

<M solidum dans ces hypothèses provient de la convention spéciale
qui en a été faite entre les parties (3).

Mais en l'absence même de toute convention, par un effet de

droit, reconnu en jurisprudence civile, l'obligation in solidum
existedans certains contrats ou quasi-contrats : — ainsi en est-il
dansles cas de plusieurs commôdataires, locataires, dépositaires,

: ou mandataires en commun (4) ; — de plusieurs mandatores

(!) DM. 2. 14. De pactis. 9. f. Paul. — 4. 8. De receptis. 34. f. Paul. ; le
pretoierde ces fragments est pour la créance et le second pour la dette in
ididum. —

(2) DIG. 30. De legatis. 8. § 1. f. Pomp. — 31. De legatis. 16.
f. Paul. _ 45. 2. De duob. rets consiit. 9. pr. f. JPapin. — (3) DIG. 19. 2.
«W. cond. 13. § 9. f. Ulp. ; et 47. f. Marcell. —45. 2.' De duob. reis constit.
» pi"- f. Papin. — COD. 8. 40. De duob. reis. 1. const. Dioclet. et Maxim.

,j- (*) DIG. 13. 6. Commod. 5. § 15. f. Ulp. — 16. .3. Deposit. 1. § 43. f.
U1P-—17. 1. Mandat. 60. § 2. f. Scsevol. — COD. 11. 35. Quo quisq.ordme
nnven. 1. const. Anton., et 2. const. Gordian.
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pecunioe credendoe, si on les considère entre eux, dans leur rôle
commun de garants (1) : car considérés par rapport à l'obliaé

principal, ils rentrent dans l'hypothèse de notre n" 1813;—de

plusieurs argentarii associés, relativement aux opérations sociales
faites par l'un ou par l'autre (2) : indépendamment même du cas
dont nous avons parlé (ci-dess., n" 1818), où il y aurait eu contrat
litteris et nomina simul facta;

— enfin de-plusieurs tuteurs ou
curateurs (3).

1820. 3° Obligations prétoriennes poursuivies par les actions
de peculio, institoria ou exercitoria.

Le droit' prétorien établit ici des obligations in solidum entre
les divers intéressés dans un commerce ou dans un navire, ayant
un gérant (institor) ou un capitaine (magister navis) commun, à
raison des actes de cet institor ou de ce magister (4).

1821. 4° Dol, violences, délits, quasi-délits commis en
commun.

Les exemples qui se rattachent à cette pensée et qui nous sont
fournis par les textes sont : — ceux du dol ou de la violence (5);
—du vol (6),—et celui de la responsabilité pesant in solidumsw
toutes les personnes qui habitent un logement commun, à raison
des choses qui ont été répandues ou jetées de cet appartement
(ci-dess., n0' 1787 et suiv.) (7).

Il faut se garder ici d'une confusion : ce n'est pas à l'égard de
la peine; c'est seulement à l'égard de la condictio furtiva, c'est-
à-dire de la réparation civile, que ceux qui ont commis ensemble
un vol sont tenus ensemble in solidum. Quant à la condamnation

pénale, chacun encourt individuellement la sienne : autant il ya

de voleurs, autant de condamnations au double ou au quadruple;
et ce que l'un a payé pour la peine qui lui incombe ne libère pas
les autres de la peine qu'ils doivent subir personnellement:
« Quod alius proestitit, alium non relevât, cum sit poena. » Try-

phoninus s'en explique fort bien à l'égard du vol (8); et Ulpienà

l'égard même de la loi AQUILIA, bien qu'ici la condamnation soit

mixte (9). Mais les jurisconsultes romains n'ont pas eu l'idée de

rendre les codélinquants solidaires les uns des autres même pour
la condamnation pénale prononcée contre chacun d'eux; dedé-

placer ainsi la peine et d'en rejeter, au besoin, le fardeau de l'un

sur l'autre : chaque délinquant n'est obligé que pour la sienne.

(1) DIG. 46. 1. Defidej. et mandat. 52. § 3. f. Papin.—(2) 2.14. De pacte.
27. pr. f. Paul. — (3) 26. 7. De administ. et peric. tutor. et curator. 38.f.

Papin.— (4) DIG. 14. 1. De exercitoria action. 1. § 25. f. Ulp. ; 2. f. Gai.; 3."

Paul. ; 4. f. Ulp. — 14. 3. De institor. act. 13. § 2. f. Ulp. — (5) 2. 10. Deto,

per quera factum erit, quominus quis in judicio sistat : 1. § 4. f. Ulp.
—*•*:

Quod metus causa. 14. § 15. f. Ulp., et 15. f. Paul. — (6) COD.4. f
*

condictione furtiva. 1. const. Dioclet. et Maxim. —
(7) DIG. 9. 3. De his qui

effuderint vel dejecerint. 1. § 10. f. Ulp. — (8) DIG. 26. 7. De administ. «

peric. tutor. 55. § 1. f. Tryphon. — (9) 9. 2. Ad leg. Aquil. 11. § 2. I U'P*
— Voir ci-dessus, nos 1733 et 1761.
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1822. Pour tous les divers cas que nous venons de passer en

revue,les jurisconsultes romains n'ont qu'une même expression,
êtrecréancier ou être débiteur in solidum. Tous ces cas ont cela

decommun, pour les créanciers in solidum que chacun d'eux a
lédroit d'exiger, pour les débiteurs in solidum que chacun d'eux
esttenu de faire le payement en totalité; de manière toutefois

qu'un seul payement éteigne la créance ou la dette à l'égard
detous.

JJaissi de cet effet général on passe aux détails qui s'y réfèrent,
ontrouvera entre les divers cas de créances ou de dettes in soli-
im des différences marquées. — Les points principaux sur les-

quelsse produisent ces différences, ou qui donnent lieu à diffi-

culté,sont ceux de savoir : si par le fait seul des poursuites (electio,
l injus vocatio) contre un des débiteurs in solidum, ou du moins
\ parla Utis-contestatio , tous les autres codébiteurs sont libérés,

ous'ils ne le sont que par le payement intégral de la dette?—Si
unseul des créanciers in solidum ayant reçu, ou un seul des
débiteursin solidum ayant payé le tout, il y a recours entre eux

pourfaire partager le profit ou la charge du payement? —- Si le
débiteurin solidum poursuivi peut jouir du bénéfice de division
oudecession d'actions? — Quels sont les effets de la faute ou de
la demeure (mora) d'un seul, à l'égard des autres; ceux de la
novation,du pacte de non petendo, de la confusion, de la minima

l capitis deminutio, et de l'interruption de prescription?
i 1823. Dans le désir de coordonner en système les décisions

éparsesdes jurisconsultes romains sur ces divers points, à l'occa-
l siondesdivers exemples par eux donnés, on a reçu en crédit de

nosjours une certaine classification qui distingue les obligations
h solidum en deux classes : les unes dites corrèales, qui seraient
cellesprovenant du contrat verbis ou du testament; et les autres

i ditesin solidum, qui seraient celles provenant de toutes autres
}'«Mises: encore ne s'accorde-t-on pas bien sur ces dernières, qui

sontloin d'ailleurs d'être soumises toutes à des règles uniformes.
: H-Ces locutions ainsi entendues ont le tort non-seulement d'être

étrangèresà là jurisprudence romaine (1), mais même d'être mal
adaptées,dans leur formation philologique, au sens exclusif qu'on'
veutleur donner.

j-b Lès idées dominantes les plus utiles pour rendre compté des
? différencesou pour résoudre ces difficultés sont : la considération

descontrats ou actes de droit strict, des contrats ou opérations de

: "(t) Ainsi nous trouvons l'expression in solidum employée par les juris-
consultesromains d'une manière générale, pour toutes les diverses hypothèses
"il nuances de la solidarité* et nommément

pour
les cas de duo rei promittendi

;- M[stipûlandi, comme dans Ce fragment de Javolenus : « Cum duo eamdem
:

Peçuniàmaut promiserint aut stipulât! sunt, ipso jure et singuli in solidum
,i: fbenfur, et singuli debent. » (D. 45. 2. De duob. reis. 2. f. Javol.; 3. § 1.
>

tl)lP-iM.Papin.; etc.)
'

.

«ME m. 30
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'

bonne foi, des obligations nées de délits, des lois spéciales faites

fiour

les cofidéjusseurs, enfin des innovations de Justinien et de
'extension par lui donnée à quelques-unes des dispositions de

ces lois (1).
1824. Quant à la seconde hypothèse,, celle de notre n° 1813

concernant les créanciers ou débiteurs accessoires considérés'
non pas entre eux lorsqu'ils sont plusieurs; mais dans les consé-

quences de leur adhésion à la créance ou à la dette d'un autre il
nous suffira de renvoyer à ce que nous en avons déjà dit (ci-dess.
n0> 1378 et suiv.,. 1384 et suiv., 1391 et suiv,, 1563 et suiir.j
1612 et suiv.).

1825. Enfin il ne reste plus à traiter que de notre troisième

hypothèse (ci-dess.,. m" 1814), qui se sépare d'une manière bien
distincte des deux précédentes.

— La règle commune, dérivéede
la loi des Douze Tables elle-même, est ici que les créances.elles
dettes se divisent de droit entre les héritiers proportionnellement
à leurs parts héréditaires (tom. I, Hist., tab. V, § 9, pag. 105):
«Ea quoe in nominibus sunt... ipso jure in portiones heieditarias
ex lege Duodecim Tabularum divisée sunt (2). » — Mais il peut
arriver que les créances ou les obligations soient telles, soit en

fait, soit en droit, qu'elles ne comportent pas de division; alors,
forcément, par voie de conséquence, il faut que les héritiers (quel-
quefois un ou quelques-uns d'entre eux seulement) aient la créance
ou la dette pour le tout ( in solidum). : sauf recours entre eux,pat
l'action familioe erciscundoe,, pour les- comptes qu'ils aurontà

s'en tenir : « Ea quae in partes dividi non possunt, solidaasin-

gulis heredibus debentur (3). » Les Romains n'ont pas mêmeune

épithète générale pour qualifier ces sortes d'obligations, que nous

appelons indivisibles; ils n'y emploient que ces périphrases: au

divisionem non recipiunt, ou non admittunt, quoe in partis
dividi non possunt, ou autres semblables; et quant à l'effet

principal, ils le désignent par la même expression que dansles

hypothèses précédentes : être créancier ou être obligé in solidiM-

1826. Les exemples principaux que nous trouvons dansles

textes d'obligations quoe- divisionem non recipiunt sont par-
dessus tout les servitudes prédiales; et aussi les obligations

de

faire, à de rares exceptions près.
Si l'objet dû est un corps certain, par exemple tel cheval, tel

fonds de terre, l'esclaveStiehus, les Romains admettent fortb»

que chacun des héritiers en devienne créancier ou débiteur pour

(1) Notamment au COD. 8. 41. De fidejussorib. 28. const. Justinian., d'»P™

laquelle les divers codébiteurs in solidum ne sont plus libérés que par le payenica

intégral, et non par la poursuite dirigée contre un seul ni par la litis contest0'
— NOVELL. 99. C. 1, d'après laquelle le bénéfice 'de division parait étendu 1*

codébiteurs in solidum, à l'exception de ceux qui sont obligés pour causededei.

—
(2) COD. 3. 36. Famil. ercisc. 6. const. Gord. — DIG. 10. 2. Famil. er&tt-

25. §§ 9. et 13. f. Paul. —
(3) DIG. 50. 17. De regul. juv. 192. pr. f- M""*
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saquote-part : pour moitié, pour un tiers,-suivant qu'ils sont deux

ou trois, et que le payement puisse en être ainsi fractionné et

effectuépar parties aliquotes. —Mais du moment qu'il s'agit d'une

chosede genre, par exemple d'un cheval, d'un esclave in génère;
oud'une obligation alternative, par exemple Sticbus ou Pamphile :
lesjurisconsultes démontrent ingénieusement comment il arrive,
suivantque le choix appartient au créancier ou au débiteur, que
cettesorte de division par quote-part cesse d'être admissible, et

jue l'obligation demeure in solidum. — De même dans le cas ou
ladation d'.un objet certain ou toute autre obligation a été stipulée
avecclause pénale, parce que, pour peu qu'il y eût manquement
partiel à l'obligation, la clause pénale serait encourue en totalité.
; Enfin, dans les cas où il s'agit de la restitution d'un corps cer-
tainconfié au défunt, par exemple d'une chose donnée en com-

. niodatou en dépôt, celui des héritiers qui délient la chose est

obligéin solidum à en faire la restitulion. —Le cas de dépôt,
lorsquec'est le déposant qui est mort laissant plusieurs héritiers,
estsoumis, pour la restitution, à quelques règles particulières (!).

1827. Les effets des obligations quoe divisionem non recipiunt
'- nesont pas identiques dans toutes ces espèces, puisque l'indivi-

sibilité n'y est pas toujours due aux mêmes causes et n'y a pas
toujours la même'nature. Le Digeste nous a conservé un frag-
mentdesoeuvres de Paul, danslequel ce jurisconsulte nous signale
avecélégance les différences essentielles (2). Il y en a d'autres

: encoreà y joindre.
1828. Bien que ces effets se rapportent principalement au cas

deplusieurs héritiers succédant au créancier ou au débiteur, la

plupartse produisent cependant encore dans le cas de créances ou
: d'obligations formées dès l'origine entre plusieurs : de telle sorte

Sué
le caractère d'indivisibilité des obligations agit dans chacune

es trois hypothèses que nous avons distinguées aux n08
1812,

1813 et 1814. — Et même n'y eût-il qu'un seul créancier et

j}u'un seul débiteur, ce caractère ne serait pas sans une certaine
; influence : car les impossibilités de division provenant de la nature
<;deschosescommanderont toujours même à la volonté des parties.

,.r) ^°'c' 'es textes principaux à consulter sur ce sujet des obligations indivi-
™les, que nous ne pouvons approfondir ici davantage. —DIG. 8. 1. De servit.

i f-
f Pomp.; 19. f. Paul. — 8. 5. Si serv. vïndicet. 4. §, 3. f. Ulp. — 10. 2.

. f«»al. ercisc. 20. § 5. f. Ulp. ; 25. §$ 9 à 15. f. Paul; 44. § 5. f. Paul. — 10.
; ». Comm.divid. 19. § 4. f. Paul. — 12. 6. De condict. indeb. 26. §§ 13 et
: 14.f. Ulp. — 13. 6. Commodat. 3. § 3. f. Ulp. — 16. 3. Deposit. 1. § 36. f.
: .Dtp.— 32. De légat. 11. §§ 23 et 24. f. Ulp. — 35. 2. Ad leg. Falcid. 80.
\ M. f. Gai. — 38. 1. De oper. libertor. 3.-§ 1. f. Pomp.; 15. 1. § .1. f. Ulp.
î -r-45. 1. De verb. oblig. 2. f. Paul., 3. f. Ulp., 4. f. Paul., 5. § 4. f. Pomp.,; ». f. Julian., 72. pr. f. Ulp., 85. f. Paul., 139. f. Venulej. — 46. 3. De
\ mut. 9. § 1; 29 { m 25 f Pomp _ 46 4 De acceptiiat, 13. § 1. f.
t. l% — 50. 17. Deregut. fur. 192. pr. f. Marcell. — (2) DIG. 45. 1. De verb.

<% 85. £ PauT.

30.



RESUME DU LIVRE QUATRIEME.

(TITRE I A V.)

Obligations qui naissent d'un délit.

Le délit ne consiste pas, en droit romain, dans tout fait nuisible et
illicite commis avec mauvaise intention. Pour qu'il y ait délit, il faut

que le fait nuisible dont il s'agit ait été spécialement prévu et caractérisé
comme tel par la législation, et qu'une action particulière y ait été
attachée. — Tels sont le vol, le rapt, le dommage spécialement prévu
par la loi A,quilia, l'injure.

Vol.

Le vol est la soustraction frauduleuse d'une chose, pour tirer avantage
soit de la chose même, soit seulement de son usage ou de sa possession.
— Il ne peut avoir lieu que sur les choses mobilières. — On le dislingue
en vol manifeste ou non manifeste. Les espèces d'actions particulières,
dans les cas de vol conceptum, oblatum, prohibitum ou non exhibilm,
n'existent plus sous Justinien. — Plusieurs actions naissent du vol:
l'action de vol (actio furti), la condictio furtiva ; outre la vendicationet
l'action ad exhibendum, qui peuvent avoir lieu. — L'action de volest
une action pénale, pour le quadruple dans le cas de vol manifesle,

d'après la législation prétorienne, et pour le double dans le cas devol
non manifeste, d'après la loi des Douze Tables. Ce qui doit être doublé

ou quadruplé, ce n'est pas l'estimation corporelle de la chose, mais

l'intérêt qu'avait le demandeur à ce que la chose ne fût pas volée (quoi
actoris interfuit). Cette action se donne à celui qui était intéressé àce

que le vol n'eût pas lieu. Ainsi, plusieurs personnes peuvent l'intenler
à la fois, par exemple le nu propriétaire, l'usager et l'usufruitier,
chacun pour son intérêt. Il •est possible même que le propriétaire ne

l'ait pas; par exemple, si celui dans les mains de qui la chose a été

volée lui en répondait.
— La condictio furtiva, la vendication, l'action

ad exhibendum, appartiennent toujours au propriétaire de la chose,
Elles lui sont données pour poursuivre la restitution de sa chose: parla
condiction contre le voleur, comme personnellement obligé à la rendre;
et par la vendication ou l'action ad exhibendum, contre tous possesseurs,
Aussi dit-on que ces actions sont persécutoires de la chose. — L'action

furti est indépendante des autres et se cumule avec elles; il n'en estpas
de même des actions persécutoires de la chose : la restitution obtenue

par l'une d'elles, les autres cessent.

Actions des biens ravis par violence.

L'action des biens ravis par violence (vi bonorum raptorum)
a™

introduite par l'Édit du préteur.
— Elle n'a lieu, comme celle de vol,

que pour les choses mobilières. — Elle se donne pour le quadruple
dans l'année du délit, y compris la valeur de la chose, et après l'année

pour le simple. Elle est à la fois pénale et persécutoire de la chose,

puisque la valeur de la chose est comprise dans le qua'druple, de tel*
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sorteque la peine n'est que du triple. — Le fait qu'il y a eu violence

n'empêchepas qu'il n'y ait vol, de telle sorte que c'est à la partie inté-

resséeà choisir l'action qui lui sera la plus avantageuse, de l'action/wrfô
oude celle vi bonorum raptorum.

Loi AQUILIA.

La loi Aquilia, sur le dommage causé contrairement au droit (dam-
titttti injuria datum), contenait trois chefs. Le premier relatif à celui qui
aurait tué, contrairement au droit (injuria), un esclave ou un animal

quadrupède de ceux qui paissent en troupeaux. La loi donne contre.lui
uneaction pour la plus haute valeur que la chose a pu avoir dans

l'annéeprécédant le délit. — Le second chef était relatif à l'adstipulateur

quiaurait libéré le débiteur par acceptilation , et éteint ainsi la créance en
fraudedu stipulant. Il est tombé en désuétude avec l'usage même des

adstipulateurs.
— Le troisième chef était relatif au dommage causé à

tortpar la destruction de toute chose autre que les esclaves et les qua-
drupèdesdont la nature est de paître en troupeaux; comme aussi par la

lésion, la dégradation, la rupture de toute chose. La loi donne contre le

délinquant une action pour la plus haute valeur de la chose, dans les
trentederniers jours avant le délit. —Il faut distinguer de l'action directe
dela loi Aquilia l'action utile (utilis Aquilioe) et l'action in factum. —

L'aclion directe n'a lieu que lorsque le dommage a été occasionné corpore
etcorpori. — Si la première de ces conditions n'est pas remplie, il peut
y avoir Taction utile de la loi Aquilia.

— Mais lorsque c'est la seconde

quimanqiie, c'est-à-dire lorsque le dommage ne consiste dans la lésion,
dansla dégradation d'aucun corps, il n'y a jamais lieu à l'action directe
ni à l'action utile de la loi Aquilia : il y a lieu seulement à l'action in

factum.

Injures.

Le mot injuria, dans l'action injuriarum, se prend dans le sens

particulier d'un affront, d'un outrage (contumelia, au verbe contemneré).
—

L'injure peut avoir lieu par des faits ou par des paroles; — mais

jamaissans l'intention d'injurier, de la part de celui qui la fait. — On
lareçoitou directement par soi-même, ou par d'autres personnes placées
sousnotre puissance pu sous notre protection. Ainsi, le chef de famille
se,trouve injurié dans la personne de ses enfants, mais seulement de
ceuxqu'il a en sa puissance ; et le mari dans la personne de sa femme,
quoiqu'il ne l'ait pas in manu. — Dans ces cas, il y a autant d'actions
et.decondamnations distinctes que de personnes injuriées.

— La peine
desinjures avait été établie par la loi des Douze Tables, dont les dispo-
sitionsne sont plus en vigueur; puis par le droit prétorien ; et par la loi

Cornelia, mais seulement dans quelques cas particuliers précisés par cette
loi. —

D'après le droit prétorien, le demandeur estime la réparation
ouil demande pour l'injure, sauf au juge à accorder moins. —L'injure
peutêtre plus ou moins grave, selon le fait, le lieu ou la personne à qui

•j'ie
a été adressée. Ces considérations doivent entrer dans l'appréciation

W'la peine.
-L'action d'injure s'éteint par la dissimulation (dissimulatione), c'est-à-
°rre par la remise, par l'abandon tacite qu'on semble en avoir fait, si on
"a

témoigné aucun ressentiment de l'injure au moment même où on l'a

reçue.— Dans le cas contraire elle se prescrit par un an , c'est-à-dire
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si on est resté un an sans agir. — Ou bien si on est mort sans l'avoir
intentée. — Du reste, rien n'empêche, tant pour le cas d'injures que pour
les autres délits, quand il y a lieu, d'agir ou civilement ou criminellement
si on préfère la poursuite criminelle.

Obligations qui naissent comme d'un délit.

Lorsque les faits nuisibles et illicites n'ont pas été caractérisés parla
législation comme un délit, et pourvus, A ce titre, d'une action propre
et spéciale, ils peuvent donner lieu à une action générale et commune
une action in factum. On dit alors que l'obligation naît comme d'un
délit (quasi ex delicto), d'où l'on a fait, dans la langue moderne,
l'expression de quasi-délit.

— Tels sont, par exemple, les cas du jugequi
a fait le procès s\en(qui litem suam fecit) ; du chef de famille responsable
des dégâts causés par ce qui a été jeté ou répandu de son babilalion (é
dejectis et ejfusis) ; de celui qui a suspendu ou posé des objets d'une manière

périlleuse sur Ja voie publique (de perkulose positis et suspensis) ; enfin
du capitaine de navire et de l'aubergiste.., passibles d'une action pour les
vols ou autres dommages frauduleux commis dans le navire oii dans

Fauberge par quelques-uns des gens qui y sont employés.

Sources ou causes des obligations .naturelles.

Parmi ces causes, il en est qui tiennent au caractère particulier du
droit romain, et qui, par conséquent, sont spécialement propres à cedroit,
—Telles sont celles qui tiennent aux règles rigoureuses du droit romain
sur les contrats : obligations naturelles provenant des simples pactes; —
ou bien aux règles rigoureuses sur la condition des personnes : obliga-
tions naturelles de l'esclave; obligations naturelles entre personnes qui,
quoique faisant partie de la même famille, contractent ensemble.

Il en est d'autres qui ne tiennent pas aux particularités du droit

romain, mais qui sont fondées sur des considérations plus générales,
susceptibles d'application même en dehors de ce droit. Elles se pré-
sentent dans des cas où la loi civile, considérant comme nulles ou comme
éteintes certaines obligations, par suite de présomptions générales tirées
de ce<[ui arrive le plus souvent, les parties intéressées apprécient néan-

moins, dans leur conscienoe, que. la présomption se trouve démentieà

leur égard, et .que l'obligation doit recevoir effet : obligations naturelles
dans les «as de prescription , ou dé sentence absoluloire ; — obligation
naturelle de l'héritier exécutant des dispositions irrégulières, afin de
mieux remplir les intentions du défunt, ou les exécutant sans faire les

retenues qu'il aurait droit de faire 4; — obligation naturelle du pupille;
— à l'égard du fou ou du prodigue, la jurisprudence romaine, quoiqM
incertaine, paraît tendre a ne pas reconnaître d'obligation naturelle.
, Toutes les obligations naturelles ne produisent pas tous les effets

réunis de ces sortes d'obligations : possibilité d'exception ou de compen-
sation, validité du cautionnement, du payement, de la novation, deI»

ratification. Il en est qui les produisent tous : telles s«ontnotamment celles

indiquées dans notre première catégorie. Il en est d'autres dans lesquelles
il ne peut être question d'exception ni de compensation : telles sont celles

de la. seconde. L'effet de ces dernières sortes d'obligations naturelles se

borne à servir <le cause suffisante pour soutenir le cautionnement, 61

le payement, la nwation, ou la ratification, lorsqu'ils ont été fa'18

sciemment.'
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Obligations alternatives. —
Obligations pro parte ou in solidum. —

Obligations quae divisionem recipiunt, ou non recipiunt.

Les éléments essentiels d'une obligation peuvent se multiplier de telle

sorte qu'il y ait : — soit pluralité d'objets de l'obligation; soit, pour
unemême chose due, pluralité de créanciers, ou de débiteurs, ou des

unset des autres.

La pluralité d'objets se rencontre dans l'obligation alternative : illud

mt illud, dont les effets varient suivant que le choix appartient au

débiteur ou au créancier.

La-pluralité de créanciers ou de débiteurs peut se rencontrer dans

diverses circonstances qu'il est nécessaire de ne pas confondre entre

elles. La question est alors de savoir si la créance ou la dette se divise

pro parte entre chacune de ces personnes, ou si chacune d'elles est

créancière ou débitrice in solidum. — Bien que la division pro parte soit

la règle commune, les cas de créances ou de dettes in solidum sont
nombreux dans la jurisprudence romaine, mais les conséquences de

l'obligation in solidum n'y sont pas toujours les mêmes.
La circonstance qu'une obligation, par des raisons de fait ou par des

raisonsde droit, n'est pas susceptible d'être divisée (quoe divisionem non

admiltumt, onwon recipiunt), met'obstacle à la division pro parte, même
dansles cas où cette division devrait avoir lieu en principe, et produit
ainsi une sorte d'obligation in sotidum qui a ses effets particuliers. C'est
là ce que nous nommons aujourd'hui obligation indivisible.

TITIMJS VI.

DE ACTIONIBUS.

TITRE VI.

DES ACTIONS (1).

18219.L'idée génératrice de ce qu'on app'elle action dans la

languedu droit nous est déjà connue (rom. I, Gêner., n"" 239
etsuivants).

(1) La matière des actions en droit romain, depuis les nouveaux documents
fournis sur ce point par le manuscrit de Gaius, a été explorée déjà par tant
d'écrivains allemands, soit en des traités -généraux, soit en des livres spéciaux ou
rades nionogj-aphïes, qu'elle commence a être encombrée. TIGESTHOEM(1826),
HEFFTERet KELLEH (1827), ZIMIKRN (1829), MAVER (1830), BECHMANN-HOUVEG

(1834), REIN (1836), WAI.TRB., dont M. LABOULAYE nous a donné une excellente

traduction, et BACHOPEN (1840), PDCHTA (1842), en dernier lieu DE SAVIGNT,
«ans«oh Traité de droit romain, dont nous avons une traduction, 1om. 5, 6
et 7 (1846 à. 1850); parmi nous M. BONJEAN {1838 et 1841) : tels sont les
auteurs principaux à citer à ce sujet.

Tout en profitant des écrits de mes devanciers, dans le cadre plus restreint
fle m impose la nature de mon travail, il est deux points auxquels je me suis
spécialement attaché : le premier, c'est de rechercher, de faire voir comment
les divers systèmes de procédure romaine et les institutions de détail qui s'y
rattachent ont été engendrés successivement les uns par les autres; le second,
cest de répandre te plus de clarté possible sur ces matières souvent obscures,
« dei les résumer, d'époque en époque, en quelques tableaux d'ensemble vifs
c' animés.
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Elle se déduit de cette réflexion, que le droit, par lui-même
est une règle inerte; qu'il faut, pour lui donner le mouve-
ment, une puissance, et pour mettre en jeu cette puissance un
procédé. D'où, dans toute société, en tout temps et pour toute
espèce de droits, ces trois parties constitutives et indispensa-
bles : 1° le droit; 2° l'organisation des juridictions et des pou-
voirs divers qui concourent à l'exercice de l'autorité judiciaire 1

3° la procédure.
1830. L'action (de agere, agir), dans le sens propre et naturel

du mot, est le recours à l'autorité pour faire valoir ses droits d'une
manière quelconque, soit en demandant, soit en défendant; l'acte
même de recourir ainsi au pouvoir institué à cet effet.

Puis des figures de langage viennent donner au mot diverses
autres acceptions. Ainsi, dans un sens figuré, action n'est plus
l'acte lui-même, c'est le droit de faire cet acte; c'est-à-dire le
droit de former ce recours à l'autorité.

Enfin, dans un troisième sens, figuré comme le second, ce n'est

plus ni l'acte lui-même, ni le droit de faire cet acte, c'est le moyen
qui vous en est donné, la forme qui est à votre disposition pour
exercer ce recours.

Voilà donc trois significations différentes pour le mot action :
dans la première, l'action est un fait; dans la seconde, un droit;
dans la troisième, un moyen, une forme. Ces trois significations
sont toutes usitées dans la langue juridique. Pour être d'accord
sur la définition, il faut donc commencer par s'accorder sur celle
des trois acceptions dans laquelle on veut se placer.

1831. Jusqu'ici nous parlons abstraction faite du droit romain,
à prendre les choses en elles-mêmes, selon la raison universelle,
et dans leur étendue la plus large. Chaque législation vient ensuite

apporter ses spécialités. Aussi, dans le droit romain, outre les

significations générales, qui sont vraies partout et toujours, trou-

verons-nous pour le mot actio d'autres significations techniques,
plus ou moins étroites, qui ont varié suivant les époques et suivant
les systèmes divers de procédure.

1832. Ces systèmes, nous le savons, sont au nombre de trois:
celui des actions de la loi (legis actiones) ; celui de la procédure
par formules (performulàm), nommée aussi procédure ordinaire

(ordinaria judicia) ; et enfin celui de la procédure extraordinaire

(extraordinaria judicia). Chacun d'eux présente cette double

étude à faire : 1° l'organisation des juridictions et des différents

pouvoirs qui concourent à l'exercice de l'autorité judiciaire ; 2° là

forme de procéder. Nous avons déjà tracé le caractère saillant de

ces trois systèmes, et donné les notions les plus générales qui sy
réfèrent (tom. I, Génér., nos 243 et suiv.; Hist., passim, notam-

ment, n" 140 et suiv., 160 à 177, 237 à 260, 279 et suiv., 392

et suiv.). Il s'agit maintenant d'entrer dans quelques détails, en

évitant le plus possible les redites.
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PREMIERSYSTÈME. Des actions de la loi (legis actiones).

Origine et caractère général de ce système.

1833. Ce système est celui qui ouvre l'histoire du droit romain.

Il remonte aux premières origines nationales. Il contient à un haut

degré les divers caractères d'une civilisation grossière et dans

son enfance : le symbolisme matériel, un rituel de pantomimes
et de paroles consacrées, la domination patricienne et l'influence

pontificale. Il a régné exclusivement, pour les citoyens, plus de

cinq siècles et demi (depuis le commencement de Rome, suivant

sachronologie, jusqu'à la loi/EBUTIA, en 577 ou 583). Cependant,
diverses modifications, qu'il a subies successivement, attestent

dans la société romaine, à mesure qu'elle progressait, une ten-

dance de plus en plus marquée à s'en affranchir. Pendant qu'il

régnait seul encore sur les citoyens, une juridiction établie pour
les étrangers (la juridiction du préteur pérégrin, à partir de

l'an 507 de Rome) donnait graduellement naissance au système
qui devait plus tard le remplacer. Enfin, il est tombé sous la haine

populaire (en vertu d'abord de la loi JEBUTIA) : non pas tout d'un

coup, dans toutes ses parties, mais peu à peu; conservé longtemps
encore en vestiges, soit réellement, dans quelques cas excep-
tionnels, soit par fiction, dans quelques emplois simulés. Cette
dernière trace n'est effacée entièrement que par Justinien. De

sorte qu'il n'y a pas une séparation de temps brusque et tranchée
entre le système des actions de la loi et le système formulaire
venu après lui. Il n'y a pas de l'un à l'autre succession immédiate
et remplacement radical. Ils se fondent l'un dans l'autre, et les

vestiges de l'un s'étendent encore sous le règne de l'autre. Il faut
en dire autant du troisième système, qui resta seul en dernier

lieu, celui de la procédure extraordinaire.
1834. Le mot action, dans cette expression, actions de la loi

(legis actiones), désigne une sorte de procédure considérée dans
sonensemble. Ainsi, quand on dit qu'il y a cinq actions de la loi,
celaveut dire qu'il y a, dans ce système, cinq sortes dé procédures
déterminées et sacramentelles.

1835. Nous savons que ces cinq actions de la loi sont : Yactio

sacramenti, la judicis postulatio, la condictio, la manus injectio,
et la pignoris capio (1). Elles ne sont pas classées ainsi dans
leur ordre chronologique; mais elles sont groupées selon leur

destination : les trois premières sont trois formes différentes de

procéder pour arriver au règlement et à la décision d'un litige,
ïéritablement des formes de procès ; les deux dernières sont plus
particulièrement des formes d'exécution forcée. Entre, toutes,
t'actio sacramenti et la manus injectio sont incontestablement
les plus antiques ; elles offrent la forme de procès et la voie

(1) GAI. Comm. 4. § 12.



474 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. IV.

d'exécution des temps primitifs. La condictio est la plus récente
des cinq; elle est de deux siècles postérieure aux Douze Tables'
tandis que les quatre autres sont antérieures à ces Tables, où elles
nous apparaissent encore en quelques vestiges (t. I, Htst., n°141).
Ces dates ne sont pas sans signification, nous en tirerons quelque
lumière pour des problèmes intéressants.

1836. A proprement parler, par action deJa loi on n'entend

pas toute la procédure, y compris celle qui a lieu devant le juge,
jusqu'à la sentence, ou décision du litige; on entend seulement
le rite consacré qui s'accomplit devant le magistrat (in jure) et

après lequel, s'il y a lieu, on est renvoyé devant l'autorité qui
doit juger. Le magistrat est le seul qui ait pouvoir de présider à

l'accomplissement de l'action de la loi (apud quem legis actio est).
Aussi, comme la pignoris capio était une voie d'exécution qui
s'accomplissait, non pas injure, mais hors de la présence du

magistrat, Gaius nous dit-il que c'était une question controversée
entre les jurisconsultes romains, que de savoir si la pignoris
capio était véritablement une action de la loi (1).

1837. Malgré le sens technique du mot action dans ces expres-
sions actions de la loi, où il désigne exclusivement une sorte de

procédure consacrée, c'est-à-dire la forme, le moyen mis à la

disposition de celui qui veut faire valoir son droit, nul doute

qu'on ne puisse aussi, même sous ce premier système, donner
au mot action, en l'employant généralement, les deux autres

significations qui lui appartiennent: celle du fait, ou celle du
droit Ainsi, lorsque Gaius nous dit constamment : « Lege agimus
sacramento, per judicis postulationem, per condictionem, per
mamus injecfionem, per pignoris caplonem {2), » il désigne le

fait, l'acte même d'agir; le sacramentum, la judicis postulatio,
la condictio, la manus injectio, la pignvris capio ne sont que
des formes employées pour cet acte. De même lorsque les juris-
consultes romains nous disent que les actions familioe erciseimdoe,

fimium. regundorum, de tigno juncto, de aqua pluvioe, in duplam
ex causa depasùi, les diverses actions furti, et tant d'autres

encore, viennent des Douze Tahles (3), ils entendent par action
le droit lui-même d'agir, et non la forme; la ferme à cette époque
ne pouvant être que celle des actions 4e la loi, puisqu'il n'en
existait pas d'autre.

1838. Ici je dois signaler quelques principes caractéristiques
des actions de la loi qui ne sont absolument vrais que sous le

régime de ces actions, et que souvent on généralise trop en les

(1) 'GAI. Comm. 4. §§ 26 et 29, —
(2) GAI. Comm. 4. §§ 12. 20. 21. &

31. etc. —
.(3) JDIG. 10. 2. Famil. eroisc. 1, pr. f. Gai. —10. 1. Fin. reguni.

13. f. Gai.— 47. 3. Detign. juncto. 1. pr. L Ulp.
— 43. 8. Ne quid in loee

publ. 5. f. Paul. — PAUL. 'Sentent. 2. 12. § 11 Voir aussi tom. 1, Hist.M

fragments des Douze Tables, avec les notes qui s'v réfèrent, tab. V, § 10; VI,

§ 9; VII, §8; VIII, § 19.
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appliquant même aux systèmes de procédure qui ont suivi. Il

importe de se mettre en garde dès l'abord contre cette confusion.

1839. La procédure des actions de la loi est une procédure
éminemment quiritaire, les citoyens romains seuls pouvaient y

figurer (1). Dans le second et dans le troisième système de pro-
cédure, la même règle n'est plus applicable (2). Je suis même

convaincu que c'est l'accroissement des relations avec les péré-

grins, et la nécessité de rendre la justice dans les affaires où ils

étaient mêlés, qui ont suscité et développé les premiers germes du

second syslème de procédure, celui de la procédure formulaire.
1840. C'est dans la procédure des actions de la loi que règne

le principe, que aaul ne peut agir par représentant : « Nemo aliéna

nomine lege agere potest t(3). » Chacun doit, en personne et

pour son propre compte, accomplir le rite et prononcer les paroles
consacrées. Il n'y a que quelques ranes exceptions, introduites

successivement. D'abord pour le peuple {pro populo), soit dans

deslitiges où il a besoin d'agir ou de défendre pour des intérêts

qui lui appartiennent, et où il faut bien, dé toute nécessité, qu'il

puisse être représenté, soit dans les actions populaires, ouvertes
àtous; pour la liberté (Ubertatis causa), dans tes réclamations
de liberté en faveur de celui qui est détenu en servitude; et

ensuite pour trois antres cas moins généraux ou venas posté-
rieurement. On parvint, sous le système formulaire, à échapper
complètement à ce principe (4), et il n'en est plus question sous
le troisième.

1841. C'est encore dans les actions de la loi que les actes et les

paroles prescrits forment une sorte de rite tellement sacramentel,

quesi une seule de ces paroles est changée, si par exemple celui

qui agit pour des vignes coupées nomme dans son action les

vignes (viles), au lieu du mot générique arbres (arbores) employé
par les Douze Tables, le procès est perdu (5). 11 n'en est pas de
même dans la procédure formulaire, dans laquelle on a eu encore

pour but spécial d'échapper à ce formalisme rigoureux (6) ; ni, à

plus forte raison, dans le troisième système.

(1) Au nombre des droits communiqués aux Latins, se trouvait celui'd'agir par
action de la loi {lege agere). Voir CICÉRON, Pro Coecina, c. 35. — (2) GAI.
Comm. 4. § 37. —

(3) DIG. 50. 17. De regul. jur. 123. f. Olp.
— (*) GAI.

Comm. 4. § 82. « Nunc admonendi sumus, agere posse -quemlibet aut suo
nomine, aut alieno.' alieno, veluti cognitorio, procuratorio, tutorio, curatorio;
cumolim, quandiu solce legis actiones in usa fuissent alterius nomine «gère non
liceret; nisi pro populo etlibertatis causa. » — Les Instituts de Justinien {4.10.
Pr.) ajoutent deux autres exceptions : Pro lutela, et ex lege Hostilia, dans
certains cas de vol. Cicéron nous indique un cinquième cas au sujet de l'action

r<pelundarum qui pouvait être intentée par un citoyen pour un pérégrin. (Cioén.
J» Coecil. c. 4. 16 et 20. — LEX SEIIVUIA, C. 4 et 5.)

— Enfin, on peut
^marquer que le vindex, qui prend la cause de la personne actionnée et
soblige à payer pour elle, est ainsi admis à intervenir pour autrui dans l'action
«• Moi. (loin. I, Hist., table I, § 4, p. 98, et table III, $ 3. P- 10JL)

~

(o) GAI, Comm. k. § 11. —
(6) Ibid. $ 30.
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1842. Enfin cette maxime que l'action une fois introduite et

rejétée pour une cause quelconque, par exemple pour un vice de
forme, est éteinte de plein droit, définitivement usée, et ne peut
plus être reproduite, cette maxime n'est d'une vérité absolue que
pour les actions de la loi. Elle n'est conservée, sous le système
formulaire, que dans certaines sortes d'instances, et elle disparaît
en réalité dans le troisième système (1).

1843. En sens inverse, ce serait une erreur d'appliquer aux
actions de la loi ce principe que toutes les condamnations sont

pécuniaires, c'est-à-dire que le juge, quelle que soit la chose

demandée, ne peut jamais condamner la partie qui succombe

qu'au payement d'une somme d'argent. Ce principe n'est vrai que
dans la procédure formulaire. Il n'existe pas encore sous les actions
de la loi, dont le résultat est de faire obtenir à celui dont le droit
est reconnu l'objet même de son droit, à moins d'impossibilité (2).
Le principe est également étranger à la procédure extraordinaire,
à ne considérer que la nature propre et originaire de cette procé-
dure. Aussi s'évanouit-il sous ce troisième système de procédure,
sans qu'on puisse bien marquer l'époque de sa disparition (3).

1844. Ces prémisses posées, occupons-nous d'abord du premier
objet à considérer : quelle est la puissance qu'il s'agit de faire
fonctionner au moyen des actions de la loi? En d'autres termes,

quelle est l'organisation des juridictions et des pouvoirs divers

qui concourent à l'exercice de l'autorité judiciaire, sous l'empire
de ces actions? Aux connaissances générales que nous avons déjà
données sur cet objet (notamment tom. I, Génér., n°" 247 et suiv.),

ajoutons quelques particularités.

Organisation de la puissance juridique et judiciaire sous le régime
des actions de la loi.

1845. La première question qui se présente ici est celle de

savoir si dès l'origine, dans le système des actions de la loi, a

été établie cette séparation profonde et caractéristique, que nous
avons déjà signalée (tom. I, Génér., nM 247 et suiv.) entre \ejus
et le judicium, le magistratus et \ejudex, le pouvoir public de

juridiction et la mission particulière de statuer sur une cause

(1) GAI. Comm. 4. § 108 : « Alia causa fuit olim legis acfionum. Nam qnade
re actum semel erat, de ea postea ipso jure agi non poterat. « — (2) M-

§ 48 : « Omnium autem formularum quoe condemnationem habent, ad pecuiua-
riam aestimationem condemnatio concepta est. Itaque... judex non ipsam rem

condemnat eum cum quo actum est, sicut olim fieri solebat, (sed) oestimalait

pecuniam eum condemnat. » — (3) Là règle que la sentence du juge est, soit

d'une somme d'argent, soit de la chose même réclamée, est établie dans les

Instituts de Justinien, 4. 6. § 32 : « Curare autem débet judex ut... certo

pecunioe vel rei sententiam ferat. » — Et dans le Code de Justinien, 7. 4. ue

fideic. libert. 17, une constitution de Justin nous prouve qu'à cette époque
c est

«. là un droit constant et consacré déjà de longue main, puisque l'empereur
ne

croit pas que, dans tel cas donné, aucun juge fût assez stupide pour substituer
une condamnation pécuniaire à l'objet même de la demande.
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donnée? En d'autres termes, si dès l'origine, le magistrat public
investi de la juridiction, après que le rite de l'action de la loi avait

été accompli devant lui, se déchargeait du soin de décider la

contestation, sur un juge privé qu'il donnait aux parties, pour
leur cause seulement, ou bien s'il la jugeait lui-même?

1846. L'existence de cette séparation, à une certaine époque du'

système des actions de la loi, est incontestable. Ainsi, les deux

actions de la loi per judicis poslulationem et per condictiônem

consistent précisément dans la dation d'un juge. La question ne

restedonc que pour la plus antique action de la loi, pour l'action

sacramenti- Encore voyons-nous, par Gaius, que même dans le

sacramentum, une loi PINARIA, sur laquelle nous n'avons pas
d'autres renseignements, avait établi des règles relatives à la

dation du juge. Mais, premier doute : cette loi PINARIA n'avait-

elle fait que statuer sur le délai dans lequel le juge devrait être

donné, ou avait-elle introduit pour la première fois l'usage de la
dation du juge (1)? Second doute : quelle est la date de cette loi?

Quoi qu'il en soit sur ces deux points, ce qu'il y a de certain,
c'est que la loi des Douze Tables, même dans les fragments qui
nous sont parvenus, dans sa fameuse formule si IN JUSVOCAT, et
dansplusieurs autres ^tom A, Hist., tab. I, § 1; II, § 2; III, § 2;
VII, § 5; IX, § 3, et XII, § 3), porte la trace irrécusable de la dis-
tinction formelle entre le jus et le judicium, entre le magistrat et
le juge ou arbitre, comme d'une chose non pas nouvelle mais bien

préexistante. Il reste donc indubitable que cette distinction est d'une
haute antiquité dans les origines du droit romain ; qu'on pourrait
la révoquer en doute tout au. plus pour les temps primitifs et pres-
que fabuleux, où toute espèce de documents nous manquent. Et
même pour ces premiers temps, je suis porté à Croire que le

magistral,le rex, a pu, selon le cas, comme cela s'est pratiqué
évidemment par la suite, ou terminer lui-même l'affaire par son

pouvoir, ou la donner à juger à un juge. Ainsi pourrait s'expli-
quer le dire des historiens, qui présente le roi, il faut en convenir,
comme rendant lui-même la justice dans toutes ses parties (2).

(1) Voici le fragment de GAIUS décrivant les formes de l'action sacramenti
(Comm. 4. § 15) : « Ad judicem accipiendum venirent, postea vero reversis
dabatur... xxx judex (le sens est probablement die trigesimo) : idque per legem
PINJRIAMfactum est; ante eam autem legem... dabatur judex. » Cette malheureuse
lacune d'un seul mot laisse la notion indécise. Faut-il la remplir avec M. HEFF-
TBRpar le mot nondum? le sens sera qu'avant la loi PINARIA on ne donnait pas
encore de juge dans l'action sacramenti. Faut-il la remplir avec M. BUTTMANN

par le mot confestim ou par le mot statim, selon M. HOLLWEG, à l'avis duquel
serange M. BLONDEAU?le sens sera qu'avant la loi PINARIA le juge était donné

sur-le-champ, sans attendre le trentième jour. — (2) CICÉRON, dans son traité
fle la

République, V, 2, dit positivement, en parlant de l'époque royale :
"... Nec vero quisquam privalus erat disceptator aut arbiter lilis, sed omnia
conficiebantur judiciis regiis. » — Il dit dans son traité des Lois, III, 3, en par-
lant du préteur : « Juris disceptator, qui privata judicet, judicarive jubeat,
proetor esto. > — Voir aussi Denys d'Halicarnasse, ci-après, p. 479, note I.
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1847. Cela posé, voyons quels ont été les magistrats, et quels
ont été les juges, du temps des actions de la loi.

On caràctévise l'office du magistrat, en notre matière, en disant

qu'il a la jmisdiclio»et Yimperium.— La jurisdictio, c'est-à-dire
la diction, la déclaration du d'roit, dans toutes les variétés d'attri-
bution qu'elle comporte : soit en général et pour tous, comme par
l'èmissiondes édits; soit entre particuliers, dans; les causes privées.
Ces trois mots, do, dieo, addico, en sont le résumé (ï). — h'im-

perium, c'est-à-dire le pouvoir de commandement et de contrainte,
le droit de disposer de la force publique pour mettre ses ordres à
exécution. La jurisdictio, proprement dite, ne va pas sans un
certain imperium, et il y a in» grand nombre d'actes qui tiennent
à la fois de l'un et de l'autre. C'est ce pouvoir, inhérent à la juri-
diction civile, qui se nomme imperiwm mixtum, par opposition
au merum imperium^ ou droit de glaive contre les délinquants,

qui est aussi uni à la cognitio en matière criminelle (2). — Bien

que cette analyse et ces diverses distinctions n'aient été développées

par les jurisconsultes romains que plus tard, à mesure que la

science du droit s;'est formée, le fond en existe déjà sous le régime
des actions de la loi. Ainsi, dans le procès, e'est devant le ma-

gistrat (in jure) que s'accomplit le rite des actions de la loi, c'est

lai qrai dit 1© droit sons une multitude de formes „ c'est lui qui
donne le juge aux parties et qui l'investit de sa mission; c'est lui

qui commande, qui dispose des moyens de contrainte, et c'està

lui qu'il faut revenir pour l'exécution de la sentence.

1848. Dans l'antiquité du droit, à son époque éminemment

patricienne et sacerdotale, le collège des pontifes a joué dans les

actions de la loi un rôle important, qui ne nous est pas bien défini.

Son influence apparaît d'une manière évidente, et dans la vieille

action du sacramentum, et dans \&pignoris capio (tom. I, Génér.

n° 261). Même pour le temps postérieur aux Douze Tables, Pom-

ponius nous dit : « Et actiones apud collegium pontificum
erant (3). » Nous savons que -c'étaient les pontifes qui avaient

composé le rituel des actions de la loi, qui en rédigeaient les

(1) VABIW.De ling. latin. V. 4-. — MACROB.Sot. I. te. — OVID.Fast.l
vers 47. Do, donner une action, une possession des biens; dico, dire droit,
émettre des édits, des interdits; addico-, attribuer-, par diction du droit, une

propriété, un juge aux parties. —Voir cette dernière expression dans les Douze

Tables, tom. I, Rist., tab. I. § 7, p. 99. — (2) Ulpien s'exprime ainsi sot

la jurisdictio et sur Vimperium : « Jus dicentis officium» latîssimum est : namet

bonorum possessionen* dare potest, et in possessionem mittere,, pupillis non

habentibus tutores constituera, judices Ktigantibusdare. » DIG. 2. 4. Dejurisdiet,
1. f. Ulp. — « Imperium aut merum aut mixtum est, Merum imperium,

habere

gladii potestatem ad animadvertendum facinorosos hommes, quod etiam polestts

appellatur. Mixtum est imperium, cui etiam jurisdictio inest, quod in dan™

bonorum possessione consistit. Jurisdictio est etiam judicis dandi licenlia. » Ibm.

3. f. Ulp. — (3) « Omnium tamen harum (Leg. Duob. Tabul.) et interpretandi
scientia et actiones apud collegium pontificum erànt : ex quibus consliluebattif

quis quoqu» anno proeesset privatis. » DIG. 1. 2. De orig.jur. 2. § 6- f. P010!*'
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paroles sacramentelles pour leurs divers cas d'application, qui en

étaient les. dépositaires et les. interprètes; enfin qui, par la fixation

desjours fastes ou néfastes, déterminaient à chacun quand il pour-
rait ou ne pourrait pas agir :. aussi est-ce à eux qu'on en déroba

plus tard Je secret (tom.I, Hist. n 0841 et suiv., 140 et suiv.,
176 et suiv.). Mais l'expression de Pomponius ne dit-elle que
cela?A la prendre dans le sens consacré v cette locution actio

apud eum est semblerait signifier que l'action de la loi devait

s'accomplir devant le collège des pontifes, ou du moins devant
celui qui, selon les paroles du même Pomponius „ était choisi entre
les pontifes, pour présider durant l'année aux affaires privées (qui

prwesset privatis); c'est-à-dire que le collège avait lui-même la

juridiction, du moins par son délégué : ce qui a pu être vrai pour
les temps primitifs.

184-tK Cependant, au dire des historiens, du moment qu'il est
mention du roi, c'est lui qui est présenté comme le magistrat
chargé de la jurisdictio et de Yimperium. Il est vrai que le roi
n'est lui-même que le premier pontife, le régisseur choisi par la
castepatricienne (1).—Après lui viennent les deux consuls (an de
Rome 245) (2). — Puis le préteur, avec la charge expresse dé la

juridiction et de Yimperium inhérent à elle (an de Rome 387) (3).
— Enfin, et à partir de la même époque, les deux édiles curules^
investis d'une juridiction spéciale : en matières de ventes faites au
marché public, principalement de ventes d'esclaves et d'animaux;
enmatière de poids et mesures, et de divers objets,semblables (4).
—•Quant au préteur pérégrin, il est créé à une époque où. le

systèmedes aclions de la loi est encore le seul existant (an 507).
liais il y reste étranger tant qu'il n'exerce sa juridiction qu'à
l'égard des pérégrins, parce que la procédure éminemment qui-
rilaire des actions de la loi me peut pas être communiquée à
ceux-ci. Aussi est-il obligé d'en créer une autre à leur usage,

(1) DENYS D'HALIC. II, 14. « Ac régis quidem hoec munia eximia esse jussit :

^primum, ut sacrorum et sacrificiorum principalum haberet, et omnes res dïvinae
ac pioe per eum agerentur : deinde ut legum ac morum patriorum custos esset,
et omnis juris naturalis et ex communi hominum consensu pactoque scripti
cnram gereret. » — Et ailleurs, X. 1 : a Olim eorum reges. jus petentibus cnnsti-

luebant, atque lites dirimebant : et quod ab illis fuisset judicatum, id vim legis
habebat. i (Traduct. latine.)

— Voir aussi, page 477, note 2, le passage dé
Cicéron qui y est cité. —

(2) DENYS D'HAI.IC. X. 1 : « Imperio a regibus ad
annum consulum magistratum translato, inter caetera regia officia juris quoque
cogailio iis trihuta est : atque illi lites inter litigatores quacunque de causa ortas
jure decidebant. J (Trad. ïat.)

— CICKR, De legib. III. 3 : « Regio imperio duo
sunto : iique proeeundo, juîlicando, consulendo, proetores, judices, consules

appellantur. t — Les magistrats accidentels, tels que les Tribuni militum, les

Dictateurs, les Décemvirs, ont eu aussi la juridiction dans les actions de la loi.
~

(3) DIG. 1. 2. De orig. jur. 2. § 27. f. Pomp. a Quumque consules avoca-
rentur bellis Gnitimis, neque esset qui in civilate jus reddere posset, factum est
ot proetor quoque crearetur, qui urbanus appellatus est, quod in urbc jus red-
deret. . _

(4.) D,G, 1. 2. De orig. jur. 2. §§ 26 et 34. f. Pomp.
— 21. 1.

ue oedilitio edicto. 1. § 1. f. Ulp. et 63.
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qu'il semble modeler en plusieurs points sur celle des actions de
la loi, tout en la simplifiant et en l'accommodant à la nature

plus large du droit des gens. Ce sera de là que sortira le second

système de procédure, le système formulaire (1).
1850. Telles sont, pour Rome, les magistratures diverses qui

président à la juridiction, sous le règne des actions de la loi.Mais
les colonies, mais les municipes, mais les villes, les préfectures

prennent naissance, et sont établies avec développement dans le
cours de cette période (tom. I, Hist., n 08182 et suiv. — Cère est
le premier municipe, fondé en 365).

— Et vers la fin de cette

période, environ soixante ans avant la suppression totale des
actions,de la loi par la loi ./EBUTIA, les provinces ont été consti-
tuées (tom. I, Hist., n"" 225 et suiv. -—La Sicile est la première

province, établie en 513). —Dans les colonies, dans les muni-

cipes, ce sont les magistrats supérieurs de la localité, les duum-
virs ou quatuorvirs, à l'image des consuls de Rome, et dans les

villes-préfectures, c'est le préfet envoyé de Rome, qui ont la juri-
diction sur le territoire de la cité, et devant lesquels s'accom-

plissent les actions de la loi. Duumvir J. D., Proefectus J.D.

(Duumvir ou Proefectus Juri Dicundo) : telle est la qualification

qui leur est restée sur un grand nombre d'inscriptions, et qui

témoigne de leur pouvoir.— Dans les provinces où Rome envoya
d'abord des préteurs spécialement nommés pour les gouverner,
c'est le préteur provincial qui a la juridiction ; mais tant qu'il
l'exerce à l'égard des provinciaux, des sujets pérégrins, il n'est

pas question d'action de la loi, puisque ces sujets ne participent

pas au droit quiritaire. C'est encore la procédure imaginée à Rome

par le préteur pérégrin, la procédure formulaire, qui s'introduit

forcément pour eux.
1851. Après l'indication des magistrats, il faut passer à celle

des juges. Bien que les deux mots soient quelquefois employés
l'un pour l'autre, même dans les auteurs latins, cependant, pour le

jurisconsulte, dans la langue scientifique, ils ont une signification
bien différente. La mission du juge ne commence qu'après quele

rite des actions delà loi a été accompli devant le magistrat, et que
le juge a été donné aux parties. Cette mission consiste à examiner

la contestation et à la décider par une sentence(2). Pour l'exécution

de cette sentence, il faut revenir au magistrat.
— Déjà, sousla

première période qui nous occupe, nous trouvons des juges de

deux sortes : les uns sont désignés et constitués juges pour l'af-

faire seulement; avec le prononcé de leur sentence expire leur

pouvoir; les autres sont constitués en collège judiciaire per-

(1) Voir sur toutes ces créations de magistrats notre tom. I, Hist., nos36,

93, 98, 108, 151, 160,161 et 222. —
(2) VARRO, De ling. latin. V. 7. « Dico

originem habet groecam quod Groeci SixâÇto... Hinc dicare, bine judicare qu°('
tune jus dicatur, Mme judex quod judicat accepta polestate, id est quibusdam
verbis dicendo finit, J
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manent. Les premiers sont : le juge unique, unus judex, ou

les arbitres, arbitri; les seconds sont les céntumvirs et les

décemvirs.
1852. La loi des Douze Tables fait déjà mention du juge etide

l'arbitre -.judex arbiterve (tom. I, Hist., tab. II, § 2, pag. 100).
Elleordonne la dation de trois arbitres (arbitros très dato) pour

quelquescauses spéciales, entre autres pour les contestations sur

leslimites, et pour celles sur la possession (Ib., tab. VII, § 5, et XII,

§3, pag. 109 et 118. — Il n'y a pas eu, entre le juge et les

arbitres, du moins dans les termes, une différence tellement-

tranchée, qu'on les ait radicalement séparés l'un de l'autre; car

Cicèrons'étonne ironiquement que taut d'esprits ingénieux, depuis .

tantd'années, n'aient pu encore décider si Ton doit Aire judex ou

arbiter (1). La confusion vient, en grande partie, de ce que le

motjudex est le titre générique qui peut s'appliquer même à

l'arbitre, celui-ci n'étant qu'une espèce de juge. Aussi la seconde

actionde la loi ne porte-t-elle que le nom de judicis postulatio,

quoiqu'on y demande aussi la dation d'un arbitre ; de même plus
tard, dans le système formulaire, la constitution du juge se fait.

encestermes : judex esto; jamais en ceux-ci : arbiter esto, quoi-

qu'il s'agisse d'un arbitre. Pris dans son sens spécial, le mot.

judex paraît être l'expression propre pour les causes rigoureuse- .
ment déterminées dans leurs conséquences par le droit civil :

tandis que celui à'arbiter semble réservé pour les causes qui
exigent dans le juge la connaissance d'un certain art, ou qui,
n'étantpas strictement précisées dans leurs résultats, comportent

, unecertaine latitude d'appréciation (2).
— Le juge est toujours

unique(unus judex) (3) ; Yarbiter aussi, communément : cepen- .
dantnous voyons, par les Douze Tables elles-mêmes, qu'il peut
y enavoir jusqu'à trois (4).

— Le judex, durant tout le règne des

actionsde la loi, est pris uniquement dans la classe des sénateurs

(ordo èenatorius) ; le pouvoir judiciajre, sous ce régime, est le

monopole de la caste patricienne : ce n'est qu'au temps des

Gracques(an 632), plus de cinquante ans après la suppression
desactions de la loi, que les chevaliers commencent à y être admis

(lom. I, Hist., n" 280). Quant aux arbitres, on peut mettre en
doutequ'il en fût de même ; on peut conjecturer que leur minis-
tère exigeant fréquemment la connaissance de certain art, une

(I) CICÉU.Pro Murena. XII. « Jam illud mihi quidem mirum videri solet,

totliomines, tain ingeniosos, per tôt anuos etiam nunc statuere non potuisse,
"tram... judicem an arbitrum... dici oporteret. » —

(2) FESTUS. « Arbiter dici-
(w judex qui totius rei habeat arbitrium et facultalem. » — CICÉRON, pro Rose.
eomoed.c. 4, a tracé entre le judicium et Varbitrium un parallèle bien connu,

jais qui se réfère plus spécialement au système de la procédure formulaire,
«ul doute à mes yeux, cependant, que le fond de la distinction ne soit le même',
sousle régime des actions de la loi. —

(3) Gai. Comm. 4. §§ 104, 105 et
M)9, etc. —

(4) Nombre réduit plus tard i\ un seul pour tous les cas. CICÉR.
De kgib. 1. 21, _ Voir Hist. du Dr., p. 109, note 2.

TOMEm. 31
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plus grande latitude devait être laissée aux choix des parties,
Cependant j'ai peine à le croire par le temps où nous sommes, et

je pense qu'ils ont été aussi, durant toute cette époque, limités
exclusivement à la classe sénatoriale (1).—Mais, en restant dans
cette classe, les parties ont le droit de choisir leur juge (judicem
sumere), ou du moins de récuser sans motif celui qui leur est

proposé (jxldicem recusare, ejerare, rejicerc), si elles ne veulent

pas l'agréer. Ainsi, la cité nomme le magistrat, les parties choi-
sissent leur juge (tom. I, Génér., n" 252). Nos ancêtres ont voulu,
dit Cicéron, que de quelque mince intérêt qu'il s'agît, il n'y eût
d'autre juge que celui dont les parties seraient convenues entre
elles (2) : soit que le demandeur, conformément à l'usage le plus
commun, le propose (judicem ferre), et que le défendeur l'ac-

cepte; soit que la proposition vienne du défendeur, soit qu'elle
vienne du magistrat. En cas de désaccord persistant sur toutes les

propositions, on peut conjecturer que l'on recourait à la voie do
sort (3); ou bien que l'on procédait par voie d'élimination, les

parties étant obligées, sur un certain nombre présenté par le

magistrat, de choisir indirectement en récusant tous ceux qu'elles
ne voudraient pas (4). Une fois le juge convenu ou agréé, le

magistrat l'attribue aux parties (judicem addicere). Celui-ci, à
moins d'excuse légitime, ne peut refuser, car cet office est une

charge publique (5).
1853. Le collège des centumvirs, auquel se rattachent les

décemvirs, nous l'avons déjà dit, fut un notable affranchissement
du monopole judiciaire des patriciens. Soit que sa création doive

être attribuée à la réaction de Servius Tulliûs contre l'aristocratie
de race, soit qu'elle n'ait eu lieu que plus lard, à mesure des

progrès politiques des plébéiens, c'est une institution déraocra-

(1) S'il y avait eu entre le judex et Yarbiter cette différence si tranchée,

que l'un dût être pris forcément sur les listes judiciaires annuelles, et que
l'autre put être choisi en dehors, comment les aurait-on encore tellement
confondus au temps de Cicéron ?

« Ergo dato
De senatn Cyrenesi qopmeis opulenlem arbilrum. a

PLAUIE, Hudens, act. 3, scène 4, vers 1 et 8.

Au temps de Sénèque, il semble qu'on soit autorisé à conjecturer, par un

Fassage
De beneficiis, lib. 3, § 7, que les arbitres pouvaient être choisis hors de

album où devaient se prendre les juges. Cependant, même pour celte époque,
ce passage est loin d'être concluant, ainsi que nous le démontrerons plus loin.
— Il ne faut pas confondre ces arbitres avec les arbitres purement volontaires,

que les parties sont toujours libres de se donner par compromis, et de prendre

n'importe où. —
(2) CICISR. Pro Cluentio, c. 43. « Neminem volucrunt majores

nostri, non modo de existimatione cujusqnam, sed ne pecuniaria quidem
de re

minima esse judicem, nisi qni inter adversarios convenisset. » — (3) PLW. '"»•

nat. proef. a Plurimum refert sortiatur aliquis judicem an eligat. « — Arguai.
de CICÉR. In Verr. III. 13 et 14. —

(4) Argum. de Cicifo. In Verr. II. 31;

III. 2. —
(5) DIG. 5. 1. De judic. 78. f. Paul. « Judicare munus publicuni

est. » — 50. 5. De vacat. et excus. mun. 13. § 2. f. Ulp. « Qui non liabet

vacationem, eliam invitus judicare cogitur. i"
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tique. Les centumvirs sont élus annuellement et indistinctement

danschaque tribu : la plèbe arrive à l'autorité judiciaire. Le col-

lège est permanent, son personnel est élu et annuel. Tribunal

éminemment quiritaire, devant lui se plante la lance (hastà),

symbolede la propriété romaine. Sa compétence s'étend à ces trois

points : questions d'état, questions de domaine ex jure Quiritium
etdeses démembrements, questions de successions testamentaires
ouab intestat : de sorte que tant qu'il se maintint dans sa vigueur
et dans sa compétence exclusive, il ne resta plus au juge et aux

arbitres que les questions d'obligations ou de possession. Le col-

lègedes centumvirs ne connaît d'autre procédure que celle des
actions de la loi, et la seule de ses actions qui lui soit appli-
cable, c'est l'action sacramenti, puisque dans les deux autres il

s'agit de la dation d'un juge. Quand le rite de l'aclion a, été

accompli devant le magistrat, les parties pour le jugement sont

renvoyées devant les centumvirs, d'où elles reviennent ensuite au

magistrat, pour l'exécution. —Le caractère et l'importance poli-
tique du collège centumviral, surtout sa popularité plébéienne,
ontamené dans l'histoire de la procédure ce phénomène particu-
lier, que lorsque le système des actions de la loi est tombé sous
l'animadversion publique, vers la fin du sixième siècle de Rome,
le tribunal centumviral en a sauvé une bonne partie. En effet,
trop bien placé dans les institutions de la république pour tomber

aussi, ce tribunal est resté; et comme il ne comportait.d'autre
procédure que celle des aclions de la loi, et parmi celles-ci que
l'action sacramenti, il a ainsi, même dans sa décadence posté-
rieure et progressive, perpétué presque jusque sous le Bas-Empire,
an milieu des nouvelles procédures, l'emploi de cette action de
la loi. C'est lui qui en a conservé les vestiges jusque dans la

pratique de l'époque impériale (1).
1854. Quant aux récupérateurs (récupératares), nous croyons

cette institution introduite déjà sous le règne des aclions de la
loi (2); mais nous la croyons étrangère au régime de ces actions,
auquel elle vient porter brèche. C'est une de ces institutions qui
sontamenées par les relations avec les étrangers, et qui tiennent

(1) Je ne reviens pas sur les détails que j'ai déjà donnés relativement au

collège centumviral et à sa division en quatre conseils ou sections (concilia, tri-

bunalia, hasloe), ni sur les sources et les preuves que j'ai déjà citées, tom. I,
But., n"* 166 et suiv. —

(2) Il est question de récupérateurs dans PLADTE, par
conséquent vers le milieu du sixième siècle de Rome, postérieurement à la
création du préteur pérégrin, et quelques années, selon moi, avant la suppres-
sion des actions de la loi par la loi JEBLTIA.

Quem ad recuperatorcs modo damnavit Plausidippns. »

(PL/UJT. Iiudens, act. 5, scène 1, vers 2.)

Sur ces diverses sortes d'autorités judiciaires, juges, arbitres, centumvirs,

récupérateurs, voir ce que nous avons déjà dit, tom. I, Hist., n«s 162 et suiv.,
166 et suiv. *

31.
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à l'introduction dti droit des gens dans le droit civil. C'est un allé-

gement non-seulement au monopole judiciaire des patriciens, mais
aux principes du droit quiritaire lui-même. Nous rattachons à la

juridiction du préteur pérégrin la régularisation de l'emploi des

récupérateurs, auxquels les citoyens recoururent eux-mêmes ; et
c'est précisément en ces récupérateurs que nous voyons la première
origine du second système de procédure.

1855. En somme, dans laprocédure des actions de la loi, après
l'accomplissement de l'action, lorsque le magistrat ne termine

pas lui-même l'affaire par son pouvoir, ceux à qui le jugement à
faire est renvoyé, sont uniquement, dans le principe, les juges ou
les arbitres pris dans l'ordre des sénateurs. Plus tard vient s'y
adjoindre le collège des centumvirs, auquel se lient les décemvirs;
et, dès lors, les règles de compétence entre ces divers instruments

judiciaires me paraissent pouvoir se résumer ainsi. Le renvoi des

parties a lieu pour être jugées :

Devant le collège centumviral, s'il s'agit de question d'état, de

propriété quiritaire, ou de successions;
Et devant un juge ou devant un ou plusieurs arbitres, s'il

s'agit d'obligations ou de possession : le juge, plus spécialement
pour les causes dont le résultat est rigoureusement déterminé par
le droit civil; l'arbitre, pour celles qui comportent une certaine
latitude d'appréciation ou qui exigent la connaissance de cer-
tain art.

Il ne nous reste plus qu'à dire quelques mots sur chacune des
actions de la loi en particulier.

Actions de la loi pour le procès.

De l'action sacramenti.

1856. C'est la plus ancienne des actions de la loi, la seule

qui existât, dans l'origine, pour faire décider un procès. C'estla
véritable action de la loi primitive et quiritaire, celle qui contient
au plus haut degré le caractère pontifical et le symbolisme maté-
riel d'une époque barbare. Les deux autres formes de procès par
action de la loi, qui sont venues après elle, la judicis postulatio
et la condictio, n'ont été, à vrai dire, que le résultat des efforts
faits successivement par les Romains pour se débarrasser du

sacramentum; un commencement de démolition plutôt qu'une
extension du système primitif; et, suivant moi, toute l'histoire
de la procédure romaine se ramène à l'histoire de ce travail de

démolition contre l'action sacramenti. La civilisation, en mar-

chant, détruit le symbolisme grossier, et le simplifie, et le spiri-
tualise de plus en plus.

1857. Bien que l'action sacramenti soit la plus ancienneja

plus matérielle, celle à laquelle chaque innovation est venue faire

brèche, cependant c'est encore celle qui a duré le plus longtemps.
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qui a laissé le plus de vestiges dans le droit, et qu'il importe le

plus d'éludier. En effet, dans le système des actions de la loi,
elle est le type, ^institution première et centrale ; les deux autres

n'ont été que deux satellites, produits de ses échancrures et

disparus avant elles. C'est aussi celle qui nous est le plus et le
mieux connue (1).

1858. Jadis, quand l'action sacramenti était la seule existante,
elle était employée pour tout procès, soit de droits réels quelcon-
ques, soit d'obligations. Les procès en matière d'obligations lui
ont été successivement retirés par la création des deux autres
actions. En sa qualité d'action générale, elle resle applicable
pour toute cause qui n'a pas été spécialement soumise à une autre

legis actio (2).
1859. Le sacramentum, à proprement parler, est une somme

pécuniaire, égale pour chaque partie, qui était déposée par l'une
et par l'autre entre les mains des pontifes, de telle sorte qu'elle
devait rester perdue pour la partie qui succomberait, et acquise
autrésor de l'État (oerarium) pour le service des sacrifices publics
(sacrapublica) (3). L'action de la loi sacramento est celle qui
s'accomplit au moyen de ce dépôt. Elle consiste dans une provo-
cation à déposer et à risquer cette somme, provocation que les

partiesse font en termes consacrés, en s'adressanttour à tour la

parole, comme c'est la coutume dans les actions de la loi. C'est là
lefond de toutes les variétés d'application de l'action sacramenti.
—La loi des Douze Tables avait fixé le montant du sacramentum
à la somme de cinq cents ou de cinquante as, selon que l'objet de
la contestation était de mille as et au-dessus, ou de moindre

valeur; en ayant soin, pour ne pas entraver les réclamations de

liberté, de leur appliquer le plus petit sacramentum, celui de

cinquante as (4). — Au lieu du dépôt réel de la somme, les parties

(1) Dans le manuscrit de Gaius, les détails de l'action sacramenti, sauf une
lacune regrettable, nous sont donnés : tandis que ce qui concerne la judicis
pslulatio manque entièrement, et la condictio à moitié. GAI. Comm. 4. §§ 12
et suiv. —

(2) GAI. Comm. 4. § 13 : « Sacramenti actio generalis erat, de

qujbus enim rébus ut aliter ageretur lege cautum non erat, de his sacramento

agebatur.,» —
(3) FESTUS (hoc verbo) : i Sacramentum oes sign'ificat, quod

poenoenomine penditur, sive ab eo qui interrogatur, sive ab eo cui conten-
di'ur... sacramenti autem nomine id oes dici coeptum est, quod et propter
aîrarii inopiam, et sacrorum publicorum multitudinem, consumebatur in rébus
divinis. i — VARRO. De ling. latin. IV. 36 : « Ea pecunia quoe in judicium
"mit in lilibus sacramentum a sacro. Qui petebat et qui inficiebatur, de aliis
rébus utrique quingends ad pontem (pontifices) deponebant; de aliis rébus item
certo alio legitimo numéro assium; qui judicio vicerat, suum sacramentum a
sacro auferebat, victi ad oerarium redibat. » —

(4) GAI. Comm. 4. § 14. —

Voyez aussi les passages de FESTUS et de VARRON, cités à la note précédente.—
"paraît que du temps de Gaius, dans les cas pour lesquels l'action sacramento
avait survécu, celte somme était encore la même : les cent vingt-cinq sesterces
dont parle GAIUS, Comm. 4. § 95, équivalant, ainsi que le fait remarquer
*• ue

Savigny, à cinq cents as. .
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furent admises, par la suite, à en faire seulement garantir le

payement par des répondants que le préteur recevait : « ce sont
ces répondants qui se nomment proedes sacramenti (1). »

La décision du procès consistait à dire que le sacramentum fa
telle ou de telle des parties était justum : d'où, comme consé-

quence contre l'autre partie, l'acquisition au trésor public de son
sacramentum jugé injuste, et, en outre, la perte de l'objet du

litige (2).
Tel est le fond même de l'action sacramenti; ce qui se

retrouve dans foutes ses applications. Quant aux détails des gestes
à accomplir et des paroles à prononcer, ils variaient suivant les
divers cas. Sous ce rapport, la distinction principale et bien
tranchée qui se présente est celle qui existait entre les réclama-
tions de propriété quiritaire ou de tous autres droits réels, elles

poursuites d'obligations. ,

1860. L'action sacramenti en matière de propriété quiritaire
ou de droils réels quelconques doit être étudiée la première; car
c'est précisément le point qui offre le caractère le plus symbolique
et le plus singulier, le point qui s'est maintenu, qui a survécule

plus longtemps soit en réalité, soit en fiction, enfin qui a laisséle

plus de traces dans le droit romain et que nous connaissons le
mieux. L'application de l'action sacramenti aux poursuites d'obli-

gations, au contraire, a été de peu de durée, ayant été remplacée
de bonne heure par les deux autres actions de la loi, et elle nous
est moins bien connue.

1861. 1° De faction sacramenti dans les réclamations k

propriété quiritaire ou de droits réels quelconques. La panto-
mime, en cette matière, commence par le simulacre d'un combat
entre les parties, pour la chose même, qui est présente, et qu'elles
se disputent la lance au poing : on dirait que les premiers civili-
sateurs se sont efforcés de réduire en simple représentation fictive
les réalités brutales d'une époque toute barbare encore. Sur ce

combat accompli devant ses yeux, lé magistrat interpose sa parole
et ordonne que la violence cessé de part et d'autre. Alors les deux

adversaires, que ce combat interrompu a constitués dans une

situation parfaitement égale, et entre lesquels il n'existe encoreni

demandeur ni défendeur, se provoquent mutuellement au sacra-
mentum. Cela fait, il s'agit de leur donner un juge. Le magistral
décide, suivant ce qui lui parait convenable d'après les circon-
stances et moyennant garantie pour la restitution, à qui, pendanl

(1) GAI. Comm. 4. §§ 13 et 16. —
(2) Ainsi, Cicéron nous raconte que,

défendant la liberté d'une certaine Aretina, l'affaire examinée et délibérée, il'»'

décidé que son sacramentum était justum. CICÉR. Pro Coecin. 33. D'où eos

expressions usitées : sacramentum jus'um judicare ; justo sacramento conten-

dere; injustis sacramentis pelere. CICIÎR. Pro domo. 29. De orat. 1. W. "ro

Milon. 27. — Nous verrons qu'il en fut de même plus tard de la sponsio, qu'i
dans la procédure formulaire, remplaça le sacramentum.
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la durée du procès, restera la possession intérimaire de la chose.

Puis, il renvoie les parties devant le juge qu'il leur donne : ce

juge est ici le collège des centumvirs, du moment qu'il a été créé.

Le plaideur à qui la possession intérimaire a été attribuée étant

ainsi constitué possessor, l'autre a, devant le juge, le rôle de

demandeur {petitor).
Voilà les généralités ; voici maintenant les détails, les formules

etles dénominations techniques.
1862. Les parties sont, devant le magistrat (injure), amenées

selon le mode commun à toutes les actions. Il paraît que d'abord,

par préliminaire, elles y exposent chacune librement, sans for-
mules sacramentelles, l'objet et le motif de leurs prétentions (1);
puis on procède à l'accomplissement de l'action de la loi.

1863. Le combat simulé se composait de la manuum consertio
et de la vindicalio : il devait avoir lieu en présence même de

l'objet du litige. Cet objet, s'il était mobile et facilement trans-

portable, avait donc dû être amené ou apporté au tribunal (in
pire). L'une des parties tenant à la main une baguette (vindicta,
festuca), symbole de la lance, qui elle-même était le signe du
domaine quiritaire, saisissait d'une main l'objet contesté, par

exempleun esclave, et de l'autre apposant sur lui la vindicta, elle
disait : « HDNC EGO HOMINEM EX JURE QUIRITIUM MEUM ESSE AIO
SECl'NRUMSUAM CAUSAM, SICUT DIXI. ECCE TIBI VINDICTAM IMPOSUI. »

L'adversaire en faisait et en disait autant. Telles étaient, à

proprement parler, la manuum consertio et la vindicalio, expres-
sionsqui se prennent souvent l'une et l'autre pour tout l'ensemble
de cette formalité. Gaius ne parle même pas spécialement de la
mamum consertio, qui consiste plus particulièrement dans

l'apposition simultanée des mains des deux adversaires sur la
chosecontestée. C'est cette violence juridique et nominale qu'Aulu-
Gelle appelle vis civilis et fesiucaria, par opposition à la violence

belliqueuse d'un combat réel (2). Jusqu'ici, comme on le voit, le

(1) Cela résulte des formules qui vont suivre, par lesquelles les parties,
s'interpellant tour à tour, se réfèrent chacune à ce qu elles ont déjà dit : i Sicut
iixi, jus peregi. « — (2) AUL.-GELL., Noct. attic. XX. 10. t Manum conse-
rere est de qua re disceptatur, in re proesenti, sive ager, sive quid aliud esset,
cum adversario simul manu prendere, et in ea re omnibus verbis vindicare...

loque Ennius signifîcare volens, ait, non ut ad proelorem solitum est agi legi-
limis aclionibus, neque ex jure manum consertum, sed bello ferroqne et vera vi

atque solida. Quod videtur dixisse, conferens vim illam civilem fcsfucariam,
nus verbo diceretur, non quoe manu fieret, cum vi bellica et cruenta. » —

VARRO.,De ling. lot. V. 7 : • Sic conserere manum dicimur cum hoste. » x—
On voit qu'Aulu-Gelle comprend dans le manum conserere même le verbis
vmdkare. Je n'aperçois pas bien, pour mon compte, que les deux adversaires

dussent, comme le pensent quelques interprètes, se saisir les mains l'un à
autre pour simuler le combat. Gaius n'en dit rien, et les paroles d'Aulu-Gelle

lui-même, correplio manus in re atque loco proesenti, ad conserendam manum
M rem. de qua, ageretur... vis festucaria, quoe verbo diceretur, non quoe manu
Jieret, montrent que c'est l'appréhension simultanée de la chose, l'apposition
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rôle'des deux adversaires est égal : ou le premier ou le second

peu importe, chacun fait également la vindication de la chose (qui

pvior... qui contra vindical). — Du nom delà baguette, vindicta,
qui simule Ja lance (1), sont venus : 1° le mot vindicatio,
donné à cette formalité, et, par figure de langage, à toutes les
actions réelles en général ; 2° le mot vindicia ou vindicioe, qui

désigne aussi, dans son acception primitive, la même formalité;

puis, par figure de langage, la chose même qui est vendiquée.ou
le fragment représentatif de cette chose qui est apportée injure;

puis, toujours par extension, la possession intérimaire de cette

chose, et enfin les fruits perçus pendant cette possession (2). De
la manuum consertio, et de l'apposition des mains sur la chose

en litige (manu asserere), dérive le mot assertor, appliqué sur-

tout à celui qui vendique un homme pour la liberté, assertor

libertatis (3).
1864. Mais si la chose litigieuse n'était pas de nature à pouvoir

être apportée in jure, la procédure avait dû nécessairement subir

quelques modifications. Dans le principe le magistrat se transpor-
tait sur le lieu même avec les adversaires, et là se faisaient la

manuum consertio et la vindicatio. Toutefois, pour ces objets,
surtout pour les édifices et pour les fonds de terre, la manmtn

consertio prenait un caractère particulier. Les immeubles ne

pouvant être saisis manuellement, le combat consistait, entre les

deux adversaires, en ce que l'un en expulsât l'autre et l'amenât

ainsi par violence au magistrat présent, devant lequel chacun

faisait alors la vindicatio. Cet enlèvement de l'un des plaideurs

par l'autre était ce qu'on nommait la deductio (4). Il n'y avait

de la vindicia et les paroles qui l'accompagnent, qui -constituent la manum

consertio, la vis festucaria dont il parle.

(1) Le mot vindicta ne vient-il pas lui-même de indicare, indicta?-

(2) AULU-GELLB , Noct. attic. XX. 10 : a Vindicia, id est correptio manus tare

atque loco proesenti. » — FESTUS : « Vindicioe appellantur res ese de qaibas
controversia... de quo verbo Cincius sic ait : Vindicioe olim dicebantur illoe(res)

3uoe
ex fundo sumptoe in jus adlatoe erant. » —

(3) FESTUS : « Sertorem quidam
ictum putant a prendendo, quia cum cuiquam adserat manum, educendi ejus

gratia ex servitute in libertatem, vocatur adsertor. » —
(4) C'est ainsi quej'ex-

plique la nécessité de la deductio pour les immeubles et pour tous les objets non

transportables. C'est une autre forme de combat, parce que la lutte pour ces

objets ne consiste pas à les saisir, mais à s'en expulser l'un l'autre.—WAI/M

donne pour motif à cette deductio, que le préteur n'étant pas .sur les lieux lors

du combat simulé, pour imposer la paix, la violence élait censée continuer jus-

qu'à son tribunal où l'un des adversaires était entraîné (voir la traduction de

. M. LABOULAÏE, chap. 3, p. 26) : dans ce système, la deductio n'aurait éle

imaginée et pratiquée qu'à l'époque où le préteur a cessé de se rendre sur

les lieux avec les parties.
— BACHOFEN (De Romanorum judiciis civilibWi

Gotting., 1841, p. 76) attribue la deductio à la nécessité que les parties
fussent

constituées dans une situation égale. En conséquence, pour les immeuliles,

comme il y avait un possesseur, il fallait qu'il en fût arraché et amené injure-
Dans cette opinion la différence résiderait non pas entre les objets transportâmes
et ceux non transportables, mais entre les meubles et les immeubles. L'auteur
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pas d'importance pour les contendants à y jouer un rôle plutôt

que l'autre : ces actes n'étaient que les violences fictives d'un

combat que le préteur allait faire cesser et qui laissaient le droit

indécis (1). —Mais avec le temps, par suite de l'extension du

territoire et de la multiplicité des affaires, le déplacement du

magistrat devenant impraticable, il s'établit, dit Aulu-Gelle, par
consentement tacite, contrairement aux Douze Tables, que les

parties, devant le tribunal, se provoqueraient mutuellement à se

rendre de là sur les lieux contestés, pour y opérer entre elles le

combat. C'est là ce qui se nomme ex jure manum consertum

vocare. Sur l'ordre du préteur, elles s'y rendaient chacune avec

sestémoins, utriusque superstitibus proesentibus (2) ; là le com-

bat était simulé, et l'une des parties, par conséquent, en était
amenée in jure, par une violence feinte et de convention ; on

avait soin d'apporter, en même temps, un fragment représentatif
dela chose contestée, une glèbe du champ, une tuile de l'édifice,
un morceau détaché de la colonne, une brebis, une chèvre du

troupeau, ou même seulement une touffe de la toison ou du poil,
et, sur ce fragment, la vindicalion s'accomplissait devant le

magistrat (3). C'est là la deductio quoe moribusfit (4),•>TT-Enfin,
une nouvelle simplification s'introduisit encore : les parties:;pour
éviter un double voyage, purent, avant même de comparaître à

Rome au tribunal, se rendre en leur particulier sur les lieux

contestés; de là, faisant comme par anticipation la deductio

convenue, et munies du fragment représentatif de la chose, elles
arrivaient in jure devant le préteur; et ce n'était plus qu'en
paroles et en pantomimes fictives que, sans sortir du tribunal,

s'accomplissait l'aller sur le terrain litigieux, ainsi que le retour.
C'était en cet état que se trouvait la procédure au temps de

Cicéron, et c'est en cet état qu'il la tourne si agréablement en

dérision dans une de ses saillies facétieuses, où il nous a transmis

invoque à l'appui, par rapprochement, la différence entre les meubles et les

immeubles dans les interdits utrubi et ùti possidetis. Dans ce système, ce serait

toujours le possesseur qui devrait être déduit, et non pas l'une ou l'autre partie
indifféremment, comme nous le voyons dans les sources. — Du reste, quelle
que soit l'explication qu'on cherche à donner des motifs de la deductio, on est

généralement d'accord sur ce que c'est que celte formalité. Et je ne saurais
admettre comme exacte la notion émise par M. BONJEAN (tom. I, p. 384), qui
appelle deductio le transport même des parties, avec ou sans le préteur, sur le
terrain litigieux. Cette notion est reproduite presque textuellement du traité de

ZIMMEHN,§ 41; mais il y a sur ce point dans ZIMMKRN quelque obscurité et une

contradiction palpable, car, à la fin du § 39, il explique fort exactement ce que
o est que la deductio.

(1) CicÉn. Pro Tullio, c. 20 : « Ut aut ipse Tullium deduceret aut ab eo

ûeduceretur. » —
(2) FESTUS : « Superstiles testes proesentes significat; cujus

rei testimonium est, quod superslitibus, ii inter quos controversia est, vindicias
sumere jubentur. Plautus in Arlemone : Nunc proesentibus mihi licet quidvis
mui, nemo hic adest superstes. « —

(3) AUL.-GELL. Noct. attic. XX. 10. —

t'Ai. Comm. 4. § 17. —
(4) CICBR. Pro Coecin. c. 1. 7. 8. 32.
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quelques-unes des paroles sacramentelles qui se prononçaient (1),
— Quant à Gaius, il est à remarquer qu'il ne parle plus de la
deductio en aucune manière, mais seulement de l'apport d'un
fragment représentatif de la chose. Faut-il attribuer ce silence à
une complète désuétude de la deductio, ou seulement à la lacune

qui existe en cet endroit dans le manuscrit (2) ?

1865. Le combat étant ainsi représenté par la manuum con-
sertio et par la vindicatio, le préteur interposait sa parole et
faisait cesser cette lutte, en disant, par exemple, si l'objet disputé
était un esclave : MITTITE AMBO HOMINEM (lâchez tous deux cet

homme) ; les deux adversaires le lâchaient. Alors on passait à la
constitution du sacramentum. Celui qui avait vendiqué le premier
interrogeait ainsi son adversaire : POSTULO, ANNE, DICAS, QUAEX
CAUSAVINDICAVERIS(je demande si tu ne diras pas pour quel motif
tu as vendiqué;

— l'autre répondait : jus PEREGISICUTVINDICTAM
IMPOSUI(j'ai parachevé l'acte de mon droit, suivant l'imposition
que j'ai faite de la vindicte) ; — le premier reprenait : QUANDOTB
INJURIA VINDICAVISTI (D. L.) BMS SACRAMENTOTE PR0V0C0 (comme
tu as vendiqué sans droit, je te provoque par le sacramentum,
de cinq cents bu de cinquante as, suivant le cas); —SIMILITBB
EGOTE (et moi également je te provoque), répliquait celui-ci.

1866. Après celte constitution du sacramentum, il s'agissait
de la dation du juge; mais avant de le donner, le préteur attri-
buait à l'une des parties les vindicioe, c'est-à-dire la possession

(1) CICÉR. Pro Muroena, c. 12 : « On pouvait très-bien procéder ainsi;
Fundus Sabinus meus est. — Immo meus (Le fonds 'Sabinus est à moi. —An

contraire, il est à moi), et ensuite juger. Ils s'en sont bien gardés. Fundus, M

l'un, qui est in agro qui Sabinus vocatur (le fonds qui est au lieu qui se nomme

Sabinus). Voilà bien des mots; poursuivons; après? Eum ego ex jure Quiritkm
meum esse aio. (Ce fonds, je dis qu'il est à moi selon le droit quiritaire.) Et après?
Inde ibiego te ex jure manum consertum voco. (En conséquence, moi, ici, je

t'appelle du tribunal au combat.) A tout ce verbiage de plaideur, celui contre

qui le fonds était demandé ignorait la réponse. Le même jurisconsulte passeà

lui, comme un joueur de flûte latin, et lui souffle ceci : Unde tu me, ex jure
manum consertum vocasti, inde ibi ego te revoco (Puisque tu m'as appelé,
dit-il, du tribunal au combat, pour cela, moi, ici, je t'y appelle également.)
Là-dessus, de peur que le préteur ne se crût trop habile et privilégié, et qu'il
ne s'avisât de dire lui-même quelque chose de son propre mouvement, on lui a

composé, à lui aussi, son chant sacramentel, non moins absurde que les autres.
Il dit donc alors aux plaideurs : Suis utrisque superslitibus proesentibus,

istan

viam dico .- inite viam! (A vous, accompagnés chacun de vos témoins, j'ordonne
de prendre ce chemin : allez!) Vite, notre savant était là pour leur montrer la

route. Redite viam/ (Revenez!) Et ils revenaient sous la conduite du même

guide. C'étaient des choses, je le crois, qui devaient déjà paraître bien ridicules,
même à ces jurisconsultes à longue barbe, que d'ordonner à des hommes de

s'en aller du lieu où ils sont et où ils doivent être, afin qu'une fois partis
ils y

reviennent à l'instant même. Les autres formules : Quando te injure conspiao:
et celle-ci : Sed anne tu dicis quoe est causa cur vindicaveris? ne sont pas
moins vides de sens... » etc. — Pour compléter les idées sur la déduction» 1

temps de Cicéron, conférez GICÉR. Pro Coecina, c. 1. 7. 8, et Pro Tullio, !«•
—

(2) GAI. Comm. 4. § 17.
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intérimaire de la chose vendiquée. C'est ce qu'on nomme vindicias

secundum alterum dicere (1). Le mot vindicioe est pris ici, selon

lesdiverses acceptions que nous venons de donner, n° 1863, pour
les choses mêmes vendiquées, et, par extension de langage,
pour la possession de ces choses. — Mais cette possession n'était
accordée qu'à la charge, par celui qui l'obtenait, de donner à
sonadversaire des répondants qui garantissaient la restitulion de
la chose et des fruits, si par l'issue du procès cette restitution
devait avoir lieu. Ces répondants, qu'il ne faut pas confondre
avec les proedes sacramenti que recevait le préteur, sont ceux

qu'on nomme proedes luis et vindiciarum. Le mot vindicioe

désigneici, selon ce que nous avons encore dit n° 1863, les fruits

perçus durant la possession intérimaire (2). — Le préleur ne

paraît pas s'être assujetti, dans le principe, pour celle attribution
de la possession intérimaire, aux règles établies plus tard dans
les interdits possessoires du système formulaire. Il était libre
d'accorder cette possession à l'une ou à l'autre des parties, selon
les divers motifs qui pouvaient le lui faire juger convenable ; par
exemple : l'apparence du droit le mieux fondé, ou le plus de

sécurité; la meilleure administration, ou l'a possession antérieure,
et autres raisons semblables. C'était seulement dans les réclama-
tions de liberté qu'il n'était pas libre. Ici, quelles que fussent les
autres considérations, la possession intérimaire, d'après une

disposition formelle des Douze Tables, devait toujours êlre donnée
dansle sens de la liberté (3). C'est le fameux procès de Virginie !
Nous savons que les questions d'état (liberté, cité, ou famille)
sont de véritables questions de. droits réels.

1867. 2° De l'action sacramenti dans les poursuites aVobliga-
tions. Ici, il n'y avait pas de vindicta ni de combat simulé, ni

d'attribution de la possession intérimaire (vindicioe). Dès le

principe, il existait un demandeur et un défendeur. Les parties
devaient, en s'adressant tour à tour la parole, selon la coutume
desactions de la loi, s'interpeller sur l'obligation que le deman-
deur prétendait exister et que le défendeur niait, ensuite se pro-
voquer réciproquement par le sacramentum ; puis venaient les
formes relatives à la dation du juge. Mais la série des paroles
sacramentelles prononcées dans toute cette procédure ne nous
est pas connue ; le manuscrit de Gaius s'est trouvé illisible en

(1) GAI. Comm. 4. § 16 : « Postea proetor secundum alterum eorum vindicias

dicebat, id est, intérim aliquem possessorem constituebat. » Voir les fragments
des Douze Tables, tom. I, Hist., tab. VI, § 6, p. 107; et tab. XII, § 3,
p. 118. — Quand cette possession intérimaire était attribuée, non pas au

possesseur actuel, mais à son adversaire, cela s'appelait, par rapport à ce pos-
sesseur, vitidicias ab eo abdicere; DIG. 1. 2. De orig. jur. 2. § 24. f. Pomp.
~

(2) GAI. Comm. 4. § 16 : i Eumque jubebat proedes adversario dare litis et

vindiciarum, id est, rei et fructuum. »— De même, § S»l.— Simplement proedes
luis vindiciarum, § 94. — CICKR. In Verr. 1. 45. — (3) Voir tom. I, Hist.,

fragments des Douze Tables, tab. VI, § 6, p. 107, avec les sources à l'appui.
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cet endroit, et les conjectures faites pour son rétablissement,
d'après quelques fragments de formules et quelques indications

éparses, ne sont bonnes que pour nous donner une idée de ce

que ces formules pouvaient être à peu près(l). Nous croyons que
les paroles devaient varier beaucoup, suivant la cause et l'objet
de l'obligation ; et que c'était ici que les pontifes avaient eu fort
à faire pour rédiger leur formulaire dans la prévoyance des divers
cas, et en calquant, autant que possible, les formules sur les
termes de la loi (2). C'était ici que devaient se rencontrer aussi,
comme accessoires ou comme préliminaires, pour certains cas

particuliers, quelques formalités spéciales et symboliques, telles

que celles de l'action furti lance licioque concepti, qui furent

supprimées, avec les actions de la loi, par la loi JÉHUTIA,selonce

que nous dit Aulu-Gelle (3).
1868. Depuis la loi PINARIA, il est certain, jour nous, qne,

même dans l'action sacramenti, un juge était donné aux par-
ties, non pas aussitôt après là demande qu'elles en avaient faite,
mais après un délai de trente jours. Ceci était commun au sacra-

mentum, tant en matière de droits réels qu'en matière d'obli-

gations (4). La loi PINARIA avait-elle seulement réglé ce délai
de trente jours, ou bien avait-elle introduit la dation du juge
elle-même? C'est une question que nous avons déjà examinée,
n" 1845 et suiv.

1869. Ce fut l'action sacramenti, dans son application aux
droits réels, qui se continua longtemps et qui survécut à toutes
les autres actions de la loi. C'est elle aussi, dans sa première
formalité, la vindicatio, qui se retrouve employée fictivement
dans toutes les variétés de Yin jure cessio, et qui, comme lelle,

joue un rôle si important pour la translation, pour la constitution
des droits civils. — Quant à l'application de l'action sacramenti

pour les cas d'obligations, au contraire, elle se réduisit de bonne

(1) M. HEFFTER, d'après les indices qu'on peut saisir encore dans le manuscrit
de Gaius, d'après quelques fragments de formules recueillis dans Cicéron, dans

les Nota; de Valerius Probus, et qui peuvent paraître avec plus ou moins de

fondement se référer ici, a cru pouvoir rétablir ainsi le dialogue sacramentel:

Le demandeur : Quando in jure te conspicio, postulo an fias auctor,}««
de re mecum nexum fecisti?

(Le défendeur répond négativement.)
Le demandeur : Quando negas, sacramento (D. L.) te provoco. (Je sup-

prime un fragment de formule que M. Heffter ajoute ici, mais qui ne me parait

pas à sa place.)
Le défendeur : Quando ais neque negas me nexumfecisse tecum, quçtdere

agitur, similiter ego te sacramento (D. L.) provoco. (Même suppression.)

(2) C'est ici, par»exemple, que peut se référer l'anecdote racontée par Gains,

sur celui qui perd son procès pour avoir dit vites au lieu d'arborés, en agis-
sant au sujet de vignes coupées. GAI. Comm. 4. § 11. — (3) Voir sur ce point,
tom. I, Hist., tab. VIII, § 15, et ci-dessus, n° 1720, avec les sources indiquées
dans les notes de ces deux passages.

—
(4) GAI. Comm. 4. §§ 15 et 16.
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heure et finit graduellement.par disparaître presque en totalité,

par suite de la création successive des deux nouvelles actions de

la loi, qui vont faire l'objet de notre examen.

De l'action per judicis postulationem.

1870. Dans l'action sacramento, la sentence du juge se bornait

à décider que le sacramentum était justum ou injustum : d'où la.

conséquence, pour le demandeur, qu'il obtenait ou n'obtenait pas.

l'objet par lui demandé. Ceci exigeait que le demandeur précisât
lui-même formellement cet objet : soit tel corps individuellement

désigné, soit une chose ou une quantité déterminée (res certa,

pecunia certa). Celte détermination se faisait, tant en matière
de droits réels qu'en matière d'obligations, dans les paroles
sacramentelles que les parties s'adressaient tour à tour avant la

provocation du sacramentum. Là-dessus, c'était tout ou rien;
le sacramentum était justum ou injustum : il n'y avait pas
demilieu.

Lesaffaires qui exigeaient une certaine appréciation ne se pliaient

qu'avec dé graves inconvénients à cette sorte de procédure. Le

procèss'engageait sur l'appréciation faite à l'avance par le deman-
deur. Celui-ci, pour s'y être trompé en plus, le défendeur pour.
avoir refusé à tort d'y acquiescer, si minime que fut le point de

différence, perdaient leur sacramentum. Le demandeur avait, en

outre, usé son action. — Il y avait même des natures d'affaires qui
serefusaient encore plus à ce mode de procéder. Celles dans les-

quellesles parties avaient des obligations réciproques dont il fallait
tenir compte, et qui devaient être combinées entre elles; de même,
s'il y avait à fixer des limites entre voisins, à opérer un partage
entre copropriétaires; ou bien si la chose objet d'une réclamation
de propriété était retenue cachée, d'où naissait l'impossibilité
d'accomplir sur elle la vindicatio, jusqu'à ce qu'elle eût été repro-
duite. Il était bien difficile d'opérer, dans ces divers cas, par le

procédédu sacramentum.
1871. Sous J'empire de ces nécessités, une première brèche fut

faite à la généralité de l'action primitive, et une nouvelle action
dela loi, plus simple et dépouillée de la stricte rigueur du sacra-

mentum, fut introduite : l'action accomplie seulement au moyen
delà demande d'un juge, actio per judicis postulationem. Le
feuillet où Gaius traitait de cette seconde action est perdu ; le for-
mulaire nous en est inconnu. Sans doute, les parties, rendues in

fore, devaient s'adresser tour à tour la parole en termes consacrés :
le demandeur pour déclarer l'objet de sa demande et pour inter-

peller là-dessus son adversaire; celui-ci pour répondre à l'inter-
pellation : après quoi venait probablement cette formule, que
noustrouvons dans les Notoe de Valerius Probus, et qui, selon
foute apparence, était commune à toute demande de juge, même
«ansles autres aclions : J. A. V. P. U. D. (Judicem arbitrumve
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postulo uti des). Cette formule était adressée au préteur parle
demandeur; et il est conforme au caractère des actions de la loi
de penser que le défendeur répliquait à son tour : Similiter ego
judicem arbitrumve postulo uti des. Le juge donné par suile de
cette action n'avait plus à juger une question aussi étroite que
celle de savoir si le sacramentum des parties était justum ou

injustum. Le mode même de procédure lui laissait plus de lati-
tude dans sa mission. Il avait à régler convenablement le litige,
selon la diversité des cas. Dans le sens propre du mot, c'était un
arbitre.

1872. Les cas dans lesquels l'action per judicis postulalionem
serait admise en place du sacramentum paraissaient avoir été fixés
un à un, comme par faveur spéciale (1). Ainsi, nous trouvons
dans les fragments des Douze Tables la trace de la nomination
d'arbitres : pour le règlement des limites entre voisins (finim

regundorum) (2), pour le partage du patrimoine entre cohéritiers

(familioe erciscundoe) (3) .pour le préjudice qu'occasionnent ou dont
menacent les eaux pluviales (arbiter aquoe pluvioe arcendoe) (4),
pour la possession intérimaire de mauvaise foi (arbitri vindim

jalsoe) (5), enfin pour l'exhibition de la chose à vendiquer (arbi-
trium ad exhibendum) (6).—De ces dispositions des Douze Tables
se tire la conséquence que l'action per judicis postulationem
existait déjà antérieurement à ces Tables.

1873. Un passage de Cicéron nous vient en témoignage positif,

pour prouver qu'elle a été appliquée spécialement à ces poursuites

d'obligations dans lesquelles le juge peut décider salvafde, el

qui, plus tard, dans le système formulaire', ont été nommée»
actions de bonne foi. « Proeclarum a majoribus accepimus morem

rogandi judicis, si ea rogaremus quae salva fide facere possil (7).»
Le propre de ces sortes d'affaires, c'est qu'il y a ordinairement
entre les parties des obligations réciproques qu'il faut mettre toutes

en ligne de compte et combiner entre elles. Or, le procédé du

sacramentum resserre l'affaire dans la poursuite d'une obligation
unilatérale. C'est ici que je rangerais volontiers, comme ayant fait

partie des formules de cette action de la loi, et non pas de l'action

(1) Arg. de GAI. Comm. 4. § 13. — CICÉRON parlant des actions de bonne

foi : De ofic. III. c. 17. rapproché du c. 10. —
(2) Tom. I, Hist., tab. VII. §5.

—
(3) Ibid. tab. V. § 10. —

Rapproché du DIG. 10. %. Famil. ercise. M,

f.X'Ip. et 52. S 2. f. Julian., où l'on trouve : arbiter familioe erciscundte-
-

(4) Tom. I, Hist., tab. VII. § 8. — Conférez avec les notes citées à l'appui
sous ce fragment, DIG. 39. 3. De aq. pluv. 23. § 2. f. Paul., et 24. f. Allen.
—

(5) Ibid. tab. XII. § 3. —
(6) Ibid. tab. Vif. § 7 : argument de cette

disposition des Douze Tables qui défend l'exhibition des matériaux employés
dans les édifices ou pour soutenir les vignes : donc Xarbitrium ad exhibeniM
existait déjà. Confér. DIG. 10. 4. Ad exhib. 6, et 3. §. 13. f. Ulp., où on lit

arbitrium commission. —
(7) CicrêK. De offic. III. 10. Bien que Cicéron écrive

sous le système formulaire, cette phrase fait évidemment allusion a l'anliqM

postulatio judicis.
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sacramenti, ces paroles que nous donne Cicéron et qui sont adres-

séespar l'un des plaideurs à l'autre : « Uti ne propter tefidemve
tuam captus fraudatusve siem (I). »—-Dans le nombre des

affairesainsi attribuées à l'action per judicis postulationem, se

trouvent celles qui concernent les tutelles, les fiducies, les ventes

etachats, les louages, les mandats, les sociétés, etc. : attributions

diverses qui n'eurent lieu que successivement, par l'effet delà

jurisprudence progressive (2).

1874. Il faut y joindre, sans doute, encore les cas où il s'agit
dela poursuite d'une obligation de faire (facere) ou de fournir

sanstransférer en propriété (proestare) : parce qu'ici, à défaut

parle débiteur de remplir en nature son obligation, il y a une

appréciation à faire. De même ceux où la chose dont vous vouliez

réclamer la propriété ou que vous prétendiez vous êlre due (3)
avaitdisparu ou péri par le dol de votre adversaire. Ces cas ont

dû être aussi détachés de l'action sacramenti et attribués à la

judicis postulatio, parce qu'il n'y avait plus moyen de vendiquer
où de demander la chose comme corps certain, ainsi que cela

sepratiquait rigoureusement dans le sacramentum : il ne restait

également plus qu'une appréciation à faire.

1875. Ainsi, les Romains ont déjà commencé, même de bonne

heure, à se soustraire, pour nombre de cas, à l'antique action

quiritaire du sacramentum. Cette action a été graduellement
dépouillée par celle de la judicis postulatio. Cependant elle reste
encore seule applicable dans les questions d'état, de propriété
quiritaire ou de ses démembrements, de successions, et dans
lespoursuites d'obligations de donner (dare) des choses ou des

quantitéscertaines. Toutes affaires qui s'accommodent à sa nature.
Aussi restera-t-on plusieurs siècles dans cet état, jusqu'à ce

qu'une nouvelle et dernière action de la loi vienne la dépouiller
encore de tout ce qui lui reste en matière d'obligations. Cette
action fut l'action de la loi per condictionem.

(1) CICKR. De oj/ic. III. 17. —
(2) Ibid. 17. « Quidem Scoevola, pontifex

maximus, summani vim esse dicebat in omnibus iis arbitriis, in quibus adde-
retur : ex fide bona; fideiqne bonoe nomen exislimabat manere latissime, idque
versari in tutelis, societatibus, fiduciis, mandatis, rébus emptis-venditis, con-

ductis-locatis, quibus vitoe societas contineretur, in his magni esse judicis
staluere, quid quemque cuique proestare oporteret, etc. J — Sans doute je ne
pensepas que, dans l'origine du droit quiritaire, le seul consentement ait pu
former les contrats de vente, de louage, de mandat, de société; mais lorsque,
lie fait, la livraison, le commencement d'exécution ou l'association avaient eu "

"cil, il pouvait bien y avoir là des obligations mutuelles à régler; avec le temps
nerne, et l'accession des principes du droit des gens, ces contrats furent admis
P?r >e droit civil romain comme obligatoires par le seul consentement. —

! ',. .8' ^e GAI. Comm. 4. § 20, où l'on voit qu'on agissait dans certains cas per
judicis postulationem s.de eo quod nobis dari oportet ».
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De l'action per condictionem.

1876. La condictio, en elle-même, n'est autre chose qu'une
annonce, une dénonciation faite à quelqu'un verbalement. « Con-
dicere.est dicendo denuntiàre, » nous dit FESTUS(1). L'action de
la loi per condictionem est celle qui s'accomplit principalement
au moyen d'une pareille dénonciation. Tout ce que nous savons
de certain sur le rite qui y était observé, c'est que le demandeur

dénonçait à son adversaire qu'il eût à être présent dans trente

jours, pour recevoir un juge (2). Le feuillet du manuscrit de Gaius
où se trouvaient les détails est perdu. On a mis en doute si cette
dénonciation était faite devant le magistrat (injure), ou bien hors
du tribunal, entre parties dans leur particulier; pour moi ce n'esl

pas une question ; toutes les actions de la loi, à l'exception delà

pignoris capio, s'accomplissent in jure; et l'expression de Gaius,
ut adesset, me semble indiquer parfaitement que les parties j
sont en ce moment.

1877. C'est la loi SILIA (par conjecture, an de Rome 510) qui
a introduit cette nouvelle et dernière action de la loi, seulement

pour les obligations de. transférer en propriété (dare) une somme

précise (obligatio certoe pecunioe); et quelques années après, la
loi CALPURNIA(par conjecture, an 520) l'a étendue aux mêmes,

obligations de toute chose certaine (de omni certa re) (3). A

quoi bon cette création nouvelle, puisque l'action sacramenti à
l'action per judicis postulationem pouvaient satisfaire au même
but? C'était ce qu'on se demandait déjà du temps de Gaius (4).

1878. Il faut voir là une continuation du phénomène historique
qui s'accomplit : la démolition graduelle de l'antique action de
la loi per sacramentum. Déjà, depuis longtemps, l'action per
judicis postulationem l'avait successivement dépouillée, en
matière d'obligations, des différents arbitrages institués par la
loi des Douze Tables ou par la jurisprudence postérieure, des

obligations ex bona fide, qui présentaient communément in)

engagement réciproque entre parties;, des obligations de faire
ou de fournir (facere aut proestare), même des obligations de

transférer en propriété (dare) quand il s'agissait de chose incer-

taine, ou quand la chose certaine avait été frauduleusement
détournée ou détruite. Il ne lui restait plus que les obligations
de donner (dare) des choses certaines. Les lois SILIA et CALPDMH
viennent les lui enlever encore : d'abord seulement pour les

(1) FESTUS : « Condicere est dicendo denuntiàre. Condictio in diem certum ejus
rei quoe agitur denuntiatio. »—

(2) GAI. Comm. 4. § 18 : « Et heec quidem
actio

proprie condictio vocabatur : nam actor adversario denuntiabat, ut ad judicem

capiendum die XXX adesset. » —
(3) GAI. Comm. 4. § 19 : « Hoec autem legis actio

constituta est per legem Siliam et Calpurniarn : lege quidem Silia certoe pecums,

lege vero Calpurnia de omni certa re. » —
(4) GAI. Comm. 4. § 20 : « QmM

autem hoec actio desiderata sit, cum de eo, quod uobis dari oportet, potuennws
aut sacramento, aut per judicis postulalionem agere, valde quoeritur. »



TIT. VI. DES ACTIONS (ACTIONS DE LA LOI). 497

sommesd'argent (pecunia), et ensuite pour toutes les autres.

Dèslors sa sphère est réduite aux droits réels, elle n'est plus

employéepour les obligations. .

1879. Il faut bien se pénétrer du caractère de ces obligations
; dedonner, dont l'action per condictionem dépouillé en dernier

lieule sacramentum. Et d'abord, de l'obligation certoe pecunioe.
.-- Cen'est pas tant l'objet dû, que la nature et la cause de

l'obligation qu'il faut considérer. Dans la vente, par exemple, le

vendeurqui réclame le prix convenu demande aussi une somme

déterminée;mais il y a bien des considérations à prendre : il faut
' examinerses engagements à lui, les a-t-il tous remplis, n'y a-t-il

pasde balance à faire? Ici, au contraire, il s'agit d'obligation
unilatérale, de transporter en propriété au demandeur une somme

rigoureusementprécise ; tout est arrêté : c'est la somme data,

sivpulataaut expensilata dont parle Cicéron (ci-dessus, n° 1425),
; c'est-à-direune obligation comme celles que font naître le mutuum,

la stipulation, l'expensilation sur les registres domestiques, ou

lescausesqui opèrent de la même manière, par exemple le legs.
Peut-être même l'expression pecunia ne doit-elle pas être

restreinteici aux sommes d'argent : peut-être même, comme dans

plusieursautres cas, faut-il l'entendre de toute chose pouvant
fairel'objet d'un mutuum, de toute chose quoepondère, numéro,
mensuraveconstat. Le droit romain, dès l'origine, a classé à

part ces sortes d'obligations (pecunioe creditoe) et spécialement
cellesd'argent (oeris\. Partout, jusque dans les Douze Tables, on
trouvela trace de la distinction qu'il en a faite (1). Même dans le

systèmedes actions de la loi, où les condamnations, en principe,
ne sont pas pécuniaires, mais où elles portent sur ce qui fait

l'objet même de la demande, la gradation dans la précision des

obligationsde choses certaines est celle-ci : — pour telle somme

d'argent,le chiffre est fixe; — pour tant de mesures de vin ou
debléde telle qualité, la quantité est fixe, mais la qualité réclame
unecertaine appréciation, et la valeur pécuniaire n'apparaît pas
rigoureusement; -— enfin, pour un corps certain, par exemple
tel cheval, qu'il vienne à disparaître ou à périr par l'effet d'un

dol,et il faudra recourir à une estimation.
1880. En somme, en réunissant les dispositions delà loi SILIA

etcellesde la loi CALPURNIA,on voit qu'il faut entendre par res
certoece que nous avons déjà expliqué (ci-dessus, n° 1258) :
"Certum est, quod ex ipsa pronuntiatione apparet, quid, quale

(1) Voir tom. l,Hist. tab. III. §1: «JEris confessi, rebusque jure judicatis... J
— AULU-GÈLL.Nocl. attiç. : « Hanc autem fidem majores noslri non modo in
olHciorumvicibus, sed in negotiorum quoque contractibus sanxerunt, màximeque
"* pecunioe mutuatitioe usu atque commercio. » — Lex Gallioe cisalpinoe-,
«•21 èt22. — Lex l.Tabtil. Heracl.Wu. 44. — CICÉR.PrO Rose. c. 4. —
»fl. Comm. 3. § 124, où l'on voit la définition de l'expression pecunia crédita,
e' 1extension du mot pecunia à toute chose de quantité.

TOMEm. 32
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quantumque sit (1). » Ces sortes d'obligations s'accommodaient
parfaitement à la nature de l'action sacramenti. Le demandeur

précisait rigoureusement l'objet de sa demande, et le juge n'avait
qu'à déclarer son sacramentum juste ou injuste : il n'y avait pas
de milieu. Si donc la loi SILIA et la loi CALPURNIAviennent leslui
enlever, c'est qu'on veut en finir, en matière d'obligations, avecle
sacramentum, avec cette consignation d'origine pontificale au profit
du trésor public, et avec ses antiques formalités. Et l'on procède
comme on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire par gradation. Laloi
SILIA crée la nouvelle action de la loi, et ne retire pour elle, a
l'action sacramenti, que les obligations précises, qui présentenl
le cas le plus simple, où tout est irrévocablement arrêté, les obli-

gations certoe pecunioe. La loi CALPURNIA, quelques années après,
y ajoute les obligations de toute chose certaine (de omni certa re),
c'est-à-dire tout ce qui reste en cette matière à l'action sacramenti.

Ainsi, cette antique action de la loi ne conserve plus rien quant
aux obligations, si ce n'est certaines causes spéciales retenues par
exception (2), et l'action per judicis postulationem y perd quelque
chose elle-même. Le rapprochement des faits, l'époque où se

placent ces deux lois, les événements déjà accomplis, ceux quise

préparent nous en révèlent l'esprit. Les actions de la loi ont élé

divulguées, leurs formules sont publiques, l'antique procédure
tombe en discrédit, l'époque où ce système sera abrogé n'est plus
éloignée que de soixante ans environ : tout nous dit que leslois
SILIA et CALPURNIAsont des avant-coureurs de la loi JÉBDTIA(3).

1881. Quelles différences y avait-il, du reste, entre le rite de

la nouvelle action per condictionem, et celui de l'action pa
judicis postulationem? Il y en avait bien certainement; nousne

pouvons les préciser, parce que l'un et l'autre rite nous sont restés

inconnus. Mais quelles qu'elles fussent, les paroles sacramentelles
et les interpellations que s'adressaient les parties devaient forcé-

ment marquer le caractère particulier et si distinct de la contes-

tation, qui dans l'une de ces actions était rigoureusement précise
et arrêtée, tandis que dans l'autre elle avait quelque chose d'indé-

terminé et de laissé à l'appréciation. De cette différence même

dans les paroles sacramentelles, devait résulter la différence dans

la mission dû juge qui, dans l'une de ces actions, était toujours
un judex proprement dit, et dans l'autre le plus souvent un

arbiter. Enfin, on peut tenir pour certain que dans l'action delà

loi per condictionem, celui qui ne s'était pas rendu dans le délai

fixé pour recevoir un juge était, par les dispositions des lois Suit

et CALPURNIA, réputé confessus ou judicatus, et soumis, en

conséquence, à l'exécution per manus injectionem (4) dont nous

allons parler.

(1)DIG. 45. 1. Verb. oblig. 74. f. Gai.— (2) Telles que l'action dam»

infecti, Gai. 4. §31. —
(3) Voir, sur ce point, tom. I, Hist., n° 238 et suiv.

—
(4) La loi Gall. cisalp., c. 21, en porte la trace irrécusable.
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1882. En somme, au point où nous sommes parvenus, la

destination des trois actions de la loi, qui sont des formes de

procès,
est celle-ci :

L'action sacramento, pour les réclamations d'état, de propriété

quiritaire ou de successions : tous droits réels dont la connaissance

estrenvoyée aux centumvirs.

L'action per judicis postulationem, pour la poursuite de toutes

obligations autres que celles de donner (dare) des choses cer-

taines : la connaissance en est renvoyée le plus souvent à un

arbitre (1).
L'action per condictionem, pour les obligations de donner

(dare) des quantités ou des choses certaines, dont la connaissance

estrenvoyée toujours à un judex.
C'est en cet état que la loi /ERUTIA les trouvera.

Il nous reste à traiter maintenant des actions de la loi qui sont

plusparticulièrement des voies d'exécution.

Actions de la loi pour lexécution.

De l'action per manus injectionem.

1883. Une fois le procès décidé et la sentence rendue, si la

partie qui a succombé ne s'exécute pas volontairement, il faut une

puissance et un procédé quelconque pour l'y contraindre. — S'il

s'agit de droits réels, sous l'empire des actions de la loi, où la

sentenceatteint, toutes les fois que c'est possible, directement la

chosemême demandée, le plaideur qui triomphe est reconnu avoir
ou tel état, ou la propriété quiritaire de telle chose, ou tel

démembrement de cette propriété, ou telle hérédité : les effets de
droit s'en déduisent d'eux-mêmes ; ou s'il a besoin de la force

publique pour se mettre en possession de la chose dont il est
reconnu propriétaire, il peut y recourir. — Mais dans les procès
d'obligations, bien que la sentence porte encore directement sur
la chose demandée, le demandeur qui triomphe est reconnu seule-
ment créancier et non propriétaire : quelles seront donc ses voies
d'exécution confre le débiteur qui n'accomplira pas son obligation?
Le vieux droit quiritaire lui a donné action, non pas sur les biens,
à moins que ces biens n'aient été eux-mêmes spécialement engagés
par le nexum, c'est-à-dire per oes et libram, pour sûreté de la

dette, mais il lui a donné action sur la personne même de son

-débiteur; et le procédé qui lui est.ouvert pour cela est l'action de

laloiper manus injectionem. Ce n'tst que dans quelques cas tout
à fait exceptionnels et en bien pelit nombre, qu'un recours lui
est directement ouvert sur les biens du débiteur, au moyen de
1action de la loi fier pignoris capionem.

(1) Sauf quelques causes spéciales d'obligation, telles que celles damni infecti,
retenues par exception dans l'action sacramento, ainsi que nous l'avons dit page
Précédente.

°

32.
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1884. La manus injectio, à proprement parler, est la main-
mise sur une personne, son appréhension corporelle. Il existait
plusieurs cas dans lesquels le droit quiritaire permettait une
pareille mainmise, même hors de la présence de toute autorité:
soit comme exercice d'un droit de propriété, par exemple d'un
père sur l'enfant soumis à son pouvoir, d'un maître sur son
esclave (1); soit comme moyen de contrainte-, par exemple à
l'égard de celui qui, appelé au tribunal (in jus vocatus), ne voulait
pas s'y rendre (2). L'action de la loi per manus injectionem élail
celle dont la formalité caractéristique consistait dans une pareille
mainmise; mais elle s'accomplissait devant le magistrat injure;
et il faut bien se garder de confondre cette action de la loi, dans
son ensemble, avec les mainmises extrajudiciaires dont nous
venons de parler.

1885. L'action de la loi per manus injectionem est la procé-
dure d'exécution de l'antique droit quiritaire. Les fragments qui
nous restent sur la troisième des Douze Tables ne sont autre chose

que son nouveau règlement par les décemvirs (3). La loi des
Douze Tables donne cette voie d'exécution pour toutes choses

jugées, et pour l'aveu d'une dette d'argent {oeris confessi;
rebusque jure judicatis) (4). Le débiteur a trente jours pour cher-
cher à s'acquitter, ces jours se nommaient diesjusti; c'est, selon

l'expression d'Aulu-Gelle, comme une sorte de trêve, d'armistice

légal (quoddam justitium, juris quoedam interstitio) (5). Cedélai

expiré, s'il n'a pas payé, son adversaire peut l'amener devantle

magistrat (in jus vocare); et là s'accomplit l'action de la loi. Sai-
sissant son débiteur par quelque partie du corps, le créancier dit:
« QUODTU MIHI JUDICATUSSIVE DAMNATUSES (par exemple SESTERTIIItl
X MILLIA ) QVJEDOLO MALO NON SOLVISTI, OB EAM REM EGOTIBISES-

(1) C'est en ce dernier sens que nous trouvons dans une multitude de frag-
ments, même dans les Recueils de Justinien, l'expression de manus injeclte-
Voir Vatic.fragm. § 6. — DIG. 2. 4. De in jus voc. 10. § 1. f. Ulp. —18.1,
Si serv. export. 9. f. Paul. — 40. 1. De manum. 20. § 2. f. Papin. —M.
8. Qui sin. man. 7. f. Paul. — COD. 4. 55. Si serv. export. 1 et 2. const.
Sever. et Anton. — 7. 6. De lat. libert, 1. § 4. const. Justinian. — (2) Voir
le fragment des Douze Tables,, tom. I. Hist., tab. I. § 2. — (3) Voir noire

tom. 1, Hist., tab. III, p. 101. —
(4) Malgré la généralité de ce texte des

Douze Tables, quelques critiques, et, entre autres, M. DE SAVIGNÏ, pensent
que cette voie d'exécution n'était donnée que pour les dettes d'argent. Nffl-
seulement le texte de la loi, mais fout l'ensemble du système, me donneI»

ferme conviction que c'est une voie d'exécution pour toutes les condamnations
en malière d'obligations : l'ancien droit quiritaire, en 'effet, n'en offre pi»
d'autre. —

(5) ÀULU-GEU. Noct. attic. XX. 1. « Confessi igitur oeris ac
debilj

judicatis triginta dies sunt dati conquirendoe pecunioe causa quam .dissolverent!

eosque dies decemviri justos appellaverunt, velut quoddam justitium, id estjùris
inter eos quasi interstitionem quamdam et cessationem, quibus diebus nihil cuni

his agi jure possit. Post deinde nisi dissolverant, ad proetorem vocabanfur, et a»

ëo quibus erant judicati, addicebantur : nervo quoque, aut compedibus
viucie-

bantur..., etc. J
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TERTIUMx MILLIUM JUDICATI MANUSINJICIO. » Le
'
débiteur ne peut

repoussercette mainmise (manum sibi depellere)-. dès ce moment,
il est traité comme esclave de fait ; et, comme tel, s'il a des objec-
tions à faire, des contestations à élever, il ne peut plus agir, dans

l'action de la loi, par lui-même, comme un homme libre; il faut

qu'il donne un répondant solvable, qui le réclame et le libère en

prenant sa cause, et qu'on nomme, à cause de cela, vindex. Faute

d'un pareil répondant, il est, par déclaration du préteur et sans

renvoi devant un juge, attribué (addictus). au demandeur, qui
l'emmène dans sa maison, comme son prisonnier (1). Ici s'arrête

l'exposé que fait Gaius de cette action de la loi. Il faut le compléter

par ce qui nous est parvenu des Douze Tables. Avant la pronon-
ciation de cette addiction, le débiteur poursuivi était, à propre-
mentparler, judicatus, adjudicatus (2); une fois l'addiction faite,
il est addictus : quoique ces qualifications aient pu être, dans

l'usage, employées quelquefois l'une pour l'autre. En ce dernier

état, il est esclave de fait, et traité comme tel, non-seulement
dansles rapports privés, mais même dans ceux de la cité; mais
il n'est pas encore esclave de droit, il n'a pas encore essuyé de
diminution de tête; ni ses enfants ni ses biens ne passent dans le
domaine de son créancier (3). La loi des Douze Tables a pris soin

(1)GAI. Comm. 4. § 21 : « ... Nec licebat judicato manum sibi depellere,
et pro se lege agere: sed vindicem dabat, qui pro se causam agere solebat :

qui vindicem non dabat, domum ducebatur ab actore, et vinciebatur. J — Voir
aussi le texte d'Aulu-Gelle, cité à la note précédente.

— Il est bon de remar-

quer, dans la formule de la manus injectio, ces expressions judicatus, dam-
natusve : elles se réfèrent peut-être, la première aux obligations provenant de
contrats ; la seconde aux obligations provenant de délits (selon d'autres, aux legs
per damnationem?) : mais dans tous les cas elles ne s'appliquent pas aux sen-
tencesen matière de droits réels, puisque sous les actions de la loi, en semblable

matière, il n'y a pas de condamnation; c'est la chose, le droit lui-même qui
sont reconnus appartenir à l'une des parties. Cette remarque confirme ce que
nous avons dit, que la voie d'exécution per manus injectionem est exclusive-
ment propre aux obligations.

—
(2) GAI. Comm. 3. §§ 189 et 199. —

(3) QUIK-
TIL. V. 3. o Aliud est servum esse, aliud servire. Qui servus est, si mannmit-

titur, fit libertinus, non itidem addictus. * — V. 10. a Aliud est servum esse,
aliud servire", qualis esse in addictis quoestio solet. »— VII. 3. « ...An addictus,
quem lex servire donec solverit jubet, servus sit?... Servus cum manumittitur
fit libertinus, addictus recepla libertate est ingenuus. Servus invito domino liber-
tafem non conseqnetur, addictus solvendo citra voluntatem domini consequetur.
Ad servum nulla lex pcrtinet, addictus legem habet. Propria liberi, quoe
nemo habet nisi liber, proenomen, nomen, cognomen, tribum : habet hoec
addictus. » —

Malgré les rapports qui les unissent, il y a aussi de grandes dif-
férences entre les addicti et les nexi, c'est-à-dire ceux qui, pour sûreté ou
pour payement de leur dette, ont livré per oes et libram leur personne aux

créanciers, et dont nous avons décrit la situation, tom. I, Génér., n° 55, avec
a note 3. Ces différences peuvent se ramener à ce principe : que les addicti
sont esclaves de fait, mais non de droit, tant à l'égard du créancier à qui ils ont
été addicti qu'à l'égard de la société. Les nexi sont assimilés à des esclaves,
'ait de fait que de droit, par rapport a celui à qui ils ont été vendus, mais ils
fesicnt hommes libres dans la cité. Ils essuient une minima capitis deminulio;
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de régler elle-même ce qui concerne sa nourriture et le poids des
fers dont il peut être chargé (1). Cette situation se continue
soixante jours, pendant lesquels il doit, par trois jours de marché
consécutifs, de neuvaine en neuvaine, être conduit devant le
magistrat, dans le comitium, avec proclamation de la somme
pour laquelle il est addictus ; afin que ses parents, ses amis,
avertis du sort qui le menace, fassent leurs derniers efforts pour
le libérer .en payant à sa décharge. Nous savons que, faute de
payement, la conclusion pour lui, après les soixante jours, est
une diminution de tête définitive, qui termine sa vie de citoyen et
d'homme libre, mais qui éteint aussi tous les droits de son
créancier. Il est vendu comme esclave à l'étranger, au delà du
Tibre. Le droit, pour le créancier, de le mettre à mort, est même
inscrit dans la loi (2).

1886. En résumé, l'action de la loi per manus injectionem
commence dans ses effets, pour Yaddictus, par une captivité, un

esclavage de fait, mais pas encore de droit; et elle se termine

par une diminution de tête définitive, l'esclavage de fait et de
droit, ou même la mort. — C'est une voie d'exécution remise en

grande partie aux intéressés eux-mêmes ; c'est une captivité pour
dette, dans la maison du créancier; chaque palais des patriciens,
nous dit l'histoire, était devenu une prison particulière, et plus
d'une fois les malheurs de ces addicti ont soulevé la plèbe et

agité la république (3).
1887. Toutefois, il faut remarquer que, quoique le but essentiel

de cette action fût de forcer le débiteur à s'exécuter, il pouvait se
faire qu'il y eût contestation sur l'existence même de la dette;

par exemple, que celui contre qui était exercée la manus injectio
niât qu'il y eût eu jugement contre lui ou aveu de sa part. Il y
avait alors véritablement procès sur ce point. La décision dece

procès n'était pas renvoyée à un juge; c'était le magistrat qui
prononçait lui-même, et, en conséquence, donnait suite, ou non,
aux effets de la manus injectio. En ce sens, on voit que cette
action de la loi, quoique étant principalement une voie d'exécution,
était aussi, en certains cas, une forme introductive d'un procès
jugé par le magistrat seul. — Ce caractère fut bien plus fréquent
et plus prononcé lorsque de nouvelles lois eurent étendu l'usage
de cette action bien au delà de sa destination primitive.

1888. En effet, depuis la loi des Douze Tables, plusieurs

leurs enfants et leurs biens passent avec eux au pouvoir de leur chef; cest

par une manumission qu'ils peuvent en être affranchis; et alors ils sont, par

rapport à ce chef, des quasi-liberti, quoiqu'ils soient toujours ingemd par rap-

port à la cité.

(1) Tom. I, Hist, tab. III. §§ 3 et 4. —
(2) Voir ce que j'ai dit sur cette

disposition des Douze Tables, tom. I, Hist., tab. III, § 6, avec les notes àlap-

pui, et n" 118. —
(3) TIT. Liv. V. 14; VI. 36; VII. 16. — DENYSD'HAUC IV.

11, etc.
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autreslois assimilèrent un grand nombre de cas à ceux de l'aveu

d'une dette d'argent ou d'une condamnation judiciaire, et accor-

dèrent, dans ces cas, la voie d'exécution per manus injectionem,
commes'il y avait eu sentence (pro judicato) et avec les mêmes

effets.Seulement, dans la formule, le créancier, au lieu de'dire :

poD TU MIHI JUDICATUSSIVE DAMNATUSES, énonçait la cause et

ajoutait : OR EAM BEM EGO TIBI PBO JUDICATOMANUM INJICIO (l)i
Gaiuscite en exemple, au nombre de ces lois, les lois PUBLILIA et

FCRIA,De sponsu, dont nous avons déjà parlé (ci-dessus, n° 1388),
etqui accordèrent cet avantage aux sponsores dans certains cas.

1889. D'autres lois accordèrent aussi, dans quelques autres

cas,l'action de la loi per manus injectionem, avec des effets moins

rigoureux. Le débiteur sur qui la mainmise avait lieu pouvait la

repousser et se défendre lui-même dans cette action de la loi

(manum sibi depellere et pro se lege agere licebat). Dans la
formule de cette manus injectio, le créancier, après avoir énoncé
lacause, disait simplement : « OBEAM BEM EGOTIBI MANUMINJICIO,»
sansajouter PBO JUDICATO.Aussi donnait-on à cette mainmise la

qualification dépura, simple, sans assimilation au cas de chose

jugée : « PUBA, ID EST NON PBOJUDICATO(2). » — Au nombre des
lois accordant cette nouvelle mainmise simple, Gaius cite la loi
FtiRiâtestamentaria, en matière de legs, et une loi MARCIA, en
matière d'usure. La date de toutes ces lois nous est ou totalement

inconnue, ou désignée seulement par conjecture. Elles se placent
les unes et les autres du sixième au huitième siècle.

1890. Evidemment, dans ces divers cas d'extension, l'action
dela loi^er manus injectionem était le plus souvent introductive
d'un procès; car puisqu'il n'existait pas de jugement préalable,
mais seulement l'allégation du demandeur prétendant à une sorte

particulière de créance, la question de savoir si cette créance existait
véritablement pouvait toujours être soulevée par le défendeur, et
cepoint était à juger par le magistrat.

1891. En somme, on voit que la manus injectio se présentait
sous trois aspects divers : la manus injectio judicati, la manus

injectio pro judicato, et la manus injectio pura : les deux

premières produisant les mêmes effets, la troisième moins rigou-
reuse. Une loi postérieure, dont le nom est resté illisible dans le
manuscrit de Gaius (3), fit rentrer dans cette troisième espèce tous
les cas de la seconde, à l'exception d'un seul; et dès lors il fut

toujours permis au débiteur de se dégager de la mainmise et de
se défendre lui-même dans l'action de la loi : si ce n'est, selon

(1) GAI. Comm. 4. §§ 22 et 24. — (2) Ibid. § 24. — (3) MM. de Savignjr,
Hugo, Heffter pensent que l'on doit lire la loi AQUILIA ; mais ceci ne me paraît
nullement en harmonie avec la chronologie. Il s'agit, dans Gaius, d'une loi pos-
térieure a toutes celles dont il vient de parler : or, la loi AQUILIA se place, par
conjecture, en l'an de Rome 468.
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les Douze Tables, pour l'exécution des condamnations judiciaires
et, en outre, pour le remboursement de ce que le sponsor avait
payé à l'acquit de son cautionné (excepto judicato et eo pro quo
depensum est) (I).

1892. Nous verrons comment cette voie d'exécution contre la
personne, supprimée comme action de la loi à l'époque delà
suppression de ce premier système, se maintint sous une autre
forme simplifiée; et comment les préteurs introduisirent, en outre,
une voie d'exécution sur les biens.

De l'action per pignoris capionem.

1893. Cette voie d'exécution, qui s'exerçait sur les biens mêmes
du débiteur, était tout à fait exceptionnelle dans le système des
actions de la loi, et véritablement étrangère aux créances privées;
car.elle n'avait lieu que dans certains cas peu nombreux, qui
intéressaient le service militaire, les sacrifices ou le trésor publics.
Le créancier, dans ce cas, était autorisé à s'emparer lui-même,
comme gage, d'une chose appartenant à son débiteur, et celui-ci
ne la libérait qu'en payant (2). C'était uniquement parce que
cette prise de gage s'accomplissait en prononçant des paroles
sacramentelles (certis verbis) que la plupart des jurisconsultes
la rangeaient parmi les actions de la loi. Mais elle en différait
en trois points essentiels : 1° elle avait lieu hors de la présence
du préteur (extra jus) ; 2° elle pouvait se faire même en l'absence
du débiteur ; 3° et même un jour néfaste, où il n'était pas
permis d'agir par action de la loi. Aussi quelques jurisconsultes
refusaient-ils de la considérer comme une de ces actions.

1894. Les cas dans lesquels la pignoris capio était autorisée
avaient été introduits les uns par les moeurs, d'autres par une loi

précise (de quibusdam rébus moribus, de quibusdam lege).
Par les moeurs, antérieures même aux Douze Tables, celle voie

d'exécution était accordée aux soldats contre ceux qui leur avaient
été assignés par le tribun de Yoerarium comme devant leur payer
ou la solde (stipendium), ou le prix d'achat et d'équipement d'un

cheval (oes équestre), ou le prix du fourrage (oes hordearium).
Les lois des Douze Tables l'attribuaient positivement au créancier
du prix d'achat d'une victime, et à celui du prix de louage d'une
bête de somme, lorsque le louage avait été fait spécialement par
lui pour en employer le prix en sacrifices. Enfin une loi, dont le

nom illisible dans le manuscrit de Gaius semble être celui de

lex CENSOBIA, la donnait aux publicains pour la levée des impôts

publics (3).
1895. Nous verrons cette voie d'exécution, quoique tombée

(1) GAI. Comm. 4. § 25. — (2) GAI. Comm. 4. § 32. — (3) GAI. Comm.*•

§ 26 et suiv. — Voir aussi tom. I, Hist., table XII. § 1. p. 117.
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comme action de la loi, à la chute de ce premier système, se

transformer et passer ainsi, comme la précédente, dans les systèmes
suivants.

Résumé et ensemble d'une procédure, sous le système
des actions de la loi.

1896. Toutes les actions de la loi (sauf la pignoris capio)
s'accomplissant devant le magistrat (injure), la première chose à

faire est d'y appeler et d'y faire comparaître les parties. Cet acte
seproduit dans toute sa simplicité la plus rude. C'est celui qui'
veut agir qui est chargé d'appeler lui-même son adversaire devant

le magistrat (in jus vocare), et, au besoin, de l'y amener de
force. Il fait cet appel en termes consacrés : « In jus ambula,

sequere, in jus i, in jus eamus, in jus te voco, » font dire Plaute

et Térence à leurs personnages (1). Si in jus vocat, disent les
DouzeTables (2). Tel est le premier acte, nommé in jus vocatio.

1897. Celui qui est ainsi appelé refuse-t-il d'aller, son adversaire
recourt à une attestation de témoins, en prononçant à voix haute
cesparoles, que nous retrouvons dans les comédies de Plaute,
dansles satires d'Horace, et qui ont une apparence toute sacra-
mentelle : u LICET TE ANTESTABI(3) » ; en même temps il touche,
commesiège de la mémoire, le fond de l'oreille du témoin qui se

présente (4). C'est ce qui se nomme Yantestatio.

1898. Cela fait, il a contre celui qu'il appelle in jus une

(1) PLAUTE : Curcull. act. V, scène n, vers 23 et suiv. — Persa, act. IV,
scèneix, vers 8. — Rudens, act. III, scène i, vers 16; scène vi, vers 22 et sniv.
— Poenul., act. V, scène n', vers 52 et suiv. — TÉREXCE : Phormio, act. V,
scènex, vers 43 et 88. —(2) Tom. I, Hist., tab. I, § 1. p. 98. — (3) HORACE,
liv. 1, satir. 9, vers 74 et suiv. :

Casu venit obvius illi
Adversarius et : Quo ta, turpissirae? » magna
Exclamât voce ; et : . Licet anleslari ? » Ego vero

Oppono auriculam. Bapit in jus..., etc.

Voir aussi PLAUTE, Persa, act. IV, scène îx, vers 10 et suiv. — Il paraîtrait
qu'on pouvait, à défaut d'autres, prendre à témoin celui même qu'on appelait
in jus. Comme dans le Cufcullio de Plaute (act. V, scène n, vers 23 et suiv.) :

PHVED.Ambula in jus.
THER. Non eo.
PH/EO. Licet te anlestari ?

THEII. Non licet.

Sur son refus, un tiers, le Curcullio, se présente :

Cuno. At ego, qucm licet, le, etc.

Comme aussi dans le Poenulus du même comique , où la jeune fille, appelée
!» jus, dit elle-même (act. V, scène iv, vers 56 et 57) :

AxTim. Anleslare me atque duce.
AGOFI.Ego te antcstabor.

(4) PLINE, Hist. natur. XI, 45. « In ima aure memorioe locus, quem tangen-
tes antestamur. »
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mainmise (manus injectio) extrajudiciaire; il peut l'entraîner au
tribunal de vive force (in jus rapere), par le cou (obtorto collo),
selon les expressions antiques :

— « Rapi te obtorto collo mavis, an trahi?»
— i Subveni, mi Charmidcs,

Rapior obtorto collo ! J

disent Plausidippe et le marchand d'eslaves, dans Plaute (1). —

Ce n'est qu'en donnant un vindex qui prend sa cause et se charge
de l'affaire que celui qui est ainsi appelé et entraîné in jus peut
se dispenser d'y aller (2).— Du reste, la jurisprudence a admis
de bonne heure ce principe, que là maison du citoyen est pour
lui un asile inviolable "d'où il ne peut être ni appelé ni entraîné
au tribunal (3). Il est aussi plusieurs exceptions qui ne permettent
pas d'appeler in jus certaines personnes : soit à cause de leur

dignité, comme les préteurs et les consuls, ou du respect qui leur
est dû, par exemple un ascendant ou un patron qu'il serait contre
nature de voir ainsi conduits obtorto collo par leur descendant
ou par leur affranchi ; soit par d'autres motifs, comme le pontile
pendant qu'il procède aux sacrifices, l'homme ou la femme dans
la cérémonie de leur mariage (4) : ces exceptions, confirmées

par la jurisprudence ou par l'édit, ont indubitablement leur source
dans des coutumes antiques. L'ascendant et le patron ne peuvent
être appelés in jus que sur l'autorisation spéciale du magistrat (5),

1899. Arrivées devant le magislrat, après un exposé prélimi-
naire de l'affaire et de leurs dires respectifs, exposé qui parait avoir

été libre et dégagé de termes sacramentels (ci-dessus, n° 1862),
les parties procèdent à l'accomplissement, selon le rite consacré,
de l'action de la loi qu'elles exercent. — Si l'affaire est de nature
à pouvoir être décidée par le pouvoir même du magistrat, le

procès se termine devant lui. Il en est toujours ainsi dans l'action
de la loi per manus injectionem, non-seulement lorsqu'il s'agit
d'upe chose déjà jugée, ou d'une dette avouée, mais encore dans
tous les autres cas auxquels s'applique cette action, même lorsque
la dette y est contestée. Le magistrat statue lui-même sans renvoi
devant aucun juge;

—- Si le litige n'est pas de cette nature, ilj
a lieu à la nomination d'un juge ou d'un arbitre, ou au renvoi
devant les centumvirs.

(1) PLAUTE : Rudens, act. III, scène vi, vers 15, 29 et suiv. — Poenulus, act,III,
scène v, vers 45 : i Priusquam obtorto collo ad proetorem trahar?—TÉBEME,
Phormio. act. V, scène x, vers 92 : t Râpe hune! » — (2) Voir sur toute celle

matière les dispositions mêmes de la loi des Douze Tables, tom. I, But-,
table I, p. 98. —

(3) DIG. 2. 4. De in jus vocando, 18 : « Plerique putavcnmt
nullum de domo sua in jus vocari licere, quia domus tutissimum cuique refugium
ac receptaculum sit, cumque qui inde in jus vocaret vim inferre videri. » Frag-
ment de Gaius, dans son'Cornmentaire sur la loi des Douze Tables, liv. 1er- —

Voir toutefois, Ibid. 21. f. Paul. — (4) Ibid. 2. f. Ulp. — (5) GAI. Comm. ».

§§ 46 et 183.
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1900. Probablement, dans le principe, le juge se donnait de

suite; mais depuis la loi PINARIA, un délai de trente jours est

établi, du moins dans l'action sacramenti, au bout duquel les

parties, revenues devant le magistrat, reçoivent le juge désigné
ou agréé par elles (1). C'est Yaddictio ou la datio judicis.

1901. Le juge donné, les parties se somment mutuellement de

comparaître devant lui le troisième jour. Ce jour porte le nom de

comperendinus ou perendinus dies (2); l'affaire parvenue à ce

point de la procédure est dite res comperendinata (3); et cette

sommation, cette dénonciation réciproque, s'appelle comperen-
dkatio (4).

1902. En outre, les parties se garantissent leur comparution
devant le juge au jour indiqué, en se donnant réciproquement
desrépondants de cette comparution. Ces répondants se nomment

vas,vades au pluriel ; et l'acte,. dans son ensemble, vadimonium.
— Lés parties recourent également à un vadimonium, pour se

garantir leur comparution in jure, lorsque l'affaire devant le

magistrat n'a pu se terminer le même jour (5). Ainsi le vadimo-

(1) GAI. Comm. 4. g 15 : « ... Ad judicem accipiendum venîrent. Postea
vero reversis dabatur... xxx judex; idque per legem Pinariam factum est. »
—

Passage qu'il faut compléter par celui-ci, tiré d'Asco.wus, dans son Commen-
taire sur les Verrines de CICERO.Y(in Verr. actio 2. lib. 1. § 9) : » Namque
cum in rem aliquam agerent litigatores, et poena se sacramenti peterent,'
poseebant judicem, qui dabatur post trigesimnm diem. > —

(2) GAI. Ibid.
Postea tamen quam judex datus esset, comperendinum diem, ut ad judicem

venirent, denuntiabant. > —ÀSCONIDS. Ibid. n Quo (judice) dato, inter se com-

perendinum diem, ut ad judicem venirent, denuntiabant. i — C'est à cela que
tait allusion Cicéron (Pro Muroena, c. 12), lorsqu'il s'étonne ironiquement
Oie tant d"hommes, doués de tant d'esprit, n'aient pu depuis si longtemps
décider s'il faut dire dies tertius, on dies perendinus : i ... utrum diem
tertium an perendinum... rem an Ktem, diei oporteret. i —

(3) FKSTUS, au
mot Res. —

(4) Ascoums, in Verr. actio 2, lib. 1. § 9. : • Comperendinatio
est ab ntrisque liligaforibus invicem sibi denunliatio in perendinum diem. •
"-

(5) La loi des Douze Tables faisait mention de cet acte de la procédure ; il
ne nons en est resté que ces mots : VADES, SEBVADKS (voir notre tom. I,
Bist., tab. I. § 9, pag. 99, avec les notes à l'appui). Ce passage de MACROBK

(sat. 1. 6.) : t Comperendini (dies), quibus vadimonium licet dicere, » indique
Que le vadimonium s'appliquait à la comparution au jour comperendinus,
oest-à-dire devant le juge.

— Et, d'un autre côté, la définition qu'en donne
Gains (Comm. 4. § 184) : « Qui autem in jus vocatus fuerit (ab) adversario, ni
eo die (kiverit negotium , vadimonium ei faciendum est, id est, nt promiltat se
certo die sisti, j définition que nous n'hésitons pas à appliquer même au système
•les aclions de la loi, d'où le second a été tiré, prouve que le vadimonium

«appliquait également à la comparution devant le magistrat.
— Il faut bien

distinguer, dans toute celte procédure des actions de la loi, ces trois sortes
a intercesseurs différents : 1° le vindex, qui prend la cause, se charge lui-même
°e 1affaire; il dégage ainsi celoi contre qui est exercée la manus injectio, soit

^trajudiciaire dans l'i» jus vocatio, soit judiciaire dans l'action de la loi qui
porte ce nom; 2° le proes, au pluriel proedes, qui répondent au magistrat da

Payement du sacramentum (proedes sacramenti) ; on à la partie de la restitution

? '? chose et des fruits {proedes litis et vindiciarum); 3" enfin le vas, an
pluriel vades, qui répondent réciproquement aux parties de leur comparution,
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nium est employé, sous ce système, pour garantir la comparution
tant devant le magistrat, s'il y a lieu, que devant le juge.
: 1903. Toute cette procédure, accomplie devant le magistrat
pour organiser et pour préparer l'instance, s'est passée oralement,
sans qu'aucun écrit ait été rédigé, sans que le magistrat, dans ce

système, ait dressé aucune instruction écrite pour le juge : il faut
donc que lés parties recourent, pour la constater, aux témoignages
de témoins présents. C'est ce qu'elles font en prenant chacune
solennellement des personnes à témoin, en ces termes : Testa
estote! C'est là ce qui s'appelle contestari litem, constater le

litige ; et ce dernier acte de la procédure injure porte le nom de
litis contestatio, constatation du litige (1). Il aura, dans le système
suivant, des effets bien caractérisés et importants à noter.

1904. La partie de la procédure qui doit s'accomplir devant le

magistrat ainsi tenninée et constatée, reste l'instance devant le

juge. Les plaideurs commencent devant lui par indiquer en bref

leur affaire; c'est ce qui se nomme chez nous poser des conclu-

sions, et chez les Romains causoe collectio ou conjectio (2).
1905. Puis viennent les divers moyens d'instruction : preuves

par témoins ou autres, examen des lieux, et les plaidoiries en

détail. Le tout se termine par la sentence (sententia), qui met fin

à la mission du juge.
1906. Pour l'exécution, en cas de difficulté, il faut revenir au

magistrat, puisque seul il a Yimperium. Cette exécution, en matière

de droits réels, s'opère, au besoin, avec l'aide de la force publique

{manu militari) et atteint directement l'objet même du droit. Pour

soit in jure, soit devant le juge. VARRON, De ling. latin. V. 7, signale, quoique
sous le système suivant, quelques-unes de ces différences : « Sponsor, elProes

et Vas, neque idem, neque res a quibus ii, sed e re simile. Itaque Vrais quia

magistratu interrogatus in publicum ut proestet; a quo, cum respondet, dicilur

Proes. Vas appellatus qui pro altero vadimonium promittebat. J

(1) FESTUS ; « Contestari est cum uterque reus dicit : Testes estote. Contestari

litem dicuntur duo aut pliires adversarii, quod ordinato judicio utraque pars
dicere solet -.Testes estote! »—ACJL.-GELL. Noct. attic. V. 10, où l'on voit

indubitablement que lu litis contestatio se faisait injure. —CICERON, AU. XVI.

15. — (2) GAI. Comm. 4. § 15 : « Deinde cum ad judicem vénérant antequam

apud eum causant përorarent, solebant breviter ei et quasi per indicem rem

exponere : quoe dicebatur causoe collectio, quasi causoe suoe in brève coaciio. >

—ASCONIUS, In Verr. actio 2. lib. 1. § 9 : a Quo cum esset ventum^àd judicem),

antequam causa agerefur, quasi per indicem rem exponebant : quod ipsum dice-

batur causoe conjectio, quasi causoe suoe in brève coactio. » La similitude ente

Gaius et Asconius, dans ce passage et dans ceux que nous avons cités ci-dessus,

note 2 de la page précédente, est remarquable.,Soit que les notes attribuées»

Asconius, contemporain d'Auguste et de Tibère, soient véritablement de lin,

soit qu elles appartiennent à un écrivain bien postérieur, comme on a lieu de le

Ïienser
aujourd'hui, ces divers passages ont été indubitablement rédigés l'un sur

'autre, ou au moins sur un document commun. — AUL.-GELL. Noct. attic "•

.10. — DIG. 50. 17. De regul.jur. 1. f. Paul. : « Régula est, quoe rem, q»oe

est, breviter enarrat... Per regnlam igitur brevis rerum narratio traditur, et, u'

ait Sabinus, quasi causoe conjectio est. i



TIT. VI. DES ACTIONS (ACTIONS DE LA LOI). 509

lesobligations, sauf les cas bien rares de la pignoris capio, ou

ceuxdans lesquels les biens ou quelques biens ont été engagés
perceset libram en sûreté de la dette, l'exécution forcée n'atteint

directement que la personne du débiteur, au moyen de l'action

dela loi per manus injectionem.
1907. Les actions de la loi, toujours à l'exception de la pigno-

ris capio, ne peuvent avoir lieu que dans certains jours de l'an-

née, où il est permis au magistrat d'exercer la juridiction (de
dire le droit), et que l'on appelle pour cela jours fastes (àefari,

parler). Les autres jours sont néfastes : alors, pour employer le

langagepoétique d'Ovide, les trois mots consacrés de la juridic-
tion, DO, DICO,ADDICO,restent dans le silence.

â Hic nefastus erit, per quem tria verba silentur;
J Fastus erit, per quem lege licebit agi (1). »

La fixation des fastes est, dans le principe, une affaire toute pon-
tificale, tenue dans le secret, dont nous connaissons la première
divulgation par Flavius (tom. I, Hist., n" 41 et suiv., 176),
maisqui, par sa nature, reste toujours susceptible d'une certaine
variation. Les actions de la loi étaient généralement supprimées
depuisplus d'un siècle, lorsque, pour la commodité des gens de
la campagne, les jours de marché (nundinoe), qui avaient lieu de
neuvaine.en neuvaine, furent mis législativement au nombre
desjours fastes, par la loi HORTENSIA,De nundinis (an 685 de

Rome)(2).
1908. Le principe que la juridiction et la justice s'administrent

publiquement est un principe de tous- les temps dans le droit
romain.Mais sous le système des actions de la loi, cette publicité
estlargement organisée : c'est au forum, en plein jour, que
s'exercela juridiction, et le coucher du soleil est le terme suprême
(suprematempestas) de toute procédure (3) : «Tu veux me faire
tout recommencer, coquin, afin que le jour me manque, »

« Omnia iterum vis memorari, scélus, ut deâat dies, n

dit, dans la comédie de Plaute, Trachalion, fatigue des interpel-
lationsde son adversaire (4).

(1) OVID. Fast. 1. vers 47 et suiv. — VARRO. De ling. lot. V. « Dies fasti,
per quos proetoribus omnia verba sine piaculo licet fari. — Dies nefasti, per.
quosdies nefas fari proetorem : DO, DICO, ADDICO. » —

(2) MACROBE, 6at. I. 15.
16. « Lege Hortensia effectum, ut fastoe essent nundinoe, uti rustici qui nundi-

nandi causa in urbem veniebant lites componerent. Nefasto enim die proetori
fari non licebat. » —

(3) Voir le texte des Douze Tables, tom. I, Hist., tab. I.

§ 6 et suiv. —
(4) PLAUTE, Rudens, acte IV, scène iv, vers 63.
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SECONDSYSTÈME.— De la procédure par formules

(ordinaria-judicia).

Origine et développement de ce système.

1909. Toute l'histoire du droit romain se résume dans celte

proposition : le droit quiritaire s'humanise. Il en est de même de
l'histoire de sa procédure.-Le système des actions de la loi, exclu-
sivement réservé aux seuls citoyens, va graduellement disparaître
devant un système approprié au droit des gens et à l'usage des

pérégrins. La démolition de l'action primitive, le sacramentum,
va continuer et s'achever.

Au point où nous sommes parvenus, le sacramentum n'est
réellement plus employé que dans les questions d'état, de domaine

quiritaire et de succession, de la compétence du collège des cen-

tumvirs, et dans quelques cas particuliers restés en dehors des
autres actions de la loi. Pour les obligations en général, la j'udids

postulatio et la condictio l'ont supplanté.— Elles vont dispa-
raître elles-mêmes les premières, pour faire place à une procé-
dure plus simple, introduite d'abord à l'occasion des pérégrins;el
enfin le sacramentum, à son tour, sera remplacé par ce système,
même dans les cas où son emploi s'était maintenu.

1910. Dans les premières années du sixième siècle de Rome(l),
fort peu de temps avant les lois SILIA et CALPCRNIA,qui créèrentei

développèrent la dernière action de la loi, la condictio (2), fut

institué le préteur pérégrin (proetor peregrinus), chargé spéciale-
ment delà juridiction dans les rapports des pérégrins entre eu
ou avec les Romains ( plerumque inter peregrinos jus dicebal,
inter cives et peregrinos jus dicébat). Il ne pouvait être question
ici de la procédure des actions de la loi, puisqu'elle était réservée
aux seuls citoyens; ni du droit civil et de ses conséquences
diverses soit pour la propriété, soit pour les obligations ou pouf
tous autres points, puisque les pérégrins y étaient étrangers;ni
même enfin du juge ordinaire des citoyens, de ce juge pris dans
laclassesénatoriale. Le juge, la procédure et le droit lui-même,
tout était à créer ou à régler par la seule puissance (imperium)
et par la juridiction du magistrat.

Alors, dans les mains de cette magistrature spéciale, furent

régularisés et commencèrent à prendre la consistance d'un

système particulier, des pratiques qui, sans doute, avaient leur

germe plus haut, et qui doivent remonter à l'époque où la juri-
diction pour les pérégrins était encore exercée à l'extraordinaire,

par le magistrat commun, comme cas rares et exceptionnels.

(1) An de Rome 507, selon LYDUS, De magistrat. I, 38. 45 (tom. I, BsU
n° 222). — (2) La première, par conjecture, en 510, et la seconde en 520de
Rome (tom. lyHist., n° 243).
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1911. Le préteur pérégrin devant qui comparaissaient injure
les deux plaideurs, dont l'un au moins était étranger, après l'ex-

poséréciproque de leur affaire, leur donnait pour juge non pas le

juge unique à l'usage des citoyens, pris dans Vordo senatorius,
mais plusieurs récupérateurs, ces antiques jugeurs des péré-
grins (1), au nombre dp trois ordinairement ou de cinq, pris et

agréés, même inopinément, sans distinction, parmi les citoyens
ou les personnes présentes au tribunal. — Et comme il n'était

pas question ici de droit civil, mais que tout était à régler par
ïimperium, et par la juridiction du préteur, celui-ci délivrait aux

parties une sorte d'instruction écrite, ou sentence conditionnelle,
selon l'expression de M. de Savigny, rédigée pour les récupéra-
teurs, dans laquelle, après avoir constitué ces derniers dans leur

pouvoir en ces termes : RECUPERATORESSUNTO, il leur indiquait la
décision qu'ils auraient à prononcer, vérification faite des points
soumis à leur appréciation. C'est ce qui se nomme une formule

(formula), qu'il faut soigneusement distinguer des formules ou

paroles sacramentelles prononcées dans les actions de la loi (2).
—De ce même fait, qu'il ne pouvait pas être question ici de droit

civil, résultent encore plusieurs conséquences, mais, entre autres,
deux fort importantes à remarquer :

1912. 1° Le préteur pérégrin ne peut pas poser aux récupéra-
teurs, dans sa formule, une question de droit civil, puisqu'on est
endehors de ce droit ; mais dès l'abord il désigne les faits qui se
sontpassés, selon le dire des parties, et qu'il donne à vérifier (sed
initioformuloe, nominato eo quodfactum est); par exemple:
«RECUPERATORESSUNTO. SI PARET AULUM AGERIUM APDDNUMERIUM
NEGIDIUMMENSAMARGENTEAMDEPOSUISSEEAMQUEDOLOMALO NUMERII
NEGIDIIAULO AGERIO REDDITAM NON ESSE. » Après quoi, il ajoute
les paroles par lesquelles il donne aux récupérateurs le pouvoir
decondamner ou d'absoudre, selon que ces faits seront ou non
vérifiés(adjiciuntur ea verba, per quoejudici damnandi absolven-

i divepotestas datur), leur indiquant la condamnation à prononcer,
quelquefois d'une manière rigoureusement précise, quelquefois
avecune certaine latitude; par exemple : « QUANTI EA RES ERIT,
TANTAM PECUNIAM RECUPERATORES NoMERIUM NEGIDIUM AULO AGERIO

CONDEMNATE: si NONPARET, ABSOLVITE(3). » On voit que dans ces
formules ou sentences conditionnelles, telles qu'elles prennent
naissancepour les pérégrins, il n'y a encore que deux parties : la

(1) Voir tom. I, Hist., nos 164 et 165, avec la note 3. —
(2) Voir cette

distinction établie tom. I, Hist., n° 246. —
(3) Voir GAI. Comm. 4. §§ 46

et 47. — AULUS AGERIUS et NUMERIUS NEGIDIUS, ou simplement A. A. et N. N.,
sontles noms supposés des plaideurs fictifs dans le formulaire des jurisconsultes
romains. — La formule in factum que nous donnons ici est prise par Gaius à

l'époque où le système formulaire s'applique même aux citoyens. Nous là

reportons à l'origine de ce système, pour l'usage d'abord des pérégrins, avec

emploi de récupérateurs.
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première qui contient les faits à vérifier et à apprécier, sous cette
forme conditionnelle, si PARET (s'il est prouvé) : c'est en quelque
sorte la condition mise à la condamnation ; la seconde qui contient
la condamnation à prononcer, avec la mission alternative d'ab-
soudre si les faits ne sont pas prouvés, si NONPARET. Cette espèce
de formule est celle qu'on dit être conçue en fait, in factum con-

cepta. C'est la première créée, la seule régulièrement possible
pour les pérégrins. Ce ne sera qu'en s'étendant aux citoyens et
en se perfectionnant que d'autres conceptions de formules et
deux autres parties de plus seront imaginées.

1913. 2° Par la même raison que le droit civil ne peut recevoir
ici d'application, il ne peut pas y être question pour le juge de
reconnaître ni d'attribuer aucune propriété ex jure Quiritium,
aucun de ses démembrements, aucun état ou droit réel, ni même
de faire exécuter directement et en elle-même aucune obligation
suivant les règles du droit civil : la condamnation ne peut pas
avoir pour objet, comme dans les actions de la loi, la chose même
demandée. Tout se résout, dans tous les cas, en une somme

pécuniaire en laquelle le préteur pérégrin, en vertu de sa puis-
sance et de sa juridiction, autorise les récupérateurs à condamner
le défendeur s'il succombe. Voilà, sejon moi, l'origine de ce

principe remarquable, qui devient le caractère particulier du

système formulaire, même après son extension aux citoyens,
savoir que toute condamnation y est pécunaire (1).

1914. Dans les actions de la loi, c'est la puissance de la loi

quiritaire qui se fait sentir partout : le droit existe. Ici, c'est
celle du préteur : le droit est à créer. C'est le préteur qui donne
l'action aux parties ; qui accommode une décision, et, par consé-

quent, qui crée en quelque sorte un droit pour les faits qu'il pose
eh question ; qui interpelle le juge constitué par lui, et lui confère
le pouvoir de condamner le défendeur en une somme pécuniaire
plus ou moins rigoureusement déterminée, ou de l'absoudre.
Tout se ressent de la situation dans laquelle on se trouve, en,
dehors du droit civil; tout ressort presque forcément de cette
situation.

1915. Telle est la procédure que les citoyens virent pratiquer
régulièrement, à partir des premières années du sixième siècle de

Rome, dans les procès entre pérégrins, et dans leurs propres
affaires avec ces derniers. Elle était beaucoup plus simple que
celle des actions de la loi, et de nature, à se plier avec flexibilité
aux changements et aux améliorations progressives de la civili-
sation croissante. Ce fut peu de temps après que l'antique action
de la loi, le sacramentum, fut, par suite du besoin de simplifi-
cation qu'on éprouvait, dépouillée de son dernier domaine en
matière d'obligation, au moyen de la création delà condictio.

(1) GAI. Comm. 4. § 48.
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Maiscette simplification ne tarda pas à paraître encore insuffisante,

et les citoyens commencèrent, sans aucune loi précise, par le seul

entraînement de la coutume, à recourir au système formulaire

et à demander au préteur l'action de la formule, même pour
leurs procès entre eux. Celte tendance fut favorisée, entre autres

causes, par cette circonstance, que chez les Romains les magis-
trats investis de la juridiction n'étaient pas exclusivement restreints

chacun dans sa sphère spéciale; mais qu'ils pouvaient, au besoin,
sesuppléer l'un l'autre : par exemple, le préteur pérégrin rem-

placer le préteur urbain dans les procès entre citoyens, et réci-

proquement.
1916. Mais du moment qu'il fut question d'étendre même aux

citoyens entre eux le système formulaire, il dut y être apporté des

additions et des perfectionnements. En effet, on tombait ici dans

le droit civil, et la procédure légale était celle des actions de la.
loi. Les préteurs s'efforcèrent donc de paraître, autant que possi-
ble, accommoder le système qu'ils avaient créé à celui des actions
delà loi, en imitant de celui-ci quelques pratiques et des paroles

qui pouvaient Se transporter facilement dans le leur. Les traces de
cette imitation ne nous sont pas bien connues, par une raison
toute simple, c'est que les détails et les paroles des actions de la

loi, surtout en matière d'obligations, nous étant restés pour la

plupart ignorés, il nous est impossible d'établir une comparaison
complète. Cependant nous trouvons plusieurs indices incontesta-
blesde cette transfusion.

1917. De ce nombre sont les sponsiones, dérivation évidente
du sacramentum. —Le sacramentum, du moment que le dépôt
réel de la somme voulue avait été remplacé par la dation des

répondants ou proedes sacramenti, ne s'était plus constitué que
pardes sponsiones, ce mode d'engagement solennel et verbal des

citoyens, au moyen de ces paroles : SPONDESNE?SPONDEO.C'était
le prêteur qui interrogeait les proedes sacramenti, c'était à lui

qu'ils répondaient, et envers lui, pour l'Etat, qu'ils étaient obligés,
le sacramentum de la partie qui perdrait devant être acquis au
trésor public. — Ces provocations servirent de transition des
actionsde la loi à la procédure formulaire appliquée aux citoyens,
toutefois en se simplifiant et en devenant moins onéreuses pour les

parties. Au lieu de donnai- des répondants, les parties durent

s'engager elles-mêmes par la sponsio : elles avaient été dispensée^
d'abord de la consignation réelle, maintenant elles l'étaient de
l'embarras de trouver des répondants, leur engagement person-
nel suffisait. En outre, au lieu de s'engager envers le préteur,
elless'engagèrent devant ce magistrat, injure., mais l'une envers
1autre : d'où les noms de sponsio et de restipulatio pour ces

stipulations réciproques ': sponsio pour l'interrogation du deman-

deur, restipulatio pour celle du défendeur (spondere pour l'un., et

Wstipulari pour l'autre). De celte manière la somme promise par
TOME m. 33
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le plaideur perdant sera acquise, non plus au trésor public, mais
au plaideur gagnant. C'est ainsi que cette provocation prend le
caractère tout à fait déterminé d'une gageure. Et même dansles
expressions, elle en a toute la forme : si telle chose a lieu (si),
<ou si telle- chose n'a pas lieu (NI) promets - tu tant (1) ? — Sur
-cette gageure était construite une formule par laquelle le juge
aurait à vérifier les faits posés comme base du pari : en décidant
qui devait payer la gageure, ou, en d'autres termes, quelle était
la sponsio juste ou injuste, il décidait par cela même le procès,
©ans la plupart des cas, la sponsio avait un caractère pénal;
c'était la peine du procès injuste : de telle sorte que soit le deman-
deur, soit le défendeur, devait la perdre pour avoir plaidé
injustement* et, en outre, le défendeur, si c'était lui qui succom-
bait, était encore condamné au principal du procès. C'était ce

. qui avait lieu en matière d'obligations (2). Dans d'autres casla

sponsio n'ètaït véritablement qu'un moyen préjudiciel d'engager
le procès par le système formulaire : c'est ce que nous verrons

pour les réclamations de propriété et autres droits réels. Ici,
comme dit'fiaias, la sponsio n'est pas pénale, mais préjudicielle:
«Nec enim pcenalis est, sed praejudicialis (3), » —La transfusion
du sacramentum de l'action de la loi, dans la sponsio du système
formulaire, est de toute évidence : Gaius, du reste, l'énonceen
termes formels (4). Mais il y a plus : ce n'est pas directement de
l'action sacramento à la procédure formulaire que cette transfu-
sion s'est opérée; la transition a été encore plus ménagée, ilya
trn intermédiaire. Il est de toute probabilité que c'est sousle

régime même des actions de la loi, lorsque l'action sacramerù
a été remplacée par la condictio pour les obligations de donner

-Une chose certaine, que la sponsio a été substituée m sacrâmes
tum. Cette substitution, qui était une amélioration notable, sérail
l?ôâuvre de la loi SILIA ; les sponsiones etrestipulationes auraient
fait partie des formalités de la condictio qui nous sont restées

inconnues; et ce serait là que le système formulaire, achevante

transformation, les aurait recueillies (5). — La somme de la spon-
fii i —.—__^—--•

(1) GAI. Gomm. k. § 93 : « Si HOMO, QUO DE AGITUR, EX JURE QUIRITUIMMHIS

EST, SESTERTIOSxxv NUMMOSDARE SPONDES?J — Ibid. % 165 : « Si contra edic-

tum proetoris non exhibuerit, aut non restituerit. n — Ibid. § 166 : ' Q».*

ADVERS'US EDIC'rUM PR/ETORIS INTERDICENTIS NOBIS FACTA ESSENT, INVICEM SI NONBBSTI-

TDANÏUR, DARE SPONDES? » -— CICÉR. Pro Coecin. c. 16. 23. — Verr. III. 57.

59. — Pro Quint, c. 27. — De offic. III, 19. — ASCOM. In Verr. I. *5. -

VALER. MAX. II. 8. — AUI,.-GELL. Noct, attic. VII. 2. —,(2) GAI. Comm. *

§ 13 : i Sponsionis et restipulationis poena. i — Ibid. § 171. — De info»

pour les interdits : §§ 167 et 168 : « Sponsionis et restipulationis sumM®

poenoe nomine. » — Je considère comme chose bien remarquable celte cir-

constance, que m'a révélée mon ami M. LEPÈURE, lieutenant de <vaissenu, connu

dans la science et dans la politique par plusieurs voyages d'exploration
en

Abyssinie, que, dans ce pays, la manière dengager un procès consiste en»' 6

en un pari préalable entre les parties.
—

(3) GAI. Comm. 4. 94. — (*)«"'
Gomm. 4. § 13.—(5) L'action certoe crédita; pecunice, objet de la loi Su-W,es
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sie n'était pas une somme certaine et radicalement déterminée
commecelle du sacramentum. Quelquefois elle était d'une certaine
fraction de la somme demandée, par exemple le tiers, krtnoitié (1) ;
.d'autresfois elle paraît avoir été abandonnée à la volonté des

parties : il en était ainsi, comme nous le verrons bientôt, pour
lesréclamations de propriété. C'était le demandeur qui provo-
quaità la sponsio; d'où les expressions : sponsione provocare^
nggredi, lacessere ;gagner'le procès, pour lui se disait -.spon-
sione vincere ; et pour le défendeur sponsionem tdncere (2) :
toutcela est presque déduit identiquement des locutions appliquées
au sacramentum. Plaider, agir par cette procédure, se disait :

sponsionecertare, agere per sponsionem, ou agere cumpericulo;
et, par opposition, agere per formulant, agere sine periculo j
lorsqu'il n'intervenait aucune gageure semblable (3)..— La pro-
cédureper sponsionem était imposée quelquefois aux parties, soit

par quelques dispositions de là loi ou par des édits, soit par le

magistrat, suivant les circonstances particulières de la cause. Gains
mousen donne des exemples pour les actions creditoe pecunioe, de

pecuniaconstituta, et pour lesinterdits (4). D'autres fois, il était
libre au demandeur de prendre l'une oul'autre marche, et d'agir
mm periculo ou sine periculo. Nous sommes porté à croire qu'il
y a eu là un acheminement graduel pour opérer le passage de la

procédure des actions de la loi à celle des formules, et que les

sponsiones, obligatoires dans la première pratique,formulaire,
ont fini par y devenir facultatives.; Cet acheminement progressif
nousapparaîtra d'une manière bien saillante dans les actions en
réclamation de propriété et de droits réels.

1918. Nous avons encore une trace évidente de la manière dont
lespréteurs avaient rattaché leur système formulaire à celui des
actionsde la loi, dans ces actions dont la formule était rédigée
parfiction d'une action de la loi : « Quoead legis actioneméxpri-

précisément celle où la procédure a lieu par sponsionem. « Atque hoc tempore
periculosa est actio creditoe pecunioe propter sponsionem... et restipulationem. >

(GAI. Comm. 4. § 13. — Le montant de la sponsio et de Ja restipulatio est ici
du tiers de la somme demandée : « Ex quibusdam causis sponsionem facere

permittitur, velut de pecunia certa crédita et pecunia constituta : sed certae
ouidem creditoe pecunioe tertioe partis; constitutoe vero partis dimidioe. J (GAI.
Gomm. 4. § 171.)

— CICÉROWappelle cette fraction légitima pars, ce qui
indique qu'elle a été fixée par une loi :> « Pecunia tibi.debebatur certa, quoe
MDC petitur per judicem, in qua légitimas partis .sponsio facta est. i (CICER.
pro Rose. 4.)

— s Pecunia petita est certa, cum tertia parte sponsio facta est.V
'[Ibid. c. 5.)

— Enfin la tendance du système formulaire a été de simplifier. Il
saurait pas introduit la sponsio, en place du sacramentum, dans l'action certa;
médita) pecunioe, si déjà la condictio introduite pour cet objet par la loi SlLia
avait supprimé toute formalité semblable.

(1) Voir les deux exemples cités à la note précédente.
—

(2) GAI. Comm. 4.
§165. — CICER. pro Tull. 30; pro Coecin. 31. 32;pro Quint. 27; ad Her.
IV. 33. —

(3) GAI. Comm. 4. §§ 91. 162. 165, etc. —
(4) GAI. Comm. 4,

§§13.162. 171 et suiv.

33.
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muntur, » dit Gaius; par opposition à celles qui prenaient leur
force en elles-mêmes : « Quoe sua vi ac potestate constant (1). »
Ce n'est même qu'à l'occasion de ces sortes de formules fictices

que Gaius se met à faire l'exposé des actions de la loi. Mais la
lacune qui existe dans son manuscrit à l'endroit où il énumérait
ces diverses fictions nous empêche de les connaître. Nous n'avons

pour exemple qu'une fiction de la pignoris capio accordée aux

publicains, et qui consiste en ce que le juge est chargé, parla
formule, de condamner, s'il y a lieu, celui qui est poursuivi par
le publicain, précisément à la même somme qu'il aurait été

obligé de payer pour dégager le gage si l'action de la loi per
pignoris capionem. avait été exercée contre lui (2). Nous voyons
par là que ce n'est pas la forme des actions de la loi qui est

transportée ici dans le système formulaire; mais bien le droit, le
résultat qu'elle devait produire : de manière qu'on arrive parla
formule au même effet que par l'action de la loi. Gaius nous dit,
du reste, qu'aucune formule n'avait été rédigée par fiction delà
condiction : « Nulla autem formula ad condictionis fictionem

èxprimitur (3); » c'est-à-dire que lorsque nous soutenons qu'une
chose certaine doit nous être donnée, la formule ne se réfère pas,
pour la condamnation à prononcer, à l'effet qu'aurait produit
l'action de la loi per condictionem; mais elle a par elle-même
son effet propre et particulier : « Sua vi ac potestate valet. »

Gaius en dit autant des actions commodati, Jiducioe, ncgotiorum
gestorum, et autres innombrables, ajoute-t-il : ce qui se réfère à

autant d'applications de l'action de la loi perjudicis postulationem.
1919. Enfin dans les diverses parties et dans certaines expres-

sions même des formules, nous trouvons encore des indices deleur

analogie avec les actions de la loi, et de l'art avec lequel les pré-
teurs avaient paru déduire les unes des autres. — Du moment qu'il
ne s'agissait plus de pérégrins, mais que c'étaient des citoyens
romains qui pour leurs procès entre eux recouraient aux formules,
il pouvait surgir de véritables contestations de droit civil, soit

d'obligations, soit de propriété; et, par conséquent, la question à

poser dans la formule pouvait ne plus être une simple question de

fait à laquelle le préteur attachait une décision en vertu de sa puis-
sance, mais une véritable question de droit civil. Par exemple:
« Si PARETNUMERUJMNEGIDIUM AULO AGERIOSESTERTIUMX MILLIADME

OPORTERE;» ou bien : K QUIDQUID PARET NUMERIUM NEGIDIUMAULO

AGERIODAREFACEREOPORTERE; » ou bien encore: «Si PARETHOMINEII
EX JUREQUIRITIUM AULI AGERII ESSE.« En effet, savoir si Numérius

Négidius est obligé de donner ou de faire (dare, ou dare facere

oportere), ou si tel esclave est à Aulus Agérius selon le droit quin-

(1) GAI. Comm. 4. § 10. —
(2) Ibid. § 32. —

(3) Ibid. § 33. N'y a-t-ilpas
une bonne raison à cela : savoir, que la condamnation était toujours pécuniaire
dans la formule, tandis qu'elle atteignait la chose même dans faction de la loi

ver condictionem ?
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taire, ce sont autant de questions de droit civil. Gaius dit positive-
ment que, dans de telles formules, de jure quoeritur; ou qu'elles
sontin jus conceptoe (1). Mais cette question de droit civil ne peut

pasêtre ordinairement posée ainsi de but en blanc, d'une manière

illimitée, sans aucune indication des faits qui y donnent lieu. Il faut

doncque la formule contienne une partie préliminaire qui désigne
aujuge l'affaire dont il s'agit en fait (res de qua agitur), et qui lui

fixe ainsi, sous ce rapport, sa mission. C'est ainsi que la formule

qui, à l'égard des pérégrins, n'avait jamais que deux parties, se

complique à l'égard des citoyens pour leurs contestations de droit

civil, et se décompose en trois parties : —La première qui montre

la chose dont il s'agit et les faits dont le juge aura à connaître :

«JODEXESTO. QUODAULUS AGERIUSAPUDNUMERIUMNEGIDIUMMEN-

SâMARGENTEAMDEPOSDIT,QUA DE RE AGITUR... » —La seconde qui

posela question, de droit ressortant de ces faits, selon la préten-
tion du demandeur : a QUIDQUID OB EAM REM NUMERIUMNEGIDIUM

AULOAGERIODARE FACEREOPORTETEX FIDE BONA... » — Enfin la

dernière qui donne au juge le pouvoir de condamner ou d'ab-
soudre: « EJUSJUDEX,NUMERIUMNEGIDIUMAULOAGERIOCONDEMNATO,
MSIRESTITUÂT: si NONPARET,ABSOLVITO.» D'après leur destination

réciproque, la première de ces parties se nomme demonstratio,
la secondeintentio, et la troisième condemnatio, y compris aussi,
commealternative, l'absolution. — Les paroles sacramentelles

queles plaideurs prononçaient dans les actions de la loi ne nous

sont pas assez parvenues pour que nous puissions juger jusqu'à
quel point les préteurs les avaient fait passer dans ces diverses

partiesde leurs formules ; mais par le peu que nous connaissons,
nousvoyons déjà des traces suffisantes de cette translation. Ainsi,
dansles actions de la loi, soit par l'apport au tribunal des objets
oude quelque signe représentatif de ces objets, soit par les inter-

pellations réciproques que s'adressaient les plaideurs, la chose
dont il s'agissait était démontrée, et les prétentions de droit du

demandeur annoncées. Dans les formules, les pantomimes, les

symboles, tout ce qui est matériel a disparu; ce ne sont plus les

plajdeurs qui se parlent tour à tour , c'est le magistrat qui
s'adresseau juge; mais il imite autant que possible la partie
substantielle des paroles prononcées dans les actions de la loi.

Ainsi, une des interpellations par lesquelles le demandeur, dans
lesactions de la loi, montre la chose dont il s'agit et les faits sur

lesquels il s'appuie, nous a été conservée; c'est celle de l'action

per manus injectionem : « QUOD TU MIHI JUDICATUSSIVE DAMNATUS
Es(2). » Telle est précisément la tournure que le préteur a trans-

portéedans la demonstratio de ses formules : « QUODAULUSAGE-

Ms..., etc. ; » et même, ce qui n'a pas encore été assez remarqué,
9ué je sache, nous trouvons dans Gaius la demonstratio, avant

(J) GAI.Comm. 4. §§ 41 et 45. — (2) GAI. Comm. 4. § 21, rapproché du § 24.
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quele magistrat l'ait fait passer en son propre nom dans la formule,
sous cette vieille forme de l'allocution d'un plaideur à l'autre:
* QUOD EGO DE TE HOMINEM EBOTEM EMI (I). » De même nous

avons, non pas en matière d'obligation, mais en matière de pro-
priété, les paroles par lesquelles les parties, dans les actions de
la loi, annonçaient leur prétention : « HUNC EGOHOMINEMEX JURE

QUIRITIUM MEUMESSEAIO , » etc. (ci-dessus, n° 1863). Ce sont

précisément les mêmes paroles que le préteur transporte, presque
identiquement, dans Yintentio de sa formule en cette matière:
a Si PARETHOMINEMEX JUREQUIRITIUM AULI AGERII ESSE.» Ce paral-

lèle est convaincant, et s'il ne peut pas être poussé plus loin,
c'est que les interpellations sacramentelles des actions de la loi
nous manquent, surtout en fait d'obligations. —De cette même

considération, qu'entre citoyens il peut être question de droit
ehril et de domaine quiritaire, a surgi, pour les formules, la

possibilité, dans certains cas particuliers, d'une quatrième partie
distincte des trois qui précèdent. En effet, dans l'action en partage
d'hérédité (familioe erciscundoe), qui dérive des Douze Tables,
et dans celle en partage d'une chose commune (communi divi-

dundo), le fond de l'affaire consiste à attribuer à chaque coparta-

geant la propriété exclusive du lot qui doit lui revenir ; de même,
dans l'action en règlement des limites entre voisins (finium regm-
dorum), qui dérive aussi des Douze Tables, les Romains avaient

admis que le juge pouvait, si c'était nécessaire pour une meilleure

détermination, modifier les limites existantes, et par conséquent,
attribuer à l'un une part de la propriété de l'autre. Nous ne

savons pas précisément comment il était pourvu à ces nécessités

dans le système des actions de la loi ; mais dans celui des for-

mules, le préteur dut donner au juge, par une clause spéciale,
le pouvoir de faire ces attributions de propriété. D'où, pour les

formules, une quatrième partie, Yadjudicatio, qui se trouve

seulement dans ces trois actions particulières : « QUANTUMADJODI-

CARI OPORTET,JUDEXTITIO ADJUDICATO(2). »

1920. Voilà comment la conception des formules, imaginée
d'abord dans sa plus grande simplicité, et avec deux parties
seulement, pour les pérégrins, parce qu'on était là en dehors

du droit civil, s'est développée et augmentée lorsqu'on en a fait

l'application aux citoyens, et comment sont nées les quatre par-
ties distinctes dont elles peuvent se composer. Du reste, même

pour les citoyens, il est possible, selon la diversité des cas, ainsi

que nous l'expliquerons bientôt, et notamment lorsqu'il ne s'agit

pas de question de droit civil, que la formule reste dans sa sim-

plicité primitive, c'est-à-dire conçue in factum, avec deux parties
seulement.

1921. L'application du système formulaire aux citoyens romains

(1) GAI. Comm. 4. § 59. — (2) GAI. Comm. 4. § 42.
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étendit aussi à eux l'emploi des récupérateurs, qui avaient pris
naissance à l'occasion des seuls pérégrins, Toutefois, ce ne fut

pascomme règle générale, mais: seulement dans certaines causes.

Le préteur, comme droit commun,.donne aux parties, par sa

formule, Yunus judex ou Yarbiter, selon les règles propres aux

citoyens.
1922. Enfin, en empruntant à la juridiction des pérégrins la

voie formulaire, les citoyens en retinrent ce principe que toute
condamnation est pécuniaire, quoiqu'il n'y eût pas pour eux la
mêmenécessité; et ils abandonnèrent celui des actions de la loi,
dans lesquelles la sentence pouvait atteindre directement l'objet
mêmede la demande'.

1923. Tout cela s'était passé, dans l'exercice de la juridiction
prétorienne, avant même la publication de la loi ./EBUTIA, pendant
queles actions de la loi étaient encore la seule procédure légale.
De la création du préteur pérégrin à la publication de cette loi,
il y a, selon nous, un intervalle d'environ soixante-dix ou quatre-
vingts ans : et c'est dans cet espace de temps que se place le pre-
mier développement du système formulaire appliqué, dans

l'usage, aux citoyens. Si l'on veut se rendre compte de l'effet

produit par la loi ./EBUTIA, que l'on considère, par tout ce qui
précède, l'état où était parvenue la procédure, au moment de sa

publication; parmi les actions de la loi pour le procès, le sacra-
mentum n'était plus employé que pour les questions d'état et de
droits réels, c'est-à-dire devant le collège des centumvirs, et pour
quelques causes spéciales. Les actions de la loi per judicis postu-
htionem et per condictionem constituaient légalement la procédure
pour les obligations ; mais en fait, pour ces matières, les citoyens,
imitant ce qui se pratiquait à l'occasion des pérégrins, préféraient
le plus souvent solliciter du préteur, pour eux-mêmes, l'emploi
desformules. Ce fut, en quelque sorte, cet état de choses que la:
loi /EBUTIA, cédant au voeu populaire, vint sanctionner et régula-
riser législativement. Elle n'inventa pas et n'introduisit pas une

pratique nouvelle, mais elle légalisa celle que l'usage avait déjà-
répandue. Les actions de la loi per judicis postulationem et per
condictionem, relatives aux obligations, furent radicalement

supprimées et remplacées par l'emploi des formules. Quant au

sacramentum, il fut maintenu avec le collège des centumvirs,
devant lequel il était employé en matière de droits réels; car ce

collège était une institution trop considérable et trop populaire
pour être détruite. Il le fut également dans un de ses cas spéciaux
d'application, celui du dommage imminent (damni infecti) (1).
Encore, même sur ces derniers points, l'usage qui, décidément,
tournait en

'
faveur de la procédure formulaire, finit-il par

échapper à l'emploi des actions de la loi.

(1) GAI. Comm. 4. §31.
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En effet, pour le dommage imminent (damnum infectum), le
préteur imagina les moyens de garantie que nous avons exposés
(ci-dessus, n° 1319); et personne, selon ce que nous dit Gaius
en parlant de son époque, ne voulut plus agir, pour cet objet, par
action de la loi.

1924. Enfin, quant aux réclamations de propriété et d'autres
droits réels, elles finirent elles-mêmes par être ramenées à la

procédure formulaire, et voici par quel acheminement. — Le
système formulaire n'ayant été approprié dans son origine qu'à la

poursuite des obligations, et la condemnatio qu'il contient, par
sa nature même, étant étrangère aux droits réels, ces sortes de
droits ne purent y être amenés qu'à l'aide d'un détour : d'autant

plus que, pour eux, la procédure légale était celle du sacramen-

tum, et le juge compétent, le collège des centumvirs. Poury
parvenir, on transforma en quelque sorte, au moins fictivement,
la question du droit réel en une question d'obligation : et cela

par une imitation éloignée du sacramentum. On recourut aux

sponsiones. Mais' ici, au lieu d'une promesse réciproque des deux

parts, lé demandeur seul provoqua son adversaire par une sponsio
ainsi conçue : « Si HOMO, QUO DE AGITUR, EX JUREQUIRITIUMMEUS

EST, SESTERTIOSXXV WUMMOSDARE SP0NDES?» Sur Cette SpOMW, la

réponse affirmative ayant été faite, le demandeur soutenait que,
l'esclave en question lui appartenant ex jure Quiritium, son
adversaire était obligé de lui donner les xxv sesterces engagés
sous cette condition. C'était alors une obligation conditionnelle de
dare oportere : on y appliquait, en conséquence, la formule con-
venable à ces sortes d'obligations; et le juge, pour décider si la
somme promise était due ou non, était obligé de juger la question
de propriété. Du reste cette promesse d'argent n'était pas sérieuse;
le demandeur qui triomphait n'exigeait point la somme promise.
Aussi Gaius dit-il que cette sponsio n'était pas pénale, mais
seulement préjudicielle. Il suit aussi de là que la somme était

indifférente, abandonnée au gré des parties, et que les xxv
sesterces contenus dans la formule que donne Gaius ne sont qu'un
exemple. Mais le demandeur profitait de la décision pour en tirer

argument quant à son droit de propriété et pour obtenir ainsi la

chose réclamée par lui. En effet, oulre la sponsio dont il s'agit
et avant même cette sponsio, le possesseur avait dû promettre et

garantir par des répondants (cum satis-datione) que s'il succom-
bait il restituerait la chose et les fruits. Cette stipulation se

nommait pro proede litis et vindiciarum. Et c'était ainsi qu'on
parvenait au résultat désiré, en imitant en grande partie et le

sacramentum* et les proedes litis et vindiciarum de la vieille

action de la loi (1). — Il importe de remarquer que, dans cette

(1) Voir, sur tonte cette matière, GAI. Comm. 4. §§ 91 à 96. — Le caractère
de la sponsio est bien déterminé dans le § 94 : « Non tamen hoec summa spon-
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transformation de la procédure, il n'y a plus, comme dans les

actions de la loi, égalité de position entre les deux parties ; il n'y a

plus un vendiquant et un contre-vendiquant; il n'y a plus une

attribution intérimaire des vindicioe laissée au gré du préteur;
mais, dès l'origine, il y a nécessairement un demandeur et un

défendeur possesseur; c'est le demandeur seul qui vendique et qui
estobligé de prouver sa propriété : quant au possesseur, après avoir

répondu sur la stipulation pro proede litis et vindiciarum et sur

la sponsio, il n'a aucune preuve à faire, il n'a qu'à se tenir sur
la défensive. —

Après avoir, par ces détours, plié les actions
réelles à l'emploi des formules, et s'être habitué à les enlever

ainsi à l'action de la loi per sacramentum et au collège des

centumvirs, on finit par n'y plus mettre tant de façons, et par
construire tout simplement une formule pour soutenir directement

quetelle chose était à soi : « Si PARET HOMINEMEX JUREQUIRITIUM
AIILIAGERII ESSE. » La condamnation n'en était aussi que pécu-
niaire; mais on trouva, comme nous le verrons, un remède à cet
inconvénient. Cette formule se nomma formula petitoria. Dès

lors, comme dit Gaius, deux voies furent ouvertes pour réclamer
un droit réel par le système formulaire : on put agir, ou per
sponsionem ou per formulant petitoriam (1); l'une avait conduit
à l'autre. — Ces deux formes de vendications formulaires s'appli-
quèrent successivement et à la propriété des choses corporelles,
et aux servitudes, et enfin même à la pétition d'hérédité. Cicéron
lesconnaissait déjà l'une et l'autre (2). Mais comme à l'occasion
del'hérédité il ne mentionne que l'alternative ou de l'action de la
loi per sacramentum, ou de la sponsio (3), il est permis de

conjecturer que la formula petitoria n'avait pas encore été

appliquée, à cette époque, à la pétition d'hérédité. Elle l'était

indubitablement au temps de Gaius (4).
1925. Voilà donc la procédure formulaire arrivée à son

complément d'extension : des obligations de toute nature, elle a

passéaux droits réels, qu'elle embrasse tous. Les centumvirs, le

sacramentum restent comme institutions légales, pour les ques-
tions d'état, de propriété quiritaire' et d'hérédité; mais les

citoyens, dans la pratique, sont libres de recourir à l'emploi des

formules, même pour ces objets ; et ils y recourent le plus souvent';

sionis exigitur. Nec enim poenalis est, sed proejudicialis; et propter hoc solum
fit, ut per eam de re judicetnr. » — Le passage suivant de Cicéron nous prouve
à la fois que la stipulation pro proede litis et vindiciarum avait lieu avant la

sponsio, et qu'elle se faisait avec satisdalio. CICÉR; In Verr. I, 45 : i Si quis
Jestamento se heredem esse arbitraretur, quod tum non exstaret, lege ageret
in

hereditatem, aut pro proede litis et vindiciarum cum satis accepisset, sponsio-
nemfacerct. Ita de hereditate certaret. »

(1) GAI. Comm. 4. § 91 : «... In rem aclio duplex... aut enim per formulam

petitoriam agitur, aut per sponsionem. » — (2) CICÉRON, In Verr. II, 12, rap-
porte précisément un exemple de formula petitoria.

— (3) Voir la note 1 de
« page précédente. —

(4) DIG. 5. 3. De hereditat. petit. 3 et 10. f. GAI.
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dès lors commence, sinon en droit, du moins en fait, cette déea»
dence du collège des centumvirs, que Yon remarque dans
l'histoire^ —Prenez pour type ce que nous venons d'observer

quant aux droits réels; vous avez une vive lumière répandue sur
la manière;dont on s'y est pris, et sur la marche graduelle qu'om
a suivie pour l'introduction des formules dans l'usage des citoyens)
et pour leur extension. ~

1926. Maintenant, si'nous recherchons le sens technique du
mot actio, et lés dénominations pi us spéciales qui s'y réfèrent dans
la procédure par formules, nous pourrons en trouver des expln
cations satisfaisantes. — Nous comprenons pourquoi actio, dans
ce système, désigne plus spécialement le droit conféré, date

chaque cause,-par le magistrat de poursuivre devant un juge ce

qui nous est dû : « Nihil aliud est actio, quam jus quod sibi
debeatur, judieio persequendi (1); » et, par figure de langage, la

formula qui résume et exprime ce droit; ou le judicium,
l'instance qui est organisée par la formule : de telle sorte que ces
trois mots actio, formula, judicium, y sont pris souvent comme

synonymes (tom. I, Génér.,n°'27àet291).-—PI us particulièrement
actio ne s'applique qu'aux poursuites d'obligations, ou en d'autres
termes aux actions personnelles, le mot propre pour les réclama?
tions de propriété étant celui de petitio (2): et cela par une raison

historique évidente, c'est que les formules n'ont été employées
dans leur principe qu'en matière d'obligations, la pétition ayant
lieu devant le collège des centumvirs. Aussi la définition du mot
actio par les jurisconsultes romains, telle que nous venons delà

citer, ne se réfère-t-elle qu'aux obligations et ne parle-t-elle que
de dette (quod sibi debeatur). —Enfin, par un vestige de la langue
des anciennes actions de la loi, le mot vindicatio est toujours
resté aux actions réelles, même intentées parla voie formulaire,

quoiqu'il n'y ait plus de vindicia ni de cérémonie qui s'y rapporte;
et celui de condictio à une certaine classe nombreuse d'actions

personnelles, quoique le demandeur ne vienne plus faire de
dénonciation' (condicere) à son adversaire (3).

— Quant au recours
devant le magistrat, pour qu'il connaisse de l'affaire et la résolve
lui-même extraordinarrement, c'est-à-dire sans instance devant
un juge, il se nommepersecutio. Et cette distinction trilogique:
actio, petitio, persecutio, a passé presque sâcramentellement
dans le formulaire de la pratique romaine (4).

(1) DIG. 44. 7. Deoblig. etact. 51. f. Cels. —
(2) Ibid. 28. f. Papin. «Mo

in personam infertur; petitio, in rem; persecutio, in rem vel in personam.
>

—
(3) GAI. Comm; 4. § 5 : « Appellamus autem in rem quidem actiones vin-

dicationes, in personam vero actiones quibus dare facere oportere intenditur
condictiones. Condicere est enim denuntiare, prisca lingua. Nunc vero abusive
dicimus condictionem, actionem in personam esse qua actor intendit dari sibi!

oportere; nulla enim hoc tempore eo nomine denuntiatio fit. »— (4) Voici air;

fragmentd'UIpien où tout ceci se trouve en quelque sorte résumé «Actionis verbum
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Organisation de la puissance juridique et de la puissance judiciaire,
sous le régime de la procédure formulaire.

1927: La révolution opérée dans la procédure par l'adoption
oraduelle du système formulaire n'a pas apporté de modification'

considérable dans l'organisation des autorités juridiques ou judi-
ciaires. Les changements survenus en cette matière, pendant la

durée du système formulaire, tiennent non pas à ce système en

lui-même, mais aux événements politiques qui se sont développés.
Ainsi ceux qui concernent les juridictions ont été amenés prin-

cipalement par l'accroissement de la population, par l'augmen-
tation du noiabre des provinces et le développement de leur orga-
nisation, par l'institution du pouvoir impérial, par la création de

nouvelles magistratures de son invention.—Tandis que ceux qui
concernent les juges, c; est-à-dire l'institution des listes qui en

sont dressées et publiées annuellement, et la division de ces

listes en diverses décimes (tom. I, Hist., n°*'279 et sniv.), tiert-

nent au résultat de la lutte entre les divers ordres de citoyens, et

au nivellement opéré progressivement entre ces ordres.
1928. Cependant il est deux changements que l'on peut attri-

buer, en- grande partie, avec juste raison à l'adoption et à l'ex-
tension du système formulaire. — 1° La décadence graduelle de
l'institution du collège des centumvirs, pour, qui s'était conservée

légalement la procédure du saeramentum, mais que la pratique
abandonnait à mesure que la procédure formulaire se généralisait
toujours davantage. Les contestations sur la validité, sur la rup-
ture des testaments, et sur la querelle d'inofficiosité, paraissent
être les dernières causes qui leur soient restées. — 2° L'applica-
tion aux citoyens', dans certaines causes, du-jugement par récu-

pérateurs, institution conçue originairement pour les pérégrins
(tom. I, Hist:, n°* 164 et 165). En sens inverse, sous cette période,
l'unus judex ou arbiter, jadis exclusivement propre aux citoyens,
purent être donnés aussi pour les procès entre pérégrins ou entre
Romains et pérégrins (1). Ce fut, en quelque sorte, une commu-
nication réciproque, la suite de cette tendance constante à niveler

etspéciale est et générale : nam omnis actîo dicitur, sive in personam, sive in rem

sit, petitio ; sed plerumque actiones personales solemus dicere : petitioni? autem
rerbo in rem'actiones significari videntur; persecutionis verbo extraordinarias

persecutiones puto contineri, ut puta fideicommissorum, et si quoe alise sunt qnse
non habent juris ordinarii exsecutionem. • (DIG. 50. 16. De verb. sign. 178. § 2V
f; l'Ip.). —Voir aussi, ibid. M. f. Ulp. : • ./Eqne bonis adnumerabitur, etiam

^Twt
est in actiombus, petitionibus, persecutionibus. * — Ht le fragment de

ràpinien, cité note 2 de la page précédente.
— Et la formule de la stipulation'

«quilienne. i Qaarumque rerum mihi tecum actio, quoeque adversus te petitio;
ra adversns tepersecutio est eritve « (ci-dessus, nos 1689 et 1690).

— Et celle
«ela caution que doit donner le procureur : « non petiturum eum cujus, de ea
w actio, petitio, persecutio sit. • (DIG. 46. 8. Rat.remhab. 23. f. Julian.).

(1) GAI. Comm. 4. §§ 37 et 105. —- Gicéir. In Verr. II. 13. Pro Fldcco. 21.
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les deux situations (1). Dans les provinces, les juges, quoique
inscrits sur des listes de décuries que les gouverneurs dressaient
par imitation de ce qui se pratiquait à Rome, se nommaient tous
récupérateurs : il ne faut pas les confondre avec les récupérateurs
à Rome.

Nous n'ajouterons rien de plus sur ce sujet au tableau résumé
que nous en avons présenté dans notre Généralisation du droit
romain (tom. I, nM 266 et suiv.).

Parties principales des formules (partes formularum).

1929. Nous avons vu naître, par suite de l'application des for-
mules aux procès des citoyens, les quatre parties qu'on a distin-

guées dans ces formules :
1° La demonstratio, qui désigne au juge la chose dont il s'agit

et par conséquent les faits dont il lui est donné mission de con-
naître (quoe proecipue ideo inseritur ut demonstretur res de qm
agitur); par exemple : .« QUOD.AULUS AGERIUSNUMEBIO NEGIDIO
HOMINEMVENDIDIT» ; ou bien : « QUODAULUSAGERIUSAPUDNUMERIDM
NEGIDIUMHOMINEMDEPOSUIT(2). »

2° h'intentio, dans laquelle le demandeur résume sa préten-
tion (qua actor desiderium suum concluait), et qui, en consé-

quence, pose la question de droit Au procès (Jùris contentio,
selon l'expression de Gaius) (3); par exemple, comme question
d'obligation : « Si PARETNUMERIUMNEGIDIUM AULO AGERIOSESTER-
T1UM X MILLIA DARE OPORTERE »'; OU bien : « QUIDQUID PARET

NUMERIUMNEGIDIUM AULO AGERIO DARE FACERE OPORTERE»; OU
comme question de propriété : « Si PARET HOMINEM EX JURE

QUIRITIUM AULI AGERII ESSE(4). »
3° Uadjudicatio, qui donne au juge le pouvoir d'attribuer à

(1) Nous n'avons pas assez de données pour poser un ensemble de règles
fixes sur la compétence des récupérateurs et sur les cas dans lesquels ils
devaient être nommés. Il est même douteux qu'il y en ait eu de bien arrêtées.
Nous connaissons un certain nombre de causes spéciales renvoyées devant eux :

par exemple, celle du patron se plaignant d'avoir été appelé in jus par son
affranchi sans autorisation préalable du préteur (GAI. 4. § 46) ; les interdits
assez généralement (ibid. § 141) ; les manquements au vadimonium (ibid-
§ 185) ; et plusieurs autres qu'on pourrait multiplier. Mais fort souvent ceci n'a
rien d'absolu, et nous voyons qu'il peut être donné, pour des causes de même

nature, un juge ou des récupérateurs. Il était des lois qui permettaient indiffé-
remment la dation de l'un ou des autres (I.ex THORIA, frag., sect. I. v. 29, et
sect. II. v. 22 et 26). Quelquefois, au contraire, le préteur annonçait dans son
édit qu'il donnerait, dans telle cause, des récupérateurs, ainsi que l'indique
cette formule dans les Nota de VALERIUS PROBUS: Q. E. R. E. T. P. J- R-^-
T. D. D. D. P. F. « Quanti ea res erit, tantoe pecunioe judicium recuperatorium
dabo, testibusque duntqxat decem denuntiandi poteslatem faciam. ' Enfin le

magistrat paraît, en somme, et sauf les cas spécialement déterminés, avoir eu
nne certaine latitude pour se déterminer à donner, suivant les circonstances, un

juge ou des récupérateurs. La considération principale pour l'emploi de ces

derniers paraît avoir été la célérité.

(2) GAI. Comm. 4. § 40. —
(3) Ibid. § 60. —

(4) Ibid. § 41.
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l'une des parties un droit de propriété appartenant à l'autre

(qua permittiturjudici rem' alicui ex litigatoribus adjudicare) ;

par exemple : « QUANTUM ADJUDICARI OPORTET JUDEX, TITIO,
ADJODICATO(1). »

II? Enfin la condemnatio, qui donne au juge le pouvoir de

condamner ou d'absoudre le défendeur (qua judici condemnandi

absolvendive potestas permittitur); par exemple : « JUDEX,
NUMERIUMNEGIDIUM AULO AGERIO SESTERTIUM X MILLIA CONDEMNA :

SINONPARET ABSOLVE (2). »

1930. Nous savons que ce n'est qu'entre citoyens seulement que
lesformules peuvent présenter ces quatre parties; qu'à l'égard des

pérégrins, pour qui elles ont été conçues dans le principe, il ne

pouvait pas y avoir de question de droit posée, ni par conséquent
d'indication préalable des faits donnant naissance à une telle ques-
tion. Mais la demonstratio et Yintentio étaient confondues l'une

dansl'autre : ou pour mieux dire, elles n'avaient pas encore été
alorsdiscernées et dénommées chacune séparément. Aussi peut-on
remarquer que la définition et les exemples qu'en donne Gaius
nese réfèrent véritablement qu'à des procès entre citoyens, avec

question de droit.
1931. Mais entre les citoyens eux-mêmes, ces quatre parties

setrouvent rarement réunies dans une seule et même formule.

h'adjudicatio ne se rencontre que dans trois actions particu-
lières, les actions familioe erciscundoe, communi dividundo et

finum regundorum. Ces trois actions sont donc les seules qui
puissent offrir la réunion des quatre parties.

— Pour les autres
actions de droit civil en général, il reste régulièrement trois

parties : la demonstratio, Yintentio et la condemnatio.
1932. Mais la demonstratio, à son tour, peut manquer dans

uneformule même de droit civil : car il peut arriver qu'il n'y ait
aucune indication de faits particuliers à faire pour motiver la

question de droit et montrer au juge sa mission : tel est le cas des
réclamations de propriété : le demandeur, en effet, y soutient
d'unemanière générale que la chose est à lui ex jure Quiritium,
et il le prouvera par tous les moyens possibles, sans limiter sa

prétention à telle ou telle-cause particulière de propriété (3).
—

B n'y a donc plus alors que deux parties dans la formule : Yin-
tentio et la condemnatio. — En outre, il est des cas où la question
estposée, quoiqu'il s'agisse de citoyens, comme elle l'était jadis
pour les pérégrins, c'est-à-dire comme question de fait et non de

(1) GAI. Comm. 4. § 42. — (2) Ibid. § 43. —
(3) DIG. 44. 2. De except. reijud.

"• § 2. f. Paul : i Actiones in personam ab aclionibus in rem in hoc tlifferunt,
?uod cum eadem res ab eodem mihi debeatur, singulas obligationes singulae
Mosoeséqutmtur, nec ulla earum alterius petitione vitiatur. At cum in rem ago
oonexpressa causa, ex qua rem meam esse dico : omnes causoe una petitione
Mprehendunlur; neque enim amplius quam semel res mea esse potest, soepius
«utemdeberi potest. » Conférez ibid. 11. % 1 et 5. f. Ulp.; 30. pr. f. Paul.
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droit, de telle sorte que la demonstratio et Yintentio s'y trouvent
confondues ensemble,; on, pour mieux dire,, n'y existent pas encore
dèterminèment.

1933. Enfin, il peut se faire en certaines causes spéciales qu'j]
n'y ait même pas de condemnatio. Ces causes sont celles dans
lesquelles il s'agit uniquement d'obtenir, par décision judiciaire
la constatation d'un état ou d'un fait,,par exemple, la. paternité
la qualité de (patron, la quotité de la «dot, et plusieurs, autoes
semblables, dont on ne prétend déduire immédiatement aucune
condamnation, mais idont .on. tirera plus tard avantage, soit pour
un autre procès, soit de toute autre manière. La formule dans
ces cas ne contient absolument que Yintentio. Elle porte le nom
de formule préjudicielle (proejudicialis formula), ou simplement
pvoejudiciwm (1). Par quelques fragments de ûaius et de Paul, il
est permis,.de conjecturer, avec MM. Heffter eiZimmern, qu'elle
était ainsi conçue : Judex esta r EIUSJUDICIOO_&ERITO,AN etc.,
ou simplement : JUDEX ESTO..... .AN (2). .Nous aurons occasion*!'}
revenir.

,1934. De toutes ces parties, Yïnteutio est la plus importante,
C'est la partie vitale; il ne peut exister de formulesde droit civil
sans elle; -c'est d'elle que les actions tirent la plupart de leurs

principaux cacactèces et .de ïeurs divisions, et c'est en elle queles
erreurs ou les exagérations du demandeur peuvent avoir pour,lui
les ^conséquences les plus préjudiciables (3).

1935. La condemnatio, qui, dans son origine première, a

toujours été pécuniaire, parce qu'elle émanait, non pas d'un
droit de propriété, ni même d'un dcoit d'obligation reoonnupar
la loi civile, mais seulement de la puissance du préteur, la con-
demnatio a. continué à conserver ce caractère, même quand;les
formules ont été appliquées aux citoyens, et cela .non-seulement
en matière d'obligation, mais encore en matière de propriété et
de tous droits réels. Le juge, lorsqu'il condamne, aie condamne

jamais qu'en une somme d^argent précise.
1936. Quant an montant de cette somme, la formule laissait

an juge, selon la nasture de l'action, plus ou moins de latitude

{(ourle
fixer.— Quelquefois, ce qui arrive dans les actions où

a demande (Yintentio) est d'une somme certaine (quacertm
pecuniam petimus ), cette somme est formellement précisée
dans la condemnatio .• « JUDEX NUMERIUM NEGIDIUM AULO AGERIO

(1) Déjà Théophile, dans sa paraphrase, nous donnait cette définition de1ac-

tion préjudicielle,, an point,de vue du système formulaire : « Proejudiciumwero
estformula ex solo, intentione constans. Neque enim condemnationem inisi
habet. » (THEOPH. Institut. 4. -6. §. 13). .Mais cette définition .restait fort peu

intelligible aux commentateurs et faisait l'objet de leurs critiques, jusqu'à ce que
la découverte du manuscrit de Gaius soit venue nous l'expliquer (GAI. Comm, *.

| 44). —
(2) GAI. Comm. 3, § .123. —PAUL. Sent. 5. 9. De stip, §;!•-

(3)'Voir notamment ce qui concerne Iajplus-ipétition.GAi. 4. §§53 et suiv.
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ijHSTERTIUMX MILLIA CONDEMNA: SI NON PARET, ABSOLVE. » Et le

juge ne peut condamner ni à plus, ni à moins, sans faire le

procès sien.— D'autres fois, par exemple dans «les actions où

Ja demande est d'une chose indéterminée (veluti si incertum

Siqaid petamus ), la condemnatio fixe au juge une limite (aligna
M'oejinitio), un taux (taxatio), un maximum qu'il ne pour-
rait dépasser sans faire le procès sien, quoiqu'il soit libre de se

tenir au-dessous : & EJUS JUDEX, NUMERIUM NEGIDIUM AULO AGERIO

(DBMTAXATX MILLIA CONDEMNA: SI NONPARET, ABSOLVE. » Dans

quelques cas particuliers cette limite, cette taxatio> est plus vague ;
islle n'est pas rigoureusemeofrarrêtée, comme celle qui précède,

; aune somme fixe; mais seulement à quelque circonstance elle-

même indéterminée et que le juge devra apprécier; telles sont,

par exemple, les actions dans lesquelles le demandeur ne doit

litre condamné que jusqu'à concurrence de ce qui a tourné à son

profit et du- montant du pécule (DUNTAXAT de eo quod in rem

wrsum est et depeculio), ou de ce que ses facultés lui permet-
tront de faire (ouNTÀXATira id quod facere potest ){l) : Gains n'a

pasparlé de cette «orte de taxatio, et BOUS n'en avons pas la
formule technique.— Enfin dans un grand nombre d'actions, par
exemple dans les réclamations de propriété, ou dans l'action «rf
exhibendum ( si in rem agamus vel ad exhibendum), le juge a

toute latitude dans son appréciation, sans qu'aucune limite lui
soit imposée : a QUANTI EA RES ERIT, TANTAM PECUNIAM, JUDEX
(NUMERIUMNEGIDIUM AULO AGERIO COWDEMNA: si SON PARET, ABSOL-
ÏITO » ; ou bien, « QBIDQUID OB EAM REM NUMERIUMNEGIDIUM AULO
AGERIODARE FACERE OPORTETEX FIDE BOWA» ; ceci est Yintentio;

et; d'après elle, sait la condemnatio indéfinie : « EJUS JUDEX,
N. N. A. A. CONDEMNATO, etc. »; ou bien encore : « QUIDOTHD
SARET..., etc. (2), « — On voit, dans l'ordre où «©us avons placé

. ces exemples, que le pouvoir du juge y va successivement en
croissant : d'abord une somme précise ( certa pecunia ), ensuite
un maximum, une limite en argent (taxatio certoe pecunioe),
puis une limite prise dans une circonstance indéterminée (qu'on
çeut appeler taxatio incerta), et enfin latitude pleine et entière

(infinita condemnatio). On dit de la condemnatio qu'elle est,
dans le premier cas, certoe, et dans tous les autres, incertoe

pecunioe; et 'dans ceux-ci, cum taxatione ou sine taxations (3).
1937. Le principe que la condamnation est toujours pécuniaire,

avantageux en ce qu'il réduit toute affaire à sa dernière et pins
simple expression: savoir, l'absolution du défendeur, ou la néces-
sité pour lui la plus propice à l'exécution forcée, celle de payer

'.'.

^

'

(1)Voir ci-dessous, § 36. 37. 38. 40; et fit. 7. § 4. — DIG. 15. 1. Depead.
2. f. Pomp. 5. pr. et § 1. 30. § 1. 36 et 44. f. Ulp. — 5. 1. Dejudic. 57. f.
%. —42. 8. Quoeinfraud. cred. 6. § 12. f. Ulp., etc. —4. Z.Dedolo. 17.
11. f. Ulp. — 5. 3. De Jiered. petit. 20. § 6. f. Ulp., etc. — (2) GAI. Comm.
*• §§47. 131. 136. — (3) Voir sur tout cela Gaius, 4. §§-48 et suiv.



528 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. IV.

une somme d'argent liquide, ce principe ne laisse pas que d'avoir
un grave inconvénient : c'est que le demandeur, au lieu de la
chose même qu'il demande, ne doit obtenir par la sentence qu'une
somme d'argent. C'est surtout dans les réclamations de propriété
et de droits réels que cet inconvénient se fait sentir. L'intentio
de la formule étant : « S'il est prouvé que tel esclave, ou que tel

champ, tel édifice, appartienne à Aulus Agerius selon le droit

quiritaire, » on sent combien s'éloigne du but cette conclusion:

«Juge, condamne Numérius Négidius envers Aulus Agerius à
toute somme d'argent que comporte l'affaire : « QUANTI EA RES
ERIT, TANTAM PECUNIAM, JUDEX, NUMERIUM NEGIDIUM AULO AGERIO

CONDEMNA.» Aussi, dans ces cas d'actions réelles, et même dans

quelques autres en matière d'obligations, la formule de la
condemnatio recevait une modification importante par la simple
adjonction de ces mots : NISI RESTITUÂT(1) ; ou, par exemple, s'il

s'agit d'un champ, comme clans la formule que nous a transmise
Cicéron : « NEQUE IS FUNDUSAULO AGERIO RESTITUÂT™ (2) » ; on

peut-être encore dans certains cas d'obligations où il ne s'agit pas
de restituer : « Neque eo nomine Aulo Agerio a Numerio NegÙio
satisfactum erit. » Par l'adjonction de ces seuls mots, le pouvoir
de condamner conféré au juge est spécialement subordonné à cette

circonstance, que le défendeur n'aura pas restitué, ou n'aura pas
satisfait le demandeur. D'où, pour le juge, cette mission particu-
lière de décider, avant de condamner ou d'absoudre, si le défen-
deur est obligé ou non de restituer, de donner satisfaction ; et, en
cas d'affirmative, d'ordonner cette restitution, cette satisfaction,
soit immédiate, soit dans tel délai par lui fixé. Cet ordre préalable
du juge se nomme jussus, et ce pouvoir arbitrium (3). Si le
défendeur s'y soumet et l'exécute, de gré ou par contrainte (manu
militari), le demandeur obtient ainsi directement la chose même

par lui demandée, et le défendeur est absous. Si la restitution, au

contraire, n'a pas lieu, alors la condamnation pécuniaire est pro-
noncée contre le défendeur, souvent même avec plus de rigueur,
parce qu'elle l'est., en partie, à titre de peine de n'avoir pas resti-
tué. On voit au fond qu'il y a là un moyen ingénieux de remédier
à l'inconvénient des condamnations pécuniaires, puisqu'on ne
recourt à elles que lorsque la restitution ou la satisfaction en nature
n'a pu avoir lieu. On voit également que l'adjonction de ces mots
NISI RESTITUÂT confère au juge un nouveau pouvoir tout parti-
culier, celui de donner son jussus. Cependant les jurisconsultes
romains ne l'ont pas considérée comme une partie spéciale delà

formule; elle est mise à la suite de Yintentio, ou plus souvent
encore comprise dans la condemnatio, qu'elle modifie et avec

laquelle elle fait corps.

(1) GAI. Comm. 4. § 47, et ci-dessus, n" 1919. —
(2) CICISIION.In Verr.

II. 12. —
(3) Ci-dessous, § 31.' — GAI. Comm. 4. § 163. — DIG. 6. 1. De

reivindic. 68. f. Ulp.
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1938. Il n'y a jamais de condamnation possible que contre le

défendeur; c'est contre lui seulement qu'elle est formulée et

qu'elle peut être prononcée (1). Le juge, s'il ne condamne pas,
doit absoudre. Sauf quelques cas,exceptionnels, tels que ceux dès

actionspréjudicielles, ce n'est que par l'un ou par l'autre de ces

actesque sa mission est accomplie.

Partiesaccessoires (adjectiones) : Prescriptions (praescriptiones, praejudicia).
— Exceptions, répliques, dupliques, tripliques, etc. (exceptio, replicatio,*
duplicatio, triplicatio, etc.).

1939. Les quatre parties que nous venons de faire connaître

sontles parties principales des formules; mais la pratique pro-

gressivedu système, la variété des affaires, surtout les efforts

continuels de la juridiction prétorienne pour pallier les rigueurs
du droit civil, ont fait naître la nécessité de certaines clauses

accessoiresqu'il est utile dans certains cas d'y ajouter, et qui se

nomment, à cause de cela, adjectiones (2).
,Depareilles adjonctions peuvent se présenter soit en tête de la

formule, soit dans la demonstratio, soit dans Yintentio, soit

enfindans la condemnatio.

1940. Il est quelquefois de l'intérêt du demandeur (actor) de

faireinsérer dans la formule, avant même l'exposé de son intentio,
certaines restrictions, pour qu'on n'attribue pas à sa demande

plusd'étendue qu'il ne vent, ou certaines explications qui servi-

ront à la déterminer. De son côté, le défendeur (reus) peut avoir

à faire insérer contre l'action même du demandeur certaines

réservespréalables.
Par exemple, si le demandeur, en vertu d'une stipulation dans

laquelle il lui a été promis une certaine somme par chaque année,
oupar chaque mois, voulant se faire payer les termes échus, agis-
saitpar cette formule générale et sans limite (formula incerta),
dontYintentio est ainsi conçue : « QUIDQUIDPARETNUMERIUMNEGI-

DIUMAULOAGERIODAREFACEREOPORTERE,» qu'arriverait-il? Selon
lesprincipes du droit civil, comme l'obligation produite par une

tellestipulation, quoique ayant pour, objet des prestations succes-

sives.,forme un droit unique, le demandeur se trouverait avoir
déduit in judicium son droit, tout entier; la condemnatio ne lui

accorderait toutefois que les termes exigibles, et pour tout le reste
il serait déchu comme ayant agi avant le temps.. Il lui importe
^onc de faire exprimer lui-même qu'il restreint sa demande seu-

lement,à tout ce qui est échu de l'obligation.
— De même, si,

(1) Dans quelques actions spéciales, les actions divisoires, il peut y avoir
condamnationcontre l'une ou l'autre des parties, parce que chacune d'elles y
est4la fois demandeur et défendeur (DIG. 44. 7. De obi. et act. 37. § 1. f. Ulp.
~10. 1. Fin. reg. 10. f. Julian). — (2) GAI. Comm. 4. § 129. : « Quarum
omnium adjectionum usum interdum etiam ullerius quam diximus, varietas

"egoliorum introduxit. » — Ibid. § 130 : « Qute receptoe sunt. •

TOMEm. 34
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voulant agir par suite d'un achat, seulement pour se faire faire
la mancipation du fonds acheté, qui lui aurait été spécialement

promise, il employait sans restriction cette formule générale
(incerta) : « QUIDQUIDOB EAM REM NUMERIUMNEGIDIUM AULO AGERIO
DARE FACEREOPORTET,» il épuiserait toute son action, et il ne lui
serait plus possible d'agir plus tard pour un autre objet, par
exemple, pour se faire faire la tradition (de vacua possession
traderidn). Il est donc encore de son intérêt de faire expliquer
lui-même dans la formule qu'il restreint sa demande à la manci-

pation seulement du fonds acheté. — Ces restrictions s'expriment
par une petite clause écrite en tête de la formule, et dont la
rédaction la plus usitée se faisait en ces termes : « EA RESAGATUR,
CUJUSREI DIES FUIT » (que cette action ait lieu pour ce dont k
ternie est échu); « EA RESAGATURDE FUNDOMANCIPANDO» (quecettt
action ait lieu pour la mancipation du fonds). Quelquefois c'était
dans la démonstration, mêlée avec elle et en quelque sorte à sa

place (loco démonstrations), que la clause restrictive était

ajoutée, avec ou sans les mots préliminaires, EA RESAGATUR;

par exemple : « JUDEX ESTO. QUOD AULUS AGERIUS DE NUMEBIO
NEGIOIO INCERTUMSTIPULATUSEST, CUJUSREI DIES FUIT, QUIDQUID
OB EAM REM NUMERIUM NEGIDIUM AULO AGERIO DARE FACEKEOPOR-

TET, etc. ; D ou bien encore : « JUDEX ESTO. EA RESAGATDR,QUOD
AULUS AGERIUSDE LUCIO Trrio INCERTUMSTIPULATUSEST, QUONOMINB
NUMERIUS NEGIDIUS SPONSOR EST, CUJUS REI DIES FUIT..., etc. » —

CPS sortes à'adjectiones se nomment des prescriptions (proescrip-
tiones), à cause précisément de la place qu'elles occupent dans
la formule : « Proescriptiones autem appellatas esse ab eo quod
ante formulas preescribuntur, plus quam manifestum est (1).»
Celles que nous venons de voir ont été admises dans l'intérêt do

demandeur (receptoe sunt pro adore ; ab aciore proficiscuntur);
et les deux cas que nous en avons cités, d'après Gaius, ne doivent
être pris que comme deux exemples propres à nous donner une

idée de leur utilité et de leur emploi, qui paraissent avoir eu,

d'ailleurs, une application plus étendue.

1941. L'usage qui a introduit ces prescriptions dans l'intérêt
du demandeur en a introduit aussi un certain nombre dans
l'intérêt et à la demande, du défendeur (quoedam et pro reo

opponebantur). Nous en citerons trois espèces particulières et

fort remarquables.
Il est possible que deux contestations, se rattachant à des faits

communs, soient liées entre elles de telle sorte que la solution de

l'une doive influer, soit directement, soit indirectement, sur celle

de l'autre; en un mot, que l'une des décisions doive établir pour
l'autre un préjugé, doive lui apporter un préjudice quelconque

(1) Voir sur tout ce point GAI. Comm. 4. §§ 130 à 138. — Les §§ 134 et 135

sont relatifs à un autre exemple de ces prescriptions, la proescriptio de facto.
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(aliquod proejudicium). En cas pareil, si l'une de ces questions
est principale et que l'autre n'en soit qu'un accessoire, qu'une
conséquence, la raison veut que cette dernière ne soit pas exa-

minée la première et ne vienne pas faire préjugé contre l'autre.

Si le caractère de dépendance de l'une à l'autre n'est pas aussi

marqué, d'autres considérations peuvent déterminer le choix :

celle, par exemple, qui offre l'intérêt le plus grand, celle qui
rentre dans les attributions de la juridiction ou de l'autorité judi-
ciaire la plus haute, doit passer avant. Enfin, en cas d'égalité,
d'identité entre elles, le mieux est de les juger ensemble (1). Si
doncune de ces causes, subordonnée ou inférieure, ou tout au

plus égale à une autre contre laquelle elle peut faire préjugé, est
introduite par le demandeur, le défendeur a intérêt à la faire
écarter par ce seul motif, et il y parvient en faisant insérer en tête
delà formule une proescriptio ainsi conçue : « EA RESAGATUR, SI
m<EAREPROEJUDICIUM.....NON FIAT » (que cette actionait Heu, si

par elle il n'est pas porté préjudice à telle autre cause). Par

exemple, si le demandeur réclamant comme héritier un objet
particulier de la succession, ou agissant en partage de l'hérédité

(fùmilioe erciscundoe), le défendeur lui dénie la qualité d'héritier,
il y a là une question principale : est-il héritier ou non ? Les deux
autresquestions : peut-il réclamer la chose héréditaire? peut-il

agir en partage? n'en sont que des accessoires, des corollaires.
En conséquence, s'il intente d'abord celle-ci, le défendeur fera
mettre dans la formule celte prescription : « EA RESAGATUR, SI IN
BAREPROEJUDICIUMHEREDITATI NON FIAT (2). » Celte prescription
relative à la question d'hérédité, désignée par les jurisconsultes
romains sous le nom de proescriptio quod proejudicium hereditati

nbnfiat (3), est une de celles qui recevaient le plus grand nombre

d'applications, et qui se présentaient le plus souvent dans la

pratique (4). Nous trouvons divers autres exemples de prescrip-
tionssemblables : celles pour les questions d'état (5), celle quod
proejudicium proedio non fiat, celle quod proejudicium fundo
partive ejus non fiat (6) ; et elles devaient se multiplier à l'infini.
— Les prescriptions de ce genre portaient aussi le nom générique

(1) Mous avons un exemple de ce dernier cas. DIG. 37. 10. De Carbon, éd.
3. § 8. f. Ulp.

—
(2) GAI. Comm. 4. § 133. — (3) DIG. 5. 3. De hered. pet. 25.

§17. f. llp.
— 44. 1. De except. 13. f. Julian. —

(4) DIG. 4. 8. De recept.
32. § 10. r. Paul. — 5. 3. De hered. pet. 5. § 2. f. Ulp. : « Eorum judicio-
fflm mioe de hcreditalis petitione sont, ea aucloritas est, ut nihil in proejudicium
ejus Jierî dobeat; • 7. pr. et § 1. f. Ulp. t Ne proejudicium de testamento

(ogniturofaciat; » 25. § 17. f. Ulp.
— 10. 2. Famil. ercisc. 1. § 1. f. GAI., etc.

—
(5) Dm. 37. 10. De Carbon, éd. 3. § 8. f. Llp. t Ne aliquod proejudicium

fiat impuberi per puberis personam. » — 40. 14. Si ingenuus esse dicet. 6.
£ Ulp. —Cod. 3. 8. De ord. jud. 2. const. Anton. —Voir aussi la prescription.
Si proejudicium non fiat ei qui ante quinquennium decessit. DIG. 40. 15. Ne de
statu defunctorum post quinquennium quiiratur.

— (6) DIG. 44. 1. De except.
16. et 18. f. Afric. — On trouve dans CICÉRON l'indication d'une pareille pres-
cription. De invent. II. 20.

34.
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de proejudicia;
— il faut bien se garder de les confondre, sous

cette dénomination, avec les proejudicia ou actions préjudicielles
dont nous avons déjà parlé (ci-dessus, n° 1933). Ce sont deux

acceptions différentes du même mot, quoiqu'il y ait entre elles

quelque analogie, et souvent une relation intime (1).
1942. Les prescriptions de la part du défendeur pouvaient avoir

un autre fondement que celui qui précède. Si,-par exemple, le
défendeur prétend que le forum ou, en d'autres termes et sans

figure, que le magistrat devant lequel il est traduit n'est pas com-

pétent, soit à cause de la situation des choses litigieuses, soit à
cause du domicile, il fait poser encore en tête de la formule une

prescription qui est désignée dans les textes par le nom de.prti-
scriptiofori (2), afin.que le juge, avant tout, examine et vérifie
les faits qui donneraientlieu à l'incompétence.

1943. -Enfin l'espèce suivante de prescription est d'un intérêt
tout particulier à noter. En vertu des dispositions soit des édils

prétoriens, soit des constitutions impériales, certaines actions ne

pouvaient être intentées que dans un délai déterminé : telles étaient
la plupart des actions prétoriennes qui n'étaient ouvertes que pen-
dant un an; telle'encore, par exemple, la réclamation d'ingé-
nuité par un affranchi, réclamation qui n'était plus recevable après
cinq ans depuis la manumission (3). Si l'une de ces actions étant

intentée, le défendeur prétendait que le délai était expiré, il était

de son intérêt, en cas de contestation sur ce fait, de faire insérer
en tête de la formule une prescription, qui se nommait proescrip-
tio temporis, annalis proescriptio ; par exemple : :« EA RESAGATUR

SI..., etc. » (que cette action ait lieu si depuis tel fait il ne s'est

pas écoulé tant de temps).
— De même si le possesseur d'un

fonds provincial, après dix ans, ou, selon le cas, vingt ans de

possession de bonne foi, était attaqué en restitution par le proprié-
taire, nous savons qu'il pouvait, en vertu des édits, faire insérer

contre cette action, en tête de la formule, une prescription nom-
mée proescriptio longi temporis, par exemple : K EA RESAGATUR

si..ij etc. » (que cette action ait lieu s'il n'y a pas possession à

long temps (4). —- Ces dernières sortes de prescriptions ont cela
de remarquable que ce sont elles qui, même après que le système
formulaire a été complètement oublié, et après que leur caractère
a été sensiblement modifié, ce sont elles qui ont conservé l'antique
dénomination de proescriptiones, et qui l'ont transmise jusqu'à

(1) C'est souvent parce que la prescription quod proejudicium non fiai a été

opposée qu'il faut recourir à une action préjudicielle, pour faire juger et con-

stater le fait dominant. Voir un exemple. DIG. 40. 14. 6. f. Ulp.
— (2) DIG. %

8, Qui satisd. cog. 7. pr. f. Ulp.
— 5. 1. De judic. 50 et 52. §§ 22 et 3 f.

Ulp., où nous trouvons des exemples de cette prescription. CODE DE THEODOSE.

II.30. De appellat.65. const. Honor. et Theod. « Proescriptiones fori in prin-

cipio a liligatoribtis oppnnendas esse legum decrevit auctoritas. » — Reproduit
dans le CODE DE JUSTINIEN. 8. 36. De except. 13. —

(3) DIG. 40. 14. Siingennus
esse dicetur. 2. § 1. f. Saturn., et 5. f. Papin.

—
(4) Voir tom. II, n° 8514 et suiv.
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nosjours, sans que nous nous rendions compte, communément j
deson origine historique.

1944. En somme, ou voit que les proescriptiones sont insérées

auprofit soit du demandeur, soit du défendeur (ab actore velu

reoproficiscuntur), qu'elles ont été reçues par l'usage (receptoe
sunt), et qu'elles sont ajoulées soit en tète de la formule, soit

dansla demonstratio, mais toujours avant Yintentio : d'où leur

vient le nom de proescriptio.
— Nous allons parler maintenant

d'autres adjectiones qui sont mises ordinairement dans Yintentio
et quelquefois dans la condemnatio.

1945. Il pouvait arriver que l'action demandée au magistrat
parYactor fut légitimement fondée en droit civil, que Yintentio
en étant justifiée devant le juge, la condemnatio dût, selon la

rigueur de ce droit, être prononcée contre le défendeur, et que
cependant, d'après des circonstances prises en considération par
lepréteur, par des sénatus-consultes ou par certaines lois spéciales,
unetelle condamnation fût considérée comme inique, ou du moins

comme ne devant pas avoir lieu : a Seepe enim accidit ut quis
jurecivili teneatur, sed iniquumsit eum judicio condemnari (1). »

Le préteur, en cas pareil, ne se met pas en lutte ouverte avec le
droit civil, surtout si les circonstances particulières invoquées en
faveur du défendeur sont contestées et ont besoin de vérification ;
il délivre au demandeur l'action par lui sollicitée; mais à la suite de
l'intentio il ajoute une clause accessoire qui subordonne la con-

damnation au cas où telle circonstance exceptionnelle n'existerait

pas. Par exemple, si, le demandeur agissant en vertu d'une

stipulation sur laquelle il lui a été promis dix mille sesterces,
le défendeur prétend que par un acte postérieur il lui a été fait
remise de cette somme, ou bien que la promesse lui en a été

surprise par dol : le pacte n'étant pas, selon le droit civil, une
desmanières de dissoudre des obligations nées de stipulations,
leJol n'étant pas, selon le même droit, une cause de nullité de

pareilles obligations, l'action existe, et le préteur devra la donner.
Uintentio sera donc ainsi posée : « Si PARET NUMERIUMNEGIDIUM
ADLOAGERIO X MILLIA DARE OPORTERE; » mais immédiatement

aprèssera ajoutée, comme nouvelle condition : « Si INTER AULUM
AGERIUMET NUMERIUMNEGIDIUM NON CONVENITNEEA PECUNIAPETE-

RETUR;» ou bien pour le cas de dol : « Si IN EA RE NIHIL DOLO
MALOAULI AGERII FACTUMSIT NEQUEFIAT. » De telle sorte que le

juge ne devra condamner que si 1° l'allégation formulée par
le demandeur dans Yintentio est justifiée; et si 2° l'allégation
formulée pour le défendeur dans la clause accessoire ne l'est pas.
Ainsi, la condamnation, qui était déjà conditionnelle, le devient
doublement : Yintentio est une condition affirmative, si PARET; et
la clause accessoire, une condition négative, si NON, SI NIHIL.

(1) GAI. Comm. 4. § 116.
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Cette clause se nomme une exception (exceptio), parce qu'elle
exclut pour tel cas donné ce qui a été posé dans Yintentio (1).

Le demandeur pourrait à son tour invoquer quelque considéra-
tion analogue pour faire exclure l'exception du défendeur. C'est là
ce qu'on nomme une réplique (replicâtio%, qui n'est autre chose

qu'une exception contre l'exception : n Replicationes nibil aliud
sunt quam exceptiones.... ot excepliones excludant (2), » et qui se
formule de même : Si NON, etc. (3). En suivant la même idée, on
trouve la duplique (dùplicatio), -la triplique (triplicatio), et ainsi
de suite.

1946. Les exemples que mous venons de donner nous ont pré-
senté l'exception insérée à la suite Ae Yintentio : quelquefois,
quoique plus rarement; elle l'était dans la condemnatio elle-même,

Ainsi, par exemple, la taxation indéterminée de la condamnation
in id quod facere potest, dont nous avons déjà parlé ci-dessus,
n° 1936, et qui se formule en ces termes : « AULO AGERIO NUMERIM
NEGIDIUM DUNTAXAT IN ÏD QUOD FACERE POTBST CONDEMNA,«est

qualifiée d'exception dans les textes, et désignée sous le nom de

exceptio quod facere potest (4). —C'est par allusion à celte double

place, parce que l'exception peut être ajoutée soit à Yintentio,
soit quelquefois à la condemnatio, pour exclure ou limiter ce qni
a été posé dans l'une ou dans l'antre de ces parties, qu'Ulpienl'a
ainsi définie : « Exceptio dicta est quasi qusedam exclusio, quoe
opponi aclionis cujusque rei solet, ad excludendum id quod in
intentionem condemnationemvedeductum est; » et Paul : «Exceptio
est conditio quae modo eximit-reum damnatione, modo minuit
damnationem (5). »

1947. Il n'y a pas le moindre doute que cette clause particulière
NISI RESTITUÂT, qui était insérée dans certaines actions, et dont nous
avons déjà parlé ci-deSsus, n° 1*937, ne fût une sorte d'adjonction
{adjectio) qui modifiait sensiblement la mission du juge. On peut
remarquer qu'elle était formulée dans les mêmes termes qu'une
exception, NISI, NEQUE, ce qui? équivaut pleinement à si NON: et
elle se plaçait, comme l'exception, soit à la suite de Yintentio:
« Si PARET FUNDUM CAPENATEM DÉ QUO AGITUR, EX JURE QuiRITIUM AtlU

AGERII ESSE, NEQUE IS FUNDUS AULO AGERIO RESTITUATUR, etc.. (6);»
soit dans la condemnatio : « JUDEX NUMERIUM NEGIDIUM Amo
AGERIO CONDEMNATO,NISI RESTITUÂT : si NONPARET, ABSOLVITO(7).»
Cependant nous ne trouvons pas dans les textes qu'on l'ait qua-
lifiée à'exceptio, ni qu'on l'ait considérée comme une adjectio
particulière.

1948. Les effets des diverses adjections mises à la formule ne

. . (1):G«. Comm. 4. §§ 115 e-t suiv.,—;(2) DIG. 44. 1. De except. 2. § 1.''

$p> — (3) Voir Gains. Comm. 4. §§126 et suiv.— (4) DIG. 44. 1. De esccepti
7. pr. f. Paul. — 24. 3. Sol. matr. 17. § 1. f. Paul. — 42. 1* De re judic.
41. pr. f. Paul. — (5) DIG. 44. 1. De except. 2. pr. f. Ulp., et 22. f. F»
— (6) CICÉRON.In Verr. II. 12. — (7) GAI. Comm. 4. § 47.
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sontpas les mêmes. — Les prescriptions de la part du demandeur

n'ont d'autre effet que de limiter ou de bien préciser sa demande,
etde faire connaître au juge dans quel cercle elle est restreinte.
r^Les prescriptions de la part du défendeur me paraissent une

condition négative mise- à l'exercice même de l'action : « EA RES
AGATURSI... NON..., etc. » (que cette action ait lieu si..., etc.) (J).
En conséquence, le juge doit commencer par les vérifier, et s'il
lesdécide affirmativement, il ne doit pas aller plus avant : il n'a

pasà absoudre, encore moins à condamner; l'action est comme
non avenue, car elle n'a été délivrée que sous une condition

négative qui ne s'est pas vérifiée (2).—Quant aux exceptions,
ce sont des conditions négatives mises, non pas à l'exercice de

l'action, mais à la condamnation : « Si PARET... première condition,
affirmative dans Yintentio; Si NON OU SI NIHIL..., seconde condi-

tion; négative, dans Y exceptio, CONDEMNA.» En conséquence, le

juge doit commencer par vérifier Yintentio; s'il la trouve fondée,
il passekYexceptio; et s'il résout celle-ci affirmativement, il doit

absoudre, car tel est l'ordre que lui donne la formule : Si NON

PARET,ABSOLVE.— L'exception Quod facere potest ne rendait pas
h condemnatio conditionnelle, elle n'avait d'antre effet que d'en
restreindre le montant : c'était une sorte de taxatio incerla.

1949. L'usage des proescriptiones de la part dû demandeur

paraît s'être maintenu durant tout le règne du système formulaire ;

(1) Gai. Comm. 4. § 133. — (2) Je me range fermement à l'avis de ceux qui
pensent que les prescriptions du défendeur devaient, en général, être vérifiées
avantYintentio, et qu'en cas de solution affirmative elles n'entraînaient pas
absolution, et par conséquent n'épuisaient pas entièrement le procès. Je me
fonde principalement sur les termes mêmes de leur rédaction t Ea. RES AGATOH
SI... etc. J'en trouve, en outre, dans les textes, des exemptes qoi me paraissent
évidents : dans les proejudicia, DIG. 37. 10. De Carbon, ediet. 3. § 8. f. Ulp.
— 44. 1. De except. 16, et notamment 18. f. Afric.— Relativement a ^proe-
scriptio fori, tout le monde en convient; comment le juge pourrait-il absoudre
ou condamner, puisqu'il est reconnu que la juridiction de qui émane la formaté
était incompétente?

— Quant aux proescriptiones temporis, si elles forment un
obstacleradical à l'action, c'est que cet obstacle n'est pas de nature à être levé

plus lard et qu'en conséquence {^proescriptio pourrait toujours être reproduite :
il en est de même du proejudicium ne de statu defunctorum post quinquennium
ijumratur (DIK. 40. 15). Je ne pense pas que dans l'origine, et lorsqu'elles
étaient encore de véritables proescriptiones, ces prescriptions aient dû amenée
une absolution. Il ne faut pas leur appliquer ce qui est dit d'elles plus tard.,^
l'époque où elles ont été transformées en exceptions (COD. 7. 33. De prnscr.
long, tenip. 9. const. Diocl. et Max.). — M. ZIMMERNcite dans le même sens :Ie$r

Passagessuivants de QUINTILIEN, Institut, oral. vu. 5 : « Cum ex proescriptione
lis pendot, de ipsa re quoeri non necesse est; » d'AuRKLius VICTOR, parlant de
la

proescriptio, Ars rhet. Iv. 1 ; « Potius enim est si litis conditio pàtiatur,
adversarium ab actione depellere, qnam cum intentionibns ejus conluctari;-;»'
enfin au Code (8. 14. De pignor. 5. const. Anton. Carac.) : « ...Nec Mbi-ôberiti
sententia adversns debitorem luum dicta, si... non causa cognita; sed prffl-
swiptione superatum esse consliterit. i -—

L'opinion contraire peut cependant'
Wre soutenue par diverses raisons. Voir à ce sujet•-'Mi' BOIWEÀN, tome ly
pages 444 et 445. ,^-<>\..: >...;. n: - :':;' ',
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mais avant même l'abandon de ce système, les proescriptiones de
la part du défendeur subirent une métamorphose notable : elles
furent toutes transformées en exceptions. C'est-à-dire qu'au lieu
de cette adjonction préliminaire en tête de la formule, EA HBS
AGATUR, si-... NON..., etc., le défendeur obtint, pour le même fait,
cette autre adjonction à la suite de Yintentio : Si NON, etc. Cène
fut, pour ainsi dire, qu'un changement de place, sans influence

majeure quant aux effets. Ce changement était déjà opéré du temps
de Gaius : « Quoe nunc in speciem exceptionis deducla est (I). »

Aussi, dans le langage des jurisconsultes qui figurent au Digeste
de Justinien, les mots proescriptio, exceptio, sont-ils pris fré-

quemment l'un pour l'autre, soit que les prescriptions y soient
nommées exceptions, soit même, quelquefois, mais plus rare-

ment, que les exceptions y soient qualifiées de prescriptions.
Les proejudicia, qui n'étaient que des espèces de prescriptions,
sont devenus, par conséquent, des espèces d'exceptions. —D'où
cet intitulé de l'un des titres du Digeste (liv. 44, tit. I) : De

exceptionibus, proescriptionibus et proejudiciis.

Du mode de rédaction de la formule.

1950. La formule, dont nous venons d'étudier tous les éléments,
n'avait pas, comme les actions de la loi, une rigueur sacramen-
telle dans les termes qui y étaient employés. Le cadre général,
tel que nous venons de le faire connaître, une fois tracé, elle se

pliait, pour l'expression, à la variété des affaires et des circon-
stances.

Bien que ce fût le préteur qui y portât la parole et qui, en

définitive, en arrêtât la rédaction et la délivrât aux plaideurs,
cependant cette construction de la formule avait lieu véritablement
sur les indications et les propositions de chacune des parties.

—

C'était le demandeur qui choisissait l'espèce d'action qu'il pré-
tendait exercer, et qui la faisait connaître, souvent en la désignant
simplement sur Yalbum, lorsqu'elle y était spécialement indi-

quée (2). Puis, pour construire la formule de cette action selon
le cas particulier, c'était lui qui présehtait : ses proescriptiones,
s'il voulait en faire poser (3) ; la demonstratio, selon les faits qu'il
invoquait (4); Yintentio, selon la prétention qu'il élevait (5), et
même la condemnatio, et s'il y avait lieu, la taxatio qu'il deman-
dait que le magistrat y mît (6). De même c'était le défendeur qui

(î) GAI. Comm. 4. § 133. —(2) DIG. 2. 13. De edendo. 1. pr. et § 1 : «Qua
quisque actione agere volet, eam edere débet... § 1. Edere est (etiam) copiant
describendi facere, vel in libello complecti et dare, vel dictare. Eum quoque
edere Labeo ait, qui producat adversarium suum ad album et demonstret quod
dictaturus est, vel in dicendo quo uti velit. « — (3) Gai. Comm. 4. § 131. —

(4) Ibid. § 59..—(5) Ibid. § 41. — (6) GAI. Comm. 4. § 57, et Comm. 3.

S 224. — Voir aussi Comm. 4. §§ 35 et 36.
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présentait ses prescriptions et ses exceptions, auxquelles le demanT
deur pouvait répondre par des répliques (1) ; et ainsi de suite!
— Ils présentaient ces diverses parties probablement toutes for-

mulées (2), et c'était pour celle rédaction que les jurisconsultes
leur étaient d'un grand secours, sauf au préteur à faire sur ce

point aux plaideurs les observations convenables, à insérer de

son propre chef certaines prescriptions ou certaines exceptions^
et même à refuser, selon les cas, soit l'action, soit les exceptions
demandées (actionem dencgare) (3). Le demandeur pouvait jus^

qu'à un certain point de la procédure modifier, corriger telle ou

telle partie proposée par lui pour la formule, où même changer'
d'action; de même pour le défendeur quant à ses exceptions (4).
En définitive, après ces débats injure, pro tribunali, lé magis-
trat arrêtait la formule (5), les plaideurs devant courir respecti-
vement les chances des parties qui y avaient été insérées sur leurs

propositions (6).

Des diverses espèces d'actions.

1951. Dans la procédure formulaire, et dans le sens technique
donnéau mot action sous ce système, on peut dire qu'il y a autant
d'actions que de droits à poursuivre par cette voie. Considérées
sous divers points de vue, par rapport soit aux origines histo-

riques, soit à la conception de la formule, soit à la nature ou à
l'étendue des pouvoirs du juge, soit enfin par d'autres considé-

rations, ces actions se divisent en classes diverses. Et, comme il
arrise en toute classification, autant de points de vue distincts,
autant de divisions différentes. Signalons ici, en peu de mots,
.cellesqui offrent le plus d'importance.

(1) GAI. Comm. 4. §§ 133. 119. 126 et suiv. —
(2) En y parlant, pro-

bablement, à la première personne, comme dans l'exemple que nous donne
Gàiùs. Comm. 4. § 59 ; le préteur transformait ensuite la formule en son

propre nom. —
(3) DIG. 45. 1, De vero. oblig. 26. f. Ulp. et 27. f. Pomp.

—
(4) ÇOD. 2. 1. De edendo. 3; const. Sever. et Anton. : « Edita actio spe-

ciçih futuroe litis demonstrat : quam emendari vel mutari licet, prout edicti

perpetui monet auctoritas, vel jus reddcntis decernit sequitas. »— (5) ASCONIUS,
m Verr., c. 3 : t Et tandem inquisita, audita, cognitaque utrinque causa, in
verba litis ejus componebat quod judici proescribebat ut secundum illud proe-
senscontroversia definitionem reciperet. « —

(6) Voir, à ce sujet, ce qui con-
cerne la plus-pétition. GAI. Comm. 4. §§ 53 et suiv. — Le défendeur qui avait
reçu une formule inique, par exemple dans laquelle avait été posée une con-
aemmtio exagérée, pouvait être restitué en entier par le préteur, c'est-à-dire
rétabli dans le même état que si cette action n'avait pas été délivrée. L'on n'était
Passi facile a l'égard du demandeur. Ibid. § 57.
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Actions in rem ou in personam.
— Prétendue classe d'actions personalcs in

rem scripte.—Prétendues actions mixtoe tam in rem quam in personam,—
Condiclions (condictiories).

1952. La division fondamentale des droits en droits réels et
droits personnels, division qui tient à la nature même des choses,
qui est de tous les temps et de tous les lieux, ne pouvait manquer
d'avoir une influence majeure sur les actions tendant à faire valoir
ces droits. Elle en a eu sous le système des actions de la loi (1),
elle en a eu dans la procédure formulaire, elle en a eu dans les

cognitiones, ou procédures extraordinaires sans formule. Partout,
sous une dénomination ou sous une autre, on a distingué les
actions tendant à la réclamation d'un droit réel de celles qui
tendent à l'exécution d'une obligation. Il faut donc reconnaître

que cette distinction tient, avant tout, à la nature du droit

réclamé, et non au mode de procéder par formules. Gaius, sous
le système formulaire, la pose comme constituant la division

principale des actions : «Quot gênera actionumsint, verius videtur
duo esse, in rem et in personam (2). » Et Juslinien plus tard,
quand ce système n'existe plus, la présente encore en première
ligne, avec ce caractère fondamental (summa divisio) (3). Cepen-
dant elle reçoit de la conception de la formule une précision
spéciale qu'il importe d'examiner.

1953. Si l'on veut donner la notion de l'action réelle et de
l'action personnelle sans se référer particulièrement à tel ou à tel

système de procédure, mais en général et pour tous, il faut la
chercher dans la notion même du droit. — C'est une définition

erronée, comme l'ont fort bien fait remarquer M. Ducaurroy et

après lui M. Bonjean, que de dire., en généralisant outre mesure
une phrase d'Ulpien, que l'action réelle est celle qui se donne contre
tout possesseur (4), qui suit la chose dans quelques mains qu'elle
passe. D'abord, ce n'est pas là en faire connaître la nature intime et

primitive, c'est vouloir la définir par un fait secondaire et dérivé.
En second lieu, ce fait lui-même n'est pas toujours vrai ; ainsi vous
avez des actions personnelles, telles que l'action ad exhibendum,

qui se donnent contre tout possesseur (5); et les actions noxales,

qui suivent l'esclave dans les mains de tout propriétaire au pouvoir
de qui il passe (6). En sens inverse, l'action en revendication se

donné quelquefois contre celui qui ne possède plus (7), et il est

certaines actions réelles qui, pour être données contre le possesseur,

(1) Ainsi, l'action de la loi per sacramentum était différente, selon au»

s'agissait de la poursuite d'un droit réel ou d'un droit d'obligation. Et les actions

per judicis postulationem et per condictionem n'avaient lieu que pour les

obligations.
—

(2) GAI. Comm. 4. § 1. —
(3) Ci-dessous, § 1. —

(4) DIG. **•

7. De obi. et act. 25. pr. f. Ulp. : « In rem actio est per quam rem nostrain,

quoe ab alio possidetur, pelimus : et semper aduersus eum est qui rem possidet.'
—

(5) DIG. 10. 4. Ad exhib. 3. § 15. f. Ulp.
—

(6) Ci-dessous, tit. »•

De noxal. act. § 5. —
(7) DIG. 6. 1. De rei vind. 27. pr. et § 3. f. Paul.
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érigent en lui .d'autres circonstances que celle delà possession (1).
Pour procéder logiquement, ce n'est donc pas à ce fait secondaire,
niais à là notion même des droits réels et des droits personnels

qu'il faut s'attacher.

.1954. Le droit réel, en définitive, est celui d'où résulte pour
nnepersonne la faculté de disposer ou de tirer plus ou moins lar-

gementprofit d'une chose, corporelle ou incorporelle, abstraction

faite de tonte autre personne, chacun étant tenu uniquement de
s'abstenir d!y mettre obstacle ; quant au droit personnel, il n'est
aiitre que le droit d'obligation qui établît un lien particulier entre
deuxpersonnes ; c'est-à-dire, en définitive, et pour parler sans

figure, celui d'où résulte pour une personne la faculté d'en con-
traindre une autre à donner, à faire ou à procurer quelque chose.

Noussavons que, dans le droit réel, il n'y a, à part la masse géné-
raledes hommes, qu'une personne, sujet actif, et une chose, objet
du droit ; tandis que dans le droit personnel il y a deux person-
nes,l'une sujet actif, l'autre sujet individuellement passif, et une
choseobjet du droit (t. I, Génér., n"' 188 et suiv.). —Il suit de

làqne l'action réelle, en général, est celle par laquelle le deman-
deursoutient qu'il a, abstraction faite de toute autre personne, la
faculté de disposer d'une chose, corporelle ou incorporelle, ou
d'en tirer plus ou moins largement profit. Et cette action s'appli-
que à toutes les Variétés de droits réels : à la propriété, le pins
étendude tous ; h ses divers démembrements, ou droits de servi-

tude, d'emphytéose, de superficie; aiux droits de gage, d'hypo-
thèque-comme aussi à ceux de liberté, d'ingénuité, de paternité,
etautres de cette nature, relatifs à l'état des personnes. Il ne faut

pass'imaginer, comme on est trop souvent porté à le faire, que
Cesoit dans l'exercice de l'action que consiste l'exercice du droit
réel lui-même. On exerce nn pareil droit en disposant, en jouis-
santdeia chose corporelle ou incorporelle qui en fait l'objet; et
en retirant le profit qui. nous appartient. Si nous avons besoin
d'intenter l'action, c'est parce que notre droit est méconnu, que
quelqu'un y met obstacle, et qu'il faut recourir à la justice pour
faire-lever cet obstacle.— Quant à l'action personnelle, c'est celle

par laquelle le demandeur soutient que le défendeur est obligé
enverslui, et poursuit l'exécution de cette obligation.

1955. Si de la notion générale de l'action réelle et de l'action

personnelle, nous passons à celle qui est particulièrement propre
à la procédure formulaire, il faudra nous reporter à la rédaction
mêmede la formule, non pas dans toutes ses parties, mais spécia-
lement dans son intentio. C'est en faisant allusion à la fois et à la
nature du droit réclamé et à la conception de Yintentio de la for-
mule que Gaius définit ainsi l'action personnelle et l'action réeEe

(Com.4, § 2) : « In personam actio est, qua agimus quoliens cum

(1) Telle est l'action Paulienne.
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aliquo qui nobis vel ex contracta, vel ex delicto obligatus est; id
est, cum intendimus dare facere preestare oportere. —

§ 3. In rem
actio est, cum aut côrporalem rem intendimus nostram esse, aut
jus aliquod nobis competere, velut utendi, aut utendi-fruendi
eundi, agendi, etc. » — Il y a cela de particulier à noter dès
l'abord : que cette définition s'applique exclusivement aux for-
mules rédigées de manière à poser une question de droit (in jus
conceptoe). Ce n'est en effet que dans ces formules que le deman-
deur soutient avoir un droit, soit de propriété ou autre droit réel

(cum rem intendimus nostram esse, aut jus aliquod), soit d'obli-

gation (cum intendimusdare facere proestare oportere). Dans les
formules telles qu'elles ont été primitivement conçues pour les

pérégrins, et appliquées dans certains cas même aux citoyens,
les formules in factum conceptoe, il n'est pas question de droit,
ni réel, ni d'obligation ; le préteur pose un fait en question, et
en cas d'affirmative, il ordonne au juge de condamner. Aussi,
à la rigueur, sont-elles considérées, dans le système formulairei
comme généralement en dehors des divisions du droit civil, el
ne rentrent-elles ni dans les actions in rem, ni dans les actions
in personam, telles que Gaius les a définies.

1956. Nous avons déjà dit (t. I, Génér., n°' 275 et suiv.) com-
ment les éléments constitutifs de tout droit réel étant uniquement:
une personne, sujet actif, et une chose, objet du droit, Yintentio
de la formule, pour poser la question d'un pareil droit, n'a qu'à
désigner la personne qui prétend l'avoir, et la chose qui en est

l'objet : « Si PARET HOMINEMEX JUREQUIRITIUM AULI AGERII ESSE.»
Tandis que le droit d'obligation contenant, en outre et nécessai-

rement, un troisième terme, le débiteur, sujet individuellement

passif du droit, ce droit ne peut être formulé dans Yintentio qu'en
y faisant figurer aussi cette seconde personne comme sujet passif:
a Si PARET NUMERIUM NEGIDIUM AULO AGERIO DARE FACEREPR/ESTABE
OPORTERE.» Voilà précisément pourquoi les jurisconsultes romains
ont dit de la première inlentio qu'elle est in rem, et de la seconde

qu'elle est in personam; voilà pourquoi, prenant ensuite pour 1'»-

tentio la formule entière, et pour la formule l'action elle-même,
on a appelé actio in rem celle qui a pour but la réclamation d'un

droit réel, et actio in personam, celle qui tend à la poursuite
d'une obligation. Eu effet, l'expression in rem désigne communé-

ment, dans la langue du droit romain, une disposition générale,
sans acception de personne : telle est Yintentio formulant un droit

réel; et l'expression in personam désigne une disposition appli-

quée spécialement à une personne déterminée : telle est Yinten-

tio formulant une obligation. Nous rencontrons ces expressions

appliquées à l'édit du préteur (1), aux pactes, aux slipula-

(1) DIG. 4. 2. Quod met. caus. 9. § 1. f. Ulp. : « Prator hoc edicto gênera-
liter et in rem loquitur, nec adjicit a quo gestum. J — 13. 5. De peevn-
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lions (1) et aux exceptions (2). Lorsqu'on les a employées pour
lesactions, on n'a donc fait que se servir de locutions usitées et

(jénérales. La dénomination d'actio personalis, pour actio in

personam, se trouve aussi dans quelques textes (3).
1957. Toutefois l'action réelle est, aussi bien que l'action

personnelle, dirigée contre une personne déterminée : c'est celui

qui met obstacle à notre droit que nùus attaquons, c'est lui dont

nousdemandons la condamnation. Si donc Yintentio de la formule;

quicontient renonciation du droit, est rédigée m rem, c'est-à-dire

d'une manière générale et sans acception de personne, la con-

tonnatio l'est toujours in personam, contre le défendeur notre

adversaire
- : « QUANTI ÉA RES ERIT, ; TANTAM PECUNIAMNUMERIUM

NEGIDIUMAULO AGERIO CONDEMNA;SI NON PARET, ARSOLVE. » Mais

c'està Yintentio, Comme à la partie vitale et essentielle, que l'on
s'attachepour qualifier la formule entière et l'action elle-même.

1958. Il suit de ce qui précède que les actions in rem et les

actions in personam tirent de la nature même du droit leur

division, et de la rédaction de; la formule leur dénomination.

Cependant, au fond, c'est la nature du droit qui domine.

1959. En effet j bien que dans la rigoureuse définition du

systèmeformulaire, les actions conçues in factum ne soient,
commenous l'avons déjà dit n° 1955, ni in rem, ni in personam,

parceque Yintentio n'y pose aucune question de droit civil, ni réel,
ni d'obligation, cependant, au fond, comme elles sont déduites de

pareils droits reconnus au moins par le préteur, les jurisconsultes
romainsles qualifient d'actions in rem, ou d'actions in personam,
abstractionfaite de la conception de la formule, uniquement d'après

èonst.5. § 2. f. Ulp. : «Qubd; exigimus, Ut sit debitum quod constituilur, in rem
exactum est: non utique nt is, cui constitnitur, creditor sit. i —42. 5. De
reb. aucl. jud. 12. pr. f. Paul. : « Commodius dicitur, cum proetor permiserit
(in bona débitons mitti) non tam persona; solius petentis quam creditoribus,
et in rem permissum videri. >

(1) DIG. 2. 14. De paclis. 21. § 1. f. Paul. : « Et si in rem paciscatur
(sèrvus), proderit domino et heredibus ejus pacti conventi exceptio; quod si

mpersonam paclum conceptum est, tune domino doli superest exceptio. » —

28. § 2. f. GAI. : » Si vero in rem pacti sunt (filius aut servus), id est ne ea

pecuniapeteretur... » etc. — 57. § 1. f. Florent. : • Si ex altéra parte m rem,
exaltera in personam pactum conceptum fuerit, veluti ne ego petam, vel ne a
tepetalur : hères meus ab omnibus vobis petitionem habebit, et ab herede tuo
mânespetere poterimus. J — 7. 9. Ususfrùct. quem. 5. f. Ulp. : « Huic stipu-
ltlioni dolum malum abesse, abfulurumque esse eontinetur : et cum in rem
sit.doli mali mentio concepta, omnium do'um comprebendere videtur, succes-

»nim, et adoptivi patris. » —
(2) DIG. 44. 4. Doli mali except. 2. §§ 1 et 2.

'•Ulp. : a Specialiter exprimendum est de cujus dolo quis queratur : non in

wtp,,.Si in ea re de dolo malo factum est : sed sic, Si in ea re nihil dolo
malo actorisfactum est...• etc^'—4. § 33. f.Ulp. : «Metus causa exepplio in rem

Wipta est : si in ea re nihil metus causa factum est: ut non inspiciamus an is

•mugit metus causa fecit aliquid, sed an omnino metus causa factum est in hac
re a

quoeumque.. —
(3) Dis. 10. 4. Ad exhib. 3. § 3. f. Ulp.

— Inst. 2. 20.
De légat. § 2. — Cod. 8. 19. De his qui in prior. 2. const. Anton.
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la nature du droit qu'elles tendent à faire valoir. C'est ainsi que
les actions relatives aux droits réels de gage ou d'hypothèque
(Serviana, quasi-Serviana ou hypothecaria), aux droits réels

d'emphytéose ou de superficie, actions introduites, non par le droit
civil, mais par le préteur, et conçues seulement in factum (1),
sont qualifiées d'actions in rem (2), tandis qu'en sens inverse
une multitude d'actions relatives à des obligations prétoriennes et

conçues purement in factum, par exemple l'action de constituta

pecunia, sont qualifiées d'actions in personam (3).
1960. L'action quod metus causa, que le préteur donne à

celui qui a été lésé par.suite d'une violence faite à sa volonté,
offre, sous ce rapport, quelque chose de plus remarquable encore.
C'est une action qui,ne dérive pas du droit civil et dont la formule
est conçue simplement in factum; mais le fait y est exprimé
d'une manière générale, sans désignation de la personne auteur
de la violence, parce que de quelque part que cette violence soil

venue, il suffit qu'elle ait existé pour que l'action quod metw
causa soit donnée contre quiconque en a profité, même de bonne
foi (4). Il en est aiusi, à la différence de l'action de dolo, qui ne
se donne que contre l'auteur même du dol et contre ses héritiers.
En conséquence, tandis que le demandeur est obligé, dans la
formule qui pose en question le fait de dol, de faire désigner son
adversaire comme l'auteur de ce dol (5), dans l'action quod metus
causa il doit seulement faire poser eh question, sans acception
de personne, le fait de savoir s'il y a eu, dans l'affaire, violence
contre sa volonté : « Ad hoc tantum actor adstringitur, ut doceat
metum in causa fuisse (6). » Aussi les jurisconsultes romains
disent-ils que cette action est in rem scripta, c'est-à-dire conçue
généralement; et cependant elle ne s'en range pas moins, de
même que l'action de dolo,-parmi les actions in personam (7),
parce que le droit qu'elle tend à faire valoir, quoique dérivéseu-

(1) COD. 8. 33. Si pignor. coma. 1. const. Sever. et Anton. : « Infentio dati

pignoris neque reddiloe pecunioe, non aliter tenebit quam si de fide debiti con-
stiterit. * On peut voir par ce fragment de constitution que Yintentio de l'action
in rem pour gage posait en question non pas un droit, mais le fait qu'un gage
avait été donné, et la dette, qu'il servait à garantir, non acquittée.—Comme
actions utiles, quelques-unes des actions que nous venons de citer, par exemple
celles données à l'emphytéole ou au superficiaire, auraient pu aussi être con-
struites , il est vrai, dans la forme fictice.

—
(2) Ci-dessous, § 7. — DIG. 10. *•

Ad exhib. 3. § 3. f. UlpJ : i Qui in rem acturus est, qualicumque in rem
actione : etiam pigneratitia, Serviana sive hypothecaria quoe creditoribus corn-

petunt. i —10. 3. Comm. divid. 7. § 12. f. Ulp. : « Pigneratitia in rem, » etc.
—

(3) Ci-dessous, §§ 8 et suiv. — (4) DIG. 4. 2. Quod met. caus. ii. § 3. f.

Ulp. : « In hac actione non quoeritur utrum is qui convenitur, an alius, metum

fecit : suffwit enim hoc docere metum sibi illatum vel vim, et èx hac re eu»

qui convenitur, etsi erimine caret, lucrum tamen sensisse. » — (5) DIG. 4. 3.

De dol, 15. § 3. f. Ulp. : « In hac actione designari oportet cujus dolo factum

sit, quamvis in melu non sit necesse. » — (6) DIG. 4. 2. Quod met. caus. H-

§ 3. f. Ulp.
—

(7) Ci-dessous, § 31.
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Jementde l'édit du préteur, est un droit d'obligation.
—

Quelques

interprètes modernes ont déduit de là une classe spéciale, d'actions,

sousle titre de personales actiones in rem scriploe; mais cette

sous-division est étrangère, comme classification, à la jurispru-
denceromaine. Il n'y a là que l'application de ce principe, que,

malgré la rédaction générale de la formule, c'est, avant tout, la

naturedu droit qui prédomine pour qualifier l'action. — C'est dans

un sens un peu différent qu'Ulpien a dit des interdits : « Interdicta

omnia, licet in rem videantur concepta, vi tamen ipsa personalia

sunt(1), » pour indiquer que, comme ce sont des lois particulières,
donnéesspécialement pour chaque cause, ils sont personnels aux

parties. .
1961. Enfin, même sous le système formulaire, on disait des

persecutiones , par voie extraordinaire, devant le préteur, qu'elles
étaient in rem ou in personam (2), bien qu'elles eussent lieu

sansrédaction ni délivrance d'aucune formule : ce qui achève de

démontrer bien évidemment que la division tenait essentiellement

etavant tout à la nature du droit.

1962. Si l'on considère la rédaction de la formule, l'idée d'une

actiondoatYintentio serait à la fois conçue in rem et in personam
nepourra pas se présenter; car il est impossible que le nom du

défendeur soit à la fois énoncé et non énoncé dans cette intentio.

Maissi, laissant de côté la forme, on s'attache uniquement à la

nature du droit, est-il possible qu'il existe des actions ayant pour
but la poursuite d'un droit réel en même temps que personnel,
donnant au juge à juger une question qui soit à la fois question
depropriété et d'obligation?

Il peut arriver, sans aucun doute, que. la même personne ait,
relativement au même objet, à la fois un droit de propriété et

un droit d'obligation. Par exemple, si je vous ai loué ou confié

ma chose en dépôt, j'ai à la fois, quant à cette chose, le droit

réel de propriété en général, et contre vous en particulier le droit

d'obligation résultant de notre contrat De même, si une chose

m'a été volée, j'ai à l'égard de tous et par conséquent à l'égard
du uoleur lui-même, quant à cette chose, le droit de propriété,
eten outre, contre ce voleur, le droit d'obligation résultant de
sondélit. Mais ce sont là deux droits distincts, qui s'exercent

par deux actions différentes et séparées, selon que j'ai besoin de
faire reconnaître ou exécuter l'un ou l'autre : contre vous, dépo-
sitaire, l'action personnelle depositi ou l'action réelle rei vindi-

catio; contre le voleur, l'action personnelle condictio furliva,
ou l'action réelle rei vindicatio s'il est en possession.

H se passe quelque chose de semblable, avec des nuances,

cependant, qui méritent d'être signalées, dans les trois cas de

(1) DIG. 43. 1. De interd. 1. § 3. f. Ulp. — (2) DIG. 44. 7, De obi. et
action, 28. f. Papin. : «Persecutio in rem, vel in personam. «
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cohérèdité, de copropriété par indivis, ou de voisinage de deux
propriétés contiguës. En effet, si je suis avec vous cohéritier d'une
succession ou copropriétaire d'une chose indivise, j'ai à la fois
quant à cette hérédité, quant à cette chose, le droit réel de
propriété en général, et contre vous en particulier le droit d'obli-
gation résultant quasi ex contractu, pour vous contraindre à
opérer entre nous un partage. De même, si nos deux champs
sont voisins, j'ai a la fois; quant à mon champ, le droit réel
de 'propriété en général, èf contre vous en particulier le droit

d'obligation, résultant'également quasi ex contractu, pour vous
contraindre à faire déterminer nos limites. Ces deux droits, par
l'analyse, sont bien distincts l'un de l'autre, et les actions qui s'y
réfèrent le sont aussi: Lorsque j'agis contre vous par les actions
divisoires familioe erciscundoe, communi dividundo, ou par
l'action en détermination des limites (finium regundorum), c'est
essentiellement l'exécution de votre obligation que je poursuis;
en règle générale, mon droit d'hérédité ou de propriété, loin
d'être débattu et décidé dans ces actions, y est supposé; car s'il

. était mis en question, ce serait une contestation séparée et préju-
dicielle, l'objet d'un proejudicium qu'il faudrait faire préala-
blement vider' (1). D'où il suit que les trois actions familm
erciscundoe, communi dividundo, finium regundorum, sont,
quant à la nature du droit, trois actions in personam, poursuivant
l'exécution d'une obligation née quasi ex contractu, et nous

pouvons assurer qu'elles l'étaient aussi quant à la rédaction de la

formule, bien que cette rédaction ne nous soit pas intégralement
parvenue. C'est ainsi qu'elles sont formellement qualifiées dans
les textes (2).

' i

Cependant voici ce qui s'y passe de particulier : on ne peut
nier que quelquefois; à part tout Système quelconque de procédure,
lejuge n'y soit amené forcément, par la nécessité même des choses,
en statuant sur la question d'obligation, à statuer en même temps
sur celle de propriété. — Cet effet est inévitable dans l'action

finium regundorum , chacune des parties prétendant que sa pro-
priété va, l'une jusqu'à tel endroit, l'autre jusqu]à tel autre; le
demandeur se plaignant ordinairement d'empiétements, à quoi
le'défendeur 1

peut répondre par des plaintes semblables; et le

juge'décidant, eh définitive, par la place où il ordonne que les

limites soient posées, de l'étendue de la propriété de chacun.
Aussi' le jurisconsulte Ulpien a-l-il écrit que; bien que cette action
soit in personam, elle tient lieu de revendication : « Finium

(1) DIG. 10. 2. Fam. ercisc. 1. § 1. f. Gai.; 36. f.'Paul; 37. f. Scffivol.-
44t 1. De except. 26. f. Afric.— (2) DIG. 10. 1. Fin. régi 1. f. Paul. : «Finium

regundorum actio in personam est, licet pro vindicatione rei est. » — Cod."
40. Deann. except. ital. 1. § 1. const. Justinian. : « Omnes personaks actio-
nes... neque aclionis familioe erciscundoe, neque communi dividundo, neque
finium regundorum, etc., neque alterius cajascmnqae'personalis actionis, etc. '
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re<jundorum actio in personam est, licet pro vindicatione rei

est(i)- * — Quant aux adions familioe erciscundoe ou communi

dividundo, la situation n'est pas la même; mais elle s'en rap-

prochede la façon que voici : Sans doute, lorsque celui qui intente

cesactions n'est pas déjà en possession, et que le défendeur lui

contestela qualité de cohéritier ou de copropriétaire, sa demande

estécartée, comme nous venons de le dire ci-dessus, par l'excep-
tionpréjudicielle : a-Si in ea re, qua de agitur, proejudicium
hereditati notifiât;

— ou proejudicium fundo partive ejus non

ht (2), » et le juge du partage n'a pas alors à prononcer sur la

question réelle de cohérédité ou de copropriété, qui doit faire

l'objet d'une autre instance préalable ; mais lorsque celui qui
inlenteles actions familioe erciscundoe ou communi dividundo a

déjàla possession pour lui, et dès lors une présomption suffisante

quimilite en sa faveur, nous voyons par ce que nous dit Gaius

quesa demande ne peut plus être écartée par le proejudicium,
etque, si le défendeur lui conteste la qualité de cohéritier ou de

copropriétaire, le juge de l'action familioe erciscundoe ou com-
muni dividundo jugera lui-même cette question de droit réel :
detelle sorte'qu'ici encore il prononcera sur l'un et sur l'autre
droit (3).

Il est donc incontestable, si l'on considère uniquement la nature
desdroits, que presque toujours dans l'action finium regundorum,
etsouvent aussi dans les actions familioe erciscundoe ou communi

dividundo, le juge, bien que sa mission essentielle soit de slatuer
sur la question d'obligation, est amené, par cela même, à statuer
enmême temps sur celle de droit réel. Cependant, comme dans le

systèmeformulaire c'est à la rédaction de Yintentio de la formule

qu'on s'attache principalement; comme c'est même de cette
rédaction que sont venues les locutions de actio in rem, ou actio in

personam, et que sous ce rapport il est impossible qu'une intentio
réunisseles deux rédactions, je suis convaincu qu'il n'est pas venu
dansla pensée des jurisconsultes, au temps de ce système, de
considérer les trois actions que nous examinons ici comme étant à
la fois tant in rem que in personam, et d'en faire une troisième

classe, sous la dénomination d'actions mixtes. Ainsi entendue, la
division dont nous nous occupons ne compte que deux termes :
actions in rem et actions in personam; il n'y a pas de milieu,
pas de sous-division qui s'y rattache. Ce ne sera que plus tard,

(1) DIG. 10. 1. Finium regund. 1. f. Paul. —
(2) Voir la note 1 de la page

précéd. —
(3) DIG. 10. 2. Famil. ercisc. 1. § 1. f. GAI. : a Quoe quidem actio

niliilominus ei quoquc ipso jure competit, qui suam partem non possidet : sed
si is qui non possidet neget eum sibi coheredcm esse, potest eum" excluderc per
banc exceptionem si in ea re, qua de agitur, proejudicium hereditati non fiat.
Quod si possideat eam partem, licet negetur esse coheres, non nocet talis

exceptio : quo fit , ut eo casu ipse judex apud quem hoc judicium agitur
cognoscat an coheres sit : ntai enim coheres sit, neque adjudicari quicquam ei

oportet, neque adversarius ei condemnandus est. »

TOME m. 35



546 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. IV.

dans les Instituts de Justinien, à une époque où le formalisme
de la procédure formulaire aura été perdu de vue, que nous
trouverons quelque chose de semblable (1).

1963,. Les noms de vindicatip et de condictio, dérivés des
actions de la loi, fuient maintenus, nous l'avons déjà dit, aui
actions in rem et à un certain nombre d'actions in personam h

système formulaire, bien que les solennités quiavaient donné lieu
à ces noms n'existassent plus (ci-dessus, n° 1926). —Mais il y
a, quant à ces dénominations, des nuances qu'il est bon défaire
"connaître.

1964. Parmi les actions in rem, celle qui a pour but la
réclamation du droit de propriété d'une chose corporelle se formule
en disant, non pas que le droit de propriété sur telle chose nous

appartient, mais que cette chose même est à nous (corporalemrm
intendimus nostram esse). En effet, le droit de propriété, ensa

qualité du plus étendu et du plus énergique des droits réels, nous

approprie tellement la chose, qu'il s'absorbe en quelque sorteen

elle, et que c'est la chose même que nous disons être à nouset

que nous réclamons; aussi l'action in rem porte-t-elle plus parti-
culièrement, dans ce cas, le nom de reivindicatio, ou vindicûtio

par excellence. —Au contraire, si c'est un droit d'usufruit, de

servitude, ou toute autre fraction du droit de propriété que nous

réclamons, nous ne pouvons pas dire que la chose soit à nous,il
faut nécessairement que nous indiquions le droit que nous pré-
tendons avoir (intendimus jus aliquod nobis competere). C'eslnon

pas la chose, mais le droit, c'est-à-dire un objet incorporel que
nous vendiquons. Aussi les actions réelles, dans ces cas, sont-elles

qualifiées de vindicationes rerum incorporalium.
1965. Quant à ce qui concerne les condictiones, des nuances

plus délicates et plus difficiles à bien préciser se présentent,
L'bistoire seule peut les éclairer et nous en donner le mot.

Les obligations se poursuivaient, dans le dernier état des

actions de la loi, par trois sortes d'actions : la judicis postukiio,
la condictio et la manus injeclio, qui donnait lieu, seulement pour

quelques causes spéciales, à un procès décidé par le préteur lui-

même, sans renvoi devant aucun juge. C'est tout cet héritage

qu'ont dû recueillir les actions in personam du système formulaire.
Il suffit de celte remarque pour démontrer, historiquement,
qu'elles n'ont pas dû prendre toutes le nom de condictiones,

puisqu'une grande partie d'entre elles succédaient non pas à la

condictio, mais principalement à la judicis postulatio.
1966. L'action de la loi per condictionem avait lieu exclusive-

ment pour les obligations de transférer en propriété (dare),
d'abord, en vertu de la loi SILIA, une somme d'argent précise
(certa pecunia), et ensuite en vertu de la loi CALPURNIA,toute autre

(1) Ci-dessous, § 20.
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rescerta. Il n'y eut, en premier lieu, dans le système formulaire,

queles formules poursuivant des obligations pareilles qui prissent .

le titre de condictiones. Elles héritaient à la fois de la mission et

du nom même de l'action de la loi, quoique la formalité de la
dénonciation, appelée condictio, n'y eût plus lieu. Ainsi Yintentio

Je ces formules était nécessairement : « DAREOPORTERE» certam

ptcuniam, rem certain : elle exprimait une obligation de droit

civil, unilatérale. Les causes qui pouvaient y donner naissance
sonten grand nombre : dans les contrats, ceux formés re, verbis
ou litteris, auxquels se réfèrent ces expressions de Cicéron,
«pecunia data, stipulata, aut expensilata (1); dans les faits
d'où dérivent des obligations quasi ex contractu; le legs per
iamnationem d'une chose certaine, le payement par erreur d'une
chosenon due; dans les délits la répétition de la chose volée,
accordéecontre le voleur par dérogation aux principes (ci-dessus,
a' 1736); plusieurs autres cas où, après avoir aliéné sa chose

pourdes causes qui ne se sont pas réalisées, ou qui sont illicites,
ousur lesquelles il est permis de revenir, on a le droit d'exiger
quela propriété vous en soit restituée (ci-dess., n°' 1595 et 1600);
enfingénéralement tous les cas dans lesquels on peut soutenir,

d'aprèsle droit civil, qu'une personne est obligée unilatéralement
de nous transférer en propriété (dare oportere) telle somme

d'argent ou telle chose déterminée (2). Telle est la condictio

proprement dite du système formulaire, que Gaius déGnit: «Quse
inlendimus dare oportere (3)» : ce n'est autre chose que lasuccession
del'ancienne action de la loi per condictionem, à laquelle sontréunis
aussiquelques cas particuliers de la manus injectio. — De cette
notion de la condictio proprement dite résulte bien clairement

l'explication de cette maxime, que la vùidicatio et la condictio
sontinconciliables et ne peuvent avoir lieu toutes les deux pour le
mêmeobjet (4) : puisque dans l'une nous soutenons que telle
choseest à nous, et dans l'autre que notre adversaire est obligé de
nousen transférer la propriété. Ce n'était que contre les voleurs

qu'on avait admis, exceptionnellement, un tel cumul.
1967. Mais avec le temps, à mesure qu'on s'éloignait davan-

tagedes actions de la loi- et de l'empire de leurs souvenirs, la
dénomination de condictio a pris plus d'extension. Si, au lieu de

l'obligation unilatérale et de droit civil de donner (dare) une chose

certaine, il s'agit d'une semblable obligation de donner (dare)
une chose incertaine : si par exemple, au lieu d'une res certa,
c'estune res incerta, comme une chose à prendre dans un genre,
unusufruit, une servitude et autres semblables, qui a été stipulée,
ouléguée per damnationem ? la cause de l'obligation est, dans

(1) CICÉR.Pro Rose. c. 5 : « Condictio certi est pecunia aut data, aut expen-
silata, aut stipulata. i —

(2) DIG. 12. 1. De reb. cred. 9. f. Ulp. : • Certi
condictio competit ex omni causa, ex omni obligation*, ex qua certum peti—
lur, etc. » —

(;}) Gai. 4. § 18. —
(.4) DIG. 13. 3. De cond. trilic. 1. § 1. f. Ulp.

35.
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ce second cas, la même que dans le premier, et l'on s'est habitué
à appliquer également à l'action qui en résulte le titre de condictio.
On a été conduit au même résultat pour le cas où, au lieu d'une

obligation de donner (dare), il s'agirait, par exemple, dans la

stipulation ou dans le legs, d'une obligation de faire (facere),
comme de donner caution, de libérer d'une-dette, de céder les
actions d'une créance, et autres semblables. Dès lors le titre de
condictio s'est appliqué aussi aux formules à intentio incerta,
énonçant un droit d'obligation unilatérale de donner une chose

indéterminée, ou de faire : « QUIDQUID PARET DARE FACERE
OPORTERE.» — C'est en cet état que Gaius définit ailleurs la
condictio, lorsqu'il dit : « Appellantur... in personam veto
actiones quibus darefierive oportere intendimus, condictiones(l),i
Il n'est pas question dans ce texte des obligations de PR/ESTARE,
qui paraîtraient par conséquent exclues de la qualification de

condictiones, même lorsqu'elles dérivent d'une source unilatérale
et civile, par exemple d'une stipulation ou d'un legs per damnu-
tionem. J'avoue que je n'en vois pas de motif satisfaisant, et que
je suis porté à ne pas interpréter la définition de Gaius dansle
sens de cette exclusion. — Quoi qu'il en soit, on voit quela
condictio formulaire ainsi étendue se trouve tout à fait en dehors
de l'action de la loi per condictionem, et qu'elle est entrée dans
le domaine qui appartenait jadis à la judicis postulatio. Cependant
elle n'y a pris aucun des cas d'obligations réciproques et appré-
ciables salva fide, auxquels cette dernière action de la loi

s'appliquait (ci-dessus, n° 1873) : elle est restée tout à fail

étrangère aux cas de cette nature, mais elle sert comme d'ache-
minement et de transition vers eux.

1968. Maintenant nous allons trouver le reflet de ces souvenirs
et de ce développement historique jusque dans le détail desdéno-
minations diverses employées sous le système formulaire au sujet
des condictions. — La condiction étendue aux obligations incer-

taines ayant pris le nom de condictio incerti, la véritable et

primitive condiction a reçu, par opposition, celui de condictio certi.
—

L'expression de condictio incerti n'a toutefois été employée
que comme qualification générale (2), et les actions de cette nature

ont, le plus souvent, tiré leur nom particulier de l'événement
d'où elles dérivent. Ainsi l'on a dit actio ex stipulatu, actio a

testamento, quand l'objet de la stipulation ou du legs a été une

res incerta (ci-dessus, n° 1258). — Même pour la condictio
certi le nom de condictio certi, ou simplement condictio, estresté

plus spécialement propre aux actions naissant des trois contrats
civils re, verbis 'ou litteris, et du legs per damnationem; ona

appliqué aux autres cas des dénominations particulières appro-

(1) GAI. Comm. 4. § 5. —
(2) DIG. 12. 7.- De cond. sin. caus. 3. f. Juto-

'— 13. 1. De condict.furli. 12. § 2. f. Ulp.
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priéesà chacun d'eux : condictio indebiti, condictio furtiva,
tondictio causa data causa non secuta ou oh causam datorum,
condictio ob turpem velinjustam causam, etc. (1). — Enfin, par
onlien plus étroit avec les souvenirs de l'ancienne action de la

loiper condictionem et de son origine primitive, d'après la loi

SIUA,le titre de condictio certi, ou condictio par excellence, a

étéréservé encore plus éminemment à la condiction pour une

sommed'argent déterminée (certoe pecunioe); et par opposition,
ona donné à toutes les autres, soit d'objets certains, soit d'objets
incertains, la dénomination générique de condictio triticaria (2),
dérivéede la denrée qui, après l'argent, a pu faire, au temps de
la loi CALPURNIA, le plus souvent l'objet du mutuum ou de la

stipulation, le froment (trilicum). —
Remarquez, en effet, que

dansle système formulaire, où tout se résout en une condamnation

pécuniaire, la condiction d'une somme d'argent déterminée (certoe

'pecunioe)est la seule qui puisse avoir une condemnatio certa,
c'est-à-dire arrêtée à une somme fixe : « centum condenma. »
Dans toutes les autres condictions, qu'il s'agisse d'un objet
certain, par exemple de tel esclave, de tel fonds de terre, ou d'un

objetincertain, comme d'une obligation de faire, la condamnation

pécuniaire indiquée au juge l'est toujours d'une manière indéter-
minée: « Quanti ea res erit, ou Quidquid ob eam rem..., etc. »

(ci-dess., n° 1936).
1969. On voit par là que le mot condictio a été plus ou

moinsétendu ou resserré dans sa signification, selon les objets
auxquels on l'a appliqué, les souvenirs historiques auxquels on
s'estreporté, ou les mots avec lesquels on l'a mis en opposition.
Endernier lieu, dans sa plus grande extension, et en l'opposant
uniquement aux actions in rem, on lui a fait signifier même toute
action in personam. (3).

1970. Les actions ou formules conçues in factum, étant étran-

gèrespar leur origine et par leur nature aux questions de droit,
'. tant d'obligation que de propriété, sont toujours en dehors des

diverses condictions dont nous venons de parler. On n'y pose
aucune question ni de dare, ni de facere, ni même de proestare

j oportere : elles restent rédigées comme question de fait : on ne

peutdonc à aucun titre leur appliquer le nom de condictions.

| (1) DIG. 12. tit. 4 et suiv.; 13. tit. 1 et'suiv. —(2) DIG. 13. 3. De condict.
tritic. 1. f. Ulp. : i Qui certain pecuniam numeratam petit, illa actione utitur,

«'cerlumpetetur,,(\v\ autcm alias res, per trilicariam condictionem petet, etc. i.
—

(3) DIG. 44. 7. De oblig. et act. 25. pr. f. Ulp. : « Actionum gênera sunt
ouo : in rem, quoe dicitur vindicatio : et in personam, quoe condictio appella-
tur. » — On a cru en reconnaître encore quelques traces, DIG. 12. 1. De

jurejur,. 28. § 4. f. Paul; mais ici il peut y avoir, suivant les circonstances,
«novéritable condiction.
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Actions in jus ou in factum. — Actions directes (direc(oe) ou utiles (utiles). _
Actions fictices (Gctitioe actiones).

— Action in factum proescriplis verbis.

1971. C'est sur la nature même du droit poursuivi qu'est fondée
avant tout la précédente division des actions. Voyons celles qui
tiennent essentiellement au mode de conception de la formule. En
tête se présente la distinction, déjà exposée cir-dessus, n°* 1912
et 1919, des actions in jus, ou in factum conceptoe.

1972, Cette distinction, dont les détails offrent quelque obscu-

rité, s'éclaircil tout à fait par la seule considération de son origine
historique. N'oublions pas que la formule in factum concepluesi
le premier germe du système formulaire, que c'est la rédaction

primitive, telle qu'elle a été imaginée dans sa première destination

pour les pérégrins, et que pour ces pérégrins elle ne pouvait pas
être autrement, puisqu'à leur égard il n'y avait aucune question
possible de droit civil, soit de propriétéou d'autre droit réel,soit

d'obligation. Le préteur posait en question un fait allégué parle
demandeur, et, en vertu de sa puissance, il attachait à sa solution
affirmative la conséquence d'une condamnation pécuniaire.—
Rappelons-nous que la formule in Jus concepta est venue posté-
rieurement ; du moment qu'on a Vttulu étendre l'emploi des for-
mules aux procès des citoyens entre eux : parce que dès lors il y
a eu des questions de droit civil à poser. Aussi Gaius définit-il
celte formule en disant qu'elle a une intentio de droit civil (juris
civilis intentio), soit de propriété ou autre droit réel : «Si PARET
HOMINEMEX JUREQUIRITIUM AULI AGERII ESSE» ; soit d'obligation:
« Si PARET », OU « UjtJIDQUID PARET DARE FACERE OPORTEUE» ; OU

bien encore, ce qui parait la formule spéciale pour le cas de
Vol : « SI PARET PRO FERE DAMNUM DECIDERE OPORTERE (1 ) » : d'ûil

l'on peut conjecturer que, pour les autres délits, DAMKUMDECIOEBE
OPORTEREfaisait partie de la formule consacrée. — Souvent à un
oeil peu exercé, et à la lecture de la formule entière, la différence
entre celle qui est rédigée in factum et celle qui l'est in jus
paraîtra peu saisissable (2) ; mais en y regardant de près, on voit

qu'en définitive c'est, pour le droit réel, généralement l'idée et

l'expression de REMESSEOU JUSCOMPETERE(rem aliquam ou jus
aliquod A, A. esse ou competere), et, pour l'obligation, l'idée et

^expression de OPORTERE(dare, facere, proestare, ou pro Jure
damnum decidere oportere), qui résume et renferme essentielle-
ment en soi une question de droit. On ne trouve pas ces idéesni

ces expressions dans la formule in factum.
1973. Nous savons aussi, précisément par la manière dont s'est

développé et complété le procédé formulaire, que dans la rédac-

tion in factum, }a première imaginée, on n'avait pas encore dis-

(1) G«. Comm. 4. § 45. conféré avec le § 37. —
(2) Voir l'exemple (les

deux formules construites chacune pour une même cause, dans Gaius. Comm.*'

§ 47, et ci-dessous, p. 552, note 2.
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lingtiéet dénommé dans la formule les deux parties qui plus tard

ontpris le nom de demonstratio et d'intentio. Ce n'est qu'en

progressant, et seulement dans les formules in jus, que cette

distinction a été faite; de telle sorte qu'elle n'est pas applicable
lia formule in factum. On dit communément de cette formule

quela demonstratio s'y confond dans Yintentio, ou, à l'inverse,

queYintentio s'y confond dans la demonstratio : il serait plus .
exactde dire qu'elle n'a ni l'une ni l'autre; et l'on peut voir en

effetque la définition et les exemples qu'en donne Gaius ne se
réfèrentqu'à une formule rédigée in jus (1). Quant à la formule
infactum, elle n'a que deux parties : l'une, qui ne s'appelle ni
iemonstralio ni intentio, qui pose la question de fait suivant la

prétenlion du demandeur; et la seconde qui contient la condem-
natio(ci-dessus, nos 1912, 1919, 1929 et suiv.). La prétention
dudemandeur s'y formule en un fait qu'il soutient avoir existé, et

auquelle préteur attache, dans la condemnatio, les conséquences
qu'il devra avoir s'il est proufté.

1974. En-somme, et comme conséquence même de son origine
historique, on peut résumer ainsi les caractères de l'action in

factum concepta : elle ne pose pas de question de droit; d'où il
suit qu'elle n'a pas de demonstratio ni d'intentio proprement
dites; qu'elle est en dehors du droit civil; enfin, que, générale-
mentet à la rigueur, elle reste étrangère aux principales divisions
desformules civiles (in jus conceptoe).

1975. Quelques écrivains ont cru devoir distinguer et énumèrer

plusieurs espèces d'actions in factum conceptoe : la matière en
estdevenue extrêmement compliquée et difficile à comprendre;
tandisqu'au fond ce n'est jamais qu'un seul et même mode de

rédaction, employé pour divers usages.
En effet, la formule in factum concepta a été imaginée d'abord

pour les pérégrins, mais elle a été ensuite appliquée, dans plu-
sieurscirconstances, même aux procès entre citoyens. Elle a été,
pour les préteurs, en matière d'actions, un de ces mille moyens
ingénieux employés par eux pour éluder la rigueur du droit civil,
oupour suppléer à ses lacunes. On peut dire qu'en général, lors-

quele droit prétorien voulait armer de moyens d'action des cas où
le droit civil faisait défaut, et où, par conséquent, il n'était pas
possiblede construire une formule in jus, un des expédients les

plus fréquents pour y parvenir était de recourir à une formule in

factum. Ce'n'ètail autre chose que répéter, pour les citoyens, ce

qu'on avait fait, dans le principe, pour les pérégrins.
1976. Ainsi les citoyens alieni juris, les fils de famille, par

temple, n'ayant pas, dans l'ordre privé, et selon le droit civil,
de personnalité à eux, ne pouvaient avoir en leur propre nom
aucune action de droit civil (in jus concepta); mais le droit

(1) GAI. Comm. 4. §§ 40 et 41 rapprochés de 60.
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prétorien, dans les cas où cela paraissait équitable, parvenait à
leur en donner en les rédigeant in factum (1). — C'est un des
motifs, sans doute, qui faisaient que l'album, sur des points
du droit civil, contenait quelquefois les deux sortes de formules,
l'une rédigée in jus et l'autre in factum, comme Gaius nous en
donne l'exemple pour le dépôt et pour le commodat (2).

1977. De même le droit prétorien recourait encore aux formules

rédigées in factum, soit pour investir d'action des droits complè-
tement en dehors du droit civil et introduits seulement parl'édit (3),
soit pour étendre, par voie d'analogie et par utilité, des actions
civiles à des cas qui ne réunissaient pas véritablement tous les
caractères voulus par le droit civil : ce sont ces actions, ainsi

étendues, que nous avons rencontrées plusieurs fois sous le titre

(1) DIG. 44. 7. De obi. et act. 9. f. Paul. : i Filius familias suo nomine nnl-
lam actionem habet nisi injuriarum et quod vi aut clam, et deposili et commo-
dati, ut Julianus putat. > — 13. f. Ulp. : t In factum actiones etiam filii fumilia-

rnm possunt exercere. i Conférez DIG. 5. 1. De judic. 18. § 1. f. l'Ip., où

il est dit, précisément à propos des actions ex maleficio, ou ex contractu, par

exemple deposili, mandait, etc. : • Et Juliano placet... posse eum (filium fa-

milias) utili judicio agere. » Or, l'action utile dont il s'agit ici est une action

rédigée in factum.
—

(2) GAI. Comm. 4. § 47. Voici la formule du dépôt con-

çue in jus : » JUDEX ESTO, QUOD AULUS AGERIUS APUD NUMERIUM NKGIDIUM MKKSM

ARGENTEAM DEPOSUIT, QUA DE RE AGITUR (ceci est la demonstratio) : QUIDQL'IDOB

EAM REM NUMERIUM NEGIDIUM Auto AGERIO DARE FACERK OPORTET EX FIDK noxi

(ceci est Yintentio juris civilis, avec les expressions caractéristiques d'une obli-

gation de droit, dare facere oportet); EJUS JUDEX NUMERIUM NEGIDIUM AULO ACKRIO

CONDEMXATO, NISI RESTITUAT; SI NOM PARET, ABSOLVITO (c'est la COndemnUtk).
— Voici la formule, basée sur la même cause, mais rédigée in factum : i ma

ESTO, SI PARET AuLIlM AGERIUSI APUD NUMERIUM NEGIDIUM AIENSAM ARGE.VTR.MIDBPO-

SUISSK, EAMQUE DOLO MALO NuMERII NEGIDII AULO AGERIO REDDITAM NON KSSB(ceci
est la première partie, correspondant à la demonstratio et à Yintentio réunies,

posant, non pas une question de droit, dare facere oportere, mais une question
de fait) : QUANTI EA RES ERIT, TANTAM PECUNIAM JUDEX NUMERIUM NEGIDIIUI ADUI

AGERIO CONDKMNATO: si NON PARET, ABSOLVITO. » —
(3) Nous avons, ci-dessus,

n° 1757 (liv. 4, tit. 3. § 16;, précisément à l'occasion d'une même loi, dcl»

loi AQUILIA, l'exemple d'une action utile, c'est-à-dire qui est accordée par ana-

logie d'une action directe, qui est d'aiilenrs conçue in factum, et que l'on peut
>

nommer, à cause de cela, actio in factum utilis ex lege AQUILIA, mais dont les

conséquences, par la condemnatio, devaient être les mêmes que celles de la loi

AQUILIA. Et nous avons en même temps l'exemple d'une action créée unique-
ment par le droit prétorien, abstraction faite de la loi AQUILIA, parce que les

faits ne présentent pas avec cette loi une analogie suffisante, et qualifiée simple-
ment à'actio in factum. Nous croyons qu'ici les conséquences, par la condemna-

tio, n'étaient plus calquées sur celles prescrites par la loi AQUILIA. — Hnppro-
chez de cette observation différents textes du Digeste, où l'action utile de la loi

AQUILIA est presque toujours qualifiée seulement A'actio in factum : DIG. 9. 2.

Ad leg. Aquil. 7. §§ 3 et 6. f. Ulp.; 9. pr. et § 2. f. Ulp.; 11. §§ 8 et 10. f,

Ulp.; 17. pr. f. Ulp.; 29. § 7. f. Ulp.; 33. § 1. f. Paul.; 53. f. Ncrat. -

Nous avons d'autres exemples d'actions introduites uniquement par
le droit

prétorien et qualifiées d'actions in factum : GAI. Comm. 4. § 46. — Même dans

le Digeste de Justinien : 27. 6. Quod falso tutore. 9. 1. f. Ulp.;
— M. «•

De liber, caus. 13. pr. f. Gai. — 42. 8. Quoe infraud. cred. 10. pr. et 14 f.

Ulp. Les actions quod metus causa et de dolo malo, introduites par l'édit, étaient

aussi des actions rédigées in factum.
'
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d'action utile (ulilis actio), par opposition à l'action dérivant

directement du droit civil, et nommée en ce sens action directe

(directa actio).
1978. Pour obtenir les deux résultats dont nous venons de

parler, c'est-à-dire pour investir d'une action des droits intro-

duits seulement par l'édit, ou pour étendre hors de leur sphère
des actions civiles, le préteur avait recouru à deux expédients
différents :

Le plus fréquemment à une formule rédigée in factum. Ainsi,

laplupart dés actions prétoriennes et un grand nombre des actions
utiles sont des actions in factum conceptoe. Dans ce dernier cas,
la formule, après avoir posé la question de fait, donnait dans la
condemnatio à la solution affirmative les mêmes conséquences
qu'aurait eues l'action que le préteur voulait imiter. —Du reste,
cette extension, par voie d'analogie, d'une action déjà existante à
descas ou à des personnes qui ne rentrent pas complètement dans
sasphère, pouvait se pousser à des degrés divers. C'est ainsi qu'on
peut rencontrer l'action utile d'une action de droit civil, on l'action
utile d'une action prétorienne (1) ; ou enfin même l'action utile
d'une action utile. Il ne faut pas voir fit autant d'espèces diverses
d'actions utiles : ce serait compliquer et obscurcir inutilement la

matière. Il n'y a jamais que l'application delà même idée : exten-

sion, par voie d'analogie et par utilité, d'une action déjà existante
à des cas qui.ne rentrent pas complètement dans sa sphère, mais

qui s'en rapprochent, ou à des personnes auxquelles elle ne
devrait pas rigoureusement être donnée (2).

1979. L'autre procédé, employé aussi par le préteur, condui-
sait à donner non-seulement une action in factum, mais même
une action in jus, ou quelquefois à réunir à la rédaction posée
d'abord in factum une intentio in jus qui la suivait, le tout

pour des droits qui n'étaient cependant que prétoriens, ou qui
étaient étendus hors des termes du droit civil. Ce procédé con-
sistait dans une fiction. Il revient en définitive à exprimer, dans
la rédaction de la formule, qu'on donne celte formule comme on
la donnerait si tel fait Ou si telle qualité de droit civil existait dans
la cause. Il ne faut pas confondre ces fictions avec celles que le
préteur avait déjà faites au sujet de certaines actions de la loi

(ci-dessus, n° 1918) ; celles-ci sont d'un autre genre : « Habemus

(1) Telle est Yutilis in factum actio, dont parle Gaius. Digeste. 11. 7. De reli-

giosis. 7. pr. et § 1. — C'est ainsi encore que nous trouvons dans les fragments
du Vatican, § 90, l'indication d'un interdit utile : s Inde et interdiclum UTI POS-
SIDETISutile hoc nomine proponitur..., etc. » — (2; DIG. 5. 1. De judic. 18.

'
S1. f. Ulp. : a ... Possc (filium familias) utili judicio agere. » —DIG. 9. 2. Ad

le3- Aquil. 11. § 10. f. Ulp. : « An fructuarius vel usuarius logis Aquilia/ actio-
nem liaberct, Jnlianus tractât : et ego pulo melius, utile judicium ex hac causa
dandum. « — 17, f. ulp. : < Si dominus servum suum occident, bonté fidei
possessori vel ci qui pignori accepit, in factum actione tencbitur. i
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adhuc alterius generis fictiones in quibusdam formulis, » nous dit
Gaius (1) ; et il nous en donne plusieurs exemples :

1" Celui du possesseur des biens (bonorum possessor), que le

préteur met en place d'un héritier (loco hercdis), quoiqu'il ne le
soit pas, et à qui ou contre qui il donne les actions provenant de
l'hérédité, à l'aide d'une formule construite sur l'hypothèse fictive

qu'il serait véritablement héritier (ficto herede) (ci-dess., n° 1100);
par exemple, pour ljii donner une rei vindicatio, « JUDEXESTO;
SI AULUS AGERIUS LUCIO TITIO HÈRESESSET, TUM SI FUNDUM, DE QUO
AGITUR, EX JURE QUIRITIUM EJUS ESSE OPORTERET, etc.; » ou pour
lui donner une action in personam : « ... TUM SI PARETNUMERIUM
NEGIDIUM AULO AGERIO SESTERTIUMX MILLIA DARE OPORTERE(2).»

2° L'exemple du bonorum emptor, pour qui le préteur agis-
sait absolument de même, parce qu'il n'était également, comme
nous l'avons déjà dit (ci-dessus, n° 1168), qu'un successeur

prétorien (3).
3° L'exemple de celui qui, étant en voie d'acquérir une chose

par usucapion, en aurait perdu la possession, et à qui l'édit per-
met, quoiqu'il ne soit pas propriétaire, de vèridiquer cette chose au

moyen d'une formule construite sur l'hypothèse fictive qu'il aurait
achevé l'usucapion (finyitur rem usuce'pisse) : « JUDEX ESTO: si
QUEM HOMINEM AULUS AGERIUS EMIT, ET IS El TRADITUS EST, ANNO

POSSEDISSET,' TUM SI EUM HOMINEM, DE QUO AGITUR, EJUS EX JURE

QUIRITIUM ESSEOPORTERET, etc. (4). » C'est là celte action nommée
Publiciana in rem actio, du nom du préteur Publicim, qui l'a
introduite le premier (tom. II, n° 540). Ici Yintentio pose d'abord
une question in factum, qui est suivie, au moyen de la fiction,
d'une conception in jus.

4° L'exemple des pérégrins, à qui ou contre qui le préleur
parvient à donner des actions de droit civil, en construisant la

formule sur l'hypothèse fictive qu'ils seraient citoyens (civilas

romanaperegrinofingitur); par exemple, pourl'aclion de vol contre
un pérégrin : KJUDEXESTO: si PARET OPECONSILIOVEDIONIS HEIUISI
FILII FURTUM FACTUM ESSE PATERiE AURKffi, QUAM OB REM EUM, SI

«VIS ROMANUS ESSET, PRO FURE DAMNUM DECIDERE OPORTERET, etc.;»

de même pour l'action de la loi AQUILIA (5). C'est ainsi que, tan-
dis qu'à l'égard des pérégrins la seule formule régulièrement pos-
sible était la formule primitivement imaginée pour eux, la formule

infactum, le préteur est parvenu, par une fiction, à leur appliquer
même dès formules civiles posant une question de droit (injus).

5" Enfin, l'exemple des cas où, lorsque notre débiteur a subi

la petite diminution de tête, comme une femme par suite de la

coemptio, un homme par suite d'une adrogalion, événement qui

(1) GAI. Comm. 4. § 34. — (2) GAI. Comm. 4. § 34. Rapprochez ULI>.Reg-
28. 12. — (3) GAI. Comm. 4. § 35; et Comm. 3. §§ 80 et 81. — (*) G«'
Comm. 4. § 36. —(5) GAI. Comm. 4. § 37.
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a détruit sa personnalité, et éteint par conséquent les actions que
nousavions contre lui individuellement, le préteur nous maintient

cesactions à l'aide d'une formule construire sur l'hypothèse fictive

que cette diminution de tête n'aurait pas eu lieu (fingitur cnpite
kminutus deminutave non esse) (1) (voir ci-dess., n° 1153).

1980. Ces sortes d'actions sont nommées par les jurisconsultes
romains actions fictices (fictitioe actiones) (2). On voit, parles

exemples mêmes que nous en avons donnés, que ce sont des

actions qui, à l'aide de la fiction qu'elles contiennent, ont quel-

quefois une intentio conçue uniquement in jus; et d'autres fois

meintentio dans laquelle les deux rédactions sont comme réunies
à la suite l'une de l'autre : car elle commence par une question

poséein factum (si quem hominem Aulus Agerius émit, et is ei

traditus est, anno possedisset) que suit immédiatement, amenée

par la forme fictice, une conceptio in jus (tum si eum hominem,

aequo agitur, ejus ex jure Quiritium esse oporteret). Données

par analogie d'actions existantes, et étendues, au moyen du

procédé fictif, à des personnes ou à des cas hors de la sphère
régulière de ces actions, elles portent aussi la qualification géné-
rale d'actions utiles (utilis actio) (3).

En somme, le préteur a deux procédés pour construire des
actions utiles à l'imitation et en extension d'une autre action déjà
existante : soit le procédé d'une formule infactum, soit le procédé
d'une formule fictitia, qualifiée quelquefois aussi par les deux

épilhèles in factum fictitia. Par le premier procédé, c'est dans
la condemnatio qu'il pose les conséquences calquées sur celles de
l'action qu'il veut imiter; par le second, c'est dans Yintentio,
construite in jus, sur l'hypothèse fictive de cette action à imiter
età étendre. Quelquefois même, pour un cas identique, le préteur
emploie soit l'un, soit l'autre procédé (4).

1981. Enfin on est porté à confondre avec les formules in

factum conceptoe l'action qui, sous la dénomination d'actio in

factum proescriptis verbis, ou seulement d'actio proescriptis
verbis, ou même d'actio infactum tout court, figure fréquem-
ment dans le droit romain, notamment par suite des contrats
réels et innommés, do ut des, do ut facias, facio ut des ou

facio ut facias. Mais il importe de bien se prémunir contre cette
confusion. Nous avons déjà dit (ci-dessus, n° 1598) que l'action

infactum. proescriptis verbis a une intentio conçue, non pas in

Jactum, mais in jus, une intentio de droit civil (civilis intentio),

(1) GAI. Comm. 4. §§ 38 el 80. —
(2) ULP. Rcg. 28. 12. —

(3) GAI. Comm. 4.
S«8 : « Actio utilis, rescissa capitis deminutione, .id est, in qua tingilur capite
deminutus deminutave non esse. « —

(4) Telle était la révocation des actes laits
en traude des créanciers, révocation à laquelle on parvenait, soit au moyen de
1action Pauliana, action fictice, d'après ce que nous voyons même aux Instituts
de Jiistinien (ci-dessous, § 6); soit au moyen d'une action infactum (DIG. 42.
»• Quoe infraud. crédit. 10. pr. f. Ulp.).
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selon les propres expressions des textes, dont l'objet est une
chose indéterminée, et qui formule, par conséquent, la préten-
tion de droit en ces termes : QUIDQUIDOB EAM REM... DAREFACERE
OPORTET. D'où pour l'action in factum proescriptis verbis la
qualification d'actio civilis incerta, répétée dans une foule de
textes (1). Ce qui est conçu en fait dans cette action civile, c'est
seulement la demonstratio, en ce sens que, comme il s'y agit de
contrats n'ayant pas en droit de nom propre, mais formés seule-
ment par les faits particuliers qui ont eu lieu, le préteur, dans la

première partie de la formule, ne peut pas les indiquer au juge
par leur seule dénomination légale, comme il ferait pour la
vente, pour le louage, pour la société; il faut qu'il pose dans la
demonstratio l'énoncé préliminaire de ces faits. « Nara cum
deficiant vulgaria atque usitata actionum nomina proescriptis
verbis agendum est. In quam necesse est confugere, quotiens
contractus existunt, quorum appellationes nulloe jure civili prodiloe
sunt (2). » C'est ce que dit clairement et laconiquement une.con-
stitution d'Alexandre : « Actio quoe prèscriptis verbis rem gestam
DEMONSTRAT(3). » L'action in factum proescriptis verbis n'est donc

pas une action conçue infactum, mais bien une action in fus.
1982. Terminons cette matière en faisant remarquer que la

rédaction infactum est susceptible, en certain cas, de se présenter
avec une précision plus ou moins rigoureuse; qu'en effet elle peut
être conçue soit de manière à laisser encore au juge à faire une

appréciation juridique ou morale du fait énoncé, soit de manière
à le renfermer strictement dans la vérification d'un fait matériel-
lement précis ; de telle sorte qu'on peut rencontrer dans le droit
romain la rédaction infactum d'une action déjà infactum, par
sa propre nature. Tel est le cas de l'action de dolo malo. En

effet, bien que cette action soit prétorienne et toujours conçue

infactum, poser au juge cette question de fait : « s'il y a eu dol
dans l'affaire de la part du défendeur, » c'est lui donner la mission
de rechercher les actes du défendeur, de les apprécier morale-
ment et juridiquement, et de décider enfin s'ils constituent on
non un dol. Mais cette appréciation à faire disparaîtra, et la

mission du juge deviendra beaucoup plus étroite, s'il lui est posé
pour question seulement de savoir si le défendeur a fait tel acte

formellement précisé dans la formule. Alors le juge n'a plus qu'à
vérifier l'existence ou la non-existence de cet acte, sans s'inquiéter

(1) DIG. 2. 14. De pactis. 7. § 2. f. Ulp. : o Julianus scribit infactum
actio-

nem a proetore dandam. Ille (Mauricianus) ait civilem incerti actionem, id est

proescriptis verbis, sufûcere, esse enim contractum, etc. » — DIG. 19. 5. ut

proescript. verb. t. § 2. f. Pajiin. : « Infactum civilis actio. » — 6. f. Ncral. •

« Civili intenlione incerti agendum. i — 15. f. Ulp. : • Civilis actio onn

Ëotest,
id est proescriptis verbis. » — Cod. 4. 64. De rer. permut. 6. const.

'îocl. et Maxim. : « Proescriptis verbis incertam civilem dandam actionem.>

— (2) DIG. 19. 5. Deproescr. verb. 2. f. Cels. et 3. f. Julian. — (3) Cod. 2. »•

De transact. 6. const. Alex.
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de le qualifier ou non de dol. Cette dernière conception est celle

de l'action de dol mitigée, tempérée (in factum composita, in

factum temperata). Le préteur y recourait en certains cas, et

notamment à l'égard de certaines personnes contre qui il ne

voulait pas donner l'action de dol, à cause de l'infamie qu'elle
entraînait pour celui qui était condamné (1). L'action quod metus

causa était susceptible du même tempérament, que nous verrons
sereproduire aussi dans les exceptions (2).

Actions de droit strict (stricti juris judicia), de bonne foi (bonse fîdei).
—. Actions arbitraires (arbilrarioe).

1983. La division des actions que nous abordons ici se lie,
comme la précédente, à la rédaction de la formule; mais d'une
manière beaucoup moins intime, et seulement sous le point de
vue de l'étendue des pouvoirs qui y sont conférés au juge.

1984. Dans la plus ancienne des actions de la loi, dans l'action

sacramenti, nous avonsvu le juge, strictement renfermé dans cette

mission, déclarer, d'après les principes du droit quiritaire, si le
sacramentum était justum ou injustum (ci-dessus, n0J 1859 et

1870). Et même sous le dernier état des actions de la loi, lors-

qu'il ne restait plus à l'action sacramenti aucune application
en matière d'obligations, l'action per condictionem, qui avait
recueilli son dernier héritage, avait succédé aussi à sa rigueur :
le demandeur y soutenait que le défendeur était obligé de lui
transférer en propriété une chose certaine (dare certainpecuniam
ou rem certam) : là-dessus, c'était tout ou rien, l'obligation
existait ou n'existait pas, selon les principes du droit quiritaire;
il n'y avait pas de milieu. — L'action de la loi per judicis postu-
lationem, au contraire, laissait au juge, dans beaucoup de cas,
une certaine latitude d'appréciation, soit quant à l'objet de l'obli-

gation, ou des obligations réciproques qu'elle embrassait, soit
même quant à leur existence. Aussi le juge y prenait-il fréquem-
ment le nom d'arbiter (ci-dessus, n 0' 1872 et 1882).

Cette opposition, quant aux pouvoirs du juge, entre les actions
dela loi sacramenti ou per condictionem d'une part, et la judicis
postulatio de l'autre, a passé dans le système formulaire. Avec
cette particularité, que ce qui résultait, dans les actions de la loi,
du mode même de procéder, il a fallu, dans le système formulaire,
l'obtenir au moyen de la rédaction de la formule, dont les termes
ont dû être empruntés, probablement, ici comme dans plusieurs
autres cas, à quelques-unes des anciennes paroles qui se pronon-
çaient dans les actions de la loi.

(1) DIG, 4. 3. De dolo malo. 11. § 1. f. Ulp. : « Qnibusdam personis non
dabitur, ut puta liberis vel libertis, adversus parentes patronosve, cum sit famosa.
Sed nec humili adversus eum qui dignitate excellit..., etc., in horum persona
dtcendum est, infactum verbis temperandam actionem dandam, ut bonoefidei
mentio fiat. » —

^2) Ci-dessous, tit. 13. § 1.
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1985. Si la formule civile, c'est-à-dire posant une question de
droit (in jus concepta), rie confère au juge aucun pouvoir parti-
culier et exceptionnel, le juge est renfermé dans la décision d'une

question de droit civil, il ne peut se régler que sur les principes
de ce droit, sans prendre en considération aucune circonstance

quelconque d'équité ou de bonne foi en dehors de ces principes.
Mais si la formule civile contient, ajoutés à la-queslion de droit

qu'elle pose, ces mots, EX FIDE BONA; OU ceux-ci, employés dans
l'action de fiducie et qui-ont un cachet d'antiquité plus prononcé
UT INTER BONOSBENE AGIER OPORTET; ou bien ceux-ci, usités dans
l'action rei uxorioe, QUOD.OEQUIUSMELIUS, OU d'autres équivalents,
le juge se trouve investi d'un pouvoir plus étendu. Bien que la

question posée soit une question de droit civil, il reçoit la mis-
sion spéciale de prendre en considération toutes les circonstances

d'équité, de bonne foi et de juste convenance, pour décider de
l'existence et de l'étendue de l'obligation ou des obligations réci-

proques qui sont soumises à son appréciation (1).
La première formule constitue plus spécialement un judicium,

et la seconde un arbitrium : le premier, selon les expressions de

Cicéron, dïrectum, asperum, simplex; le second, mite, mode-
ratum (2) ; dans le premier, le juge portant le titre de judex pro-
prement dit ; dans le second, celui d'arbiter (3). — M. de Savigny
a adopté et érigé en système l'opinion de ceux qui pensent qu'il
y avait entre le judex et les arbitri cette grande différence, que
le judex ne pouvait être pris que sur Yalbum, c'«st-à-diresurla
liste des citoyens désignés pour remplir les fonctions judiciaires
durant l'année, tandis que les arbitri pouvaient être choisis en

(1) CICÉR. Topic. 17 : * Privala... judicia maximarum quidem rerura in

jurisconsultorum inihi videntur esse prudentia... in omnibus igilur lis judiciisio
quibus ex fide boita est additum; ubî vero eliam ut inter bonos bene agier opor-
tet : imprimisque in arbitrio rei uxorioe in quo est : quod oequius melius, parati
esse debent. lift enim dolum malum, illi (idem bonam, illi oequum bonum; illi

quid socium socio; qnid eum qui negotia aliéna curasset„ ei cujus ea negotia
fuissent; quid eum qui mandasset, eumve cui mandatum esset, altcrum alleri

proestare oporteret; quid virum uxorï, quid uxorem viro, tradiderunt. > —

(2) CICÉRON. Pro Rose. c. 4. : « Aliud est judicium, alfud' arbitrium. Judi-
cium est pecunioe certoe-; arbitrium incerl». Ad judicium hoc modo venimus, ut

totam litem aut oblineamus aut amittamus : ad arbitrium boc animo adinius, ul

neque nihil,, neque tantum quantum postulavimus, consequamur. Ejus rei ipsa
verba formula; testimonio sunt. Quid est in judicio; directum, asperum, sim-

plex
: si PARET H. S. 700' DARI OPORTERB.Hic nisi planum facit H. S. 700 ad

libeltam sibi deberi, causam perdit. Quid est in arbitrio? mite, moderalum:

QUANTUM/soutira MELIUS ID. oAAi. Ille tamen confitetur plus se pclere quam debea-

tur, sed satis superque habere dicit quod sibi ab arbitrio tribuatur.. Itaque
causoe alter confidit, aller dilfidit. » Cicéron ne parle ici, sous le nom àcjudi-
cium, que de l'action éminemment de droit strict, la condictio certa pecu-
moe; et non de la condictio incerti, qui en a été déduite par extension. —

(3) Les Instituts deJustinien, bien qu'a cette époque, où la procédure
est tonte

extra ordinem, il ne puisse plus être question de celte différence entro h judex
et Yarbiter, en ont gardé encore une trace nominale (apué judicem arbitrosve)
dans le § 1 du tit. 6. De actionibus, liv. 4.
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dehors de celte liste. Cette opinion, que nous étendrions difficiler

ment jusqu'à l'époque antique et patricienne dans laquelle régnent
exclusivement les actions de la loi (ci-dess., n° 1852), nous paraît
bien plus probable, quoique non prouvée, pour l'époque de la

procédure formulaire, qui est celle, d'ailleurs, où le pouvoir judi-
ciaire se dispute entre les diverses classes de citoyens, et où des

listes annuelles sont dressées, et affichées (1). Dans le troisième

système, celui de la procédure extra ordinem^ il n'en est plus

question.
En des termes plus récents que ceux de Cicéron, termes déjà

usités au temps de Gains, les actions de la première classe ont

étéappelées actions de droit strict (stricli jwis judieia) ; et celles

delà seconde, aclions de bonne foi (bonoe Jidei judieia).
Toutefois, M. de Sav|gny a parfaitement raison de faire remar-

quer que cette division en actions stricli j'uris ou bonoefidei n'est

passynonyme exactement de celle-ci, judicium ou arbitrium. Cette
dernière est plus large, on la rencontre même dans la loi des

Douze Tables, sous le système des actions de la loi (ci-dess.,
n." 1852, 1871 et suiv.); et sous le système formulaire, elle com-

prend toutes les actions, soit civiles, soit prétoriennes, soit pour
contrats ou quasi-contrats, soit pour délits ou quasi-délits; car
on peut dire que toutes sont ou des judieia ou des arbitria.. Or,
il n'en est pas de même de la division en actions stricli juris
ou bonoe,fidei, ainsi que nous allons le voir dans les numéros

qui suivent.

1986.. Il est curieux de reconnaître comment ces deux classes

d'actions se sont partagé l'ancien domaine des aclions de la loi en
fait d'obligations. Toutes les aclions qui ont été qualifiées, dans le

système formulaire, de condictiones certi, c'est-à-dire toutes
celles qui formaient jadis le domaine de l'action de la loi'per con-
dictionem et quelques cas particuliers de la manus injectio, toutes

celles-là sont éminemment de droit strict (stricte juris) : elles ont

pour but la poursuite d'une obligation civile et unilatérale de trans-
férer en propriété une somme d'argent ou une chose déterminée

(certam.pecuniam, ou rem certain dare) ; leur formule esstcerta

(I).SKNÈQUE, De beneficiïs, tiv. 3. § 7, agitant cette question, s'il doit y
avoir une action; contre l'ingratitude pour ies bienfaits, trace le parallèle que
voici entre le judicium et Yarbitrium : a Illum (judicem) formula includit, et

certos, quos non. excédât, terminos ponit; hujus (arbitri) libéra et nullis astricta
viaculis religio, et detrahere aliquid potest, et adjiieere,. et sententiam suam,
non prout tes aut justitia suadet, sed prout huraanîtas et misericordia impulit:,
regece. i— Puis il ajoute que dans les questions qui ne relèvent que de la

raison, que de l'âme : i Non potest ad hoec sumi judex ex turba selectorum,
?uem census in album, et equestris bereditas misiL » — Ceci dit bien, ce qui
est connu, que les juges se prennent sur Yalbum., mais ne dit pas s'il en est SMJ
non de même des arbitri. Le passage est donc peu concluant. LVautant plus que
la thèse de Sénèque, quant à l'ingratitude, est qu'il ne doit y avoir aucune

action, ni judicium ni arbitrium.
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dans son intentio; quant à la condemnatio, elle y est, lorsqu'il
s'agit de somme d'argent fixe, certoe pecunioe ; et pour tout autre
objet certain, QUANTI EA RESERIT. — Toutes celles qui ont été
qualifiées de condictiones incerti, c'est-à-dire une partie de
l'ancien domaine de la judicis postulatio, sont aussi aclions de
droit strict (stricli juris) : elles ont pour but la poursuite d'une
obligation civile et unilatérale, de donner une Gnose indéterminée
ou de faire quelque chose (aliquid incertum dare, vel facere);
leur formule est incerta dans son intentio comme dans sa con-
demnatio, avec la rédaction la plus indéterminée, QUIDQUID
PARET, etc. Mais précisément à cause de cela, bien qu'elles soient
de droit strict, elles servent comme de transition vers les aclions
de bonne foi. —Enfin tout le surplus du domaine de l'action de
la loi per judicis postulationem constitue les actions de bonne foi

(bonoe fidei) : elles ont pour but la poursuite d'obligations civiles,
mais bilatérales le plus souvent et indéterminées ; leur formule
est incerta, avec la rédaction la plus indéterminée, QUIDQUID
PARET, etc., et de plus avec adjonction de ces mots EX FIDEBONA,
ou d'autres équivalents. ^- Ainsi, Yintentio, dans ces trois cas,
est : certam pecuniam, ou aliquid certum dare oportere, pour
le premier ; quidquid dare facere oportet, pour le second ; et

quidquid dare facere proestare oportet ex fide bona, pour le
troisième. Intentio certa ou incerta pour les actions de droit
strict ; mais toujours incerta pour les aclions de bonne foi.

1987. La règle générale, c'est que les actions civiles sontde
droit strict ; il n'y a d'exception que pour celles qui, par spécialité,
ont été successivement, à mesure des progrès du droit, attribuées

jadis à l'action de la loi per judicis postulationem (ci-dessus,
n°" 1872 et suiv.); et plus tard, sous le système formulaire, ran-

gées parmi les actions de bonne foi. Aussi, pour les désigner,
procède-t-on par ènumération ; et leur nombre s'accroît avecle

temps. Nous trouvons une de ces énumérations dans Cicéron (1),
et voici celle que donne Gaius pour son époque : « Sunt aulem
bonae fidei judieia hoec ex empto vendito, locato conducto, nego-
tiorum gestorum, mandati, depositi, fiduciae, pro socio, tutelffi,
commodati (2). » Mous en trouverons encore une autre, avec

quelques termes de plus, dans les Instituts de Juslinien.
1988. De ce que le juge, dans les actions de bonne foi, est

(1) CICER. De offic. III. 15. 17 ; « Sed quid sint boni et quid sit beneaf
magna quoeslio est.-Q. quidem Scoevola, pontifex maximus, summam vim dice-
bat esse in omnibus iis arbilriis in quibus adderetur ex fide bona : fideiqiie
bonoe nomen existimabat manere latissime, idque versari in tutelis, societalibiis,
fiduciis, mandatis, rébus emptis vendilis, conductis locatis, quibus vitffi societas
continerelur : in his magni esse judicis statuere (proesertim cum in pltirisque
éssent judieia contraria) quid quemque cuique proestare'oporteret. » — Cicéron
né paraît pas donner ici une ènumération complète et limitative. Celle de Gains

comprend en plus les actions negotiorum gestorum, depositi et commodati.
—

(2) GAI. Comm. 4. .§ 62.
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chargé,par la formule même, de statuer sur la cause ex fide bona,

ouut inter bonos bene agier oportet, ou bien encore quod oequius

melius, il suit qu'il doit, par cela seul, faire entrer dans son appré-
ciation, soit pour l'existence, soit pour l'étendue de l'obligation,
toutce qu'exigent l'équité et la bonne foi. En conséquence :

1° Tout fait de dol, tant de la part du demandeur que de la

part du défendeur, doit être pris par lui en considération, sans

qu'il soit nécessaire pour le demandeur de recourir à une stipu-
lation spéciale contre le dol (clausula doli, cautio de dolo), ni à

l'action prétorienne de dolo malo, et sans qu'il soit nécessaire au

défendeurde faire insérer dans la formule aucune exception de dol,
ni toute autre déduite d'un principe de bonne foi : de telle sorte

queni l'action ni l'exception de dol n'ont lieu dans ce cas. « Ces-

sâtde dolo actio», dit Ulpien en parlant de l'aclion de dol en

présence d'une action de bonne foi (1). « Judicium fidei bonoe

continet in se doli mali exceptionem », dit Julien au sujet de

l'exception ; « bonoe fidei j udicio exceptiones pacti insunt, » dit Paul ;
«officio judicis (exceptio doli mali) continetur», dit-il ailleurs (2).

2° Tout ce qui est d'usage commun dans les moeurs et dans la

coutume doit être suppléé d'office par .le juge en ces sortes d'ac-

tions: «Ea quoe sunt moris et consuetudinis, in bonoe fidei judiciis
debentvenire (3). »

3° Si le défendeur a lui-même à réclamer du demandeur l'exé-

cution de quelque obligation se rattachant à la même cause, le

juge doit en tenir compte et ne prononcer de condamnation contre

ce défendeur que compensation faite, sans qu'il soit nécessaire

quece pouvoir de compensation lui soit spécialement donné par
la formule; car, dit Gaius, il est contenu d'office dans sa mission

déjuger ex fide bona (4). Ceci est éminemment convenable aux

genresde contrats ou d'affaires qui donnent naissance aux actions

debonne foi : affaires contenant presque toutes des engagements

réciproques (ultro cilroque) entre les parties; tandis que dans

(1) DIG. 4. 3. De dol. mal. 7. § 3. f. Ulp. : « Si (de dolo) non est cautum,
in ex empto quidem actione cessât de dolo actio, quoniam est ex empto;-in
exstipulatu, de dolo actio necessaria est. i — (2) DIG. 30. De légat. (I.) 84.

S5. f. Julian. — 18. 5. De rescind. vend. 3. f. Paul. —- Vatic. J. R. Fragm.
§94. — Dans l'exception de dol sont comprises toutes celles qui, étant fon-
dées sur la bonne foi, peuvent se ramener à Une exception de dol : telles
sont celles de violence, de pacte, etc. Mais les exceptions tirées d'une aulre

considération que celle de la bonne foi, par exemple les exceptions rei judi-
catoe, litis residuoe, cognitorioe, procuratorioe, quod facere possit, ne sont

pascomprises de plein droit dans la formule bonoe fidei, et elles ont besoin, par
conséquent, d'y être insérées spécialement, ainsi que nous le verrons plus loin.
—

(3) DIG. 21. 1. De oedilit. edicl. 31. § 20. f. Ulp.
— Nous savons de plus

Que les pactes insérés in continenti dans un contrat de bonne foi font corps
avec lui, et que l'exécution s'en poursuit par l'action même du contrat (ci-des-
sus, n° 1580). —

(4) GAI. Comm. 4. § 63 : n Judici nullam... compensàiiouis
rationem h'abere... formulée verbis proecipitur, sed quia id bonoe fidei judicio
conirenieus videtur, ideo officio ejus contineri creditur. »

TOMEm. 36
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l'action de droit strict il ne s'agit jamais que d'une obligation
unilatérale (1).

4° Enfin les fruits des choses dues, ou les intérêts s'il s'agit de
somme d'argent, sont mis, dans ces sortes d'actions, à la charge
du débiteur à partir du moment où il a été en demeure, sans
nécessité d'aucune interpellation, parce que dès ce moment il a
été en faute; et c'est aux actions de bonne foi qu'il faut appliquer
entièrement ce que nous avons dit à cet égard (ci-dess., n° 1657).
« In bonoe fidei contractibus ex mora usurae debenlur (2). »

1989. Dans les actions de droit strict, au contraire, le juge ne
prononce absolument que sur l'obligation unilatérale du défen-
deur, et d'après les principes stricts du droit civil qui la concernent.
Les faits de dol de la part soit du demandeur, soit du défendeur,

-ou les autres dettes à opposer en compensation, doivent être l'objet
d'actions séparées et spéciales, ou ne peuvent être prises en con-
sidération qu'au moyen d'exceptions ou de modifications insérées
dans la formule. Quant aux intérêts et aux fruits, il y a des dis-
tinctions à faire, et généralement, sauf diverses exceptions, ils
ne sont accordés qu'à partir du moment de la litis contestatio (3).

(1) C'est pour cela que dans ces sortes de contrats et d'affaires les parties ont
chacune une action; soit dès le principe, quand les obligations réciproqoes
prennent naissance à l'instant même, comme dans la vente, le louage, la société:
soit après coup, lorsque l'obligation ne résulte pour l'une des parties que defaits

postérieurs, comme dans le commodat, le dépôt, le gage, le mandat, la gestion
d'affaires, la tutelle, etc.; d'où la distinction entre l'action directa et 1action
contraria.—Voilà pourquoi Cicéron dit que dans la plupart des actions de bonne
foi se trouvent à.esjudieia contraria (ci-dess., p. 560, note 1). —

(2) tin bonoe
fidei contractibus ex mora usuroe debentur. » (DIG. 22. 1. De usur., 32. §2.
f. Marcian.) — Le fragment 34, tiré d'Ulpieu, au même titre, est ainsi conçn:
« Usuroe vïcem fructuum obtinent; et merito non debent a fructibus separari:
et ita in legatis, et fideicommissis, et in tntelaî actione, et in coeteris judiciis
honso fidei servatur. i Ces mots in legatis jurent avec le reste et sembleraient

indiquer que la même règle s'appliquerait aux actions de droit strict, caria
condictio ex testamento donnée à raison des legs est de ce nombre. M. Porra,
docteur en droit de notre Faculté, a fait remarquer avec sagacité et avec raison

que le texte d'Ulpien devait porter : a in legatis sinendi modoi, derniers termes

qui auront été supprimés dans la compilation du Digeste, puisque celte sorte

particulière de legs n'y est plus distinguée des autres. Nous lisons, en effet,
dans Gains, 2, § 289 : « Fideicommissorum usuroe et fructus debentur, si modo
moram solutionis fecerit qui fideicommissum debebit; legatorum vero usure: non

debentur; idque rescripto divi Hadriani significatur. Scio tamen Juliano placuisse,
itt eo legato quod sinendi modo relinquitur, idem juris esse quod in fideicom-

missis; quam sentenliam et bis temporibus magis obtinere video. • — H nen

reste pas moins vrai que dans la législation de Justinien les intérêts sont dus,

exceptionnellement, pour tous les legs, k partir de la demeure; et celle excep^
tion faite aux règles concernant les actions de droit strict est conforme à l'esprit
de cette législation, lequel a été de transporter tous les avantages des legs aus

fidéicommis, et réciproquement (ci-dess., t. II, n° 848).
— (3) DIG. 12. 1-

De reb. crédit. 31. pr. f. Paul. — La condictio indebili est au nombre des

actions dans lesquelles tous les fruits perçus par le défendeur, même avant la

litis contestatio, doivent être restitués. DIG. 12. 6. De cond. indeb. 65. § 5.

f. Paul. ; 15. f. Paul. Quelques autres aclions de droit strict, qui ont également
un caractère restitutoire, sont dans le même cas.



TIT. VI. DES ACTIONS (PROCÉDURE FORMULAIRE). 563

1990. Tout ce qui vient d'être dit laisse en dehors les actions

réelles.En effet, le système formulaire, en se substituant aux actions

delà loi, a distribué entre les judieia stricti juris et les judieia
bonoefidei le domaine des actions de la loi^er condictionem et

perjudicis postulationem, c'est-à-dire la poursuite des obliga-
tions. Mais qu'a-t-il fait du domaine de l'action de la loi sacra-

menti, c'est-à-dire des réclamations de droits réels, unique

application du sacramentum à sa dernière époque? La procédure
formulaire, pour cet héritage, qu'elle a recueilli aussi, mais en

dernier lieu, a créé une troisième sorte d'action ou de formule,
l'action arbitraire (actio ou formula arbitraria). La filiation

historique des idées et des institutions vient, selon moi, jeter
sur cette création la plus vive clarté.

1991. En effet, j'ai déjà dit (nOÎ 1924 et 1937) combien la

procédure formulaire, avec sa condamnation toujours pécuniaire,
était peu appropriée aux réclamations de propriété et d'autres

droits réels, et comment on parvint à l'y étendre en passant du

sacramentum à la procédureper sponsionem, quin'en était qu'une
imitation; puis enfin de celle-ci à la formula petitoria. Or,
dansl'action de la loi sacramenti, celui qui obtenait du magistrat
la possession intérimaire était obligé de donner à son adversaire

desrépondants pour la restitution de la chose et des fruits en cas

deperte du procès (proedes litis et vindiciarum, n° 1866). De

même, dans la procédure per sponsionem, le possesseur défen-

deur fut obligé de donner une satisdation pour cette même resti-

tution" (stipulatio pro proede litis et vindiciarum, n° 1924).
Enfin, cette idée expresse de la restitution de la chose et des fruits
à faire par le défendeur, si le demandeur était reconnu proprié-
taire, passa jusque dans la formula petitoria, en ce sens que le

jnge-y fut chargé, une fois la propriété du demandeur justifiée à
sesyeux, d'ordonner cette restitution, et de ne prononcer de con-

damnation pécuniaire contre le défendeur que faute par celui-ci
derestituer : de telle sorte que s'il restituait, il devait être absous.

Remarquez que dans la procédure per sponsionem la sponsio
n'étant pas sérieuse, mais seulement comminatoire et préjudi-
cielle, la seule conséquence pour le défendeur qui perdait, c'était
d'être tenu, lui et son _fidéjusseurr par leur promesse de restituer,
laquelle, faute d'exécution volontaire, ne pouvait se résoudre

qu'en une condamnation pécuniaire. Ce fut cet effet qui fut trans-

porté à peu près dans la formula petitoria, autant du moins que
la simplification du procédé pouvait le comporter; et cela à l'aide
decesseules expressions, NISI RESTITUÂT,mises dans la formule, à la
suite de la condemnatio : CONDEMNATONISI RESTITUÂT(1), ou à la
suitede Yintentio : «Si paret fundum Capenatem quo de agitur ex

Pfe Quiritium Servilii esse, neque is fundus restituatur, etc. (2),
ainsi qne nous l'avons déjà expliqué (ci-dess., n° 1937).

(t) GAI. Comm. 4. § 47. —
(2) CICÉR. In Verr. II. 12.

36.
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1992. Telle est la formula arbitraria. Elle tire son nom de
l'ordre préalable (jussus ou arbitrium) que le juge donne au
défendeur de restituer, ou, pour parler plus généralement, de
satisfaire le demandeur dont le droit est reconnu (1). Le carac-
tère distinctif de ces sortes d'actions consiste dans ce jussus ou
arbitrium préalable.

1993. Le juge règle son arbitrium, c'est-à-dire sa décision,
sur la restitution à faire, ou, plus généralement, sur la salis-
faction à donner au demandeur, selon l'équité et la bonne foi (ex
oequo et bono) (2) : c'est même de là, sans doute, qu'est venu à
cet ordre le nom d'arbitrium. Si un délai paraît convenable pour
faire cette restitution, le juge le détermine (3). —M. de Savigny
conclut de ce caractère que toutes les actions arbitraires consti-
tuaient des arbitria et non des judieia, en ce sens que la con-
naissance en était renvoyée à un ou à plusieurs arbitres, et non
à un judex.

1994. Il est possible, ce que toutefois j'ai peine à croire en

présence des nécessités mêmes de la nature d'affaires dans les-

quelles s'emploie la.formula arbitraria, en présence des pouvoirs
de commandement (imperium) du magistrat, et de l'usage qu'il
en a fait en tant de circonstances pour vaincre les résistances con-
traires au droit, et pour protéger efficacement les possessions et
les propriétés, il est possible que dans le principe le jussus du

juge n'ait été obligatoire que d'une manière indirecte, c'est-à-dire

par la seule crainte de la condamnation. Mais de bonne heure,
à coup sûr, il put être exécuté de force, même contre le gré du
défendeur: manu militari, disent les textes, c'est-à-dire parle
ministère des agents de la puissance publique dont disposait le

magistrat. Il semble que déjà sous Cicéron il en était ainsi (i).

L'opinion n'est pas admissible qui ne voit dans cette expression
manu militari qu'une interpolation du temps de Justinien. De
celte manière le système formulaire, bien que les condamnations

y fussent toutes pécuniaires, atteignit ce résultat important, que
celui qui réclamait une propriété ou un droit réel quelconque élail

(1) GAI. Comm. 4. § 163 : a Is cum quo agitur accipit formulam qua; appel-
latur arbitraria : nam judicis arbitrio si quid restitui vel exhiberi debeal, id sine

poena exhibet vel restituit, et ifa âbsolvitur : quod si nec restituât neque exhibeat,

quanti ea res «st condemnatur. »

(2) Ci-dessous, § 31. in fine. — Mais il n'y a que celte partie de l'action
dans laquelle le juge ait pouvoir de décider ex oequo et bono; car, du reste,
l'action arbitraire n'est pas une action de bonne foi; le juge ne peut pas y sta-
tuer ex oequo et bono sur l'existence du droit; et ce qui le prouve, commela
fort bien fait remarquer M. Ducaurroy, c'est que l'exception doli mali n'y

ai

pas sous-entendue, puisqu'on la Ironve fréquemment opposée à la rei vindi-
calio. (Ci-dessus, tom. II, nos 396 et au § suivant, et DIG. 10. 4. Ad exhib- 3.

§ 13. f. Ulp.) — (3) Ci-dessous, tit. 17, § 3. — (4) « Non necesseerit
L. Oclavio judici cogère P. Servilium Q. Catulo fundum restitucre, nul con-
demnare cum, » dit CicÉitox, après avoir rapporlé la formule arbitraire de l'ac-
tion pétitoire dans le passage cité à la page précédenle, note 2.
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restituédans la chose même objet de son droit (1). Telle fut la grande
utilité des actions arbitraires, ce qui les rendait même indispen-
sablesdans la procédure par formules. Toutefois, ce principe de

l'exécution forcée du jussus préalable n'est pas vrai pour toutes

lesactions arbitraires sans exception : il s'applique à toutes celles

danslesquelles il s'agit d'une restitution de chose corporelle à

faire(2), et aussi, je pense, d'une exhibition. Mais dans quelques
casparticuliers, où la satisfaction était d'une autre nature, l'obéis-

sanceau jussus restait facultative pour le défendeur, sauf la con-

damnation qui l'attendait pour n'avoir pas obéi (3).
1995. Si le jussus reste inexécuté, soit parla résistance, soit par

la faute du défendeur, celui-ci doit être condamné. La condamna-
tion est rédigée dans la formule d'une manière incerta : a QUANTI
EA RESERIT. « Le montant en est fixé par le juge, quelquefois
selonsa propre appréciation ; mais, dans la plupart des cas, d'après
le serment déféré au demandeur lui-même sur l'indemnité qui peut
lui être due (4). C'est là une punition de la résistance du défen-
deur. — Si l'exécution du jussus n'a lieu que pour le principal,
par exemple si la chose est restituée, les fruits et autres accessoi-
resdoivent seuls faire l'objet delà condamnation (5). — Enfin, si,
de gré ou de force, le jussus est entièrement exécuté, de manière
à donner pleine satisfaction au demandeur, le défendeur doit être
absous. C'est par là que le juge termine sa mission.

1996. La formule arbitraire, comme nous venons de le voir

par son origine et ses résultats, forme un genre à part, destiné

spécialement aux aclions in rem; tandis que la formule stricti

juris et celle bonoe fidei constituent deux autres genres particu-
lièrement propres aux actions in personam.

—
Cependant aux

actions réelles, qui sont toutes arbitraires (6), sont venues, par

(1) DIG. 6.1. De rei vindic:9. f. Ulp. : « Ubi enim probavi rem meam esse,
necesse habebit 2nssessor restituere. » — 68. f. Ulp. : « Qui restituere jussus
judici non paret, contendens non posse restituere, si qu'idem habcat rem, manu

Militari, officio judicis ab eo possessio trânsfertur, et fructuum duntaxat omnisque
causoenominc condemnatio fit. i

(2) Voir la note précédente.
—

(3) Tel est le cas de l'action arbitraire de

eoquodcerto loco, dont nous aurons à parler plus loin. —
(4) DIG. 12. 3. De

n litem jurando. 5. f. Marcian. : « In actionibus-in rem, et in ad exhibendum,
et in bonoe fidei judiciis in litem juratur. § 1. Sed judex potest proefinere cerlam
snmmam usque ad quam juretur; licuit enim et a primo non déferre. § 2. Item
etsi juratum fuerit, licet judici vel absolvere, vel minoris condemnare J — DIG.
6- 1. De rei vinid. 68. f. Ulp. : i Qui restituere jussus, judici non paret...
sifluidem dolo fecit quominus possit (reslituere), is quantum adversarium sine
ulla taxationc in infinitum juraverit damnandus est. Si vero nec potest reslituere,
nec dolo fecit quominus possit : non pluris qunm (quanti) res est, id est, quanti
adversarii interfuit condemnandus est. Hoec sentenlia generalis est, et ad omnia,
sive interdicla, sive actiones in rem, sive in personam sont, ex quibus arbitratu
judicis quid reslituitur, locum habet. • — DIG. 10. 4. Ad exhibendum. 3. § 2.

\. Ulp. : i Proetcrea in hac actione nolandum est, quod reus contumax per in litem
jusjurandum petitoris damnari possit ei, judice quantitatem taxante. «— (5) Voyez
la note 1"> de celte page, à la fin. — (6) Ci-dessous, tit. 17. § 2.
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exception, se Joindre, en la même qualité, deux actions civiles
in personam, dans lesquelles il y a aussi une restitution ou une
exhibition à faire, points éminemment susceptibles de l'applica-
tion d'un arbitrium préalable, et qui d'ailleurs offrent un certain
rapport avec le droit dé propriété. Ce sont l'action ad exhibendum,
préliminaire pour arriver à lara vindicatio (1) ; et l'action jfÎRttfm
regundorum qui, suivant les expressions de Paul, pro vindica-
iione rei est (ci-dess., n° 1962), et dans laquelle le juge peut
avoir à donner aux parties le jussus ou ordre préalable de faire
les restitutions nécessaires, d'abattre des arbres ou des construc-
tions, pour le rétablissement des limites (2). —Il faut y ajouter
l'action de eo quod certo loco, dont la formule, bien qu'intro-
duite utilement par le préteur, avait une intentio civile (in jus
concepta), mais légèrement modifiée, de manière à en faire une
action arbitraire d'une nature toute particulière, sur laquelle nous
aurons à revenir (3). — Enfin nous trouvons dans Gaius une for-
mule dans laquelle l'action de dépôt, qui, par sa nature, est une
action de bonne foi, est rédigée de manière à recevoir également
le caractère arbitraire, par l'adjonction des mots nisi restituât,
ou eamque dolo malo redditam non esse; et il en est de même

pour l'action de commodat (4).
1997. En somme, voilà donc quelle a été, entre les actions formu-

laires, la répartition des cas régis autrefois par les actions de la loi ;
1° Aux condictiones certi, actions éminemment de droit strict,

tous les cas de l'ancienne condictio et quelques-unes des spécia-
lités de la manus injectio;

2° Aux condictiones incerti, actions de droit strict, mais avec
nne formule incerta, servant comme de transition vers les aclions
de bonne foi, une partie des cas de la judicis postulatio ;

3° Aux actions bonoe fidei, tout le surplus des cas de cette der-
nière action de la loi, notamment ceux où existent des obligations
réciproques (ultro citroque);

4° Enfin , aux actions arbitraires, toutes les pétitions de droits

réels, c'est-à-dire les cas de l'action de la loi per sacramentum
en son dernier état d'application; plus, à cause de leur caractère
restiiutoire ou exhibitoire, les deux actions personnelles, ad exhi-
bendum et finium regundorum, qui jadis appartenaient à la

judicis postulatio, ou même les actions depositi et commodati.
C'est ainsi qu'on voit, matériellement pour ainsi dire, la liaison

(1) Ci-dessous, § 31. — (2) DIG. 10.1. Finium regund. arg. 2. § 1. f. Wp.;*.
| 3. Paul.; 8. § 1. f. Ulp. — (3) Doe. 13. 4. De eoquod cert. loc. 2. pr. f. Ulp-;
3. f. GAI. ; 5. 7 et 10. f. Paul. — Ci-dessous, § 31. — (4) GAI. 4. § 47, tant la
formule in jus, dans laquelle on est parfaitement autorisé à interpréter l'abré-
viation N. R. par nisi restituât, que la formule infactum qui la suit. — Ce qui
«e trouve confirmé par les textes suiv. du Digeste : 13. 6. Commodati. § § «•
4. Ulp. — 16. 3. Depositi. 1. § 21. f. Ulp. « Nisi restituât; » et 22. f. Marcell.
« 'Si res non restituelur. s
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desinstitutions successives, leur transformation et leur génération
les unes par les autres.

1998. Tout ce que nous venons de dire est exclusivement propre
anx actions civiles, avec une formule in jus concepta, c'est-à-

dire posant une question de droit civil. Mais que décider des actions

prétoriennes in factum, c'est-à-dire posant seulement une ques-
tion de fait dans leur intentio ? Ont-elles été rangées par les pré-
teurs dans l'une ou dans l'autre des trois classes qui précèdent?
— Les actions infactum ne peuvent pas être stricli juris; car ne

posant pas une question de droit civil, on ne peut pas dire que le

juge y soit renfermé dans les principes rigoureux de ce droit (1).
— Par la même raison il n'est pas nécessaire d'y ajouter EX FIDE

BONA,pour autoriser le juge à sortir de ces principes, puisqu'il
n'y est pas renfermé. En ce sens il est vrai de dire que les actions

infactum ne sont ni stricli juris ni bonoe fidei, et qu'elles restent
absolument en dehors de cette division. — Mais plusieurs d'entre
elles sont arbitraires, parce que l'ordre préalable de restituer,
ou de satisfaire le demandeur, peut y être d'une aussi grande
utilité que dans les actions de droit civil. Ainsi, toutes les actions

prétoriennes in rem sont arbitraires : non-seulement celles qui
sont conçues in jus à l'aide d'une fiction, mais aussi celles qui
sont conçues simplement infactum.. Parmi les actions personnelles
infactum, sont aussi arbitraires les actions quod metus causa
et de dolo malo, parce que, bien que personnelles, elles tendent

également à procurer une restitution (2).
Eufin, les interdits exhibitoires et restitutoires, lorsqu'on n'y

employait pas la procédure per sponsionem., donnaient lieu éga-
lement à une formule arbitraire (3). — De telle sorte que si l'on
cherche le caractère général qui détermine l'emploi de cette for-

mule, et qui rend, en conséquence, les actions arbitraires, on

verra, sauf l'action de eo quod certo loco qui est à part, que c'est

toujours cette circonstance qu'elles contiennent soit une restitution,
soit une exhibition à faire (4).

1999. Mais, puisque les actions infactum n'étaient ni stricti
juris ni bonoe fidei, quelle était donc leur nature, lorsqu'elles
n'étaient pas arbitraires ? Je crois que l'étendue des pouvoirs du

juge y dépendait entièrement de la nature du fait posé en question,
et de la condemnatio indiquée comme devant en être la suite.

En effet, 1° les faits sont plus ou moins complexes. Tantôt la

question qui les concerne emporte par elle-même la nécessité d'une

(1) GAI. Comm. 4. §§ 45 et 46. — Ci-dessus, n°s 1912 et suiv., 1971 et suiv.
—

(2) DIG. 4. 2. Quod metus caus. 14. § 4. f. Ulp. — 4. 3. De dol. mal. 18.
f. Paul. — (3) GAI. Comm. 4. §§ 141, 163 et 165. — (4) DIG. 6. 1. De rei vin-
dicte, fr. Ulp., dans lequel le jurisconsulte, après avoir traité de l'ordre de
restituer, ajoute : « Ifcc senlentia generalis est, et ad omnia, sive interdicta,
sive actiones in rem, sive in personam sunt, ex quibus arbitratu judicis quid
resliluitur, locum habet. »
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appréciation, soit morale, soit même juridique : telles sont ces

questions : « Si DEPOSUIT», dans l'action de dépôt rédigée in fac-
tum (1); « si CONSTITUITi>, dans l'action de constitut (2) ; celle de'
dolo malo posée généralement, et tant d'autres encore (3). Tantôt,
au contraire, elle n'exige que la vérification, pour ainsi dire maté-
rielle , d'un acte particulièrement décrit et précisé, comme lorsque
le préteur, au lieu de donner généralement l'action de dol, précise
le fait spécial qu'il donne à vérifier (ci-dessus, n° 1982) ; de même
dans cet exemple que nous fournit Gaius : « Si PARET in.ua
PATRONUM AB 1LL0 LIBERTO CONTRA EDICTUM ILLIUS PRA5T0RIS IN JUS

VOCATUMESSE(4) », et dans tous ceux de même nature. Sous ce

premier rapport il n'y a donc rien d'absolu à dire des aclions

rédigées infactum. Le juge doit y avoir toute la latitude d'appré-
ciation que comporte la nature du fait posé en question; mais il
n'a que celle-là. Les principes rigoureux du droit civil n'ont rien
à faire ici; c'est le fait, tel qu'il est entendu et caractérisé parla
formule et par le droit prétorien, qui circonscrit le juge en une
mission plus ou moins large ou plus ou moins étroite.

2° La condemnatio indiquée par la formule infactum comme

conséquence du fait vérifié peut elle-même donner au juge plus
ou moins de latitude. Ainsi, on trouve tantôt une condemnatio
certoe pecunioe, tantôt celle-ci : quanti ea res erit,, ou quanti
damnum datum factumve sit, et tantôt celte autre : quantum
bonum oequum judici videbitur (5). Il est évident que, lorsque la

(1) GAI. Gomm. 4. § 47. — (2) DIG. 13. 5. De pecun. const. 17. f. Paul.
et 18. § 1. f. Ulp. —

(3) Comme l'action de sepulcro violato, violation qui
n'est condamnable qu'autant qu'elle a été faite dolo malo. DIG. 47. 12. De

sep. viol. 3. § 1. f. Ulp.
— De même l'action funeraria, sur laquelle les

principes prétoriens étaient tout d'équité, et où le juge devait apprécier si

celui qui avait fait les frais funéraires y était personnellement obligé ou non;
s'il les avait faits par affection et par piété, ou seulement comme avances;
s'il s'était tenu pour la dépense dans les limites convenables, etc. DIG H. 7.

De religios. 14. § 6. f. Ulp. : «i Haec aclio quoefuneraria dicitur, ex bono et

oequo oritur. i*Equum autem accipitur ex dignilate ejus qui fimcratus est, es

causa, ex tempore cl ex bona fide..., etc. i — Ibid. § 13 : i Non meram nego-
tiorum gestorum actionem imitari, sed solulius oequilatem sequi; cum hoc ei et

actionis nalura indulget. » Ce qui veut dire que le juge appréciera le fait en

s'abandonnant encore plus à l'équité que dans l'action negotiorum gestorum:
de telle sorte qu'il pourra accorder le remboursement des frais funéraires,
même s'ils ont été faits malgré l'opposition des héritiers.

(4) GAI. Comm. 4. § 46. —
(5) Nous avons à la fois un exemple de ces trois

sortes de condamnations pour une action infactum, dans les dispositions pénales
de l'édit De his qui effuderint vel ejecerint : DIG. 9. 3. 1. pr. 5. §§ 5 et •>•

Ulp.
— De même. DIG. 21. 1. De oedilit. edict. 42. f.

Ulp.
— Et DIG. 47. 12.

De sepulc. viol. 3. f.- Ulp.
— La condemnatio est encore certoe pecunioe dans

l'exemple cité par Gaius, Comm. 4. § 46 : SESTERTIUMX >w.i.n CONDEMN'A.VTO,,I

dans Yaction judicati, qui, sous le système formulaire, est une action infactum;
dans l'action de constituta pecunia, etc. — Elle est incertoe pecunioe,

a appré-
cier ex oequo et bono, dans l'action funeraria, citée à la note précédente;

dans

celle donnée contre le juge qui litem suam fecit : DIG. 50. 13. De extraordin.

juaic. 6. f. GAI. : « ... In factum actiouem et in quantum de ea re aiquura

religioni judicanlis visum fuerit. i
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condemnatio est d'une somme certaine, le juge, une fois le fait

vérifié avec toute la latitude d'appréciation que comporte sa nature,
est lié pour le montant de la condemnatio; il n'a que deux partis
à prendre : ou absoudre, ou condamner en la somme indiquée.
Au contraire, dans les autres cas, le monlant de la condemnatio

estremis à son appréciation , soit d'après le dommage causé , soit

même uniquement d'après ce qui lui paraîtra équitable.
2000: Mais rien de cela ne signifie que les actions rédigées in

factum soient slricti juris ou bonoe fidei. C'est une idée qui ne

peut s'adapter complètement à leur nature. Pour ceux qui les
considèrent comme des actions éminemment de bonne foi, le

problème consisterait à démontrer qu'elles en produisent toujours
tousles effets : notamment que les exceptions de dol y sont sous-

entendues, de même que celles de compensation. Or, c'est ce que
nousne croyons pas. Le dol y est pris, d'office, en considération

par le juge, toutes les fois que le caractère constitutif du fait, ou

l'interprétation des principes prétoriens à l'égard de ce fait, le

comporte; mais, hors de là, il faut recourir aux exceptions: c'est

ce que nous disent positivement les textes (1). Quant aux intérêts

ou aux fruits des sommes ou des choses dues, si la condamnation
est quanti ea res erit, ou surtout quanti bonum oequum judici
videbitur, le juge doit sans doute les prendre en considération du

jour de la demande; mais si elle est certoe pecunioe, cette faculté
cesseévidemment. —En somme, il n'y a rien à dire d'absolu
sous ce rapport, à l'égard des actions infactum: elles varient
avec la variété des faits; et nous maintenons notre conclusion :
lespouvoirs du juge y sont plus ou moins étendus, selon la nature
du fait et de la condemnatio posés dans la formule.

2001. Dans les actions arbitraires le défendeur ne devait être

condamné que faute par lui de restituer, ou, plus généralement,
de donner satisfaction au demandeur. Si donc, sur l'ordre préa-
lable du juge, il donnait cette satisfaction, il devait être absous.
— Dans les actions de bonne foi, il devait en être de même si le

défendeur, avant la sentence, s'exécutait volontairement, puisque
le juge ne devait y condamner que s'il reconnaissait dare, facere,
proestare oportere ex fide bona : or, une fois la satisfaction

donnée, en bonne foi il n'est plus rien dû.—Mais dans les actions
de droit strict, il n'en était pas ainsi. Une fois la formule délivrée
et l'instance organisée, le défendeur doit être condamné si

^intentio est vérifiée (condemnari oportet) : par suite de la nova-
lion qui s'est opérée, il ne s'agit plus pour lui de son obligation
ancienne, mais de cette nouvelle obligation d'être condamné. Il

(1) DIG. 13. 5. De pecunia constituta. 17. f. Paul. : i Sed et si alia die
oflerat, nec actor accipere voluil, nec ulla causa justa fuit non accipiendi,
oeqnumest succurri reo aut exceptione, aut justa inlerpretatione. i — Ibid. 31.
•«•Scasvol.: , Quoesitum est... an de constituta pecunia conveniri possit, et an
doli exceptione uli possit? »
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aura beau s'exécuter volontairement envers le demandeur, il n'en
devra pas moins être condamné (quiajudicii accipiendi tempore
in ea causa fuit ut damnari debeat). Telle était la. rigueur des

principes; et les Proculéiens s'en tenaient à cette rigueur. Mais
les Sabiniens professaient, au contraire, qu'il fallait s'en écarter
et absoudre, dans tous les cas, le défendeur qui s'était exécuté.
C'était ce qu'ils exprimaient en disant que toutes les actions étaient
absolutoires : « Omnia judieia esse absolutoria (1). » Nous verrons
Justinien adopter et sanctionner législativement leur opinion (2),

2002. Les actions pénales, nées de délits ou comme de délits,
ne sont qualifiées ni stricli juris, ni bonoe fidei, ni arbitraria;
elles restent à part, avec leur caractère pénal; mais bien certai-
nement elles constituent un judicium et non un arbitrium, étant
déférées à un judex et non à un arbiter.

Actions légitimes (légitima judieia), ou contenues dans le pouvoir du magistrat
(imperio continentia).

2003. Nous arrivons ici à une distinction des actions qui tient
éminemment au privilège de la cité romaine, et qui est propre au

système formulaire. La procédure des actions de la |oi était
exclusivement quiritaire; les pérégrins ne pouvaient y être admis:
la ligne de démarcation entre le citoyen et l'étranger était bien
tracée. Mais le système formulaire, en se développant, est venu
commencer une fusion de procédure, et amener entre eux la com-
munication de bien des points. D'une part, les citoyens ont usé
des formules, ils ont usé même des formules rédigées infactum,
ils ont usé des récupérateurs : toutes institutions originairement
destinées aux pérégrins. D'autre part, les pérégrins ont usédes
actions in jus, à l'aide de fictions; ils ont usé de Yunus judex
réservé jadis au procès des citoyens entre eux. Cependant, dans

cette confusion, une trace de l'antique séparation est restée.

Lorsque l'instance formulaire a été organisée avec la réunion de
ces trois circonstances : à Rome ou dans le rayon d'un mille autour
de Rome, devant Yunus judex, citoyen romain, et entre plaideurs
également tous citoyens, elle.a été, comme par assimilation aux

anciennes actions de la loi, qualifiée de légitime (legitimumjudi-
cium). Lorsque, au contraire, une quelconque de ces trois

conditions a manqué, on a dit de l'instance qu'elle est contenue
dans le pouvoir, dans Yimperium du magistrat, et on l'a nommée

judicium quoe imperio continetur, ou, selon l'expression romaine,

judicium imperio conlinens. Ainsi toutes les instances dans les

provinces, ou toutes les instances devant des récupérateurs, même

entre citoyens, étaient des judieia imperio continentia, comme

(1) GAI. Comm. 4. § 114 : « Nostri proeceptorcs absolverc eum debere

existimant : nec interesse cujus generis fuerit judicium. Et hoc est quod vuw>

dicitur, Sabino et Cassio placere omnia judieia esse absolutoria. » — (2)"l"

dessous, tit. 12. § 2.
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aussi toutes celles dans lesquelles soit le juge, soit l'un des

plaideurs, était pérégrin (1). On voit que les légitima judieia
étaient bien Join de former le plus grand nombre.

2004. Cette distinction ne tient pas à la nature du droit

poursuivi ni à l'origine de l'action : que ce droit, que cette action
dérivent de la loi ou de l'édit, du droit civil ou du droit prétorien,
peu importe (2). C'est une distinction essentiellement de territoire
et de cité, fondée sur cette triple et antique base : Rome et son

rayon milliaire, Yunus judex, la qualité de citoyen chez tous.
2005. hes légitima judieia, bien qu'ils ne constituassent que

desinstances formulaires, avaient été, comme par souvenir, assi-
milés pour certains points aux anciennes actions de la loi, dont
ils avaient recueilli quelques principes.

— Ainsi, quant à la durée,
le legitimum judicium, de même que l'action de la loi dans son

origine, n'avait "pas de limites. Une fois organisées et le juge donné
auxparties, ces instances vivaient jusqu'à ce que le juge eût rendu
sasentence, n'importe dans quel temps. Ce ne fut que la loi JULIA

judiciaria qui leur assigna pour être jugées le terme de dix-huit

mois, passé lequel elles expiraient (3). Au contraire, le judicium
imperio continens n'avait pas d'autre durée que celle du pouvoir
du magistrat de qui il émanait : Tamdiu valent, quamdiu is qui
eaproecepit imperium habebit. » C'est même de là qu'il lire son
nom (4). De telle sorte que, lorsque le magistrat vient à mourir ou

Îuitte
ses fonctions pour une cause quelconque, toutes les instances

e cette nature qu'il a organisées s'évanouissent à l'instant, et tout
est à recommencer pour les parties. Il en était ainsi dans les

provinces, à chaque changement de gouverneur, pour toutes les
instances organisées par lui (5). —:Quant aux effets, les légitima
judieia furent les seuls qui conservèrent ce principe des actions
de la loi, que l'action une fois exercée est épuisée de plein droit,
et que le demandeur ne peut plus agir de nouveau pour le même

objet : encore ne conservèrent-ils pas cet effet dans tous les cas,
mais seulement dans quelques-uns (ci-dessus, n° 1842). Au con-

traire, les judieia imperio continentia n'éteignaient jamais le droit

qu'ils avaient pour but de poursuivre, et n'enlevaient par consé-

quent pas au demandeur la faculté d'agir de nouveau pour le même

objet, sauf le secours des exceptions (6). Cette différence tient à
desprincipes qui trouveront plus tard leur explication; mais on
sentcombien elle était indispensable à l'égard des judieia imperio

(1) GAI. Comm. 4. §§ 103 et suiv. — (2) GAI. Comm. 4. § 109. — (3) Ibid.

§104 : « Légitima judieia..., lege JULIA judiciaria, nisi in anno et sex mensibus

jtidicata fuerint, expirant. Et hoc est quod vulgo dicitur a lege JULIA litem anno
et sex mensibus mori. •— (4) Ibid. § 105. — (5) Aussi les plaideurs s'y pres-
saient-ils, dès le commencement de chaque année de magistrature, et pre-
naient-ils rang pour obtenir à leur tour les formules d'actions : « Quia in ordinem
aicebantur causoe propter mulliludinem vel tumultum festinantium, cum erat

annus^ilium « (SERVIUS, Ad MneUl., II. vers. 102. —SIDON. APOLLIN. IV. 6. t»

fine). _
(C) GAI. Comm. 4. §§ 106, 107 et 108.
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continentia, qu'un accident, tel que la mort du magistrat ou la
Cessation de ses fonctions pour une cause quelconque, pouvait faire
évanouir inopinément sans qu'il y eût aucune faute de la part des

parties.
— Nous voyons par les Fragments du Vatican, § 47

que les légitima judieia étaient les seuls dans lesquels Yadjudi-
catio put établir véritablement des droits de servitude, et proba-
blement aussi le dominium ex jure Quiritium (ci-dess., t. 2
n" 319 et 485). Nous trouvons encore les légitima judieia
mis, par Ulpien, sur la même ligue que les actions de la loi en

quelques autres points (1), et probablement en était-il ainsi dans

plusieurs détails qui nous sont restés inconnus.
2006. Telles sont, parmi les divisions des actions, celles qui

offrent le plus d'importance à étudier dans le système de la procé-
dure formulaire. 11 en est quelques-unes encore que nous laissons
de côté, parce qu'elles se lient moins intimement aux particularités
de ce système, et qu'elles se reproduiront d'une manière suffi-
samment claire dans les Instituts de Justinieh.

Interdits (interdicta).

2007. Le pouvoir du préteur de commander, d'émettre des
ordres ou des défenses destinés à servir de règles à certains cas,
ou, en propres termes, de rendre des édits qui créaient une sorte

particulière de droit, un droit prétorien, ce pouvoir s'est manifesté
de deux manières distinctes : soit d'une manière générale, parla
publication de pareils ordres en forme de règlement général,
rendu à l'avance et pour tous; soit d'une manière particulière,
par l'émission d'un ordre ou d'une défense dans telle affaire spéciale
et entre les parties intéressées seulement. Il est probable même

que c'est par celte intervenlion plus restreinte, par ces ordres oit

règlements particuliers, que le pouvoir prétorien a débuté, et qu'il
a passé ensuite aux règlements généraux. Dans le premier cas,
le règlement du préteur se nomme un édit (ediclum); dans le

second, un interdit (interdictum, comme qui dirait inter duos

edictum). L'un et l'autre créent et constituent un droit prétorien;
l'édit, un-droit général et pour tous; l'interdit, un droit spécial,
seulement pour la cause dans laquelle il a été donné.

2008. L'usage des interdits a pris naissance dans des matières

qui n'étaient pas réglées par des lois générales, et'qui cependant
par leur nature réclamaient plus immédiatement et plus directe-
ment la surveillance, l'intervention de l'autorité, l'emploi de

Yimperium confié au magistrat. Telles sont, avant tout, les

matières de droit public, divin ou religieux, comme la protection
des temples, des tombeaux, ou de l'usage commun des fleuves
et des voies publiques. Viennent ensuite quelques malières de

droit privé, et, parmi elles, principalement les contestations sur

(1) ULP. Regul. XI. Detutel. §§ 24 et 27.
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la possession, mélange de fait et de droit, que la loi civile n'avait

pasréglementé elle-même, et qui cependant, par les querelles,

parles voies de fait dont eiïe était l'occasion, appelait impérieu-
sement l'intervention de l'autorité publique.

2009. L'emploi des interdits, ou édils particuliers, édifs rendus,
danschaque cause, entre les parties, une fois introduit, s'est

conservé même après que les lacunes premières ont été remplies,
ou auraient pu l'être facilement par les progrès du droit civil et

dudroit prétorien général. En effet, à mesure que la publication,

parchaque préteur, d'un édit général et annuel est devenue chose

régulière et constante, et que la rédaction de cet édit a reçu tout

sondéveloppement, il s'est produit ce fait remarquable : que l'édit

général a spécifié et précisé à l'avance les cas dans lesquels le

préleur donnerait un interdit; mais que l'usage devenir, dans

chaquecause de cette nature, demander et recevoir du magistrat
l'interdit promis, s'est toujours maintenu ; sans doute comme moyen
de continuer à faire intervenir chaque fois l'autorité prétorienne
dansces sortes d'affaires qui la réclamaient plus spécialement.

2010. En cas pareil, celui donc qui a besoin de recourir à ce

genre de procédure appelle son adversaire in jus, et demande
l'interdit auquel il prétend avoir droit. Le préteur, après avoir
examiné non pas si les faits prétendus sont vrais ou faux, mais
si dans l'hypothèse de ces faits il y a lieu ou non à l'interdit,
l'accorde ou le refuse. C'est-à-dire, s'il l'accorde, qu'il délivre
aux parties la formule de commandement ou de défense, qui fera
la loi de la cause. Là-dessus, l'affaire n'est pas terminée; mais,
si les parties persistent dans leur mésaccord, il faut recourir à
une procédure judiciaire, par conséquent à la délivrance d'une
action avec renvoi devant un juge chargé de vérifier les faits et
deprononcer. L'interdit est comme la loi particulière de la cause,
qui sert de base à cette action. Le demandeur qui a obtenu
l'interdit peut demander aussitôt après, même avant de sortir de
la présence du préleur, l'action qui doit en être la suite; ou bien
il peut attendre et ne la demander qu'après coup. La procédure
de l'instance judiciaire a lieu, selon les cas, tantôt per formulant
arbitrai-iam, devant un arbitre; tantôt per sponsionem, devant
«n juge ou des récupérateurs (1).

Ces notions générales sur la nature des interdits nous suffiront

pour le moment, la matière devant être, plus loin, traitée à part
et dans ses détails.

Procédure extraordinaire (extraordinarioe cognitiones).—Restitutions en entier

(inintegrum reslitutiones).—Envois en possession (missiones in possessionem).

2011. Lorsque le magistrat, sans observation des règles de la

procédure légale, statuait lui-même sur une affaire et la décidait

t (1) Voir sur toute cette matière Gaius, Comm. 4. § 13S et suiv., et ci-dessous,
«la lin du titre 15.
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par sa propre autorité, soit en matière civile, soit en matière
criminelle, on donnait à ce procédé le nom de exlraordinaria

cognitio, extra ordinem cognoscere'.
2012. Cette forme, la plus simple, et certainement la moins

savamment ordonnée, de vider une contestation, a son principe
jusque dans le régime des actions de la loi, et nous la trouvons
même légalement organisée dans l'une de ces actions, dans la
manus injectio (ci-dessus, n 0" 1887 et 1899). Mais c'est surtout
sous le système formulaire qu'elle s'est développée et qu'elle a

pris sa dénomination spéciale. Dans ces cas, il n'y avait aucune
dation ni déjuge, ni de formule, par conséquent aucune de ces
nuances qui tenaient à la rédaction formulaire des actions (1) :
c'était le magistrat qui connaissait et terminait lui-même le différend

(ipse cognoscebat).
2013. Les cas de cognitiones extraordinarioe devinrent de

plus en plus nombreux et variés, à tel point, dit Callislrate, qu'il
est difficile de les diviser par genres, si ce n'est d'une manière
sommaire et générale; et, dans la division qu'il*en fait, il comprend
des matières administratives, civiles ou criminelles (2).

2014. En nous en tenant aux matières civiles, nous pouvons
distinguer quatre situations différentes dans lesquelles le magistrat
intervient seul et termine l'affaire lui-même :

1" Les cas où la juris-dictio, c'est-à-dire la déclaration du

droit, suffit, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un judicium:
comme lorsqu'il ne s'agit que d'actes de juridiction volontaire et

gracieuse : par exemple dans toutes les diverses applications de
Vin jure cessio; ou bien lorsque les faits sont avoués devant lui,
et qu'il ne reste plus qu'à déclarer le droit; ou encore lorsqu'il
décide qu'il n'y a pas lieu de donner soit l'action, soit l'interdit.

2° Les cas dont la connaissance extraordinaire lui est formelle-
ment attribuée par des dispositions législatives spéciales. Nous en

avons un exemple saillant dans les fidéicommis (tom. Il, n° 952);
de même, selon ce que dit Tacite, dans les poursuites contre les

publicains (3), et dans plusieurs autres encore.
3" Les cas où il prend ce moyen pour suppléer aux lacunes du

droit civil, ou pour obvier à la rigueur de ses principes. Notammenl
ceux dans lesquels il ne peut pas y avoir de procès véritable.

(1) DIG. 3. 5. De negot. gest, 47. § 1. f. Paul. : « Nec refert directa quis an

utili actione agat vel conveniatur; quia in extraordinnriis judiciis ubi conceptw

formularum non observatur, hoec subtililas supervacua est. » —
(2) DIG. 50.13.

De extraordin. cognit. 5. pr. f. Gallistrat. : t Cognitionum numerus, cum ex

variis causis descendat, in gênera dividi facile non potest, nisi summatim di»i-

datur. Numerus ergo cognitionum in quatuor fere gênera dividi polcsl : eut

enim de honoribus sive muneribus gerendis agitatur; aut de t'e pecuniana
disceptatur; aut de existimatione nliciijus cognoscitur; aut de capitali crinune

quairitur. » —
(3) TACIT. Annal. XII. 51 : a Edixit princeps, ut... Roma! proe-

tor, per provincias qui pro proetorc aut consule essent, jura adversus publicnnos
extra ordinem redderent. i
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soit à cause des personnes, par exemple s'il s'agit de plaintes
d'un esclave contre son maître, ou d'un fils contre son chef de

famille (1) ; soit à cause de la matière qui ne donne lieu à aucune

action ni civile ni prétorienne, par exemple s'il s'agit de demandes

d'aliments entre ascendants, descendants, patrons et affranchis (2),
ou de demandes d'honoraires ou de salaires de professeurs des

artslibéraux, d'avocats, de nourrices, etc. (3).
4° Enfin les cas dans lesquels il s'agit de l'exercice de son

imperium, d'ordres à donner et à faire exécuter, au besoin, par
la force publique : soit indépendamment de toute instance devant

m judex, soit avant ou pendant une pareille instance, soit après,

pour procurer l'exécution forcée de la sentence du juge.
— En

partie dans cette catégorie et en partie dans celle qui précède, se

rangent les diverses stipulations prétoriennes, dont nous avons

déjàtraité (ci-dess., nM 1304et suiv., 1318 et suiv.) ; les restitutions

en entier (in integrum restitutiones), et les différents envois en

possession (missiones in possessionem), qui demandent quelques
explications particulières.

2015. Lorsque, selon la rigueur du droit civil, par suite d'un

contrat, d'un acte judiciaire, ou de tout autre fait accompli,
une personne avait perdu un droit quelconque, par exemple
un droit de.propriété on de créance, d'action, d'exception, ou
de toute autre nature, ou bien lorsqu'elle se trouvait obligée,
bée envers une autreY il lui restait encore, en certains cas, un
recours extraordinaire : elle pouvait obtenir du préteur, pour
certaines considérations d'équité, son rétablissement, comme si
de rien n'était, dans les droits perdus, ou, plus généralement,
dansla position qu'elle avait auparavant. C'est là ce qu'on nomme
une restitutio in integrum, ou, comme dit Paul : rei vel causoe

redintegratio (4).
2016. La restitution consistait, en somme, à considérer comme

non avenus les actes qui avaient eu lieu et les effets qu'ils avaient

produits. Le préteur la prononçait de sa propre autorité, extra

ordinem, et après avoir pris connaissance des causes qui pouvaient
la motiver (causa cognita) (5). Mais il n'accordait ce recours que
lorsqu'il n'en existait aucun autre plus simple qui pût produire un
résultat efficace (6), et lorsqu'il y avait des motifs d'équité et une

(1) Nous en avons un exemple, tom. II, n° 90, lorsque le magistrat force le
maître à vendre l'esclave qu'il a maltraité. — (2) DIG. 25. 3. De agnoscendis
et alendis liberis vel parenlibits, vel patronis, vel libertis, 5. f. Ulp.

—

(3) DIG. 50. 13. De exlraordin. cognit. 1. f. Ulp.
—

(4) PAUL. Sent. 1. 7. De

integr. restitutione. — DIG. 4. 1. De in integr. restùutione, et les titres sui-
vants. — Cod. 2. 53. De temporibus in integrum restitutionis. —

(5) DIG.
*• 1. De in integr. restât. 3. f. Modest. : « Omnes in integrum restitutiones causa

cognita a proetore promilfuntur : scilicet ut justitiam earum causarum exami-
ne!., an vera; sint, quarum nomine singulis subvenit. J — PAUL. Sent. 1. ï.
8 o : « Integri restitutio... causa cognita decernitur. » — (6) DIG. 4. 4. De
minor. 16, pr. f. Ulp. : « In causoe cognitione eliam hoc versabitur, num forte
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lésion suffisante pour justifier une telle mesure (I). Le délai pour
demander la restitution était fort court : un an utile, d'après les
termes mêmes de l'édit, à partir du moment oùl'on a été en mesure
de la demander (intra annum quo primum de ea re experiundi
potestas erit), par exemple par la cessation de la violence, parla
découverte du dol, par le retour d'absence, par l'âge de majorité
arrivé (2). Juslinien a porté ce délai à quatre ans continus (3),

2017. Les causes de restitution demandent une distinction
entre les mineurs et les majeurs de vingt-cinq ans. — Pour les
mineurs de .vingt-cinq ans, bien que les actes qu'ils font, même
sans l'assistance d'aucun curateur, soient valables selon le droit
civil, la seule minorité peut être une cause de restitution, s'ils ont
été lésés. — Pour les majeurs de vingt-cinq ans, les causes de
restitution sont notamment : la violence, le dol, la minima capitis
deminutio, suivant ce que nous avons expliqué ci-dessus (n° 1153),
l'erreur légitime et l'absence nécessaire, ou, ajoute plus générale-
ment encore le préteur : a Si qua alia mihi justa causa essevide-
bitur.» — Des fragments d'Ulpien, au Digeste, nous ont conservé
le texte del'édit sur ces diverses restitutions, tant celles pour cause
de minorité, que celles pour cause de minima capitis deminutio,
laquelle suit quelques règles exceptionnelles, en ce sens que le
délai pour la demander n'est pas limité, et que le préteur l'accorde
sans causa cognita, c'est-à-dire sans autre motif que Celui de
la diminution de tête (ci-dessus, n° 1153); et enfin sarcelle
motivée par les autres causes en faveur des majeurs de vingt-
cinq ans (4).

2018. Nous voyons, par Gaius, qu'entre autres pertes de
. droits ou préjudices contre lesquels on pouvait se faire restituer,

figuraient la perte d'une exception qu'on aurait négligé de faire

valoir, la délivrance d'une formule inique (5) ; et même, selon
des constitutions impériales, la chose jugée (6).

2019. Il ne faut pas confondre avec la restitutio in integrum

alia actio possit competere citra in integrum restilutionem. Nam si communi

auxilio, et mero jure munitus sit, non débet ei tribui extraordinarium auxilium. »
—

Rapprochez DiG. 4. 1. 7. § 1. f. Marcell.

(1) DIG. 4. 1. De integr. resl. 4. f. Callistr. : « Scio illud a quibusdam
observatum, ne propter satis minimam rem, vel summam, si majori rei vel

summoe proejudicetur, audiatur is qui in integrum restitui postulat, J— (2) DIG.*

4. De minorib. 19. f. Ulp. —4. 6. Ex quib. caus. maj. 1. § 1, et 28. §§ 3 et

h. f. Ulp.
— (3) COD. 2. 53. De temp. in integr. restât. 7. const. Justiniun. --

(4) DIG. 4. 4. De minoribus viginti quinque annis. — 4. 5. De capile mi-

nutis. — 4. 6. Ex quibus causis majores in integrum restituuntur. — Le

texte de l'édit se trouve dans les lois. 1. § 1. 2. § 1, et 1. § 1 de ces divers

tit. f. Ulp.
— PAUL. Sent. 1. 7. § 2 : « Integri restitutionem proetor tribuit ex

his causis quoe metum, dolum, et status permutationem, et justum errorcin, et
'

absentiam necessariam, et inûrmitatem oetatis gesla esse dicuntur. » — Conférez
DIG. 4. 1. 1. f. Ulp. et 2. f. Paul. — DIG. 4. 6. 1. § 1. in fin. f. Ulp.

-

(5) GAI. Comm. 4. §§ 57 et 125. —
(6) DIG. 4. h. De minor. 7. § 4; 9. pr.;

et 18. §§ 2 et 3. f. Ulp.
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proprement dite, prononcée par le préteur lui-même extra ordi-

nem, un moyen qu'il employait quelquefois pour obtenir un

résultat analogue : savoir, la délivrance d'une action, par exemple
lesactions quod metus causa ou de dolo malo, ou diverses actions

rescisoires, pour faire, par instance devant un judex, réparer le

préjudice occasionné, ou rétablir les droits perdus ; ou bien encore

l'octroi d'une exception, comme les exceptions de crainte ou de

dol, pour faire repousser la demande inique. Quoique ces moyens
concourent au même but que la véritable restitutio in integrum,
etdérivent souvent des mêmes causes, ils s'en distinguent cepen-
dant d'une manière sensible (1).

2020. Le pouvoir du magistrat de prendre des mesures d'exé-
cution (imperium) et de disposer de la force publique pour leur
donner effet était plus marqué encore dans les envois en posses-
sion (in possessionem missiones) qu'il pouvait accorder. —

C'était une mesure au moyen de laquelle le préteur parvenait
soit à donner à une personne une sûreté pour la conservation de
droits éventuels dignes d'être protégés en attendant leur réalisa-
tion (rei servandoe causa), soit, en certains cas, à punir ou à
briser la résistance opposée à ses décrets ou au cours de la justice
(contumacioe coercendoe causa). — Cette mesure consistait à

envoyer la.partie intéressée en possession des biens qui étaient

l'objet du droit éventuel ou de la résistance, ou qui pouvaient
servir de garantie.

2021. La missio in possessionem avait lieu le plus souvent
sur une universalité de biens; quelquefois cependant sur des
chosesparticulières (in singulas res). —Les causes de ces envois
élaienl variées. Nous en trouvons qui ont pour but de garantir
des droits de créance, des droits d'hérédité, des droits de legs
ou de fidéicommis.

Des droits de créance, par exemple lorsque les créanciers sont

envoyésen possession des biens héréditaires de leur débiteur dont
la succession est vacante ou trop longtemps incertaine (2) ; — ou
enpossession des biens du débiteur qui se cache frauduleusement

(quilatilat) et qui n'est-défendu par personne, de telle sorte que
Yinjus vocatio ne peut avoir lieu ; — ou de celui qui, après avoir
donné des fidéjùsseurs pour répondre qu'il se présentera devant
le magistrat, ne s'y présente pas et n'y est défendu par personne,
detelle sorte que l'organisation de l'instance, la délivrance de la

(1) Cette distinction est nettement établie, DIG. 4. 1. 7. § 1. f. Marcell., au

sujet de l'action de dolo et de la restitution proprement dite : elle l'est encore,
DIG.4. 2. 21. §6. f. Paul., au sujet de l'action quod metus causa : comme aussi,
Dm. 4. 4. De minorib. 13. § i. f. Ulp. ; quoique, en d'autres textes, et 4 parler
généralement, le nom de in integrum restitutio soit étendu quelquefois à l'un
et à l'autre •procédé : par exemple, dans PAUL. Sent. 1. 7. § 4. — (2) COD. 7.
72. De bonis auct. jud. possid. 5. const. Diocl. et Maxim. — DIG. 42. 4.
Quib. ex caus. in possess. ealur. 8. f. Ulp. et 9. f. Paul,

TOME m. 37
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formule et la-litis Contestatio ne peuvent s'opérer (1). Dans ces
deux derniers cas,; l'envoi en possession est un moyen, tout à Ja
fois, de donner garantie aux créanciers et de faire cesser le défaut
du débiteur, là procédure par défaut, pour les opérations injure
dont nous venons de parler, étant inconnue dans le système for-
mulaire (ci-dessus y n° 1162).

Des droits d'hérédité, par exemple dans l'envoi en possession
des biens héréditaires, qui est accordé ventris nomine, en faveur
de l'enfant conçu, mais non encore né ; ou ex Garboniano edicto,
à l'impubère successible dont l'état est contesté (2).

Des droits de legs ou de fidèicommis , dans renvoi en posses-
sion des biens héréditaires legatorum seufideicommissorum ser-
vandorum causa (3), dont nous avons déjà traité (t. II, n° 990,
et ci-dessus, n° 1320).

Enfin joignez-y l'envoi en possession pour cause de 'dommage
imminent (damni infeCti) (4) : envoi qui n'a lieu que sur l'édifice

menaçant ruine, c'est-à-dire sur un objet particulier (in singu-
lum rem),'et dont nous avons également déjà parle (ci-dessus,
û° 1319) (5).'-

2022. La missio in possessionem ne fait pas de l'envoyé un

possesseur de droit, ne lui attribue pas la possession civile. Les

jurisconsultes romains distinguent soigneusement, à ce sujet, le
fait (in possessionem ire) du droit (possidere). La missio in

possessionem n'attribue à l'envoyé que le fait, la garde et la sur-
veillance des biens {custodiam et observatvonem) .Elle constitueà
son profit une sorte de gage prétorien (pignus proetorium) (6),
protégé par un interdit spécial ou par une action infactum (7).
Ce n'est que par des mesures subséquentes , et selon la diversité
des cas., que la missio in possessionem peut amener, soit une
véritable possession civile, comme dans le cas de •damnum infec-
tum, en vertu d'un second décret (ci-deSsus, n* 1319); soit la

faculté de faire vendre les biens.

(1) DIG. 42. 4. 7. §§ i et suiv. f. Ulp. — Ibid. 2. f. JJIp.; 5. f. Ulp.; 6. §2.
f. Paul. —

(2) DIG. 37. 9. De ventre in possessionem mittendo et curatm

ejus. —37. 10. De Carboniano edicto. —
(3) DIG. 36. 4. Ut in possessionem

legatorum vel fideicommissorum servandorum causa esse Uceat. — (4) DIG.

39. 2. De damno infecta.
—

(5) Sur les diverses causes «l'envoi en possession,
outre les titres particuliers cités dans les notes précédentes, voir, en général,
les titres suivants : DIG. 43. 4. Quibus ex causis in possessionem eatur. 42. 5.

De rébus in auctoritate judicis possidendis. —Et Cod. 7. 72. De bonis aucto-

ritate judicis possidendis seu venundandis. —
(6) Dm. 13. 7. De pignerat.

act. 26. f, Ulp. : « Non «st mirum si ex quacumque causa magistratus in pos-
sessionem aliquem miserit, pignus constitui, » etc. —

(7) DIG. 43. 4. Ne ms

fiat ei qui in possessionem missus erit. —En cas de résistance, l'envoyé pou-
vait être mis en possession par le secours de la force publique. DIG. 36.4. Ut

inposs. légat. 5. § 27. f. Ulp. : « Missus in possessionem, si non admiltatar,

habet interdictum propositum, aut per viatorem, aut per officialem praueeti,
aut per magistratus introducendus est in possessionem. » — Voir aussi DIG. *)•

4. Ne vis fiat. 3. f. Ulp.
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2023. Ces missiones in possessionem, suivies ultérieurement

delà vente des biens, nous conduisent naturellement à l'examen

desvoies d'exécution forcée sous le régime formulaire ; car elles

y ont tenu la principale place.

Voiesd'exécution forcée .• Contrainte par corps (duci jubere);
— Vente ea

masse des biens (missio in possessionem, proscriptio et emptio bonorum);
— Vente en masse, pour cause publique (bonorum sectio : sectores) ; —

Cession de biens (bonorum cessio; bonis cedere); — Vente en détail des

biens (bonorum distraclio);
— Prise de gage prétorien (pignoris capio;

pignus judicati causa captum; pignus pwetorium); — Action de la chose

jugée (actio judicati).

2024. L'exécution forcée de la sentence a cela de particulier,
sousle système formulaire, que la condamnation y étant toujours

pécuniaire, il s'y agit toujours de contraindre le débiteur an

payement d'une somme d'argent déterminée. Cela a lieu même pour
les condamnations intervenues sur des actions réelles : sauf ce

que nous avons dit du jussus préalable des actions arbitraires,

ordrequi.au besoin, dans la plupart des cas, s'exécute, lorsqu'il

y a possibilité, manu militari, c'est-à-dire par l'emploi de la

force publique dont dispose le préteur (ci-dessus, n° 1994). Mais

quant à la sentence elle-même, c'est toujours le payement d'une

somme d'argent qu'elle a pour résultat et auquel il faut contrain-
dre le débiteur condamné.

2025. Le moyen d'exécution, sous le système des actions de
la loi, à part l'hypothèse des biens qui auraient été spécialement

engagésper oes et libram pour la sûreté des obligations, était la
manus injectio, avec toutes ses conséquences, contre la personne
du débiteur; et, seulement dans quelques cas rares, liés au droit

religieux ou au droit public, la pignoris capio, contre ses biens

(ci-dessus, n 0' 1883 et 1893). Nous ne possédons pas d'indication

précise sur l'abolition de ces deux actions de la loi ; mais nous
avons des raisons de croire qu'elles survécurent même à la loi

JÏBUTIA, et ne cessèrent d'être en vigueur que par suite des dispo-
sitions des lois JULLOE(1). Il s'agit de voir comment elles furent
modifiées ou transformées par le système formulaire, et quelles
furent les institutions qui se substituèrent à leur place.

2026. Le délai de trente jours, ou dies justi, legitimum judi-
cati tempus, accordé par la loi des Douze Tables au débiteur
condamné (judicatus) ou ayant avoué injure la dette d'argent
(confessas), comme une sorte d'armistice, pour qu'il eût à s'exé-
cuter volontairement : ce délai s'est toujours maintenu. Cepen-
dant, il pouvait, selon les circonstances, et notamment pour cause

d'urgence, être abrégé par le magistrat (2), ou, au contraire,

(1) GAI. Comm. 4. § 25, conféré avec les §§ 30 et 31. —
(2) DIG. 42. 1. De

rejudicat.%. f. Ulp. : i Qui pro Iribunali cognoscit, non semper tempus judicati
servat; sed nonnunquam arclat, nonnunquam prorogat, pro causai qualitate et

ouimlilate, vel personarum obsequio, vel contumacia, » etc.

37.



580 EXPLICATION HISTORIQUE DES, INSTITUTS. LIV. IV.

prorogé, à ce qu'il paraît, jusqu'au double (1). Pendant ce
délai aucune contrainte, ni sur la personne, ni sur les biens
du débiteur, ne pouvait être exercée. Le délai expiré, les voies
d'exécution forcée étaient ouvertes (ci-dess., n° 1162).

2027. Le droit du créancier contre la personne du débiteur,
exercé jadis au moyen de la manus injectio, s'est conservé sous

l'empire,et existait encore même sous Justinien-(2) : non pas dans
la même forme, ni avec les effets rigoureux de Yaddictio; mais
comme un droit de prise et d'asservissement contre le débiteur

condamné, pour le contraindre à s'exécuter. Les formalités de
la manus injectio n'avaient plus lieu; mais le créancier, après
le délai légal, obtenait du préleur prononçant extra ordinem m
duci jubere, c'est-à-dire un ordre qui l'autorisait à emmener son
débiteur et à le détenir chez soi, travaillant à son service, jusqu'à
l'acquittement de la dette, sans que ce débiteur perdit pour cela
son ingénuité, qu'il devînt esclave, pas plus de fait que de droit;
et sans que les enfants pussent être contraints à servir aussi pour
la dette du père (3). Quoiqu'il ait été défendu, plus tard, par
Zenon et par Justinien, comme crime de lèse-majesté, d'établir

des prisons privées (privata carcera) (4), cependant celte con-

(1) COD. Théodos. 4. 19. De usur'. rei judic. const. unie. Grat. Valent, et

Theod. : « Qui post judicii ûnem, exceptis duobus mensibus, quibus per leges
solutionem nonnunquam est concessa dilatio... » etc. — GAI. (Comm. 3. § 78)

indique cette prorogation comme autorisée par l'édit : i Item judicalorum, post

tempus quod eis partim lege XII ïabularum, partim edicto proetoris ad expe-
diendam pecuniam tribuitur. » —

(2) On peut suivre la trace de cette institu-

tion continuant toujours à être appliquée, malgré ses modifications, dans les

sources suivantes : PLUTARQUE. Lucullus. 20. — CICER. Pro Flacco. 20. 21.—

LEX Gallioe Cisalpina-, qui répète plusieurs fois, chap. 21 et 22, en parlant du

judicatus ou du confessus qui ne s'exécute pas : i Preetor... eosque duci, bona

eorum possideri, proscribique, venireque jubeto, » « duci jubeto. >—DlOBORB,
1. 79, qui nous apprend que l'Egypte jouissait de ce privilège, que la con-

trainte par corps pour dettes ne pouvait y avoir lieu.— SKNAQ. De benef. III. 8.

— ACL.-GELL. Noct. attic. XX. l,.qni dit, en parlant de son époque : « Addici

namque nunc et vinciri multos videmus J (tom. I, Hist., p. 102, note 3).
—

PAUL. Sent. 5. 26. S§ 1 et 2 : « Hac lege excipiuntur judicati etiam et con-

fessi ; et qui ideo in carcerem duci jubeutur quod jus dicenti non obtempera-
verint. J — GAI. Comm. 3. § 199 : i Si quis liberorum noslrorum... site

etiam judicatus vel auctoratus meus subreptus fuerit. s — DIG. 4. 6. Ex gui»-
caus. maj. 23. pr. f. Ulp. : « Fieri enim poterat, ut quis in viuculis pressens
esset vel in publica, vel in privata vincula ductus : nam et eum qui in vincubs

est, si modo non sit in sèrvitute, posse nsu adquirere constat. » — DIG. 411.

De re judic. 34. f. Licinn. Rufin. : « Si victum vel stratum inferri quis judicato
non patietur, utilis in eum poenalis actio danda est, vel, ut quidam pulant,

injuriarum cum eo agi poterit. i> — COD. 7. 71. Qui bon. ced. const. 1, (ta"8

laquelle Alexandre Sévère présente encore comme un des avantages de la ces-

sion des biens, d'empêcher « ne judicati detrahanlur in carcerem. « —Enfin,

Justinien, qui, dans le même titre de son Code où se trouve le texte précédent,
dit encore, en parlant toujours de la cession des biens, qu'elle a lieu tsalM

videlicet existimalione, et omni corporali cruciatu semoto » (const. 8).
—

(3) COD. 4. 10. De oblia. et act. 12. const. Diocl. et Maxim. : « Ob ses alienum

servire liberos creditoribus jura compelli non patiuntur. » — (4) COD. 9. 5. De

privât, carcer. 1. const. Zeno. — COD. 1. 4. De episc. aud. 23. const. Justinian.
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trainte par corps pour dettes ne se subissait pas, même en ces

derniers temps, en une simple détention dans une prison publi-

que; il y avait toujours une sorte d'asservissement privé du

débiteur, comme travailleur au profit du créancier.

2028. Mais le moyen d'exécution véritablement propre au sys-
tèmeformulaire, et substitué par le droit prétorien à l'ancienne

mamts injectio, fut la missio in possessionem du créancier, ou

descréanciers, sur l'universalité des biens du débiteur. On se fera

uneidée assez exacte de cette voie de contrainte, en disant qu'elle
estune imitation presque fidèle de la manus injectio, avec cette

différence qu'au lieu de la personne, c'est l'universalité des biens

dudébiteur qui en fait l'objet. La personnalité juridique, c'est-à-

dire l'ensemble de tous les droits actifs ou passifs qu'avait le débi-,

teur, a pris la place de la personnalité physique : on applique à

l'une ce qui, dans l'action de la loi, s'appliquait à l'autre (ci-dess.,
n" 1161 et suiv.).

Après l'ancien délai, l'ancien armistice légal de trente jours,
le préteur rend, extra ordinem, un décret par lequel il ordonne,
commejadis, et ainsi que nous venons de le dire,' que le débiteur
soit emmené (ducijubere) ; et, en outre, que l'universalité de ses
bienssoit possédée par les créanciers (bonapossideri), annoncée

publiquement, par affiches écrites, comme devant être vendue

(proscribique), et enfin vendue (venireque).
— A partir de ce

décret, de nouveaux délais, dont le total recompose le chiffre de
soixante jours, le même encore que celui des Douze Tables, sont

employés à faire l'annonce par affiche de la vente future (pro-
scriplio), la nomination d'un syndic (magisler), et la publica-
tion des conditions de la vente (lex bonorum vendendorum)
(ci-dess., n°1167). — Puis a lieu la vente de l'universalité des biens

(bonorum emptio), ou plutôt de la personnalité juridique du débi-

teur, comme avait lieu jadis celle de sa personne physique vendue

peregre, trans Tiberim. L'addiction de cette universalité est faite
à celui qui offre de payer aux créanciers le plus fort dividende.
Cene sont pas les biens isolément, c'est l'universalité, l'ensemble
desdroits actifs et passifs, en un mot la personne juridique du

débiteur, que cet acquéreur assume sur lui : il est son successeur

universel, propriétaire, créancier et débiteur en son lieu et place,
saufle bénéfice de la réduction des créances selon la loi delà vente.
En conséquence, le débiteur est dépouillé de la personne juridique
"u il avait auparavant quant à tous les actes d'intérêt pécuniaire
qui ont précédé cette venditio, du moins suivant le droit préto-
nen» et il commence désormais, par rapport aux biens, une
personne nouvelle. Il est de plus noté d'infamie; son existimatio
estdétruite, et il encourt toutes les dégradations et incapacités de
droit attachées à cet état infamant. Voilà pourquoi on a pu dire,
surtout dans le style littéraire, que de pareilles causes sont des
causescapitales ; mais nous savons qu'en droit, et dans le sens.des



582 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. IV.

jurisconsultes, il n'y avait pas de capitis deminutio, ni la grande
ni la moyenne, ni la petite (ci-dess., n° 1170). — C'est là le genre
de succession universelle dont nous avons déjà parlé avec quelques
détails auxquels il nous suffît de renvoyer (ci-dessus, n°! 11G1 et
suiv.). — On voit qu'il faut y distinguer cette gradation dans les
opérations qui ont lieu : missio in possessionem, proscriptio, et
enfin emptio bonorum; série d'actes que la loi de la Gaule cisal-

pine nous indique en ces termes : « Praetor... eosque duci, bona
eorum possideri, proscribive, venireque jubeto (1). »

2029. Il ne faut pas confondre avec Yemptio bonorum la sectio

bonorum, qui est plus ancienne encore, et qui appartient, non

pas, comme la précédente, au droit prétorien seulement, mais an
droit civil lui-même. Les notions qui nous sont fournies par Gaius
ne nous permettent plus de faire cette confusion, dans laquelle
sont tombés la plupart des auteurs antérieurs à notre époque.
La sectio bonorum s'applique à l'universalité des biens de celui

qui, sur une accusation publique (per publicumjudicium), a été
criminellement condamné (damnatus et proscriptus ), d'où notre
nom de proscrit (ci-dess., n° 1165), à une peine entraînant attri-
bution de ses biens au trésor public (publicatio). Le préteur
envoyait les questeurs du trésor en possession de l'universalité
des biens; et ceux-ci en faisaient publiquement la vente, sousle

symbole quiritaire de la propriété civile (sub hasta). Ceux qui
acquéraient cette masse universelle de biens étaient des succes-
seurs universels selon le droit civil : aussi Varron place-t-il la

sectio bonorum au nombre des moyens d'acquérir le dominium
ex jure Quiritium (2). Comme l'intention de ces acquéreurs était

communément de revendre ensuite les biens en détail, on lès

appela, à cause de cela, sectores (3). —Ainsi la sectio bonorum

(1) Ci-dessus, n° 2027, note 2.—Les détails sur cette voie d'exécution Bons

sont fournis par CICÉRON, Pro Quintio; par GAIUS, Comm. 3. § 78, et pat
THÉOPHILE, que nous avons déjà, cités, ci-dessus, nos 1161 et suiv. — (2) VARR.,
De R. R. IL 10 : « Dominium legitimum sex fere res perficiunt : si bereditatem

justam adîîtr si, ut debuit, mancipio ab eo accepit a quo jure civili potuit; autst

usucepit; ant si e pneda sub corona émit; tumve cum in bonis sectioneve cujus

publiée venit. » Voir tom. II, n° 314, note 2. — Les expressions si e praM
sub corona émit indiquent la vente des prisonniers qui se faisait aussi sub hasta,

sub corona, et qui était une vente d'objets particuliers, et non d'universalité.
—

(3) Ascow. Ad Cicer. Verr. 1. 20 : « Sectorem... dicit oestimatorem redemp-

toremque bonorum damnati atque proscripti, qui... secutus spem oestimatiomi

suas bona omnia auctionc vendit, et semel infert pecuniam vel ajrnrio vel socus.»
— Ib. 23 : « Sectores... qui spem lucri sui secuti bona condemnatorum scnu»

auclionabantur, proque iis pecunias pensitabant singulis. « — GAI. Comm. *

S 146 : iltem ei qui publica bona cmerit, ejusdem conditionis interdictum

proponitur, quod appellatur sectorium, quod sectores vocantur qui publiée
bona

mercantur. » Cet interdit sectorium est rapproché par Gaius de l'interdit/W*

sessorium, qui est accordé au bonorum emptor (§ 145); et ce rapprochement

marque bien la distinction à faire entre la bonorum sectio et la bonorum emptio.
— On trouve des documents relatifs à la bonorum sectio dans CICÉR. Pro Rose.

corn. c. 29. 31. 33. 36. 43. 51 et suiv. — Liv. XXXVIII. 58 et 60. - v«»
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estune vente universelle au profit du public, et Yemptio bonorum

auprofit des particuliers : Si bona publiée aut privatim venierint,
dit Gaius (1). La dernière a été déduite de l'autre par une exten-

sion prétorienne, et substituée, avec une certaine assimilation, à

la manus injectio.
2030. Vers la fin de la république, par une loi JULIA, proba-

blement une des lois judiciaires soit de Jules César, soit d'Auguste,
un moyen fut ouvert au débiteur obéré d'échapper au double

inconvénient de la contrainte par corps contre sa personne, et de

l'infamie attachée à la bonorum emptio forcée : ce fut de faire
volontairement à ses créanciers cession de biens (bonorum Cessio),
c'est-à-dire abandon de l'universalité de ses biens. Là-dessus, la
vente se poursuivait et avait lieu, par universalité, comme dans
le cas d'exécution forcée (2) ; mais le débiteur ne pouvait être

emprisonné, et n'était pas noté d'infamie. Toutefois, il y avait cela
deremarquable, que, sans aucune espèce de doute, les créanciers
non payés intégralement, s'il venait à acquérir de nouveaux biens,
conservaient le droit de le poursuivre pour le payement de ce qui
leur restait dû : point sujet à controverse à l'égard de celui dont
les biens avaient été vendus par voie de contrainte (ci-dessus,
n" 1171) (3) : sauf le bénéfice qu'il avait de ne pouvoir plus être
condamné envers eux que quantum facere potest (4). On peut
induire de quelques textes, qui toutefois ne sont pas assez con-
cluants pour lever tous les doutes, que la cession des biens n'était

permise qu'au débiteur malheureux et de bonne foi (5). — De ce

que la cession des biens a été introduite par une loi JULIA, proba-
blement une des lois JVUJE judiciarioe, il y a cette conclusion

importante à tirer que, si l'action de la loi per manus injectio-

MKX. IV. 1. § 8. — AUL.-GKEL. VII. 19. — Nous en trouvons encore la trace
dans ce fragment du Digeste. 17. 2. Pro socio. 65. § 12. f. Paul. : i Publi-
catione quoque distrahi societatem diximus, quod videtur spectare ad universo-
rum bonorum publicalionem, si socii bona publicantur : nam cum in ejus locum
alius succédât, pro mortuo habetur. » Voir ci-dessus * n° 1542.

(1) GAI. Comm. 3. § 154. —
(2) GAI. Comm. 3. § 78 : a Bona autem veneunt

ant vivorum aut mortuorum. Vivorum, velut eorum qui fraudationis causa lati-
lant nec absentes defendunlur; item eorum qui ex lege Julia bonis cedunt;
item judicatorum , > etc. —

(3) COD. 7. 71. Qui bonis cedere possunt. 1.
const. Alex. : « Qui bonis cesserint, nisi solidum creditor receperit, non sunt
liberati. In eo enim tantummodo hoc beneûcium eis prodest, ne judicati detra-
hantur in carcerem. i — COD. 2. 12. Ex quib. caus. infàm. 11. const. Alex. :

«Debitores qui bonis cesserint, licet ex ea causa bona eorum venierint, infâmes
non fiunt. t — Justinien, const. 8 du même titre, 71, liv. 7, au COD., dit aussi
de celte cession, à laquelle il donne la qualification de miserabile cessionis
bonorum auxilium, qu'elle a lieu : « salva videlicet eorum existimatione, et omni

corporali crnciatu semoto. t —
(4) DIG. 42. 3. De cession, bonor. 4. f. Ulp.

—
(5) DIG. 42. 1. De re judic. 51. f. Paul. — 42. 8. Quoe infraud. crédit. 25.

§7. f. Venul. — COD. Théod. 4. 20. Qui bonis ex lege Julia cedere possunt. i.
const. GRATIAN. — SÉNÈQUB, De beneficiis. 1. § 16. — La considération la pins
concluante, à mon avis, c'est qu'il n est

pas noté d'infamie, ménagement qu'on
n aurait pas sans doute pour le débiteur de mauvaise foi.
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nem est restée encore en usage jusqu'à ces lois, du moins à coté
d'elle et concurremment, le préteur et la pratique avaient déjà
introduit l'exécution forcée par emptio bonorum, puisque les lois
JULIJE ouvrent au débiteur un moyen d'échapper à ses conséquences
les plus pénibles.

2031. Un sênatus-consulte, qui exislait déjà au temps de Marc-
Aurèle Anlonin et de Gaius, apporta à l'exécution par emptio
bonorum une exception privilégiée qu'il importe beaucoup de

remarquer. Il,ordonna que lorsque le débiteur serait une clam

persona, par exemple un sénateur ou son uxor, les biens, au
lieu d'être vendus en masse par le procédé de Yemptio bonorum,.
ce qui emportait infamie et succession universelle, le seraient

simplement en détail, par le ministère d'un curateur aux biens

(curator) (1). C'est lace qu'on nomme la distractio bonorum on
vente en détail des biens. 11 ne faut pas la confondre avec Yemptio
bonorum ou vente en masse et par universalité, ni le curator de
l'une avec le magister de l'autre. La distractio n'entraîne aucune
note d'infamie, aucune succession, mais aussi elle ne libère pas
le débiteur si le prix des objets vendus ne peut pas suffire à payer
intégralement les créanciers. C'est cette distractio bonorum,
introduite d'abord comme privilège, qui est destinée à devenir
le droit commun et à remplacer totalement Yemptio bonorum

quand la procédure formulaire sera tombée.

2032. Enfin l'action de la loi per pignoris capionem eut elle-

même, sous le système formulaire, quelque chose d'analogue,
mais de plus conforme aux progrès de la civilisation. Ce ne fut

plus la partie intéressée qui, dans quelques causes spéciales,

s'empara elle-même, sans intervention du magistrat, de quelque
bien de son débiteur pour s'en faire un gage : ce fut le magistrat
qui généralement, pour assurer l'exécution des sentences, put faire

faire une pareille saisie de gage. Des constitutions impériales, qui
remontent au moins jusqu'à Antonin le Pieux, sanctionnèrent celte

pratique, dans laquelle se trouve un moyen d'exécution forcée dif-

férent encore des précédents (2). Dans le cas d'aveu de la dette ou

(1) DIG. 27. 10. De curât, fur. et aliis. 5. f. GAI. : « Curator ex S. C. con-

stituitur, cum clara persona, veluli senatoris vel uxoris ejus, in ea causa sit, ut

ejus bona venirc debeant : nam, ut honestius ex bonis ejus quantum potest, cre-

ditoribus solveretur, curalor constituitur, distrnhcndorum bonorum gratin, vel a

proetore, vel in provinciis a proeside. » — Ib. 9. f. Nérat. — DIG. 42. 7. fl«

curât, bon. dando. 4. f. Papir. Just. : « Imperalores Anloninus et Verus Augusli

rescripserunt : bonis per curatorem ex S. C. dislraclis, nullam actionem ex nnle

geslo frnudatori competere. a

(2) DIG. 42. 1. De re judic. 31. f. Callist. : « Si qui tamen per conluma-

çiam magis quam quia non possint explicare pecuniam, différant solutionem :

pignoribus captis compcllenui sunt ad satisfaciendum, ex forma quam Cnssio

proconsuli D. pius in hoec verba rescripsit : i His qui fatebuntur debere, aut ex

re judicata necesse habebunt reddere, tempus ad solvendum delur, quod sulli-

cere pro facullate cujusque videbitur : eorum, qui intra diem vel ab inilio datum,
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decondamnation, après le délai accordé pour s'exécuter volon-

tairement, le magistrat peut faire saisir par ses officiales (autre-
ment dits via/ores, apparitores, ou, en général, executores)

quelques biens du débiteur condamné, qui constituent ainsi une

sorte de séquestre, de gage prélorien (pignus proetorium). Si
dansles deux mois le débiteur ne les dégage pas en payant sa

dette, ils sont vendus, toujours parles officiales du magistrat, et
le prix en est employé à l'acquit de la dette (1). Faute d'acheteur,
le gage doit être attribué (addictum) au créancier pour un taux
déterminé (2). Dans cette saisie et vente de gage, le magistrat
doit suivre un certain ordre : d'abord les meubles (res mobiles);
encas d'insuffisance, les immeubles (res soli), et après ceux-ci,
s'ils ont encore été insuffisants, les droits (jura) (3). L'utilité de
w\te pignoris capio prétorienne est distincte de celle de Yemptio
et même de la distractio bonorum. Dans Yemptio et dans la dis-
tractio bonorum, c'est l'ensemble de tous les biens, de toute la
fortune du débiteur qui est saisi et vendu soit en masse, soit en
détail. Dans la pignoris capio, ce sont quelques biens seulement,
ceux que le magistrat juge suffisants pour acquitter la dette. Le

premier procédé convient aux cas d'insolvabilité du débiteur et
de concours de créanciers; le second, au cas où le débiteur est

plutôt récalcitrant qu'insolvable, h'emptio bonorum, entraînant
succession universelle, tomba avec la procédure formulaire; mais
la distractio bonorum et la pignoris capio restèrent comme les
deux voies d'exécution forcée, satisfaisant aux deux nécessités

principales de cette exécution.

2033. Toutes ces voies d'exécution ont lieu et sont ordonnées

parle préteur extra ordinem, dans l'hypothèse que l'existence de
la sentence de condamnation n'est pas contestée. Mais si le défen-
deur dénie le fait même.qu'il y ait eu sentence contre lui (4), ou
s'il prétend s'en être déjà libéré (5), il surgit là une contestation

qui ne peut plus être vidée que suivant la procédure ordinaire,
avec dation d'un juge et d'une formule : c'est l'objet de Yactio

judicati. Voici comment il nous semble que les choses se passaient.
Dansle délai formant armistice légal pour le débiteur, ni Yactio

yei ex causa postea prorogatum sibi, non reddiderint, pignora capi : eaque, si
wtra duos menses non solverint, vendantur; si quid ex preliis supersif, reddatur
ei cnjus pignora vendita erunt. t — COD. 8. 23. Si in causa judicati pignus
çaptum sit. 1. const. Anton. : « Res ob causam judicati datas ejus jussu cui jus
jnbendi fuit, pignoris jure lencri, ac dislrahi posse, soepe rescriplum est. IVam in
viocm justa! obligationis succedit ex causa contractus auctoritas jubenlis. i —

(1) Voir la note précédente, principalement la loi 31 qui s'y trouve rapportée.
-

(2) DIG. 42. 1. De re judic. 15. § 3. f. Ulp-
—

(3) Ib. 15. § 2. f. Ulp.
—

(*) DIG. 49. 8. Quoe sentent, sineappell. 1. f. Maccr. : • Si quoeratur, judicatum
sit,necne, et hujus quoestionis judex non esse judicatum pronuntinverit, licet
inerit judicatum : rescinditur, si provocatum non fuerit. » —(5) DIG. 42. 1. De
re judic. T. f. GAI. : • Intra dies constituas, quamvis judicati agi non possit,
mullis tamen modis judicatum liberari posse hodie non dubitalur. »

F,
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judicati (1), ni par conséquent aucune voie d'exécution forcée ne

pouvaient être exercées. Passé ce délai, le créancier qui voulait
amener à effet la sentence obtenue par lui appelait son adversaire
in jus pour demander et obtenir contre lui, au besoin, Yactio

judicati. C'est ce qu'on appelle, improprement, judicati agere.
Rendus in jus, si le fait de la sentence de condamnation et de l'exis-
tence de l'obligation qui en était née était reconnu, il n'y avait lieu
à aucune action proprement dite, à aucun judicium. Le préteur
statuait extra ordinem, et en vertu de son imperium, il ordonr
naît les diverses mesures d'exécution que nous venons d'exposer.
Mais si l'existence même de la sentence ou de l'obligation qu'elle
avait produite était déniée, alors le préteur délivrait Yactio judi-
cati proprement dite, c'est-à-dire une formule d'action avec ren-
voi devant un juge pour faire juger cette question. Voilà comment
Vactio judicati nous apparaît dans les textes tantôt comme moyen
de poursuite pour l'exécution, tantôt comme moyen de faire pro-
noncer sur l'existence contestée de la sentence, selon qu'on la
considère à l'égard des parties rendues seulement in jus, ou ren-

voyées in fudicio. — Le défendeur qui voulait dénier l'existence
de la sentence et défendre à l'action judicati n'était plus obligé,
comme sous le règne des actions de la loi, de donner un vindex;
mais cette obligation avait été remplacée par celle de donner une
caution judicatumsolvi (2). En outre, en punition de sa dénéga-
tion, s'il succombait, la formule portait l'ordre de le condamner
au double t l'action judicati était une de celles quoe inficiationi
duplantur (3). Elle en était même le type primitif.

Résumé et ensemble d'une procédure sons le système

formulaire.

2034. Le caraetèse de Vin jus vocatio, en principe, reste le

même : le soin d'appeler,: et, au besoin, d'amener par la force son
adversaire devant le magistrat, appartient toujours au demandeur
comnie acte privé ; mais, en fait, la pratique et le droit préto-
rien ont substitué à cette lutte privée des moyens de contrainte

, publique. Le magistrat interpose son autorité : la résistance de
celui qui est appelé in jus peut être réprimée par des remèdes

prétoriens : par la prise de gages, ou par une action pour faire

prononcer une peine pécuniaire (muleta, quanti ea res est),^
tant contre celui qui a refusé de comparaître que contre ceux qui
auraient favorisé sa résistance (À).

(i) Voir ta note précédente. — (2) GAI. Comm. 4. § 25 : « Itaque judicatus...
vindicem dare debebat... Unde nostris temporibùs is cum quo judicati...
agitur, judicatum solsi satisdare cogitur. » —

(3) GAI; Comm. 4. §§ 9 et 171.
-—

(4) Gai. Comm. 4. § 46. — DIG. 2. 5. Si quis in jus. 2. § 1. Paul.: « Si qui»
ja jus vocatus non ierit, ex causa a compétente judice muleta pro jurisdietione
judicis damnabitun » — DIG. 25. 4. Deinsp. ventr. 1. § 3. f. Ulp.': « Cogenda
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2035. L'usage du vindex, au moyen duquel l'appelé in jus

pouvait s'affranchir de l'obligation de suivre celui qui l'appelait,
n'existe plus. 11lui suffit, maintenant, de donner pour caution un

fidéjusseur (fidejussor judicio sistendi causa). Le vindex était
un tiers intervenant et prenant l'affaire à sa propre charge. Le

fidejussor n'est qu'une caution répondant, sous une peine pécu-
niaire fixée par la stipulation, que l'appelé se présentera in jus
au jour par lui promis (1).

2036. Si celui que le demandeur veut appeler in jus est absent,
et qu'il n'y ait personne pour prendre sa cause, la vocatio in jus
ne peut pas avoir lieu, et l'organisation de l'instance est impos-
sible. Les Romains ne connaissent pas l'assignation et la procé-
dure injure engagées par défaut contre un adversaire absent. Mais
l'èdit offre contre cet inconvénient un remède prétorien : c'est
l'envoi en possession des biens de l'absent, à titre de garantie
(missio in possessionem custodioe causa, ci-dessus, n° 2021).

2037. Le demandeur peut, en même temps qu'il appelle in jus
son adversaire, lui faire connaître sa prétention et l'action qu'il
compte exercer contre lui. C'est ce qui se nomme actionem

denuntiare, actionis denuntiatio (2). Mais cet acte n'est nulle-
ment obligatoire; il est purement officieux et facultatif : seulement
le demandeur a le plus communément intérêt à le faire, parce
que le défendeur étant informé à l'avance de ce dont il s'agit, la

procédure pourra en acquérir plus de célérité. Aussi devient-il
d'un usage fréquent.

2038. Les parties étant rendues devant le magistrat (injure),
l'accomplissement du rite sacramentel des actions de la loi, qui
avait lieu jadis, est remplacé aujourd'hui par les formalités rela-
tives à la désignation, à la rédaction et à la délivrance de l'action
et de sa formule.

2039. Le demandeur commence par indiquer devant le magis-
trat l'action qu'il veut exercer et la formule dont il entend se servir.
H fait cette indication soit oralement, soit par écrit (per libellum),
soit en se référant simplement à une formule insérée sur l'album.
C'est là ce qui se nomme edere ou dictare actionem, actionis
editio. Cet acte n'est pas, comme la denuntiatio, purement
facultatif; il est officiel et de rigueur. Du reste, il ne lie pas le

demandeur, qui est libre encore, jusqu'après la litis contestatio,
de modifier les termes de sa demande, ou même de changer

igitur erit remediis proetoriis, et in jus venire, et si venerit respondere, pigno-
raque ejus capienda et distrabenda, si contemnat, vel mulctis coercenda. « —

DIG. 2. 7. Ne quis eum qui in jus vocabitur vi eximat. 5. § 1. f. Ulp. : « In
eum autem, qui vi exemit, in factum judicium datur... quanti ea res est ab

actorc oestimanda... § 3.... Et si plures deliquerint in singulos dabitur : et nihi-

lominus manet qui exemptas est, obligatus. « —
(1) DIG. 2. 6. In jus voeati ut

eant, aut salis vel cautum dent. —
(2) DIG. 5. 2. De inoffic. test. 7. f. Paul.

— 5. 3. De hered. petit. 20. § 11. f. Ulp.
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d'action (]). —Uactionis editio et l'acte qui figure quelquefois
dans les textes sous le nom d'actionis postulatio, regardés autre-
fois par les interprètes comme deux actes de procédure distincts
et séparés d'intervalle, paraissent ne constituer réellement qu'une
seule formalité et se confondre l'un dans l'autre; parce qu'indi-
quer devant le magistrat l'action qu'on désire exercer, c'est la
lui demander; ou la lui demander, c'est l'indiquer.

2040. Le défendeur, après que Vactionis editio lui a fait con-
naître la prétention du demandeur, est libre ou d'engager de suite
les débats sur la délivrance de cette action, pu de réclamer un
délai pour réfléchir. S'il réclame un délai, il doit s'engager, devant
le magistrat, sous une peine pécuniaire, à revenir injure au jour
fixé. C'est le vadimonium du système formulaire. Cet engagement
doit être pris par lui, dans certaines causes, par simple promesse
verbale sur stipulation (vadimonium purum) ; dans d'autres, sous
la foi du serment (jurejurando) ; quelquefois avec dation de

fidéjusseurs (cum salisdatione); ou bien avec nomination immé-
diate de récupérateurs chargés de condamner le défendeur à la
somme promise, s'il ne se présente pas au jour dit (recuperato-
ribus. suppositis). Des engagements semblables ont lieu égale-
ment dans tous les cas où l'affaire commencée devant le magistrat
ne peut pas se terminer le même jour (2). Quant aux vadimonia

qui, sous les aclions de la loi, se faisaient aussi dans la seconde

période du procès, c'est-à-dire devant le juge (in judicio), ils
n'existent plus sous le système formulaire.

2041. Les débats devant le magistrat (injure) ont pour but de
déterminer si une action sera donnée au demandeur; et, en cas

d'affirmative, d'en faire rédiger la formule. — Si l'affaire est de
nature à être résolue extra, ordinem, par la seule juridiction; ou
si le magistrat jugé que le demandeur n'est pas dans un cas où il
ait droit à une action (3) ; ou bien s'il y a de la part du défendeur
aveu et reconnaissance du droit du demandeur (confessio m

juré) (4); ou encore, si l'une des parties, devant le tribunal,
défère à l'autre le serment sur l'existence du droit contesté (jus-

jurandum injure) (5) : dans ces divers cas, l'affaire se termine
devant le magistrat. — Sinon, il y a lieu à la dation d'un"juge et
à la rédaction d'une formule. Nous avons déjà décrit (ci-dessus,
n" 1950)comment il est procédé à cette rédaction. Si poury arriver

(1) Voir sur fous ces points, n° 1950, avec les textes cités note 2, et p. 537,
note 5. — (2) GAI. Comm. 4. § 184 et suiv. —

(3) DIG. 45. 1. De verb. obi.
26. f. Ulp., et 27. f. Pomp.—• (4) DIG. 42. 2. De confessis, 1. f. Paul. : Con-

fessas, pro judicato est, qui quodammodo sua senlentia damnatur. » — Toute-

fois, si l'aveu n'est pas d'une somme déterminée, il y a encore lieu a la dation
d'un juge, non plus pour juger do l'existence du droit, mais pour en estimer la
valeur non rei judicandoe sed oestimandoe). — Ibid. 6. f. Ulp., el DIG. 9. 2.
Ad. Içg. Aquil. 25. § 2. f. Ulp. —

(5) DIG. 12. 2. De jurejurando sive volun-
tario, sive necessario, sive judiciali. 34. § 6. f. llp. : « Ait prretor : eum a

quo jusjurandum petitur solvere aut jurare cogam. >
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certains renseignements sont nécessaires à obtenir de l'une ou de
l'autre des parties, par exemple s'il s'agit de savoir si le défendeur

euthéritier ou débiteur primitif; ou dans une action noxale, s'il

est propriétaire de l'esclave qui a causé le dommage; ou quand
l'âge de l'une ou de l'autre des parties doit avoir une influence
sur le droit, s'il est besoin de connaître cet âge : dans ces divers

cas, ces renseignements peuvent être demandés, soit par l'une
desparties à l'autre, soit par le magistrat, au moyen d'une inter-

rogatio in jure, qui impose l'obligation de répondre, pourvu
qu'elle porte sur des faits personnels à la partie interrogée (1). —

La rédaction de la formule une fois arrêtée, elle est délivrée aux

parties : c'est ce qui s'appelle, de la part du magistrat, indulgere,
pemittere, tribuere ou accommodare actionem; et, de la part
du demandeur, actionem impetrare, actionis impetratio (2).

2042. Rien ne nous indique que la comperendinatio, dont
Gaius ne parle qu'au passé, comme pratiquée sous les actions de
la loi (ci-dessus, n° 1901), se soit maintenue sous le système
formulaire.

2043. Quant à la litis contestatio, elle s'est notablement
modifiée sous le rapport de sa forme, dans la pratique du système
formulaire : elle a perdu le caractère primitif d'où lui était venu
son nom; les parties n'invoquent plus des témoins pour attester
les débats et l'organisation de l'instance qui viennent d'avoir lieu

(ci-dessus, n° 1903). C'est la formulé qui résume et constate ces
faits par écrit. Toutefois, le nom de litis contestatio reste pour
désigner la clôture même de la procédure injure, la dernière

époque de cette procédure où se faisait jadis l'invocation des
témoins (3).

2044. Sous le rapport de ses effets, la litis contestatio a pris
une importance encore plus déterminée qu'autrefois, et il est
essentiel d'y arrêter son attention. Elle ouvre dans le procès une

phasetoute nouvelle. Jusque-là, la procédure n'avait établi aucun
lien de droit entre les parties ; elle les avait laissées l'une et
l'autre dans le même état qu'auparavant. Mais à partir de la litis

contestatio, il n'en est plus de même : la litis contestatio pro-
duit cet effet capital et singulier, qu'elle lie les parties, qu'elle

(1) DIG. 11. 1. De interrogationibus in jure faciendis, et interrogatoriis
actionïbus. —

(2) Voir des détails sur ces débats pour arriver à la rédaction
de la formule, dans CICÉRON, Part. orat. c. 28: Pro Coecin., c. 3; m Verr.

IV, 66 ; De invent., 1. 19; et dans ASCONIUS, in Verr., c. 3, qui s'exprime
ainsi : « Et tandem inquisila, audita, cognilaque utrinque causa, in verba lilis

ejus componebat quod judici proescribebat ut secundum illud pra;sens conlrovcrsia
dcfinitionem reciperet. > — (3) Ce texte du Code, 3. 9. De litis contestatione,
1. const. Sever. et Anton. : « Lis tune contestata videtur, cum judex per nar-
rationem negotii causam audire coeperit, » entraînerait en erreur si on l'appli-
quait a l'époque du système formulaire. Il est bien reconnu aujourd'hui qu'il ne

peut se référer qu'au système postérieur : ce n'est que par erreur chronologique
ou par interpolation qu'il est attribué aux empereurs Sévère et Antonin.
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fait naître entre-elles une obligation particulière, dérivée comme
d'un contrat (quasi ex contractu) : l'obligation de subir le cours
de l'instance judiciaire et les effets: de la sentence. Voilà le véri-
table résultat de la litis contestatio, le résultat qu'il faut mettre
en saillie, le résultat-principe, dont les autres ne sont que des

conséquences. Ainsi :

2045. 1° Quant à la procédure, puisqu'il y a obligation de
subir le cours de l'instance, le procès dès ce moment est engagé:
Judicium constitutum, judicium acceptum ou susceptum, res in

judicio deducta, lis inchoata, .sont autant de synonymes de lis
contestata. En conséquence, que le demandeur ou que le défen-
deur fasse défaut, l'affaire doit être résolue tout de même par une
sentence d'absolution ou de condamnation, qui aura le même
effet que si elle était contradictoire : on n'applique plus ici le

principe qu'on ne peut agir par in jus vocatio contre un absent,
car il y a pour les parties obligation d'être jugées (1).

Puisqu'il y a obligation, ces trois points qui constituent les
éléments essentiels de toute instance : le juge, les plaideurs et la

chose, c'est-à-dire l'objet et les conditions du litige, sont définiti-
vement déterminés et arrêtés, tellement que, même en cas d'erreur
et de préjudice inique, ils ne pourraient plus être modifiés que
par une restitution inintegrum; et que la chose litigieuse, à partir
de ce moment, est frappée d'inaliènabilité (2). —Cependant la
mort du juge ou de l'un des plaideurs, ou la constitution d'un

procureur, donnent lieu à un remplacement de personne (judicii
ou litis translatio), qui peut s'opérer plus simplement, au moyen
d'un changement de nom fait par le préteur dans l'institution du

juge ou dans la condemnatio de la formule (3).

Toujours par la même raison qu'il s'est formé entre les plaideurs
une obligation, l'action devient un droit acquis pour eux; quelle
qu'elle fût dans son origine, elle est donc désormais perpétuelle
et transmissible pour ou contre les héritiers (4).

(1) Dans le cas do défaut du défendeur à ce degré de procédure, le magistrat,
sur l'instance du demandeur, rendait public un édit (ediclum), renouvelé, s'il y
avait lieu, une ou deux fois, à des intervalles de dix jours au moins, pour
enjoindre au défaillant qu'il eût à comparaître. Le dernier de ces édits est appelé
peremptorium : si le défendeur n'y obéit pas, il est conlumax, et soit le juge,
soit même le magistrat extra ordinem, statue sur l'affaire comme s'il était pré-
sent. (Voir PAUL. Sentent. 5. 5. A. De effectu senientiarum elfinibus litium. §1.
— DIG. 5. 1. Dejudiciis. 68 à 75. — 42. 1. De re judicata. 53. f. Heimog.
— Coo. 7. 43. Quomodo et quando judex senlentiam proferre debeatpreesen-
libuspartibus vel una parte absente). —

(2) DIG. 44. 6. De litigiosis.
— COD.

8. 37. De litigiosis. —
(3) DIG. 3. 3. Deprocur. lois 17. 27. 42, § ult. 46. pr-

— 4. 3. De dolo. 7. — 17. 1. Mandat. 45. § 1.—20. 6. Quib. mod. pign. i.

§ 2. — 27. 7. Defidejuss. 8. § 1. — 38. 1. De oper. libert. 29. —COD. 5. 53.

De in lit. jur. — DIG. 5. 1. De judic. 57. — 9. 4. De nox. act. 15. — M-

12. De liber, caus. 24. § 4. etc., etc. — Conférez avec GAI. Comm. 4. § 86'
— (4) DIG. 27. 7. Defidejuss. et nom. 8. § 1. Paul. : « Litis contestations et

poenales actiones transmilluntur ab utraque parte, et temporales perpetuantur.
•
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2046. Quant au droit, puisqu'il y a une obligation nouvelle de

produite, le droit primitif, en vertu duquel l'action a été intentée,
ne doit plus exister, ou du moins ne doit plus pouvoir produire
d'autre effet ; autrement, si le défendeur pouvait être tenu à la
fois des résultats et de cette obligation nouvelle, et de l'ancien
droit qui existait contre lui, il y aurait iniquité.

L'ancien droit est éteint complètement, ipso jure, par une
novation de droit civil, si l'action exercée est une action person-
nelle (in personam), légitime (legitimum judicium) et conçue in

jus: parce qu'alors le droit primitif est une obligation civile, le
nouveau droit engendré par la litis contestatio est aussi une

obligation civile de même nature : elle peut donc avoir la force
denover la première à laquelle elle se substitue. En conséquence,
l'ancienne obligation est éteinte, et le demandeur ne peut plus
agir pour la même cause : a Postea ipso jure de eadem re agi
non potest. i> Nous avons déjà parlé (ci-dessus, n° 1704) de cette
novation forcée qu'amène le cours de la procédure, et de ses
différences avec la novation volontaire.

Mais il en est tout autrement, c'est-à-dire il ne s'opère aucune

novation, et l'ancien droit continue de subsister, si l'action intentée

manque de l'une quelconque des trois conditions que nous venons

d'indiquer. — En effet, si elle est in rem, le droit primitif est un
droit réel, or un droit réel ne peut être nové par une obligation»
—Si elle est conçue infactum, Yintentio n'énonce aucune question
dedroit, elle est fondée uniquement sur l'existence d'un fait; or,
un fait n'est pas davantage susceptible d'être nové : l'obligation
qu'a engendrée la litis contestatio ne peut pas faire que ee fait
existe ou n'existe pas.— Enfin, si elle n'est qu'un judicium
imperio continens, ne tirant qu'une autorité temporaire du pouvoir
du magistrat, avec lequel elle expirera, elle est impuissante pour
détruire directement un droit permanent (1). —Qu'on remarque,
eneffet, quelle injustice il y aurait eu, si une action aussi précaire
quele judicium imperio continens, à laquelle la mort ou la retraite
ou la sortie de charge du magistrat peut mettre fin à chaque
instant avant la sentence, avait eu pour effet de détruire complè-
tement le droit primitif sur lequel elle est fondée- —11 suit de là

qoe, dans les trois cas que nous venons de parcourir, aueune
novation n'étant possible, le droit primitif subsiste toujours. Le
défendeur est tenu à la fois, et par ce droit, et par l'obligation
nouvelle née de la litis contestatio. De telle sorte que le demandeur

(1) On explique communément ce dernier cas, en disant que le judicium
imperio continens n'étant déduit que de Yimperium du magistrat, il ne peut
détruire directement une prétention fondée en droit civil ; mais l'observation ne
nous

paraît pas suffisante. Très-souvent il n'est nullement question d'une préten-
tion de droit civil dans le judicium imperio continens -. et jamais cependant ce

judkium n'opéra de novation : pourquoi? parce qu'il n'est qu'une -mesure tem-

poraire et précaire.
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pourrait encore, à la rigueur, et avant la sentence, intenter contre
lui de nouvelles actions pour la même cause; mais comme cette
double poursuite serait inique, il repousserait la nouvelle action

par l'exception rei in judicium deductoe(l). Si le judicium imperio
continens s'était évanoui sans effet définitif, par la cessation des
fonctions du magistrat avant la sentence, nous croyons que
l'exception rei in judicium deductoe cesserait d'être opposable à la
nouvelle action qui serait intentée, ou du moins serait repoussée
par une réplique : car l'équité, loin de le défendre, exigerait que
la poursuite du droit pût recommencer.

2047. Après la litis contestatio l'affaire est terminée in jus;
elle commence devant le juge (in judicio) : c'est la seconde, phase
du procès. On ne voit pas si l'usage des conclusions sommaires et

préalables (causoe collectio ou causoe conjectio), qui existait sous
les actions de la loi (ci-dessus, n" 1904), s'est maintenu dans la

procédure formulaire : il y paraît inutile, puisque la formule
contient ce résumé.

20i8. Les diverses preuves, par témoins (testes), par titres

(instrumenta, tabelloe, cauliones, etc.), par serment prêté devant
le juge (jusjurandum in judicio), et autres, sont successivement
fournies par les parties. La cause est plaidée (causoe peroratio).
Si le juge ne la trouve pas suffisamment éclairée, il l'ajourne (litem
ampliare, lis ampliata) ; de là de nouvelles plaidoiries (prima,
secunda, tertia actio). Mais si le juge après tous les débats n'a

pu former suffisamment son opinion pour prononcer une sen-

tence, il lui est permis de déclarer sous serment que l'affairen'est

pas claire pour lui (non liquet), et il faut alors que le préteur le

remplace par un autre (ci-dess., n" 2045). Tel fut le parti que prit
Aulu-Gelle dans un procès où il était juge et dont il nous raconte
l'anecdote (2).

2049. A côté du serment que le juge aie droit de déférer à l'une
des parties comme complément de preuves (jusjurandum in

judicio), il faut distinguer celui qui est déféré au demandeur,
dans le but spécial de déterminer le montant de la coridamnalion
à laquelle il a droit. Ce serment porte le nom particulier de jus-
jurandum in litem. Il a lieu généralement dans les actions arbi-

traires, quand c'est de mauvaise foi que le défendeur n'a pas obtem-

péré au jussus préalable du juge ; même dans les actions de bonne

foi, et quelquefois aussi dans les actions de droit strict, en cas de

dol ou de faute assimilée au dol de la part du défendeur. Le juge

peut taxer une limite à cette estimation juraloire; et il n'est pas

obligé, d'ailleurs, de l'adopter toujours entièrement (3).

(1) Voir, sur ces effets de la litis contestatio. GAI. Comm. 4. § 106 et suit.
—

(2) AUL.-GELL. 14. 2. Super officio judicis.
—

(3) Voir sur tout cela, ci-

dessus, n° 1996, avec les notes ; — et DIG. 12. 3. De in litem jurando, notam-
ment 5. pr. et § 4. f. Marçian.
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2050. La sentence absout ou condamne le défendeur; la con-

damnation doit être toujours d'une somme d'argent précise (certoe

pecunioe). Il est cependant permis au juge, même en matière

civile, de s'abstenir d'une décision, en déclarant par serment que
l'affaire ne lui paraît pas assez claire pour qu'il prononce (sibi
non liquere). Il faut alors se borner à l'avis des autres juges, s'ils

sontplusieurs, ou recourir à un autre judicium (1). Nous savons

d'ailleurs qu'il est quelques cas, les proejudicia par exemple, dans

lesquels la sentence ne contient ni absolution ni condamnation,
mais seulement une constatation de fait ou de droit, et d'autres

oit elle contient des adjudications.—-Elle doit être rendue publi-

quement et de vive voix (pronuntiare) ; mais rien n'empêche le

juge de l'écrire d'avance pour en donner lecture publique (ex
tabella pronuntiare ou recitaré) (2).

2051. La sentence produit des effets remarquables, qui se
relient absolument à ceux de la litis contestatio, dont elle n'est

quela réalisation. Soit absolution, soit condamnation, elle réalise

l'obligation d'être jugé, qu'avait fait naître la litis contestatio.
Cette obligation est en quelque sorte payée (soluta). En outre,
encas de condamnation, il naît pour le défendeur une obligation
nouvelle, celle d'exécuter la sentence : de telle sorte que les

anciens, selon ce que nous rapporte Gaius, avaient dit avec raison,

pour marquer ces vicissitudes dans les obligations du défendeur :
«Ante litem contestatam dare debitorem oportere ; post litem
contestatam condemnari oportere; post condemnationem judica-
tum facere oportere (3). » Quant au droit primitif, en vertu duquel
l'action a été introduite, il reste dans l'état où l'a placé la litis
contestatio. Qu'on veuille bien remarquer, en effet, que l'obli-

gation qui se trouve, dans tous les cas, payée ou novée par la

sentence, c'est l'obligation d'être jugé, qu'avait fait naître la litis
contestatio. Quant au droit primitif, c'est la litis contestatio seule

qui a agi sur lui, et l'effet qu'elle a produit est une chose faite. En

conséquence, il reste éteint, selon les cas, soit ipso jure si la litis
contestatio en a opéré la novation, soit exceptionis ope si la litis
contestatio l'a laissé subsister. Seulement, dans ce dernier cas,
outre l'exception rei in judicium deductoe produite par la litis

contestatio, le défendeur a maintenant l'exception rei judicatoe,
résultant du dernier état où est .parvenue la procédure (4).

(1) DIG. 42.1. De re judic. 36. f. Paul. — AUL.-GELL. Noct. attic. XIV. 2. —

(2) COD.7. 44. De sentent, ex peric. recitand. 1. const. Valer. et Gallien. —

(3) GAI. Comm. 3. § 180. — (4) GAI. Comm. 5. §§ 106 et 107 : i ... Postea
ninilominus ipso jure de eadem re agi potest ; et ideo necessaria est exceptio
rei judicatoe vel in judicium deductoe. » — On peut interpréter ce passage en

cesens que le défendeur qui, avant la sentence, n'avait que l'exception rei in
judicium deductoe, continue après la sentence à avoir cette exception, puisqu'elle
résulte d'un fait accompli et constant; et qu'il a, en outre, l'exception rei judi-
catoe.Ou bien on peut donner au vel un sens disjonctif. L'une ou l'autre interpré-
tation, du reste, est indifférente, et ne touche en rien à l'ensemble du système.

TOMEm. 38
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2052. Par la sentence,, le juge ierjniné sa mission, et avecelle
finit son pouvoir. C est, dès lors :au .-magistrat qu' il faut recourir
pour l'exécution. >; ;-.-

2053. Toutefois., A est divers, moyens de;se pourvoir contre
;une sentence rendue, afin d'obtenir qu'elle soit annulée, révo-
qjiée ou revisée :

1?.11peut se faire que la sentence soit nulle,'soit pour violation
d'une loi, d'un sériafus-consultè ou d'une constitution, soit pour
.vices de forme, d'incompétence dans le magistrat *m dans le juge,
d'incapacité de.plaider dans l'une des parties. En-ce cas, il suffit

-à'la-partie intéressée défaire valoir cette nullité devant le magis-
trat, savoir : le demandeur en demandant à intenter une nouvelle
action, ou le défendeur en supposant à l'exécution de la sentence
nulle (1).
' 2° Même quand la sentence né contient pas de nullité, on peut,

pour des causes particulières et extraordinaires, ou pour causede
minorité de vingt-cinq ans, obtenir qu'elle soit considérée comme
non avenue, au moyend'une restitutio in integrum (2).

3° Enfin, depuis Auguste, et probablement par les dispositions
de la loi JTJLIAjudiciaria; s'est introduite et successivement

développée la voie de l'appel (appellatio ouprovocatio), dont
.on peut voir l'origine historique dans lé pouvoir qu'avait tout

magistrat, sous la république, d'opposer son veto à la décision
d'un magistrat inférieur- ou tout au plus égal. C'est de là qu'est
venue l'expression appèllare tribunum, appèllare magistratum,
appeler à son aide le pouvoir supérieur : d'où nous avons fait,
par corruption, en appeler au juge supérieur (tom. I, Hist.,
V 156, 204, 208 et 209).

'2054. L'appel peut être interjeté contre la sentence, immédia-
tement, de vive voix (inter acta voce appèllare), ou dans un cer-
tain délai, par notification écrite (libelti appellatorii).—Le juge
ou le magistrat contre la décision duquel l'appel est formé en
donne acte à l'appelant par un écrit qui se nomme litteroe dimis-

sorioe, ou apostoli, et dont le sens est : « appéllasse, puta,
Lucium Titium, a sentenïia illius, quoe inter illos dicta est.»

—L'appel est suspensif de l'exécution; il est porté à un magistrat
supérieur, et il* pourrait l'être ainsi plus d'une fois de degréen

degré. L'empereur-constitue le suprême et dernier ressort (3).

(1) DIG. 49. 8. Quoe sententioe sine appellations rescindantur. — Con.7.

64. Quando provocàre non est necesse. — (2) Ci-dessus, n° 2018, avecla

note 6. — (3) DIG.-49, depuis le titré I. De appellationibus et relationibus,

jusqu'au titre 14..(La relatio ou consultatio est un exposé détaillé de l'affaire,

que le juge doit dresser et transmettre à la chancellerie impériale, lorsque l'appel
iest formé devant l'empereur.)
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TROISIÈMESYSTÈME.De la procédure extraordinaire

(extraordinaria judieia).

Origine et développement de ce système. . .

2055. Comment là procédure formulaire, introduite par la

pratique prétorienne, installée lêgislativement par la loi EBUTIA,
et définitivement organisée par les deux lois JULLEjudiciarioe,
disparut-elle devant un troisième système? Cette disparition a
étéune oeuvre graduellement et quotidiennement accomplie, de
tellesorte que nous n'avons pas d'époque précise à laquelle nous

puissionsla référer. Elle n'est autre que l'envaliissenient déplus
ehplus étendu de la cognitio extraordinaria sur \e judicium
ordinarium, à mesure que le régime impérial se développe et
tourné plus fortement au pouvoir absolu. Si bien que, pour
caractériser le changement qui s'est opéré, il n'y a eu qu'à dire,
CommeJustinien : « Aujourd'hui toutes lés instances sont extra-
ordinaires : Extra ordinem sunt Kodie omnia judieia (1). »

Nous avons déjà exposé le progrès de ce. changement dans
notreHistoire du droit romain, à laquelle il nous suffira de nous
référer (2). Le premier texte qui le consacre lêgislativement est
la constitution de Tan 294, par laquelle Dioclêtien ordonne aux

présidents des provinces de connaître eux-mêmes de toutes les

causes,même de celles pour lesquelles il était dans l'usage aupa-
ravantde donner des juges, sauf la permission qu'il leur réserve
dedonner aux parties des juges inférieurs, lorsque leurs occu-

Sations
publiques ou la multiplicité des causes lés empêcheront

'en connaître eux-mêmes (3). C'est de cette constitution, spé-
cialepour les provinces, et généralisée ensuite pour tout l'empire,
quel'on fait dater l'abolition législative la plus large du judicio-
rum ordo.

2056. Toutefois, de même que la procédure formulaire avait
étérattachée à quelques vestiges ou imitations des actions de la

loi, de même la procédure extraordinaire conserva en apparence
ounominalement quelques traces du système auquel elle se substi-
tuait. Ainsi se maintinrent pendant quelque temps, quoiqu'il n'y
eûtplus de renvoi devant un juge, l'habitude de rédiger une for-

mule,du moins comme précis des conclusions de chaque plaideur,
etcelle de demander et d'obtenir l'action (postulatio et impetratio
actionis). Le premier de ces usages fut supprimé par les enfants
deConstantin (4), et le second par Théodose le Jeune (5).

(1) Instit. de Justinien, cî-dess., 3. 12. pr. —Et ci-dessous, 4. 15. § 8. —

(î) Tom. II, Hist. nos 392 et suiv. — (3) COD. 3. 3. Depedan. judic. 2. const.
Dioclet. et Maxim. — (4) COD.2. 58. Deformulis et interpretatianibus actio-
num sublatis. 1. const. Constant, an 342, et tom. I, Hist., n°437. — (5) Ibid.
2. const. Théod. et Valent, an 428. — Voir aussi COD.THÉOD.2. 3. 1.

38.
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Organisation de la puissance judiciaire sous le régime de la procédure
extraordinaire.

2057. Le fait capitaldans cette organisation, c'est que le jus
et le judicium sont confondus, la distinction entre le magistrat
et le juge n'existe plus. Il y a des magistrats ou juges supérieurs,
il y en a d'autres inférieurs, dont la puissance ou la sphère d'at-
tributions sont moins larges; mais, dans tous les cas, c'est la
même autorité qui examine et décide l'affaire, tant sous le rap-
port de la juridiction que sous celui de la sentence.

2058. Nous ne reviendrons pas sur le tableau abrégé de cette

organisation judiciaire, que nous avons déjà tracé (tom. I, Gêner.,
n 0129i et suiv.). Il faut y remarquer spécialement l'institution
des judices pedanei, ou juges inférieurs, qui subit dans le cours
du régime impérial diverses vicissitudes sur lesquelles nous manr

quons de documents suffisants. Cette dénomination, employée déjà
sous le système formulaire, a pu désigner alors généralement,
selon les conjectures de Zimmern, reproduites par M. Bonjean,
les magistrats inférieurs des localités, ou magistrats municipaux ;
mais à partir de l'empereur Julien, les judices pedanei appa-
raissent avec un caractère permanent et tout spécial, comme des

juges destinés à connaître des affaires de peu d'importance, et

que les présidents ont le droit de constituer dans leur ressort (1).
Une constitution de Zenon les attache, en un certain nombre, à

chaque prétoire (2). Enfin Justinien, du moins en ce qui concerne

Constantinople, les organise de nouveau, les forme en collège

permanent, limite leur juridiction à la somme de trois cents solides,
et les nomme lui-même, comme nous le voyons par une constitution

de lui, où nous pouvons lire plusieurs nominations pareilles (3).
2059. Les parties, pour les affaires de la compétence desjudices

pedanei, s'assignent directement devant eux (4). Et même lorsque
les présidents, pour se décharger d'une affaire qui leur a élé

soumise, la renvoient aux judices pedanei, ceux-ci statuent tou-

jours à la fois comme magistrats et comme juges. Ainsi, il ne

s'agit plus de la datio judicis du système formulaire.

(1) COD. 3. 'à. De pedan^ judic. 4. const. Dioclet.; et 5. const. Julian. :

« Peaaneos judices, hoc est qui negotia lnimiliora disceptant, constituendi damus

preesidibus potestatem. » —
(2) Novell. LXXXII. De judicib. cap. 1. —Et aussi

la préface, où l'on voit que Zenon avait nommé, dans sa constitution même, le

personnel des juges pédanés. » —
(3) Ibid. cap. 1 a 5, etc. —Voir sur ce sujet,

tom. I, Hist., nos 395 et 396. —
(4) Ainsi le défendeur peut être appelé injus

devant eux : « Si (juis ad pedaneum judicem vocatum eximat, poena ejus edieti

cessabit. « (DIG. 2. 7. Ne quis eum qui in jus voc. 3. § 1. f. Ulp.)— E' I»

postulatio peut avoir lieu devant.eux : « Item senatusconsulto etiam apud

judices pedaneos postulare prohibetur calumnioe publici judicii damnatus » (Dits.
3. 1. De postUl. 1. § 6. f. Ulp.). « Postulare autem est desiderium suum

vel amici sui, in jure, apud eum qui jurisdictioni proeost, exponerc, vel altérais

dësiderio coiitradicere « (Ibid. § 2). Dans ces fragments, extraits d'Ulpien,

l'expression judices pedanei désignait probablement tes magistrats inférieurs des

diverses municipalités.
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Résumé et ensemble d'une procédure,
sous le système de la procédure extraordinaire,

notamment à l'époque de Justinien.

2060. Les principes généraux de Yinjus vocatio, principale-
mentavec lès moyens de sanction introduits par l'édit, sont restés
envigueur, et nous les trouvons transportés par fragments dans
le Digeste de Justinien (1). Toutefois, non-seulement la violence
individuelle qui pouvait l'accompagner au besoin (obtorto collo)
esttombée en désuétude, remplacée complètement parles moyens
decontrainte prétoriens; mais encore Yin jus vocatio a tendu à

perdre son caractère privé, pour prendre un caractère public;
elleest faite communément, ainsi que nous allons le dire bientôt,
dansun acte de citation ( libellus conventionis ) remis au dé-
fendeursur l'ordre du juge, par le ministère d'un executor ou
viator.

2061. L'ancienne actionis editio et le vadimonium du système
formulaire ont cessé d'exister ; de même Yactionis impetralio,
pluslongtemps maintenue comme vestige, mais supprimée défini-
tivement par Théodose et Valentinien.

2062. La dénonciation volontaire et préalable de l'action

(actionis denuntiatio), faite par le demandeur au défendeur

pouraccélérer la marche de la procédure (ci-dessus, n" 2037),
aprèsêtre devenue d'un usage général, après avoir été même

érigéepar Constantin en un acte obligatoire et public, qui devait
êtrefait au greffe du magistrat (apud acta) et notifié par les soins
dece dernier et par le ministère d'un viator ou executor, au
défendeur (2) : cette dénonciation n'est plus en usage. Elle ne se
retrouve plus dans les textes de Justinien. Mais un but analogue
estatteint au moyen de la forme dans laquelle est faite commu-
némentYinjus vocatio.

2063. En effet, à cette époque, l'instance est introduite au

moyend'un écrit ou espèce d'acte d'assignation (libellus conven-

tions) (3), dans lequel le demandeur expose en bref ses pré-
tentions, et que le magistrat fait remettre au défendeur par un
executor. Cependant cet écrit n'est pas toujours indispensable :
nousvoyons que, sauf quelques cas particuliers; Yinjus vocatio
peut se faire ou avec ou sans écrit (sine scriptis) (4).

2064. Il n'y a plus deux phases dans le procès, il n'y a plus
à distinguer le jus du judicium : les parties rendues in jus sont
aussiin judicio.

2065. Par conséquent, la litis contestatio ne peut plus être

(1) DIG. 2. 4. De in jus vocando, et les titres suivants. — (2) COD. THÉODOS. 2.
*,• ne dênunliatione veleditione rescripti, principalement 2, 4 et 6. — (3) Cop.

2^2.
De in jus vocando, notamment const. 4. Dioclet. et Maxim. —

(4) Cob.
12.1. De dignat. 17. § 1. const. Honor. et Théod. — Nov. 123. cap. 8,
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ce qu'elle était dans la procédure formulaire. C'est ici qu'il faut
appliquer cette définition, insérée dans le code de Justinien, et
attribuée faussement aux empereurs Sévère et Antonin : « Lis
tune contestata videtùry cum judex per narrationem negotii causam
audire cceperit (1). » Elle a perdu aussi un de ses effets les plus
remarquables : elle continue, sans doute, à faire naître l'obligation
d'être jugé; d'où plusieurs des conséquences que nous avons déjà
exposées (ci-dessus, n° 2045); mais elle n'opère plus en aucun
cas de novation éteignant le droit primitif. Ce droit continue

toujours de subsister (2).
2066. La sentence est aussi considérablement modifiée dans

sa nature et dans ses effets.
Dans sa nature : la condamnation n'y est plus nécessairement

pécuniaire; elle peut avoir directement pour objet la chose même
demandée. C'est le caractère de l'autorité du magistrat (imperium)
que de pouvoir donner des ordres et lès faire exécuter par force,
autant que cela est possible, non-seulement pour la dation de
sommes, d'argent, mais encore pour toute autre prestation. En

conséquence, dans les cognitiones extraordinarioe, jamais le

magistrat n'a été soumis à cette restriction que sa décision aurait
nécessairement pour objet une dation pécuniaire. Cette restriction
était exclusivement propre à la procédure formulaire. Elle «st
donc, tombée avec elle, sans que nous lisions son abrogation dans
un texte bien formel. Justinien toutefois dit positivement que la
condamnation doit être, soit d'une somme d'argent (certoepecunioe),
soit d'une chose (rei). — (Voir ci-dessus, n° 1843, avec la note 3.)

Dans ses effets, la sentence ne produit pas non plus de novation;
elle n'éteint pas ipso jure le droit primitif que la litis contestatio
à laissé subsister :' le secours de l'exception rei judicatoe est

nécessaire dans tous les cas.
"

Quant à la forme, la sentence, depuis les empereurs Vaïentinien,
Valens et Gratien, doit, à peine de nullité, être rédigée par
écrit et prononcée publiquement d'après la minute (expericulo
recitanda) (3). Elle est ensuite insérée dans un registre ad hoc,
revêtue de la signature du juge; et c'est de là qu'il en est, au

besoin, délivré copie aux parties avec extrait du procès-verbal (4).
2067. Quant aux moyens d'exécution forcée, et aux recours

ouverts contre la sentence, par voie de nullité, de restitution en

entier, ou d'appel, lès principes généraux que nous avons émis

subsistent toujours, avec quelques modifications de détail que
nous ne pouvons suivre ici.

Cet aperçu sur la procédure au temps de Justinien nous suffira,
et nous pouvons maintenant passer avec assurance à l'explication

:
<1)COD. 3.9. De.litiscbntest. i.— (2)Ci-dessous; tit. 13. § 5. — (3) COD.7.

M. De sententiis ex periculo.recitandis, 2 et 3. const. Valent., Valons et•<«*
liàri. — Periculum est ici synonyme de tabella, libellus; îl désigne la minutet
le projet arrêté de la sentence. — (4) LYDÛS.De magistrat. III; H.
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du texte des Instituts relatif aux actions. II est à remarquer que
ce texte a mis de côté tout ce qui concerne la forme ; qu'il
n'envisage les actions que comme le droit même d'agir, et ne le

traite que sous ce point de vue.

Snperest ut de actionibus loquamur.
Actio autem nibil aliud est quam jus

persequendi in judicio quod sibi debetur.

Il nous reste à parler des actions..
L'action n'est rien antre chose que le
droit de poursuivre devant un juge ce

qui nous est dû.

2068. Ceci est la définition de l'action empruntée au système
formulaire, s'appliquant uniquement aux poursuites d'obligations

(quod sibi debetur), parce que l'emploi des formules a commencé

parla, et désignant le droit conféré par le magistrat de poursuivre
devant un juge (in judicio) ce qui nous est dû (voir ci-dessus,
n° 1926)." Les rédacteurs des Instituts de Justinien prennent
Chezles jurisconsultes du temps de la procédure formulaire cette

définition, et la transportent à leur époque; tandis qu'à cette

époque, l'action, considérée comme un droit et dans sa signification
la plus générale, n'est autre chose que la faculté que nous avons

directement et sans concession spéciale, de poursuivre devant
l'autorité judiciaire ce qui nous appartient ou ce qui nous est dû :
tant les droits réels que les droits personnels ou d'obligation ;
d'où la première et principale division des actions.

Actions réelles (in rem), et actions personnelles (in personam).—
Actions civiles ou prétoriennes, soit réelles, soit personnelles.
— Actions vréiudicielles.

I. Omnium actionum quibus inter

aliquos apud judices arbitrosve de qua-
cnmque re quoeritur, summâ divisio in
duo gênera deducitur : aut enim in rem

surit, aut in persopam. Namque agit
unusquisque, aut cum eo qui ei obli-

gatus est, vel ex contractu vel ex male-
ficio : quo casu proditoe surit actiones
in personam, per quas intendit adver-
sarium ei dare aut facere oportere, et
aliis quibusdam modis. Aut cum eo agit
qui nullo jure ei obligatus est, movet,
tamen alicui de aliqoa re controversiam,

quo casu proditee actiones in rem sunt :

veluti, si rem corporalem possideat quis,
quam Titius suam esse affirmet, et pos-
sessor dominum se esse dicat ; nam si
Titius suam ésse intendat, in rem actio
est.

1. La division principale de toutes
les actions portées soit devant des juges,,
soit devant des arbitres, pour quelque
objet que ce soit, les distingue en deux:
classes ; elles sont ou réelles ou person-
nelles. En effet, ou nous agissons contre

quelqu'un qui, soit par contrat, soit

par délit, soit autrement, est obligé
envers nous : pour ce cas nous avons
des actions personnelles dont la con-
clusion est : qu'il faut que l'adversaire
nous donne ou fasse pour nous quelque
chose, et quelques autres semblables.
Ou bien nous agissons contre quel-
qu'un qui n'est obligé en aucune manière;
envers nous, mais contre qui nous sou-
levons cependant une controverse rela-
tivement à une chose : pour ce cas ont
été établies les actions réelles : par
exemple, si quelqu'un possède une chose,

corporelle, que Titius prétend être

sienne, tandis que le possesseur soutient

en être propriétaire ; les conclusions de
Titius étant que la chose est sienne, son
action est réelle.
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II. jEque si agat jus sibi esse fundo
forte vel oedibus utendi fruendi, vel per
fundum vicini eundi agendi, vel ex fundo
vicini aquam ducendi, in rem actio

est. Ejusdem generis est actio de jure

proediorum urbanorum : veluti si agat
jus sibi esse allius oedes suas tollenai,

prospiciendive, vel projiciendi aliquid,
vel immittendi tignum in vicini oedes.
Contra quoque de usufructu et de ser-

vitutibus proediorum rusticorum, item

proediorum urbanorum invicem quoque
proditoe sunt actiones ; ut si quis inten-
dat jus non esse adversario utendi

fruendi, eundi agendi, aquamve ducen-

di, item altius tollendi, prospiciendi,
projiciendi, immittendi. Iste quoque
actiones in rem sunt, sed négative. Quod

genus actionis in controverses rerum

çorporalium proditum non est ; nam in
his agit qui non possidet ; non est actio

prodita per quam negat rem actoris
esse. Sane uno casu, qui possidet nihi-
lominus actoris partes obtinet, sicut in
latioribus Digestorum libris opportunius
apparebit.

9i Est pareillement réelle l'action de
celui qui soutient avoir le droit d'usu-
fruit d'un fonds ou d'un édifice, le droit
de passer sur le fonds du voisin, ou d'en
amener l'eau. De la même nature est
l'action relative aux servitudes urbaines;
comme si quelqu'un soutient avoir droit
d'élever sa maison au-dessus d'une
hauteur donnée, Je droit de prospect
ou de saillie, ou le droit

d'appuyer des

poutres sur FédiQce du voisin. Il existe
aussi, relativement aux droits d'usufruit
et de servitudes rurales ou urbaines,
des actions en sens contraire à celles

qui précèdent : comme si nous soute-
nons que notre adversaire n'a pas le
droit a usufruit, de passage, d'aqueduc,
le droit d'élever plus haut, celui de vue,
de saillie ou d'appui. Ces actions sont
aussi réelles, mais négatives. Ce genre
d'action n'existe pas dans les contesta-
tions de propriété des choses corpo-
relles; car, en pareille matière, c'est
celui qui ne possède'pas qui agit; quant
au possesseur, il n'a aucune action pour
nier que la chose soit au demandeur.
Il n'existe qu'un seul cas où celui qui
possède joue néanmoins le rôle de

demandeur, ainsi qu'on pourra le soir

plus à propos dans les livres plus éten-
dus du Digeste.

2069. Il n'est pas nécessaire de revenir sur ce que nous avons

déjà dit (n°* 1952 et suiv.) de la nature des actions in rem ou
in personam, et de l'origine de leur dénomination. — Nous
donnerons seulement quelques détails sur les actions réelles dont
traite le § 2, et qui ont pour objet des droits de servitude.

Pour la propriété pleine et entière, l'action in rem, ou, en
d'autres termes, la m corporalis vindicatio, ne peut se présenter
que dans une seule situation, celle ou la chose dont je me prétends
propriétaire est en la possession d'un autre; d'où la nécessité

pour moi d'attaquer le possesseur pour soutenir et prouver quela
chose est à moi. En effet, si c'est moi qui la possède, je n'ai aucune
action à intenter relativement à la propriété ; il me suffit de me faire
maintenir au besoin dans ma possession à l'aide des interdits (1).
Ce serait à ceux qui se prétendraient propriétaires à m'attaquer
et à faire preuve de leur droit.

Mais pour les droits quelconques de servitude, qui ne sont autres

que des fractions du droit de propriété, il en est autrement, parce
que des fragments, divers sont susceptibles d'être séparés et exercés

(1) DIG. 43. 17. Utipossidetis. 1. § 6. f. Ulp. : « Interdictum autem posses-
sorem proedii tuctur, quod est utipossidetis : actio enim nunquam ultro possesson
datur, quippe sufflcit ei quod possideat. i
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chacun par des personnes différentes. Il peut donc se présenter
deux situations : — Ou bien je prétends avoir un droit de cette

nature sur une chose dont un autre est possesseur; et alors ma

prétention se résume en cette formule : « Si paret jus utendi

fruendi (ou jus eundi agendi, ou tout autre droit) mihi esse. »

Ou bien étant possesseur et propriélaire d'une chose r quelqu'un
exerce sur celte chose un droit de servitude quelconque, et je
veux faire cesser cette jouissance que je prétends n'être pas
fondée. J'attaque alors celui qui exerce ce droit, et la formule de

ma prétention revient, en résumé, à ceci : « Si paret jus utendi

fruendi fundo meo (ou jus eundi agendi, ou tout autre droit)
adversario non esse. « Précisément à cause de cette conception
dela formule, les jurisconsultes romains appelaient l'action in rem

pour un droit de servitude, dans le premier cas confessoire (actio

confessoria) ; et dans le second négatoire (actio negatoria ou

negativa) (1).—Pour la propriété, il serait ridicule et il ne
servirait à rien de formuler une prétention négative en ces termes :
Je soutiens qu'un tel n'est pas propriétaire de ce fonds. Il ne peut
donc pas y avoir d'action négatoire.

— S'il en est autrement pour
les servitudes, c'est parce que, au fond, comme le fait remarquer
fort bien Théophile dans sa paraphrase, la formule négatoire
revient à une véritable affirmation de droit. Elle ne signifie pas
autre chose que ceci : Je soutiens que tel fonds est à moi en pleine
et entière propriété, et que le fragment de ce droit de propriété que
s'attribue un tel m'appartient. On vendique véritablement cette
fraction de la propriété, que l'on prétend en avoir été à tort détachée.

2070. Jusqu'ici nous avons supposé que celui qui réclame,
soit par l'action confessoria, soit par l'action negatoria, un
droit de servitude, n'a pas l'exercice, la quasi-possession de ce

droit. En effet, le plus souvent ces actions sont intentées, la

première contre un défendeur qui possède la chose comme libre;
là seconde contre un défendeur qui exerce la servitude que le

demandeur veut faire cesser. Mais ces actions pourraient-elles
être intentées par celui qui a déjà l'exercice légal de la servitude

qu'il vendique, ou la possession libre de sa chose, sur le seul
motif qu'il serait troublé ou menacé dans sa jouissance, ou qu'il
aurait crainte de l'être? En un mot, l'action confessoire ou l'action

négatoire peuvent-elles être exercées même par celui qui est en

quasi-possession du droit réclamé? Nous le croyons. En cela, il

y a une différence marquée entre les réclamations de servitude
et celle de propriété, entre la vindicatio des choses incorporelles
et la rei corporalis vindicatio. Quant à cette dernière, celui qui
est déjà possesseur ne peut pas l'intenter : il a les interdits pour
faire respecter sa possession, et cela lui suffit (sufficit ei quod

(1) DIG. 8. 5. Si servilus vindicetur, vel ad alium pertinere negetur. 2. pr.
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possideat). Mais laimême règle ne doit pas s'appliquer, selon
nous, aux vendications de servitudes. Et la raison première tient
à ce principe général, qu'il n'y a véritablement pas de possession
d'une chose incorporelle, telle qu'un droit de servitude. Si la
jurisprudence a fini par voirune sorte de possession dans l'exercice
du droit, ce n'est pas une raison pour appliquer à cette quasi-
possession tous les effets de la possession véritable. Ainsi, cette

quasi-possession ne produisait pas d'usucapion; ainsi, elle ne
donnait pas dans l'origine les interdits possessoires, ce n'est que
par extension et par utilité que la jurisprudence y a, plus tard,
appliqué ces interdits sous la qualification d'interdits utiles (1).
De telle sorte qu'à une certaine époque, bien qu'ayant l'exercice
du droit, le quasi-possesseur, s'il était troublé ou menacé dan*
cet exercice, n'avait d'autre recours que l'action confessoire on

négatoire, et que, même après que les interdits quasi-possessoires
lui eurent été concédés par utilité, il conserva le droit d'exercer
ces actions s'il le préférait (2).

2071. Sane uno casu qui possidet nihilominus actoris partes
obtinet. Nous ne suivrons pas les commentateurs qui se sont tour-
mentés depuis longtemps pour savoir quel est le cas unique auquel
fait[ allusion notre texte et qui devrait se trouver plus amplement
développé dans le Digeste. Pourvu qu'on s'accorde, au fond, sur
les principes, le reste est peu important. Notre savant collègue
M. Ducaurroy voit ce cas unique dans celui du propriétaire qui,
attaqué par Faction Publicienne, repousse cette action au moyen
de l'exception justi dominii dont nous allons parler sous le§4,et
qui, bien qu'en possession de sa chose, est alors obligé de prouver
son droit de propriété (3). Sans doute cette obligation de preuve
existe pour lui; mais que ce soit le cas unique dont il s'agit dans
notre texte, c'est ce qui paraît plus douteux; Le texte parle d'un
cas d'action (4) : or, l'exemple cité est un cas d'exception, dans

lequel nous ne voyons autre chose que l'application de cette règle
générale, que celui qui oppose une exception doit en prouver le

(1) DIG. 41. 2. De acquir. posses. 3. pr. f. Paul. : « Possideri autem possunt
quoe sunt

corporalia. » — 8. 1. De servilut. 20. f. Javol... « Ego putp usum

ejus juris pro traditione possessions accipiendum esse. Ideoque interdicta veluti

p'ossessoriaconstituta sunt.'»— 41. 1. De adquir. rer. dom. 43. § 1. f. Gai: '•
i Incorporâtes res traditionem et usucapionem non recipere manifestum est. >

TT 8. 1. De servit. 14. f. Paul : « Servitutes... etiamsi corporibus accedunt,

incorporâtes taraen sunt : et ideo usu non capiuntur..., etc. « —VATIC. J. R-

FRAGM. §| 90 et 91 : « Inde et interdictum uli possidetis utile hoc nominé

propônilur', et unde vi, quia non possidet.-'*
—

(2) C'est ce qui résulte d'ail-

leurs textuellement, selon nous, des fragments suivants : DIG. 8. 5\ Si servit.

vindic. 4. § 5. f. Ulp.; 16. f. Julian.; 8. §'5. f. Ulp.; 2. § 3, f. Ulp. d'après

Pompon.— (3) DIG: 6. 2. De Publiciana. i.6. f. Papin., et 17. f. Nerat. -

(4) Voir la paraphrasé de Théophile, qui dit positivement : «Uno aiitern

solo casu possessor ACTIONEM IN HEM MOVERE potest : 'Evi Iv Ss [xôvw 6su.o:Tt o

vspvo'^Evoç SÛVOCTOUKINEIN ià\v„. » ce qui ne laisse aucun doute sur le rôle

à'aclor qu'a le possesseur.
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fondement; Quant à nous, nous partageons l'avis de ceux qui

pensent qu'il s'agit tout simplement, dans lé texte de notre para-

graphe, du cas même dont traite ce paragraphe, c'est-à-dire du

casoù le propriétaire, en possession de sa chose, exerce l'action

négatoire, pour dénier un droit de servitude par lequel il est
troublé ou même dont il est seulement menacé (1).

IH. Sed istoe quidem actiones qua-
rnm mentionem habuimus, et si quoe
sunt similes, ex legitimis et civilibus

causis descendunt. Alise autem sunt

quas prsetor ex sua jurisdictione com-

paratas habet tam in rem quam in per-
sonam , quas et ipsas necessarinm est

exemplis ostendere. Ecce plërumque ita

permittitur in rem agere, ut vel actor
iliccret se quasi usucepisse quod non

usuceperit, vel, ex diverso, posses-
sorem diceret adversarium suum non

usucepisse quod usuceperit. .

3. Les actions cpie nous venons d'in- ,

diquer, et autres semblables, tirent leur

origine des lois et du droit civil. Mais il
en est d'autres, tant réelles que person-
nelles, que le préteur a établies en vertn
de sa juridiction ; il faut les faire con-
naître par des exemples. Ainsi le pins
souvent le préteur ouvre une action
réelle en permettant au demandeur de

présenter comme accomplie par lui une

usucapion qui réellement ne l'a pas été ;

our en sens inverse, comme non accom-

plie par le possesseur, son adversaire ,
une usucapion qui l'a été.

2072. La division entre le droit civil et le droit prétorien est

générale et se présente constamment dans le droit romain. Nous
l'avons vue au sujet des personnes, de la propriété, des successions,
desobligations : nous la retrouvons encore, comme point capital,
au sujet des actions, qui se divisent en actions civiles et actions

prétoriennes, tant les actions in rem que celles in personam.
Nous savons que les deux procédés principaux employés parles

prêteurs pour investir d'actions des cas non sanctionnés par le
droit civil, avaient été, soit de construire la formule sur une hypo-
thèse fictive (fictitioe actiones); soit, plus fréquemment encore,
delà rédiger infactum (actiones infactum conceptoe). —(Voir
ci-dessus, h 0" 1978 et 1979). Les trois paragraphes suivants nous
donnent des exemples d'actions fictices in rem.

IV. IVamque sï eut ex jusfa causa
res aliqua tradita fùerït, veluti ex causa

emptionis aut donationis, aut dotis, aut

legatorum, necdum ejus rei dominus
effectus est : si ejus rei possessionem
casu amiserit, nullam habet directam
in rem actionem ad eam persequendam ;

quippe ita proditoe sunt jure civili actio-

nes, ut quis dominium suum vindicet.
Sed quia sane durum erat éo casu defî-
ceré actionem, inventa est a prsetore
actio in qua dicit is qui possessionem
nmisit, eam rem se usucepisse, et ita
vindicat suam esse. Quoe actio Publiciana

4t. En effet, si celoi à- qui une chose

a été livrée pour une juste cause, par

exemple pour cause de vente, de dona-

tion , de dot ou de legs, vient à en

perdre la possession avant d'en avoir

acquis la propriété par usucapion, il n'a

aucune action réelle directe pour pour-
suivre cette chose ; car l'action en ven-

dication du droit civil n'est accordée

qu'au propriétaire. Mais comme il était

trop dur qu'il n'existât dans ce cas au-

cune action, le préteur en a imaginé une

dans laquelle celui qui a perdu la pos-
session dit avoir usucapé la chose, et

(1) DIG. 8. 5. Si servit, vindic. 6. § 1. f. Ulp. r» Seiendum tamen in his ser-

vitutibus possessorem esse eum juris, et petitorem..., etc. »
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appellafur, quoniam primum a Publicio

proetore in edicto proposifa est.
par conséquent la vendique comme
sienne. Cette action est appelée Publi-

çienne, parce qu'elle a été introduite

pour la première fois dans l'édit par le

préteur Publicius.

2073. Il s'agit ici de l'action Publicienne ( Publiciana), dont
nous avons déjà parlé plus d'une fois (tom. 11^ p. 360, note 2,
n" 540, et ci-dess., n" 1979, 3°) (1). Nous avons rapporté, d'après
Gaius ( ci-dess., »° 1979, 3°), la formule de cette action fictice.
Au moyen de la fiction qui y était contenue, cette action était

donnée à l'exemple de la rei vindicatio; ce sont les propres
termes de Paul : « Ad exemplum vindicationis datur. » Aussi

Ulpien nous dit-il qu'elle, regardait, par imitation, la propriété et

non la possession : « Ad instar proprietatis , non ad instar pos-
sessionis respicit » ; et qu'il fallait y observer les mêmes règles

que dans la rei vindicatio : « In Publiciana actione omnia erunt,

quoe et in rei vindicfltionoe diximus (2) : par exemple, touchant

les restitutions ou le compte à faire pour les fruits, pour les acces-

soires , pour les impenses, pour la responsabilité des fautes. En

un mot, l'action Publicienne n'était autre chose qu'une sorte de

vendication utile, construite par le procédé d'une formule fictice:
« Et ita vindicat suam esse », dit notre texte.

Sous Justinien il n'est plus question de cette rédaction formu-

laire, ni de renonciation de l'hypothèse fictice qui y était contenue.

L'action a même perdu plusieurs de ses cas d'application. Mais

pour ceux qui sont maintenus, les conséquences restent.

2074. En effet, il résulte de ce que nous avons dit, en traitant

de l'usucapion et de la prescription (tom. II, n 05514 et suiv.),

que l'action Publicienne pouvait recevoir application dans quatre
cas distincts : — 1° Lorsqu'une chose mancipi avait été livrée

par le propriétaire (xi domino),, mais sans mancipation ni autre

mode d'acquisition quiritaire; et que le possesseur en voie de

l'acquérir par usucapion en avait perdu la possession avant le

temps révolu de cette usucapion. N'étant pas encore dominusex

jure Quiritium, il ne pouvait pas exercer la rei vindicatio civile;
le droit prétorien lui donnait la Publicienne; — 2° Lorsqu'une
chose, soit mancipi, soit nec mancipi, avait été reçue par quel-

qu'un, en vertu d'une cause translative de propriété (ex justa

causa), et de bonne foi, mais d'un autre que le propriétaire (a
non domino); et que le possesseur, en voie de l'usucaper, en avait

de même.perdu la possession avant le temps révolu de cette

usucapion; — 3° Lorsqu'il ne s'agissait pas d'usucapion, mais

(1) Voir sur ce sujet le traité de notre. collègue M. PELLAT : Exposé
des

principes généraux du droit romain sur la propriété et sur l'usufruit, ou se

trouvent, p. 427 et suiv., une traduction et un commentaire du litre 2, livret),

au Digeste : De Publiciana in rem actione. —(2) D. 44. 7. De oblig. et act.

35. f. Paul. — 6. 2. De Publician. 7. §§ 6 et 8. f. Ulp.
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seulement de prescription commencée, ou même révolue, par
exemple à l'égard des fonds provinciaux, et que celui au profit
de qui courait ou s'était achevée la prescription venait à perdre
la possession de la chose. Il ne pouvait pas intenter la rei vindj-
calio civile, puisque la prescription, même accomplie, ne rendait

pas propriétaire; mais il avait la Publicienne; —4° Enfin, même
dans le cas de l'acquéreur qui est réellement devenu.propriétaire,
mais qui, ayant perdu la possession de sa chose, aime mieux
intenter la Publicienne que la rei vindicatio civile, parce que la
Publicienne ne l'oblige pas comme la rei vindicatio à justifier du
droit de propriété de ses auteurs (tom. II, n° 540, note 1). —

SousJustinien, le premier de ces cas d'application n'existe plus,

parce que la différence entre les choses mancipi ou nec mancipi
est supprimée ; ni le troisième, parce que l'usucapion et la pre-
scription sont fondues ensemble : il ne subsiste que le second et
le quatrième. Aussi dausles termes de l'édit rapportés au Digeste,
les mots a non domino, qui vraisemblablement ne s'y trouvaient

pas, ont-ils été intercalés par interpolation (tom. II, n" 540, note 1).
2075. L'action Publicienne ne peut avoir lieu pour les choses

frappées d'inaliénabilité ; ni pour les choses furtives, ni pour
l'esclave fugitif, ni pour aucun autre objet entaché d'un vice

qui empêche l'usucapion (1). Cependant elle s'applique à l'usu-
fruit et aux servitudes tant rurales qu'urbaines, bien que ces

choses, à cause de leur nature incorporelle, ne soient pas
susceptibles d'usucapion proprement dite (2). Mais elles l'étaient
d'une certaine acquisition prétorienne par un long usage (tom. II,
n" 463) ; et cela avait suffi, sans doute, pour leur faire appliquer
la Publicienne.

2076. Si l'action Publicienne", dans le second cas d'application
que nous en avons indiqué, le seul qui lui soit resté propre sous

Justinien, était intentée contre le véritable propriétaire, il serait
contraire à l'équité, et par conséquent à la destination même de
cette action, de lui faire produire son effet dans ce cas. En con-

séquence, le propriétaire la paralysera, en opposant une excep-
tion fondée sur ce que le domaine de la chose est à lui. C'est ce

qu'on nomme l'exception justi dominii, dont la formule était
ainsi rédigée : « Si ea res possessoris non sit, » ou « si dominus

ejus rei possessor non sit (3). » La forme fictice de l'action

Publicienne, qui ordonnait au juge de statuer comme si l'usuca-

(1) DIG. 6. 2. De Publiciana in rem actione. 9. § 5. f. Ulp. et 12. § 4. f.
Paul. — Ibid. 11. § 1. f. Ulp. et 12. § 2. f. Paul. : « In vecligalibns et in aliis

proediis quoe usucapi non possunt, Publiciana competit, si forte bona fide mihi
tradila sunt. i — COD. 7. 39. De proescriptione. 8. const. Justinian. — Voir
aussi ci-dess. tom. II, § 360, note 2. —

(2) DIG. 6. 2. De Publiciana. 9.

§ 5. f. Ulp. et 12. § 4. f. Paul. —
(3) Ibid. 16. f. Papin., et 17. f. Nerat.

— DIG. 9. 4. De noxal. act. 28. f. Afric. —17. 1. Mandait. 57. f. Papin. —,
44. 2. De except. rei judic. 24. f. Julian.
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pion avait eu lieu, exigeait ce recours à une exception si l'on
voulait que les droits du véritable propriétaire, défendeur, fussent
réservés. — Cette exception pourrait à son tour, dans certaines

çjrconstances, être repoussée par diverses répliques, notamment

par la réplique spéciale portant la dénomination de replicatio rei
venditoe et traditoe, ou par la réplique de dol. Supposez, en
effet, au temps où régnait encore cette distinction, une chose

mancipi vendue, payée et livrée à l'acheteur, mais sans mancipa-
tion.'Cet acheteur, avant d'avoir accompli l'usucapion (ci-dessus,
n° 2074,1°), perd la possession delà chose, laquelle retourne aux
mains de son vendeur; pour la ravoir, il exerce l'action Publi-
cienne contre celui-ci qui lui oppose l'exception justi domine;
mais comme il y aurait iniquité à ce que cette exception ici

l'emportât, l'acheteur la repousse par là réplique rei venditoe et

traditoe, fondée sur le fait même de la vente et de la tradition

qui ont eu lieu. Il pourrait même donner à sa réplique une con-

ception plus sévère en la formulant sur le dol commis en cela

par son. adversaire (replicatio doli mali). Au temps de Justinien
cette hypothèse ne peut plus avoir d'application, mais il s'en peut
présenter d'autres : comme si le véritable propriétaire, devenu
héritier du vendeur, se trouve dans la même situation et se

comporte de même, la même réplique rei venditoe et traditoe,
ou bien doli mali, peut lui être opposée (1). — Il y a entre ces
deux répliques ou exceptions cette différence importante, que
celle fondée sur le dol ne peut être opposée qu'à l'auteur même

du dol ou à ses héritiers (ci-dess., n° 2260) ; tandis que l'excep-
tion ou la réplique rei venditoe et traditoe peut être opposée à

tout ayant cause, même à titre particulier et onéreux, comme le

serait, par exemple, un second acheteur (2).
Si la Publicienne est intentée contre un possesseur qui lui-même

est en voie d'usucaper ou de prescrire, lequel des deux préférer?
Le Digeste de Justinien conserve encore la trace d'un dissentiment
à ce sujet entre les jurisconsultes romains ; d'après Nératius, entre
deux acheteurs a non domino, sans distinguer s'ils ont achetéde

la même personne ou de personnes différentes (sive ab eodem

emimus, sive ab alio atque alio), le préférable serait celui qui
a été mis le premier en possession de la chose, parce que c'est

celui-là qui s'est trouvé le premier in causa usucapiendi. Ulpien
au contraire, d'après Julien, fait la distinction : il adopte la même

décision, et tout le monde est d'accord là-dessus, lorsqu'ils ont

acheté de la même personne (ab eodem non domino) ; mais lorsqu'ils
ont acheté de personnes différentes (adiversis non dominis), ne

puisant plus leur droit à la même source et ne le tenant pins

(1) Voir au Digeste lé titre spécial, 21. 3. De exceptione rei venditoe et tra-

ditoe, moyen de défense qui s'emploie, soit comme exception, soit comme

réplique, en diverses occurrences. —
(2) Ibid. 3. f; Hermogen.
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d'un auteur commun, Ulpien, d'après Julien, rie voit plus d'autre

causé de préférence que celle de la possession actuelle (melior

causa sit possidentis quam petentis) (1). C'est là sans doute un

vestige laissé dans le Digeste, des divergences entre l'école des

Proculéiéns,: que suivait Nératius, et eelle des Sabiniens, à

laquelle appartenait Julien.

,-, A. Publicio proetore. Ce Publicius est vraisemblablement

Q. Publicius, qui fut préteur du temps de Cicéron (2).

V^ Rursus ex diverso, si quis, cum

reipublicoe causa abesset vel in hostîum

potestate esset, rem ejus qui in civitate

esset usuceperit, permittitur domino,
si possessor reipublicoe causa abesse

desierit, tune intra annum rescissa

nsneapione eam petére; id est ita petere
ut dicat possessorem usu non cepisse,
et ob id suam rem esse. Quod genus
actionis quibusdam et aliis simili oequi-
tate motus prsetor accommodât, sicut ex

latiore Digestorum seu Pandectarum
volumine inteiligere licet.

5.. En sens inverse, si quelqu'un,
étant absent pour la république, on en

captivité chez l'ennemi, a usucapé la
chose appartenant à un propriétaire resté
dans la cité, il est permisà celui-ci, dans
l'année du retour de celui qui a usu-

capé , de vendiquer la chose en faisant
rescinder l'usucapion, c'est-à-dire en
disant que cette usucapion n'a pas eu

lieu, et que, par conséquent, la chose
est restée sienne. Ce genre d'action est
accordé par le préteur, par de sem-
blables motifs d'équité, dans quelques
autres cas, ainsi qu'on peut le voir dans
les livres plus étendus du Digeste ou
des Pandectes.

2077. Il s'agit encore ici d'une vendication utile au moyen
d'une formule fictice. Dans le paragraphe qui précède, la fiction

prétorienne consiste à supposer accomplie une usucapion qui ne
l'a pas été; dans celui-ci, au contraire, elle consiste à supposer
non accomplie une usucapion qui l'a été. La première est au

profit du possesseur qui n'a pas encore usucapé la chose; la

seconde, en sens inverse, au profit du propriétaire dont la chose
a été usucapée. Le préteur donne à cet ex-propriétaire, dans
certaines circonstances et pour certains motifs particuliers, l'ac-
tion réelle en vendication, construite sur l'hypothèse fictice que
l'usucapion n'aurait pas eu lieu. Ainsi cette usucapion est consi-
dérée comme non avenue; elle est rescindée (rescissa usucapione).
Il y a une sorte de restitutio in integrum, au moyen d'une action

rescisoire, selon la qualification donnée à ces sortes d'actions

d'après ces expressions des textes rescissa usucapione.
2078. Cette action fictice, dont l'effet est de rescinder une usu-

capion accomplie, se présente dans deux situations différentes.
1° Pendant qu'un propriétaire est éloigné par crainte raison-

nable (metu), ou pour un service public (reipublicoe causa), ou

parce qu'il est détenu dans les fers, en servitude, en captivité
chez l'ennemi (inve vinculis, servitute, hostiwmque potestate),
il peut se faire qu'une chose qui lui appartient soit acquise par

(1) DIG. 19.1. De action, empt. 31: § 2. f. Nerat. ; « Is ex nobis tuendus est
qui prior jus ejus adprehendit, hoc est, cui primum tradita est. — 6. 2. De
Public, in rem. act. 9. § 4. f. Ulp. —

(2) CICER. Pro Cluent. 45.
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usucapion : et cela pouvait arriver fréquemment à l'époque où le
délai de l'usucapion n'était que d'un an ou de deux ans. Le préteur
prenant en considération l'impossibilité de défendre ses droits'
dans laquelle a été le propriétaire par suite de son absence, fera
rescinder cette usucapion, au moyen de l'action réelle fictice qu'il
lui donnera. Cette action est donnée ici pour protéger l'absent ;
aussi fallait-il que l'absence fût motivée sur une juste cause, telle

que celles que nous avons ériumérées (1).
2079. 2° Mais il peut arriver aussi que ce soit le possesseur en

voie d'usucaper la chose d'autrui qui soit absent. Le propriétaire

par suite de cette absence, peut être dans l'impossibilité d'arrêter

l'usucapion; car, ainsi que nous l'avons-déjà vu. (ci-dessus
n" 2036), dans la procédure des Romains Yin jus vocatio ni la
litis contestatio ne peuvent avoir lieu contre celui qui est absent
et qui n'est défendu par personne, ni procurator, ni cognitor,
même se cachât-il, se mît-il frauduleusement hors de l'atteinte
de cette in jus vocatio. Le préteur pouvait bien employer des

moyens indirects pour le contraindre à se présenter, tels quela
missio in possessionem ( ci-dessus, n° 2021 ) ; mais enfin, si par
un motif quelconque il ne se présentait pas, l'aclion était impos-
sible. L'usucapion, en cas pareil, s'accomplissait au profit de
l'absent sans qu'il y eût moyen de l'interrompre. Mais le préteur
fera encore rescinder cette usucapion, en donnant au propriétaire
l'action réelle fictice. — Cette action, dans ce cas, a pour but de

protéger le propriétaire contre l'absent : elle a donc lieu quel que
soit le motif de l'absence. Notre texte ne parle, il est vrai, que
de l'absence pour la république ou par suite de captivité; maisil

en serait ainsi, à plus forte raison, si l'absence était frauduleuse

ou dénuée de tout motif légitime (2).
2080. Il a été communément reçu parmi les commentateurs,

jusqu'à ces derniers temps, que l'action fictice dont nous venons

de parler, donnée en rescindant une usucapion accomplie, se

nommait aussi Publicienne; pour là distinguer de la précédente,
on qualifiait celle-ci d'action Publicienne rescisoire, la considé-

rant comme une action spéciale sui generis; de sorte qu'il}
aurait eu deux sortes de Publiciennes, la Publicienne ordinaire

et la Publicienne rescisoire, la contre-partie pour ainsi dire l'une

de l'autre. — La qualification de Publicienne rescisoire est

exacte; elle s'appuie principalement sur deux textes du Digeste,
où il est question, en effet, de Publicienne, quoe rescissa usuca-

pione redditur; et elle se rencontre en propres termes (IlooêXixiavV

^Effxiaaopîav, Publicienne rescisoire) dans une explication q»e
donnait de l'un de ces textes Dorothée, le professeur de Béryte,

(1) DIG. 4. 6. Exquib. caus. major, in integr. restât. 1. § 1. f. Ulp., où nous

trouvons les termes de l'édit; voir aussi les lois 2. 9.13. 14 et 15 au même.iifra.
— (2) DIG. 4. 6. Ex quib. caus. maj. 1. § 1. f. Ulp. 21. pr., et §§ 1 et 2; &

23. pr. et § 4; 25. 26. §§ 2 et 3.
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collaborateur de Tribonien (ci-dess., tom. I, Hist., n° 461), et

qui a été insérée comme scholie du passage correspondant dans

les Basiliques (1). —-Mais ce qui n'est pas exact, c'est qu'il y eût

là une seconde sorte de Publicienne spéciale, et qu'il fallût voir

en elle la dénomination particulière dé l'action rescisoire dont

parle notre paragraphe. Depuis que M. de Savigny a contesté cette

dénomination, faisant remarquer qu'elle n'est indiquée ni par
Gaiusni par notre paragraphe des Instituts, et donnant des deux

textes invoqués une explication de laquelle il résultait qu'il s'agit,
dansces deux textes, d'une application de la véritable Publicienne,

l'opinion courante a changé (2). On refuse généralement aujour-
d'hui le nom de Publicienne à l'action dont parle notre paragraphe,
etonladésigne uniquement, d'après sa qualité, sous le nom d'action

rescisoire, qui se rencontre dans un fragment d'Ulpien (exemplo
rescissorioe actionis... In actione rescissoria) (3).

Voici comment nous croyons devoir expliquer ce point. Le pro-

priétaire dont la chose a été usucapée et qui peut obtenir du

préteur la rescision de cette usucapion pour cause d'absence, a,
comme tout propriétaire, afin de se faire.restituer cette chose,
deux actions à sa disposition, soit la rei vindicatio, soit la Publi-

cienne, qui lui évitera les embarras de justifier du droit de pro-

priété de ses auteurs (ci-dess., n° 2074, •4°). Cette dernière action

sera même la seule qui lui sera ouverte, si on suppose qu'il tenait

celle chose a non domino et qu'au moment où elle a passé en la

possession d'autrui il n'en avait pas encore accompli l'usucapion.
Ce sont ces deux actions qui peuvent lui être données, l'une ou

l'antre, au moyen de la rescision de l'usucapion dont il a été

victime (rescissa usucapione). Suivant qu'il fera choix de l'une
ou de l'autre, il exercera donc soit une rei vindicatio rescissoria ,
soit une Publicienne rescissoria; la qualité de rescisoire appar-
tient, en semblable hypothèse, à l'une comme à l'autre de ces

actions ; l'une et l'autre ne sont données parle préteur que causa

cognita, puisqu'il s'agit d'une sorte de restitution contre une

usucapion accomplie; en un mot, l'une et l'autre sont, à notre

avis, des actions utiles : soit une rei vindicatio utilis, soit une

Publiciana utilis, construites chacune sur une formule fictice, à
savoir que l'usucapion accomplie n'aurait pas eu lieu (4).

— L'ac-
tion rescisoire dont parle notre paragraphe est la rei vindicatio

(1) D. 17. 1. Mandat. 57. f. Papin. : i... ex Provincia reversum, Publiciana
actione non (in)uliliter acturum, J avec la scholie 5 du passage correspondant
des Basiliques, édition do Heimbach. — D. 44. 7. Deoblig. et act. 35. f. Paul. :

«Publiciana, qute ad exemplum vindicationis dalur. Sed cum rescissa usucapione
redditur... etc. » — (2) Voir IcTraité de droit romain do M. DE SAVIGNV,t. VU,
p. 193 et suiv. de la traduction, et les savants développements donnés à la même

opinion par notre collègue M. PELI.AT, dans son Traité sur la propriété et l'usu-

fruit, p. 575 et suiv. —
(3) D. 4. 6. Ex quib. caus. maj. 28. §§ 5 et 6. f. Ulp.

—
(4) Le dernier point, sur lequel nous osons nous séparer d'une manière de

voir consacrée par l'autorité de M. de Savigny et généralement adoptée depuis ,

TOME m. 39
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(itapetere ut dicat possessorem usu non cepisse, et ob id suam rem

esse). Quant à la Publicienne, outre le fragment de Paul rapporté
ci-dessus (note 1 du présent numéro), qui la dénomme textuelle-
ment (cum rescissa usucapione reddittir), elle se trouve nette-
ment précisée dans cette scholie des Basiliques, tirée de Stépbane,
que nous citerons d'après notre collègue M. Pellat et dans la
traduction même qu'il en a donnée : « La Publicienne n'est pas
accordée seulement à celui qui, avant l'usucapion, a perdu la

possession de la chose, mais elle est encore donnée à l'ancien

propriétaire, quand un autre a usucapé la chose, afin de rescinder

l'usucapion accomplie (1). »

est ce qui concerne cette Publicienne rescisoire. — Nous ne croyons pas que
par cela seul qu'une personne a été une fois dans les conditions voulues pour
avoir la Publicienne, cette Publicienne continue toujours de lui appartenir,

quoique la chose ait passé depuis en la propriété d'un autre, de telle sorte

qu'elle aurait droit a, la Publicienne in oeternum, quels que fussent les change-
ments de propriété survenus depuis, même de son chef. — Nous ne croyons
pas que l'exception justi dominii fût nécessaire au propriétaire nouveau pour
repousser une semblable Publicienne; il lui suffit d'en contester Yintentio, d
il n'a besoin pour cela d'aucune exception; en effet, on aura beau supposer
l'usucapion accomplie en son temps, la conclusion de cette intentio : « TUMSI
EUM HOMINEM, DE QBOAGITUR, EJUSEX JURE QUIRITIUM ESSEOPORTERET» ne se trou-
vera pas vérifiée, puisque le demandeur, même en cette hypothèse, ne devrait

pas être reconnu propriétaire, la propriété ayant passé depuis en d'autres
mains. Il en est ici de même qu'il en serait d'une rei vindicatio intentée par
un ancien propriétaire qui, depuis, aurait cessé de l'être. A notre sens, cest

pour la protection des droits de propriété antérieurs à l'usucapion supposée
accomplie, que l'exception justi dominii est nécessaire, suivant les exemples
que nous en avons donnés ci-dessus (n° 2076), mais non pour celle des droits
de propriété survenus depuis, puisque ceux-ci ne sont pas touchés par la for-
mule de Yintentio. — Nous ne croyons pas que l'exception justi dominii soit,

par elle-même, une exception qui ne se donne que causa cognita; nous croyons
qu'elle est au nombre de celles que le défendeur propose à ses risques et périls
et fait insérer dans la formule sans causoe cognitio prétorienne, sauf l'obligation
à lui d'en faire la preuve devant le juge : c'est la' rescision d'une usucapion
accomplie qui, étant-une sorte de restitution, sous quelque forme qu'elle soit

accordée par le préteur, ne le sera que causa cognita. — Notre conclusion de

tout ceci est donc, que lorsque la chose de l'absent a été usucapée, s'il intentait
la Publicienne ordinaire, sans modification de la formule, il succomberait infailli-

blement, par cela seul que son intentio ne se trouverait pas justifiée, de même

quo s'il intentait une rei vindicatio ordinaire. 11 a donc besoin, pour la Publi-

cienne, de même que pour la rei vindicatio, que le préteur la lui accorde avec

une modification de la formule, laquelle consiste à rescinder l'usucapion causa

cognita. C'est ainsi que la Publicienne peut lui être donnée utilement, de même

que la rei vindicatio ; et c'est ce que dit Ulpien en propres termes : « Publi-
ciana... cum rescissa usucapione reddilur n, de même que notre paragraphe
le dit de la rei vindicatio : « Permittitur domino... rescissa usucapione eam

petere. Il y a un parallélisme complet entre ces deux actions, qui sont suscep-
tibles de s'appliquer, chacune par le même procédé de rescision, à la même

situation. —Nous n'attribuons ce qui est dit de l'exception justi dominii, dans

le fragment 57 de Papinien, liv. 17, litre 1, Mandat'), au Digeste, qu'aux

particularités de cette espèce ; mais nous nous refusons h. en faire la règle géné-
rale de cette Publicienne rescisoire, qui se présente iV nous, pour les cas

usuels, avec un jeu de procédure moins compliqué.
(1) Traité sur la propriété et sur l'usufruit, de M. PELLAT, p. 586, note 3, a
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La situation des parties pourrait être telle que le préteur, pour
restituer contre l'usucapion accomplie, employât un autre moyen
que celui d'une action rescisoire, savoir le moyen d'une exception.
Cela arrivera si l'on suppose que l'ex-propriétaire, dépouillé par
l'usucapion, a repris néanmoins la possession de la chose, et que
celui par qui cette chose a été usucapée l'attaque en vendication.
Le préteur donnera à l'ex-propriétaire, toujours causa cognita,
une exception pour se défendre contre cette attaque (1).

2080 bis. La rei vindicatio rescissoria, ou la Publicienne

rescissoria, se donnaient, suivant ce que nous avons dit aux
nM 2078 et 2079, en deux cas d'application divers : l'un fondé
sur l'absence légitime du propriétaire ; l'autre sur une absence

quelconque du possesseur. Ce dernier cas est le seul dont parle
notre paragraphe des Instituts; et cependant c'est celui dont l'ap-
plication devint inutile sous Justinien, parce que cet empereur
donna au propriétaire un moyen facile d'interrompre l'usucapion
contre le possesseur absent, à l'aide d'une protestation faite soit

par comparution, soit par libelle, devant le président; soit même

par écrit devant l'évêque, le défenseur de la cité; ou, à défaut,
avec la souscription de trois témoins (2).

2081. Intra annum. L'action rescisoire, ayant pour but de
faire détruire un effet du droit civil, avait été iimitée par le pré-
teur à.la durée d'une année; et ceci était vrai soit pour la rei

vindicatio rescissoria dont parle notre paragraphe en ces mots

intra annum, soit pour la Publicienne rescissoria pour laquelle
le jurisconsulte Paul, dans un fragment au Digeste, nous en dit

autant (3). Cette année devait commencer à courir du jour où

l'obstacle qui empêchait d'agir avait cessé. « Intra annum, quo

primum de ea re experiundi poteslas erit », disait l'édit (4). Cette

année était l'année utile (5), que Constantin remplaça, dans cer-

tains cas de restitution, par divers délais continus (6), et à laquelle
Justinien substitue généralement le terme de quatre ans continus,

applicable par tout l'empire, et pour toutes les restitutions soit de

mineurs, soit de majeurs (7). (Ci-dess., n° 2016).
2082. Quibusdam et aliis. Cette phrase fait allusion à divers

propos de la scholie 5 des Basiliques, dont il a été déjà question ci-dessus, note 1
du présent numéro. — (1) i Èxemplo rescissorioe actionis, etiam exceptio ei

«qui ltcipublicas causa abfuit competit : forte, si res ab eo possessionem nacto
vindicentur. » (DIG. 4. 6. Ex quib. caus. major. 28. § 5. f. Ulp.) — (2) COD.
7. 40. De annal, except. 2. const. Justiniari. — (3) DIG. 44. 7. De oblig. et

act. 35. f. Paul. : « Item (etiam post annum datur) Publiciana, quee ad exemplum
vindicationis dalur. Sed cum rescissa usucapione redditur, anno finitur; quia
contra jus civile datur. » — (4) DIG. 4. 6. Ex quib. caits. maj. 1. § 1. in fine.
— (5) COD. 2. 51. Derestitut. milit. 3. const. Alexand. —

(6) COD. Theodos. 2.
16. De in integr. restât. 2. const. Constant. —

(7) COD. 5. 53. De tempor. in

integr. restât. 7. const. Justinian. Néanmoins, pour l'action de dol, le délai de
deux ans qu'avait établi Constantin fut maintenu dans le Code de Justinien, COD.
2. 21. De dolo malo. 8. const. Constant.

39.
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autres cas de restitution in integrum qui peuvent également s'opé-
rer au moyen d'une action réelle fictice et rescisoire. Tel est le

cas, par exemple, où une aliénation ayant été faite soit par un
mineur de vingt-cinq ans qui a été lésé, soit par un majeur de

vingt-cinq ans agissant sous l'empire de la crainte, cette aliéna-
tion , bien que valable selon le droit civil, peut être rescindée au

moyen d'une action réelle fictice, que le préteur donnera au
mineur ou au majeur contre tout détenteur, et qui sera construite
sur l'hypothèse fictive que l'aliénation n'aurait pas eu lieu (1).
(Ci-dess., n 0' 2015 et suiv.).

\'X. Item, si quis in fraudem credito-

rum rem suam alicui tradiderit : bonis

ejus a creditoribus ex sententia praesidis

possessis, permittitur ipsis creditoribus

rescissa traditione eam rem petere, id

est, dicere eam rem traditam non esse,
et ob id in bonis débitons mansisse.

G. Pareillement, si nn débiteur a
aliéné par tradition une chose en fraude
de ses créanciers, ceux-ci peuvent,
après s'être fait envoyer par le président
en possession des biens de leur débi-

teur, vendiquer cette chose en faisant
rescinder la tradition, c'est-à-dire en
disant que la chose n'a pas été livrée,
et que, par conséquent, elle est restée
dans les biens du débiteur.

2083. L'action dont il s'agit ici est absolument de la même
nature que les précédentes : c'est une action réelle fictice et resci-
soire. Elle se nomme, dit Théophile dans sa paraphrase, action
Paulienne. — Les affranchissements faits en fraude des créanciers
étaient nuls selon le droit civil, puisqu'une loi spéciale, la loi
MUA. SENTIA, l'avait ainsi formellement ordonné (tom. II, n0170
et suiv.). Mais il n'en était pas de même pour les aliénations:
aucune disposition du droit civil ne les frappait de nullité, bien

qu'elles eussent été faites en fraude des créanciers ; elles restaient
donc valables selon la rigueur de ce droit. Mais l'édit du préteur
était intervenu et avait fourni un moyen de faire rescinder ces
aliénations. Quand les créanciers iivaient été envoyés en posses-
sion des biens du débiteur (bonis a creditoribus possessis) et

qu'ils se trouvaient ainsi investis de l'exercice de ses droits, le

préteur, rescindant la tradition, l'aliénation qui avait été faite

(rescissa traditione), leur donnait, contre tout détenteur.des
choses aliénées frauduleusement, l'action en vendication, avec
une formula fictitia, construite sur l'hypothèse fictive que cette
chose n'aurait pas été livrée, aliénée. Telle est l'action dont traite
notre paragraphe.

— Nous savons, du reste, par ce que nous*
avons déjà dit des affranchissements (tom. II, n 0170 et 75), ce

qu'il faut entendre par aliénations faites en fraude des créanciers:
nous savons qu'il y faut le fait et l'intention (eventus et consilium);
le fait de l'insolvabilité et l'intention de frustrer les créanciers.

(1) DIG. 4. 4. De minor. 13. § 1. f. Ulp. — DIG. 4. 2. Quod met. caus. 9.
§ 4. f. Ulp. — Voir ci-dessus, nos 2015 et suiv., ce que nous avons dit des res-
titutions in integrum.
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2084 Ce que nous venons de dire ne laisse aucun doute

possible sur la nature de l'action Paulienne dont parle notre

paragraphe. C'est une action in rem; Théophile le dit formelle-
ment dans sa paraphrase ; notre texte le dit aussi par ces mots :
eam rem petere; l'objet, du reste, de ces divers paragraphes,
c'est d'exposer les actions réelles prétoriennes : les actions in

personam viendront plus bas, à partir du § 8. Enfin, ce qui est

plus décisif, maintenant que Gaius nous a fait connaître dans leur
teneur les formules fictices (ci-dessus, n° 1979) nous savons

parfaitement ce que c'est qu'une action en vendication construite
sur une pareille formule.

2085. Toutefois, cette action Paulienne in rem n'est indiquée,
dans tout le corps du droit de Justinien, que par notre para-
graphe : hors de là elle n'apparaît plus nulle part. A sa place, et
sous le même nom d'action Paulienne (1), nous trouvons une
action in personam, conçue in factum, et arbitraire, qui est
donnée pour faire révoquer, non-seulement les aliénations, mais
tout acte fait par le débiteur en fraude de ses créanciers, au

moyen duquel il aurait diminué son patrimoine, tels que des

acceptilations ou autres remises de dettes qu'il aurait faites, des

obligations frauduleuses qu'il aurait contractées; mais non des

répudiations d'hérédité ou de legs, parce qu'ici il ne s'appauvrit
pas, mais il manque seulement de gagner (2). L'action est don-

née, non pas contre tout détenteur, car elle n'est pas in rem,
mais seulement contre le débiteur qui a fraudé, et contre
les personnes, qui, traitant avec le débiteur, avaient connu
la fraude, bien qu'elles ne possèdent plus; ou même contre
celles qui, n'ayant pas connu cette fraude, avaient reçu de
lui des biens à titre gratuit : dans ce dernier cas, l'action était

donnée jusqu'à concurrence de ce dont avaient profité les do-

nataires (3).
2086. En somme, les créanciers envoyés en possession des

biens de leur débiteur ont eu, pour faire révoquer les actes faits
en fraude de leurs droits, deux sortes d'actions Pauliennes, qu'il
ne faut pas confondre l'une avec l'autre : — 1° L'action Pauliana
in rem, qui ne s'appliquait qu'au cas d'aliénation, et qui n'était

autre, chose qu'une rei vindicatio construite sur une formula
fictitia, à l'aide de laquelle ils poursuivaient et réclamaient dans
les mains de tout détenteur les choses aliénées frauduleusement ;
celle-ci est sans doute la plus ancienne, et a peut-être fini par
être moins fréquemment accordée par le préteur ; — 2° L'action
Pauliana in personam, qui s'appliquait à tous les actes fraudu-

leux, et se donnait contre le débiteur, contre les complices de sa

(1) DIG. 22. 1. De usur. 38. pr. et § 4. f. Paul. — (2) DIG. 42. 8. Quoe in
fraud. crédit. 1. § 2. f. Ulp.; 3 et 6. pr. et §§ 1. 2 et suiv. f. Ulp.

— (3) DIG.
6. § 11. f. Ulp.; 9. 10. § 2 et 25. f. Ulp.; 14. f. Ulp.; 25.
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fraude, ou contre ceux qui en avaient profité à titre gratuit,
même lorsqu'ils ne possédaient plus (I).

VII. Item Serviana, et quasi-Ser-
viana quoe etiam hypothecaria vocatur,
ex ipsius proetoris jurisdictione sub-
stantiam capiunt. Serviana autem expe-
ritur quis de rébus coloni, quoe, pignoris
jure, pro mercedibus fundi ei tenentur.

Quasi-Serviana autem, qua credilores

pignora hypothecasve persequuntur. In-
ter pignus autem et hypothecam, quan-
tum ad actionem hypothecariam attinet,
nihil interest ; nam de qua re inter cre-
ditorem et debitorem convcnerit, ut sit

pro debito obligata, utraque bac appel-
latione continetur; sed in aliis diffe-
rentia est. Nam pignoris appellatione
eam proprie rem contineri dicimus, quoe
simul etiam traditur creditori, maxime
si mobilis sit. At eam quoe sine tradi-
tione nuda conventione tenetur, proprie
hypothecoe appellatione contineri dici-
mus.

ï. L'action Servienne et l'action quasi-
Serviennc, appelée aussi hypothécaire
descendent également de ia juridiction
même du préteur. L'action Servienne
s'exerce sur les -choses du colon, qui
sont affectées, à titre de gage, au paye-
ment des fermages. L'action quasi-Scr-
vienne est celle par laquelle les créan-
ciers poursuivent leurs gages ou leurs

hypothèques. Quant à l'action hypothé-
caire, il n'y a pas de différence entre
un gage et une hypothèque; car l'une et
l'autre dénomination s'applique égale-
ment aux choses qu'un créancier et un
débiteur sont convenus d'affecter au

payement de la dette ; mais le gage et

l'hypothèque diffèrent sous d'autres

rapports. En effet, le nom de gage a été
attribué spécialement à l'objet affecté à
la dette, qui a été remis aux mains du

créancier, surtout si cet objet est mobi-
lier. Si au contraire l'affectation s'est
faite sans tradition, par la seule con-

vention, elle s'appelle hypothèque.

2087. Nous avons déjà considéré le gage comme contrat (ci-
dessus, n" 1225 et suiv.); ici il est envisagé sous le rapport du
droit réel qu'il confère au créancier. Sous ce rapport, il faut
traiter à la fois du gage (pignus) et de l'hypothèque (hypotheca),
auxquels se réfère, mais uniquement comme question de rang,
dans certains cas particuliers, la notion de ce qu'on a nommé,
chez les modernes, un privilège (2).

2088. Dans le droit primitif, celui qui, pour faire des emprunts
ou pour sûreté de toute autre obligation, désirait obtenir crédit,

confiance, transférait par la mancipation, au créancier, la pro-
priété de quelque objet, de la totalité ou d'une partie de ses
biens : mais avec un contrat accessoire, le contrat de fiducie (sub

fiducia), la loi de rémancipation (sub lege remancipationis) ' en
vertu duquel le créancier, une fois la dette acquittée, était tenu
de lui retransférer la propriétéi Dans ce cas, et sauf les consé-

quences du contrat de fiducie, le créancier devenait propriétaire,

(1) C'était ainsi que dans le cas de violence, celui qui en avait été la victime

avait, soit une action fictice et rescisoire in rem, en cas d'aliénation; soit, s'il

le préférait, et pour tout objet quelconque, l'action personnelle au quadruple,
Quod metus causa (DIG. 4. 2; Quod met. caus. 9. §§ 3. 4. et 6. f. Ulp)-

—

(2) DIG. 20. tit. 1. De pignoribus et hypolhecis, et titre suiv. — COD. 8.

tit. 14. De pignoribus et hgpothecis, et lit. suiv. — On peut voir, sur la matière,
les textes dont notre honorable collègue M. PELLAT a public la traduction, et

qu'il a fait suivre aussi de la traduction d'un traité succinct sur le même sujet,

par M. Fa.. AD. SCHILLING. Paris, 1840, in-8.
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dominas ex jure Quiritium, il avait la rei vindicatio : toutefois
des adoucissements étaient apportés, en pratique, à ce principe
abstrait de la propriété du créancier, de manière, à l'aide soit du

precarium,
soit du compte des fruits, à réserver au débiteur les

revenus ou même la possession de la chose attribuée au créancier.

L'engagement per oes et libram ou le nexum de la personne
même du débiteur était clans cette nature de contrat. On voit par
les textes de Gaius et même de Paul qu'à leur époque la pratique
de l'engagement des choses avec fiducie se rencontrait encore,
en présence des autres genres de sûreté qui tendaient à la faire

disparaître (1).
Pour éviter au débiteur la dureté et les risques d'une pareille

aliénation, le créancier se contenta de la simple remise d'un

objet qu'il détint pour sûreté de sa créance. Ce fut là l'origine
du gage (pignus). Mais, dans le principe, les droits du créancier
furent uniquement attachés à la détention de la chose; s'il venait
à en perdre la possession, il n'avait aucune action in rem contre
les tiers détenteurs.

2089. Un préteur, nommé SERVIUS, dont nous ne connaissons

pas l'époque, mais qui paraît antérieur à Cicéron, et qu'on a
confondu à tort avec le célèbre Servius Sulpicius, contemporain
du grand orateur, fut le premier qui accorda, contre les tiers

détenteurs, une action prétorienne in rem, mais seulement dans
un cas tout spécial, savoir, au locateur d'un fonds rural, relative-

ment aux choses engagées par le fermier (colonus) pour sûreté du

prix du fermage. Cette action prit, du préteur qui l'avait intro-

duite, le nom d'action Servienne (Serviana actio) (2).
2090. Étendue par les préteurs suivants à tout autre cas de

gage, elle se nomma action quasi-Servienne (quasi-Serviana
actio).

2091. Enfin, le droit prétorien fit le dernier pas, enadmettant

que par la simple convention, sans faire au créancier aucune,

tradition de l'objet affecté au payement de la créance, on pourrait
lui conférer sur cet objet le même droit réel que si on le lui
avait remis en gage (3) : c'est-à-dire le droit de le faire vendre au

besoin, et de se faire payer sur le prix par préférence aux autres

créanciers, avec l'action réelle quasi-Serviana contre les tiers
détenteurs. C'est ce droit réel qui porte le nom d'hypotheca, et
l'action celui de quasi-Serviana ou hypothecaria actio. Cette •

institution prétorienne offrit une anomalie particulière dans le

(1) GAI. 2. §§ 59 et 60. — PAUL. Sentent. 2. 13. §§ 1 et suiv. —
(2) 11paraît

que l'usage de faire engager par le fermier les choses par lui apportées pour

l'exploitation du fonds était ancien et général chez les Romains, puisque CATON,
De re rustica, 146, dit déjà : Quoe in fundo Mata erunt, pignori sunto. »
—

(3) DIG. 20. 1. De pig. 4. f. GAI. : « Contrahitur hypotheca per pactum
conventum, cum quis paciscatur, ut res ejus propter aliquam obligatâonem
sint hypothecoe nomine obligatoe. .
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droit romain, celle d'un droit réel constitué par la seule conven-
tion ; mais elle fournit un moyen bien commode de crédit, puisque
le débiteur pouvait par là donner en garantie, au créancier, une
chose sans se priver ni de son usage, ni de sa possession. L'hypo-
thèque existait déjà du temps de Cicéron, puisque nous la trouvons
mentionnée dans ses écrits (1).

2092. Le gage et l'hypothèque diffèrent donc en ce sens que
dans l'un il y a remise de la chose au créancier, et dans l'autre

simple convention; mais, du reste, le droit de se faire payer par
préférence aux autres créanciers, et le droit de suite au moyen
de l'action quasi-Serviana contre les tiers détenteurs, existent

.et sont les mêmes dans l'un comme dans l'autre cas; de telle
sorte que, sous ce rapport, c'est avec raison que les jurisconsultes
romains ont écrit : « Inter pignus autem et hypothecam tantum
nominis sonus differt (2). » Aussi les deux expressions sont-elles
souvent prises l'une pour l'autre, et l'on peut dire que dans tout

gage il y a une hypothèque, comme dans toute hypothèque il y a
un gage.

2093. Toute chose susceptible d'achat et de vente peut être
donnée en gage ou hypothéquée, sans distinguer, comme chez
nous aujourd'hui, entre les meubles et les immeubles : —tant les
choses corporelles que celles incorporelles, comme un usufruit,
une créance : il y a cependant des distinctions à faire quant aux
servitudes prédiales ; — tant les choses particulières (singulares)
que les universalités (rerum universitates) ; on peut même convenir

que l'hypothèque frappera tous les biens présents et à venir de
celui qui la consent ; « omnia bona quoe habet quoeque habiturus
est (3) » : en termes modernes hypothèque générale, par oppo-
sition à l'hypothèque spéciale.

2094. La nature du gage et de l'hypothèque est telle, que le
droit existe en totalité, pour toute la créance et pour tous ses

accessoires, non-seulement sur l'ensemble delà chose hypothéquée,
mais sur chacune de ses parties et de ses accessoires. De telle
sorte que s'il y a, par exemple, payement partiel, ou division de
la dette ou de la créance, la chose n'en Teste pas moins hypothé-
quée en totalité pour le reliquat ou pour chaque fraction de ce qui
est dû; ou si, à l'inverse, la chose vient à périr en partie ou à
être divisée, chaque fraction de cette chose n'en reste pas moins

engagée pour la totalité de ce qui est dû. C'est ce qu'on exprime
en disant que l'hypothèque est indivisible.

2095. Les droits du créancier gagiste ou hypothécaire consis-
tent : 1° Dans le droit de faire vendre la chose (jus vendendi seu

(1) Ciciirt. Adfamiliar. xm. 56. —
(2) DIG. 20. i. De pignor. et hyp. 5.

§ 1. f. Marcian. —
(3) DIG. 20. 1. De pignor. 9. § 1. f. GAI. 13. pr. f. Marcian.;

15. pr. f. GAI. 29. pr. et § 3. f. Paul. 34. § 2. f. Scoevol. — Coi). 8. 17. Quoe
res pign. oblig. poss. vel non. 4. const. Alcxand.
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àistrahendi); 2° dans le droit d'être payé sur le prix, de préférence
aux autres créanciers; 3° dans le droit de suite contre les tiers

délenteurs pour garantie et exercice des droits qui précèdent.
2096. 1° Le droit de faire vendre la chose (jus vendendi seu

distrakendi) paraît ne pas avoir existé dans la première origine du

gage, qui se bornait alors à une simple faculté de rétention; mais,

parle développement de l'institution, il est devenu de règle essen-

tielle, et le pacte contraire ne vendere liceat n'enlèverait pas ce

droit au créancier hypothécaire (tom. II, n° 601). La vente ne peut
être faite qu'à l'échéance de la dette, pour la créance hypothéquée
seulement, et dans les formes réglées par la convention, ou, à

défaut, dans celles déterminées par les lois (1). La clause nommée

lex commissoria, par laquelle le créancier et le débiteur convien-
draient que, faute de payement dans un certain délai, la chose

engagée serait acquise sans aucune vente au créancier, avait été

prohibée par la jurisprudence romaine, comme pouvant conduire

à une spoliation préjudiciable au débiteur. — Ce droit de faire

vendre n'est pas dans le droit romain, comme dans le droit moderne,
un droit commun à tous les créanciers quelconques; il est bien la

conséquence du gage ou de l'hypothèque, car nous savons que le

droit civil, sauf quelques cas particuliers, ne donnait de moyens
de contrainte au créancier que.contre la personne et non contre
les biens du débiteur (ci-dess., n" 1883); et ceux qu'introduisit
plus tard le préteur (n°* 2028 et suiv.) différaient encore considé-
rablement du droit de faire vendre, accordé au créancier gagiste.
Cette remarque est essentielle pour bien concevoir la nature parti-
culière du gage et de l'hypothèque chez les Romains.

2097. 2° Le droit de préférence offre une matière importante à

étudier. S'il n'y a qu'un créancier gagiste ou hypothécaire à qui la
chose ait été engagée; aucune difficulté ne se présente, tout se
borne pour lui au droit de faire vendre et au droit de suite,

personne ne peut lui disputer son rang, il est préféré à tous. Mais
la même chose peut être hypothéquée à plusieurs créanciers, ou

donnée en gage à l'un et hypothéquée à plusieurs autres : dans ce

cas, il y a concours de créanciers hypothécaires sur un même

objet, et si le prix ne peut satisfaire au payement de tous, il s'agit
de régler dans quel ordre ils seront préférés les uns aux autres (2).
— La règle générale du droit romain, c'est que le rang des gages
ou hypothèques se détermine par la date de leur établissement;
le premier en date est le premier en rang : « Potior tempore,
potior jure, » telle est la maxime déduite d'une constitution de

l'empereur Antonin (3). Et cela sans distinction entre le gage et

l'hypothèque, de telle sorte que le créancier hypothécaire, qui

(1) DIG. 20. 5. et COD. 8. 28. De distractione pignorum et hypothecarum.— (2) DIG. 20. 4. CICOD.8.18. Quipotioresinpignorevelhypothecahabeantur.— (3) Coo. 8. 18. Qui potior. 4. const. Anton. Voir aussi, au même titre, les
constitutions 2 et 8; et au Digeste, 20. 4. Qui potior. 2. f. Papin. et 8. f. Ulp.
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n'a pas été mis en possession de la chose, mais qui est antérieur
en date, est préféré même au créancier gagiste, à qui la chose a
été livrée, mais qui lui est postérieur (1).

2098. Toutefois, il est certaines hypothèques auxquelles, par

exception, et indépendamment de leur date, un droit spécial de

préférence a été accordé, qui prennent rang, non pas d'après

l'époque de leur établissement, mais d'après le degré de faveur dont
elles jouissent, et qui priment ainsi même les hypothèques établies
avant elles. De ce nombre sont principalement : l'hypothèque du

fisc, pour les impôts arriérés et pour quelques autres créances (2);
celle de la femme orthodoxe pour ses créances dotales (3) ; celle de
ceux qui ont fait des dépenses pour l'utilité ou pour la conservation
de la chose même hypothéquée (4), et plusieurs autres que nous
nous abstenons d'indiquer, bien qu'on retrouve-en plusieurs d'elles
le germe de dispositions qui ont passé dans la jurisprudence
moderne. Ici, la question de rang n'est plus une question de date,
c'est une question de droit. Les modernes ont donné aux hypo^
thèques qui jouissent de cette préférence, le titre d'hypothèques
privilégiées ou le nom de privilèges : dénominations cependant
que les Romains n'ont pas employées dans ce sens technique et

spécial. On voit par là que ce que nous nommons aujourd'hui un

privilège chez les Romains n'est pas un droit à part, d'une
nature particulière : ce n'est qu'une considération pour assigner,
dans certains cas, le rang de certaines hypothèques; voilà d'ouest
venue l'habitude de dire que dans tout privilège il y a une hypo-
thèque, ce qui n'est plus complètement exact chez nous (5). Même

(1) DIG. 20.1. De pignor. 10. f. Ulp.
—

(2) COD. 4. 46. Sipropt. publ. pension.
•1. const. Anton. — DIG. 49. 14. De jur. fisc. 28. f. Ulp,

—
(3) COD. 8.18.

Qui potior. 12. const. Justinian. — Novell. 97. c. 3. —
(4) DIG. 20. 4. Qui

potior. 5. 6 et 7. f. Ulp.
— COD. 8. 18. Qui potior. 7. const. Dlocl. et MM,

-— Novell. 97. c. 3 et 4. —
(5) Nos étudiants sont souvent embarrassés pour

donner, en droit français, la notion distincte du privilège et de l'hypothèque;
et ils sont en cela égarés par la définition inexacte qu'ils en trouvent dans notre

Code Napoléon (art. 2095 et 2114). L'hypothèque n'est autre chose qu'un droit de

préférence qui donne rang par sa date; et le privilège un droit de préférence
qui donne rang par sa qualité. C'est exclusivement dans la manière de fixer le

rang que gît la différence entre l'hypothèque et le privilège. Dans l'hypothèque
il n y a qu'une Joi commune pour tous, celle du temps, tant mieux pour celui

qui est venu le premier, personne n'a à se plaindre, c'est une loi d'égalité. Dans
le privilège il y a une loi privée (privata lex), une loi spéciale pour chaque pri-
vilège, qui lui assigne'son rang par une considération de faveur plus ou moins

grande, c'est une loi d'inégalité : loi qui n'est juste qu'autant que cette préférence
spéciale est fondée en raison. Pour dire le rang de diverses hypothèques entre

elles, il ne s'agit que de confronter leurs dates; pour dire celui des privilèges,
al faut être jurisconsulte. La comparaison qui suit, et que j'ai faite quelquefois,,
3. toujours paru faire sentir bien nettement la différence. Que plusieurs personnes
fassent queue pour prendre des billets à la porte d'un théâtre, et qu'on les intro-
duise chacune à son tour, selon l'ordre dans lequel elles sont venues se mettre
•à la queue, c'est une lorcommune, mais qu'on appelle hors des rangs, pour
les faire entrer de préférence avant les autres, sans examiner s'ils sont venus ou

non les premiers, d'abord tels et tels parce qu'ils sont décorateurs, acteurs,
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chez les Romains les bypolbèques privilégiées ne produisaient pas
toutes les mêmes effets, notamment quant au droit de suite.

2099. 3° Le droit de suite peut être exercé par le créancier

hypothécaire, contre tout tiers détenteur de la chose hypothéquée,
et même contre tout créancier hypothécaire qui lui est postérieur,
et qui détient la chose (1). Il est exercé au moyen de l'action dont
il s'agit dans notre paragraphe, l'action quasi-Serviana, que nous
trouvons désignée aussi quelquefois dans les textes sous les noms
de vindicatio pignoris, pignoris persecutio, persecutio hypothe-
caria, pigneratitia in rem, ou même pigneratitia tout court,

quoique ce dernier nom soit spécialement réservé à Yaction in per-
sonam, qui a pour objet la poursuite des obligations nées du

contrat de gage (ci-dess., n° 1231). Quant à l'action quasi-Ser-
viana, elle a pour but de faire reconnaître et exercer contre tout
détenteur le droit réel qu'a le créancier hypothécaire, c'est-à-dire
le droit de faire vendre la chose, et de se faire payer par préfé-
rence sur le prix. C'était donc une action in rem, qui venait de la

juridiction du préteur. Sa formule était construite, non pas,
comme celle des actions Publicienne ou Paulienne , sur une

hypothèse fictice (fictitia actio), mais simplement infactum.
2100. Il résultait de ce droit de suite que ceux qui recevaient

de quelqu'un un objet quelconque, soit en propriété, soit en hypo-
thèque, auraient eu un intérêt puissant à connaître si cet objet ne
se trouvait pas déjà hypothéqué. Le droit romain ne fournissait
aucun moyen d'assurer cette vérification. Il n'en fournissait aucun
non plus au créancier qui était également intéressé à s'assurer

lorsqu'une hypothèque lui était offerte, que le même bien n'était

pas déjà hypothéqué à un autre. La convention d'hypothèque
n'était assujettie à aucune forme, elle pouvait être même purement
verbale, toute la question se bornait à la nécessité d'en prouver
d'une manière ou d'une autre l'existence et la date, et elle pro-
duisait dès lors ses effets (2). Ainsi, tandis qu'en droit romain,
les translations de propriété ne s'opéraient que par le fait osten-
sible de la tradition ou par certains moyens civils, les hypothèques
y pouvaient être occultes, et l'on n'avait songé en aucune manière
à établir à leur égard un système de publicité.
, Cependant une constitution de l'empereur Léon ordonna que
les hypothèques qui seraient constatées, soit par uninstrumentum

publiée confectum, c'est-à-dire par un acte dressé sous l'autorité
d'un magistrat ou d'un notaire public, soit au moins par un acte
souscrit par trois hommes d'une renommée intègre (probatoe atque

figurants, ensuite tels et tels autres parce qu'ils sont compositeurs, auteurs

dramatiques, puis ceux-là parce qu'ils sont feuilletonistes, et ainsi de suite,
il y a là une faveur spéciale, une loi privée. Nous avons dans le premier mode
d'introduction l'image de l'hypothèque; dans le second celle du privilège.

(1) DIG. 20. 1. De pignor. 16. § 3. f. Marcian. — 20. 4. Qui potior. 12.

pr. et §7. f. Marcian. —
(2) DIG. 20. 1. De pignor. 4. f. GAI.
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integroe opinionis), passeraient, bien que postérieures en dale,
avant celles qui seraient dénuées de semblables preuves (1), Cette
constitution dut avoir pour effet de multiplier l'emploi des acles

publics pour constater les hypothèques, mais elle n'établissait pas
une règle impérative, et d'ailleurs ce n'était pas encore établir le

moyen d'en porter la connaissance à chacun.

2101. Outre la volonté des parties, nous trouvons encore,
comme pouvant constituer dans certains cas des gages ou des

hypothèques, les dispositions de la loi ou de la jurisprudence, et
l'autorité du magistrat.

— Parmi les hypothèques qui résultent delà
loi ou de la jurisprudence, indépendamment de toute convention
des parties, se trouvent principalement : celle du locateur d'un
fonds urbain, pour sûreté des obligations résultant du bail, sur
les choses apportées par le locataire dans l'édifice loué [invecta et

illata); celle du locateur d'un fonds rural, mais seulement sur les

produits de l'immeuble : quant aux objets apportés pour l'exploi-
tation du fonds, ris n'étaient hypothéqués qu'en vertu d'une con-
vention ; celle que Justinien accorde aux légataires, sur la part
héréditaire de chaque héritier, pour sûreté de l'acquittement des

legs dont il est tenu; celle du fisc, pour plusieurs de ses créances;
celle des pupilles, des mineurs et des fous, sur tous les biens de
leurs tuteurs et curateurs, pour les obligations résultant de la
tutelle ou de la curatelle, d'après des constitutions de Constantin
le Grand et de quelques empereurs suivants jusqu'à Justinien;
celle de la femme orthodoxe sur les biens du mari, pour la resti-
tution de la dot, et plusieurs autres encore. Les jurisconsultes
romains donnent à ces hypothèques la qualification d'hypothèques
tacites (2), supposant que la convention en a été faite tacitement
entre les parties : tous les cas ne sont pas susceptibles cependant
d'une telle supposition; l'empire de la loi, indépendamment de
la convention des parties, y est le principe dominant, et nous les
nommons aujourd'hui hypothèques légales.

2102. Enfin nous avons vu comment, par la missio in pos-
sessionem bonorum, ou par la pignoris capio prétorienne, le

magistrat peut constituer une espèce particulière de gage, qui se
nomme pignus proetorium (ci-dess., n 0' 2022 et 2032).

2103. À cette matière se rattache l'institution prétorienne de
la séparation des biens (de separationibus), qui a lieu dans

quelques cas divers, et notamment lorsque les créanciers et léga-
taires d'une hérédité, ne voulant pas accepter l'héritier pour leur
débiteur personnel, et désirant échapper aux conséquences de la

confusion, obtiennent du préteur la séparation du patrimoine
du

défunt d'avec celui de l'héritier, afin de se faire payer sur ce

patrimoine héréditaire de préférence aux créanciers personnels

(1) COD. 8.18. Qui potior. 11. const. Léon. —
(2) DIG. 20.2. et COD. 8.15.

In quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur.
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de l'héritier : institution dont les règles se trouvent développées
dans un titre spécial du Digeste (1); mais que nous nous conten-
terons d'indiquer ici.

VIII. In personam quoque actiones

ci sua jurisdictione proposilas habet

proetor; veluti de pecunia constituta,
cui similis videbatur receptitia. Sed ex

nostra constitutions, cum et si quid

plenius habebat, hoc in actionem pecu-
nioeconstituta? transfusum est, ea quasi

supervacua jussa est cum sua auctoritate

a nostris legibus recedere. Item proetor

proposuit de peculio servorum filiorum-

que familias; et ex qua quoeritur an
ictor juraverit, et alias complures.

IX. De constituta autem pecunia
cum omnibus agitur, quicumque pro se
vel pro alio soluturos se constituerint,
nulla scilicet stipulatione interposita.
Nam alioquin, si stipulanti promiserint,
jnre civile tenentur.

S» Le préteur a aussi introduit par
sa juridiction des actions personnelles :

par exemple l'action de constitut, à

laquelle ressemblait l'action receptitia;
mais comme nous avons, par une con-
stitution, transporté dans l'action de
constitut tous les avantages de l'action

receptitia, cette dernière, comme inutile,
a dû disparaître de nos lois. C'est aussi
le préteur qui a introduit les actions

jusqu'à concurrence du pécule des es-
claves et des fils de famille, celle dans

laquelle on recherche si le demandeur
a juré, et plusieurs autres encore.

©. L'action de constitut s'exerce con-
tre toute personne qui a promis de faire
un payement pour elle-même ou pour
autrui, bien entendu sans intervention
de stipulation ; car, si elle avait promis
à un stipulant, elle serait tenue par le
droit civil.

2104. Nous avons déjà traité du constitut et de l'action de
constituta pecunia (ci-dess., n 0' 1612 et suiv.). Ce pacte et cette
action prétorienne tirent leur origine d'une action analogue qui
existait dans le droit civil, et qui se nommait actio receptitia.—
L'usage des banquiers, faisant le commerce de l'argent, changeant
les monnaies, ouvrant des crédits à leurs clients,'recevant d'eux
dessommes en dépôt ou en prêt avec intérêt, leur en avançant,
payant pour eux ou promettant de payer pour eux, cet usage était

fréquent dès les temps anciens chez les Romains, et les comédies
de Plaute et de Térence en portent la trace à chaque pas. Ces

banquiers se nommaient argentarii. Souvent, lorsqu'on devait à

quelqu'un une somme d'argent, on le menait chez son argenta-
rius, qui payait pour vous, ou du moins qui convenait de payer
àjour fixe. Cette convention, par exception aux règles ordinaires
du droit civil, n'avait pas besoin d'être faite avec les formalités
de la stipulation ni du contrat litteris ; de quelque manière

qu'elle eût lieu de la part d'un argentarius, elle obligeait celui-ci
et donnait contre lui cette action civile. L'opération était désignée
par le verbe recipere, recevoir jour pour le payement, et l'action

qui en naissait se nommait actio receptitia.
Mais cette opération et cette action étaient exclusivement spé-

ciales aux argentarii : le préteur établit, par imitation, pour
chacun sans distinction, quelque chose d'analogue, lorsqu'il

(1) DIG. 42. 6. — De separationibus.
— La séparation des biens pouvait

s appliquer encore en matière de pécule castrans : Ib. 1. § 9. f. Ulp. .
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érigea en pacte prétorien la simple convention faite par qui que
ce fût de payer à jour fixe une dette préexistante, acte désigné
par le verbe constituere, constituer un jour pour le payement
d'une dette préexistante, d'où naissait l'action de constituta

pecunia.
2105. Ainsi il exista, pour les conventions de cette nature,

deux actions analogues : l'action receptitia,' venant du droit

civil, contre les argentarii seulement, qui faisaient profession
de semblables opérations, et l'action de constituta pecunia,
action prétorienne , contre toute personne.

— Cette dernière

action, se donnant contre chacun, existait aussi contre Yargen-
tarius, de telle sorte qu'en cas de semblable convention par
celui-ci, le créancier avait contre lui le choix ou de l'action
civile receptitia, ou de l'action prétorienne de constituta

pecunia.
2106. Ces deux actions n'avaient pas absolument les mêmes

effets; il existait plusieurs différences entre elles, et l'action
civile receptitia était, sùus divers rapports, plus avantageuse.
En effet, elle durait à perpétuité, s'appliquait à tous les objets,
et était accordée par cela seul qu'il y avait convention, sans exa-
miner s'il y avait une cause préexistante; tandis que l'action &
constituta pecunia, au contraire, n'était qu'annale, ne s'appli-
quait qu'aux choses s'appréciant au poids, au nombre ou à la

mesure, et supposait toujours une "dette antérieure (1).
2107. Ces deux actions subsistèrent ensemble, avec leur des-

tination respective, jusqu'à Justinien, qui les fondit en une seule,
en supprimant de nom l'action receptitia, qui n'était spéciale qu'aux
argentarii, et transportant ses effets à l'action générale de consti-
tut a pecunia. Ainsi cette action se donnera contre toute personne,
pour toute espèce d'objet, et elle sera perpétuelle. Toutefois, elle

continuera à n'être accordée que quand la convention de payer se
référera à une dette antérieure (2).

2108. La dette conditionnelle, n'étant pas encore irrévocable-
ment dette tant que la condition n'est point accomplie, ne peut
être le fondement que d'un constitut conditionnel; mais les deltes
à terme ont pu donner lieu à un constitut dont l'exigibilité fût plus

rapprochée : Cujas prétend même que tout constitut était à ternie,

puisque le verbe constituere, comme celui de recipere, signifiait
constituer ou recevoir un jour pour le payement (3) ; et Paul nous

apprend (4) que, lorsqu'on a omis d'indiquer un terme dans un

constitut, il en est accordé un de dix jours au moins.

X. Actiones autem de peculio ideo IO. Le préteur a accordé l'action oc

adversus patrem dominumve compara- pécule contre le père ou lé maître, parce

(1) Cou. 4. 18. De constituta pecunia. 2. const. Justinian.— (2) COD. 4.18.

De constituta pecunia. 2. const, Justinian. — (3) Lin. 29. Paul. ad. edict. —

(4) DIG. 13. 5. 21, § 1.
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vit praetor, quia licet ex contractu filio-

rum servorumve ipso jure non tenean-

tur, oequum tamen est peculio tenus,

2uod

veluti patrimonium est filiorum

liarumque, item servorum, condem-

nari eos.

que, bien que, selon le droit civil, ils ne
soient pas obligés par les contrats de leur
fils ou de leur esclave, il est cependant
équitable qu'ils soient condamnés jusqu'à
concurrence du pécule, sorte de patri-
moine des fils ou filles et des esclaves.

Nous traiterons des actions de peculio au § 4 du titre suivant.
Nous les mettons, avec le texte, au pluriel, parce que l'expression
de peculio, comme nous aurons soin de l'expliquer, ne désigne
qu'une qualification applicable à un grand nombre d'actions
diverses.

XI. Item si qiiis, postulante adver-

sario, juraverit deberi sibi pccuniam

quam peteret, neque ei solvatur, justis-
sime accommodât ei talem actionem per

quam non illud quoeritur an ei pecunia
debeatur, sed an juraverit.

11. De même si quelqu'un, sur la
demande de son adversaire, a juré que
la somme par lui réclamée lui est due,
le préteur, en cas de non payement, lui
donne une action dans laquelle il est

recherché, non pas si la créance exis-
tait , mais s'il a prêté ce serment.

2109. Il s agit, dans notre paragraphe, du serment que les

parties, pour vider un débat et éviter une contestation judiciaire,
conviendraient de se déférer l'une à l'autre , hors de toute

instance, sans être encore in judicio, ni même injure. Il y a là
une sorte de transaction que le droit prétorien a confirmée, et

qui, selon les expressions de Paul, a plus d'autorité encore que
la chose jugée (1). Notre texte suppose que c'est celui qui se

prétend créancier qui, sur le désir de son adversaire, a juré qu'il
lui est dû. Dès lors, et en cas de refus de s'exécuter de la part
du débiteur, la seule question qui reste aux yeux du préteur,
c'est de savoir, non pas si la créance existait ou non, mais si le
serment a été véritablement et régulièrement prêté. En consé-

quence, il donne au créancier, pour la poursuite de son droit,
une action prétorienne nommée de jurejurando ou an juraverit,
qui est conçue in factum, et dans laquelle le juge n'aura qu'à
vérifier le fait du serment. — Ce serment peut aussi, selon le cas,
si le résultat en a été favorable au prétendu débiteur, donner lieu
soit à un refus d'action, soit à une exception de jurejurando en
sa faveur, comme nous le verrons ci-dessous, tit. 13, § 4.

2110. Outre ce serment hors de toute instance, et par sorte
de transaction pour éviter même le procès, il existe encore

diverses autres sortes de serments : celui qui est déféré ou référé

par les parties l'une à l'autre dans le cours même d'un procès,
soit devant le préteur (jusjurandum injure), soit devant le juge

(jusjurandum in judicio); ou celui que le juge défère lui-même,

pour s'éclairer, à l'une quelconque des parties; ou enfin celui

qu'il défère pour estimer le montant de la condamnation (jusju-

(1) DIG. 12. 2. 2. f. Paul.



624 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. IV.

randum in litem). Notre texte ne s'occupe pas ici des effets de
ces espèces diverses de serments, dont nous avons déjà dit

quelques mots ci-dessus, n 082041 et 2048.

XII. Poenales quoque actiones bene

multas ex sua jurisdictione introduxit :

veluti, adversus eum qui quid ex albo

ejus corrupisset; et in eum qui patro-
num vel parentem in jus vocasset, cum

id non impetrasset ; item adversus eum

qui vi exemerit eum qui in jus vocare-

tur, cujnsve dolo alius exemerit; et alias
innumerabiles.

1<B. Grand nombre d'actions pénales
ont été introduites aussi par la juridic-
tion du préteur : par exemple, les actions
contre celui qui "aurait dégradé une
partie quelconque de l'album; qui
aurait appelé in jus, sans, permission
préalable, son père ou son patron ; qui
aurait enlevé par violence, ou fait enle-
ver par dol, une personne appelée m

jus; et une fbule d'autres aclions.

2111. Ex albo ejus corrupisset. On sait ce que c'était que
l'album du préteur : quiconque y portait la moindre atteinte,
soit en le raturant, soit en le maculant, soit en le faisant dispa-
raître, soit en y opérant des changements, était puni en vertu
d'une action prétorienne populaire nommée action de albo cor-

rupto. Les altérations des édits des empereurs entraînaient la

peine du faux (1).
Ce que nous avons déjà dit de la défense faite aux enfants ou

aux affranchis d'appeler in jus leurs ascendants ou leur patron
sans autorisation préalable, et de l'action infactum qui serait
donnée contre eux pour violation de cette défense (ci-dess.,
n" 1898 et 1999), comme aussi de l'action prétorienne donnée
contre ceux qui auraient résisté à une in jus vocatio, ou employé
la violence ou le dol pour y mettre obstacle (n° 2034), nous

paraît suffisant pour l'intelligence des exemples donnés ici par
notre texte.

XIII. Praejudiciales actiones in rem
esse videntur : quales sunt per quas
quaeritur an aliquis liber an libertus sit,
vel de partu agnoscendo. Ex quibus fere
una illa legitimam causam habet, per
quam queeritur an aliquis liber sit :
coeterae ex ipsius.proetoris jurisdictione
substantiam capiunt.

1 S. Les actions préjudicielles sem-
blent être des actions réelles : telles sont
celles pour rechercher si quelqu'un est
libre ou affranchi, ou pour faire recon-
naître la filiation. Parmi ces actions,
il n'en est guère qu'une qui sa'dfondêe
sur le droit civil, savoir, celle par
laquelle on recherche si quelqu'un est
libre : les autres viennent de la juridic-
tion prétorienne.

2112. Nous avons indiqué (ci-dessus, n" 1933) le caractère
des actions préjudicielles sous le système formulaire. Il avait cela
de particulier que la formule ne contenait pas de condamnation,
et que la sentence se bornait à reconnaître et à constater, soit un

fait, soit un droit, qui devenait dès lors judiciairement constant,
et dont les parties tireraient, plus tard, au besoin, toutes les

conséquences légales. Ce qui se réfère à la rédaction de la formule

(1) D. 48. 10. 32. MOD. — Paul. Sent. 1. 13. § 3. ,



TIT. VI. DES ACTIONS. 625

a disparu sous Justinien; mais, à part cette rédaction qui n'a

plus lieu, le caractère de l'action reste le même.
Bien que ces actions ne soient pas en tout identiques avec les

actions in rem, puisque celles-ci contiennent toujours la préten-
tion d'un droit réel de la part du demandeur et doivent toujours
conduire à une condamnation ou à une absolution, tandis que les
actions préjudicielles tendent seulement à la constatation d'un fait,
et n'entraînent jamais de condamnation, cependant, comme elles
ne tendent pas non plus à la poursuite d'une obligation, qu'il n'y
estpar conséquent fait mention d'aucune personne obligée, et que
le fait ou le droit qu'elles tendent à faire constater y est exprimé
d'une manière générale (in rem), notre texte dit avec raison qu'elles
semblent être des actions en rem.

Les droits que les actions préjudicielles tendent le plus fréquem-
ment à faire constater sont ceux qui se réfèrent à l'état des per-
sonnes, comme ceux d'ingénuité, de liberté, de patronage, de

paternité, de filiation, et autres semblables. Nous savons que
ce sont des droits réels. Les commentateurs du droit romain
antérieurs à notre époque croyaient que l'usage des actions préju-
dicielles se bornait à ces questions d'état, mais depuis que Gaius
nous en a fait connaître le véritable caractère, nous pouvons
reconnaître, soit dans Gaius, soit dans les Sentences de Paul,
soit même dans le Digeste, divers cas d'action préjudicielle
ayant pour but de faire constater un fait. Telles sont les actions

préjudicielles où l'on recherche quanta dos sit (1) ; si les spon-
sores ou les fidepromissores ont été avertis, comme le veut la

loi, de l'étendue de leur obligation (2); an res de qua agitur
major sit centum sestcrtiis (3) ; an bona jure venierint (4).

2113. Ce serait cependant une erreur de conclure de notre

paragraphe que les droits relatifs à l'état des personnes, soit

quant à la famille, soit quant à la puissance, ne se poursuivissent
jamais que par la voie des proejudicia, c'est-à-dire au moyen de
formules sans condemnatio, destinées seulement à constater judi-
ciairement un fait. Il était un grand nombre de cas dans lesquels
ces droits avaient besoin d'être poursuivis par voie d'action

ordinaire, dirigés contre un défendeur et avec condamnation de
ce défendeur s'il succombait. C'était alors par une sorte de vindi-
catio que la réclamation en avait lieu. Nous en avons la preuve
indubitable' à l'égard de la liberté, de la puissance paternelle, de
la tutelle légitime des femmes, puisque l'injure cessio, employée
pour l'affranchissement vindicta, pour l'adoption, ou pour la
cession de la tutelle, n'était que la simulation d'un procès per
nndicationem appliquée à ces sortes de droits. — Le Digeste de

(1) Gai. Comm. 4. § 44. — (2) GAI. Comm. 3. § 123. Voir ci-dessus,
.n»1387. — (3) Paul. Sentent. 5. 9. De stipul. § 1. — (4) DIG. 42, 5. De reb,
auctor. judic. 30. f. Papir. Just.

TOMEm. 40
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Justinien a conservé encore la mention de cette vindicatio qui
avait lieu pour la puissance paternelle, avec modification delà
formule (adjecta causa), de manière à indiquer que c'était comme
fils (filium suum ex jure Quiritium) que le père vendiquait cet
enfant (tom. II, n' 175). Le père avait en outre à sa disposition
le moyen des interdits ou la cognitio extra ordinem que le droit

prétorien lui offrait (1).
2114. La question de liberté (liberalis causa) pouvait donner

lieu également ou à une vindicatio ou à un proejudicium; et c'est
sous la forme d'un procès per vindicationem qu'elle nous apparaît
dans la vieille histoire des Romains.

Elle peut être considérée sous deux aspects : soit dans l'hypo-
thèse où il s'agit de faire déclarer quelqu'un esclave, soit dans

l'hypothèse où il s'agit de faire déclarer quelqu'un libre. — Dans
le premier cas, l'action appartient à quiconque se prétend pro-
priétaire ou usufruitier de l'homme en litige; dans le seeond,
l'action appartient à l'homme lui-même dont la qualité est ea

question, ou à sesparents ou à son épouse. Autrefois cette action
n'était jamais exercée par la personne dont l'état était en litige,
mais bien par un lictor ou assertor lihertatis; ear la liberalis
causa suivait les formes delà vindicatio, l'homme dont l'état était
en question était présenté et vendique devant le préteur comme
l'aurait été une chose litigieuse entre deux parties ayant despré-
tentions contraires. L'affaire, étant une fois jugée entre Yassertor
et le prétendu maître, n'était jugée qu'entre eux ; un autre pouvait
venir prétendre être le maître du même individu, quoique le pre-
mier eût échoué. Si l'esclave avait succombé, il pouvait même faire

juger la même question trois fois envers le même adversaire au

moyen d'autres ûssertores; mais Justinien, en permettant à l'es-
clave prétendu de défendre lui-même sa liberté, a décidé quela

chose jugée à ce sujet serait jugée à.l'égard de tous.
L'état d'une personne peut être contesté même après sa mort;

mais les empereurs Claude et Nerva ont décidé que l'état dontun
défunt était en possession au moment de sa mort ne pourrait être
contesté que pendant cinq ans, si. on voulait lui attribuer une
condition moins avantageuse (2).

begitimam causam. La eausa liberalis était même antérieure

(1) DIG. 6. 1. De reivindicatione. 1. § 2. f. Ulp. : s Per hanc autem actionem
libéras personaj quas sunt juris nostri, ut puta liberi qui sunt in potestate, non

petuntur. [Petuntur] igitur, aut proejudiciis, aut interdictis,, aut cognitione Pre-

toria : et ita Pomponius lib. XXXVII. Nisi forte, inquit, adjecta causa qw
vindicet. Si quis ita petit filium suum [vel]: in potestate, ex jure Romano : videtor
mini [et] Pomponius consentire recte eum egisse : ait enim, adjecta causaex lef
Quiritium vindicare posse. >— On remarquera dans ce texte les expressions etc

jure Romano, ex lege Quiritium, substituées par les compilateurs du Digeste
aux termes consacrés, parce que sous Justinien le dominium ex jure Quiritium
a été déclaré aboli, — DIG. 43. 30. De liberis exhibendis. — (2) C. 7. 16. "•
— DIG. 40. 15. et COD.7. 21. Ne de statu defunct. post. quinq. quoer.
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àla loi des Douze Tables. Ce fut Appius Claudius qui l'inséra dans
cette loi (1).

XIV. Sic itaque discretis actionibus,
certum est non posse actorem suam

rem ita ab aliquo petere, si PARET EUM

DiRE OPORTERE.Nec enim quod actoris

est, id ei dari oportet : quia scilicet dari

cuiquam id intelligitur, quod ita datur

nt ejus fiat, nec res quoe jam actoris est,

n'agis ejus fieri potest. Plane odio fu-

rum, quo magis pluribus actionibus

tenenntur, effectum est nt, extra poenam

dupli aut quadrnpli, rei recipiendoe
nomine fures etiam hac actione tenean-

tnr, SI PARET EOS DARE OPORTERE ,

quamvis sit adversus eos etiam hoec in

rem actio, per quam rem suam quis
essepetit.

XV. Appellamus autem in rem qui-
dem actiones, vindicationes ; in perso-
nam vero actiones, quibus DARE FACERE
OPORTEREinfenditur, condictiones, Con-
dicere enim est denuntiare, prisca
lingua. Nunc vero abusive dicimns, con-
dictionem actionem in personam esse

qna actor intendit dari sibi oportere :
nulla enim hoc temporc eo nomine
denuntiatio fit.

14. D'après cette distinction des

actions, il est certain que le demandeur
ne peut réclamer la chose sienne par
cette formule : S'IL PARAÎT QU'UN TEL
DOIVEDONNER.Ce qui est à lui, en effet,
ne saurait lui être donné; car donner

(dare) signifie transférer en propriété ;
or la chose qui est déjà sienne ne sau-
rait le devenir davantage. Toutefois, en
haine des voleurs, pour les tenir davan-

tage, à l'aide de plusieurs actions, on
a voulu qu'outre la peine du double ou
du quadruple, ils fussent soumis, pour
le recouvrement de la chose, même à
celte action, S'IL PARAÎT QU'ILS DOIVENT

DONNER, quoique l'action réelle par
laquelle le demandeur soutient que la
chose est sienne existe aussi contre eux.

15. On nomme les actions réelles

vendications, et condictions celles des
actions personnelles dont la prétention
est que l'adversaire DOIT DONNERou FAIRE.
En effet, condicere dans F ancien langage
signifie dénoncer. Mais aujourd'hui,
c'est improprement que nous appelons
condiction cette sorte d'action, car il ne

s'y fait plus de dénonciation.

2115. Nous avons suffisamment expliqué ce que c'était que la
condictio sous le système des actions de la loi (ci-dess., ri0' 1876
et suivants) ; comment le nom s'est conservé sous le système
formulaire, bien qu'il n'y eût plus de condictio proprement dite
ou notification faite au défendeur, et quel caractère, quelle
étendue la condictio a pris dans ce système (ci-dessus, nos 1965
et suivants). Il suffira ici de se reporter à ce que nous avons déjà
dit à ce sujet.

Actions persécutoires de la chose;
tout à la fois de la chose et d'

XVI. Sequens illa divisio est, quod
nuoedam actiones rei persequendoe gra-
tia comparatoe sunt, quoedam poene per-

sequendoe, quoedam mixtoe sunt.

XVII. Rei persequendoe causa

comparatoe sunt omnes in rem actiones.
Earum vero actionum quoe in personam
sunt, eoe quidem quoe ex contractu nas-

d'unepeine, ou actions pénales;
une peine, ou actions mixtes.

1G. Voici une autre division tirée de
ce que certaines actions sont données

pour la poursuite de la chose, d'autres

pour la poursuite d'une peine, tandis

que quelques-unes sont mixtes.

lï. Toutes les actions réelles ont

pour but la poursuite de la chose. De

même, parmi les actions personnelles,

presque toutes celles qui naissent d'un

(1) D. 1. 2. 2. § 24. Pomp.
40.
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cunfur, fere omnes rei persequendoe
causa comparatoe videntur: veluti qui-
bus 1mutuam pecuniam vel in stipulatum
deductam petit actor; ilemque commo-

dati, depositi, mandati, pro socio, ex

empto véndito, locato conducto. Plane
si depositi agatur eo nomine quod tumul-

tus, incendii, ruinoe, naufràgii causa

depositum sit, in duplum actionem proe-
tor reddit : si modo cum ipso apud
quem depositum sit, aut cum herede

ejus, ex dolo ipsius agetur. Quo casu
mixta est actio.

contrat : par exemple, l'action par la-
quelle le demandeur réclame une somme

prêtée ou stipulée; les actions de com-
modat, de dépôt, de mandat, de société,
de vente, d'achat et de louage. Toute-
fois, quand il s'agit d'un

dépôt fait en cas
de tumulte, d'incendie, d'écroulement
ou de naufrage, le préteur donne une
action au doubler pourvu qu'elle soit
intentée contre le dépositaire lui-même,
pu contre son héritier personnellement
coupable de dol. Dans ce cas, l'action
de dépôt est mixte.

211.6. Ex dolo ipsius. Dans le cas du dépôt dont parle notre
texte à la fin de ce paragraphe, et que l'on nomme dépôt néces-
saire, si le dépositaire nie le dépôt, il est condamné au double;
mais si, après avoir nié, il meurt, l'action ne sera donnée contre
l'héritier qu'au simple ; elle n'est donnée au double contre ce
dernier que quand lui-même s'est rendu coupable de dol. Du

temps de la loi des Douze Tables on condamnait au double, dans
le cas de dol, tout dépositaire, soit volontaire, soit nécessaire(1);
mais le préteur a ensuite réduit cette disposition au dépôt néces^
saire, parce que le dépositaire volontaire est l'homme du libre
choix du déposant; c'était à lui à choisir un dépositaire fidèle
(ci-dess., n° 1223).

XVIII. Ex maleficiis vero proditoe
actiones, alioe tantum poene perse-
quendoe causa comparatoe sunt ; alioe
tam poenoe quam rei persequendoe, et
ob id mixloe sunt. Poenam tantum per-
sequitur quis actione furti : sive enim
manifesti agatur quadrupli, sfve nec
manifesti dupli, de sola poéna agitur ;
nam ipsam rem propria actione perse-
quitur quis, id est, suam esse pctens,
sive fur ipse eam rem possideat, sive
alius quilibet. Eo amplius, adversus
furem etiam condictio est rei.

IS. Quant aux actions qui naissent
des délits, elles ont pour but de pour-
suivre, les unes la peine seulement, les
autres tant la peine que la chose, d'où ,
leur qualification d'actions mixtes. L'ac-
tion de vol n'a pour but que la poursuite
de la peine; car qu'elle tende au qua-
druple pour le vol manifeste ou au double

pour le vol non manifeste, il ne s'y agit
que de la peine; quant à la chose votée

elle-même, elle se poursuit par une
action distincte : c'est-à-dire par la ven-
dication contre tout possesseur, voleur
ou autre ; et en outre contre le voleur,
même par condiction.

2117. Il faut bien se garder de confondre ce que les Romains
appelaient actions pénales, avec la poursuite des crimes ou accu-
sations publiques. C'est cette confusion perpétuelle qui a mis en
erreur toute la jurisprudence européenne dans la reconstruction
qu'elle a essayé de faire du droit pénal romain. La peine dont il

s'agit ici n'est pas une peine publique, poursuivie et infligée au
nom de la société. Ces actions pénales ne sont que dès actions de
droit privé, mais qui contiennent, à titre de peine privée et au

(1) Paul. Sent. 2. 12. De deposito. § 11.
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profit du demandeur, une condamnation pécuniaire indépendante
du préjudice qu'il a éprouvé.

XIX. Vi autem bonorum raptorum
actio mixla est, quia in quadrupfum rei

persecutio continetur : poena autem

tripli est. Sed et legis Aquilioe actio de

damno injurioe mixta est, non solum si

adversus inficiantem in duplum agatur,
sed interdum et si in simplum quisque

agit : veluti si quis hominem claudum

aut Iuscum occident, qui in eo anno

integer et magni pretii fuerit : tanti

enim damnatur quanti is homo in eo

anno plurimi fuerit, secundum jam tra-
ditam divisionem. Item mixta est actio

contra eos qui relicta sacrosanctis eccle-
siis vel aliis venerabilibus locis, legati
vel fideicommissi nomine dare distule-
rint usque adeo ut etiam in judicium
vocarentur. Tune enim et ipsam rem vel

pecuniam quoe relicta est, dare compel-
Iuntur, et aliud tantum pro poena : et
ideo in duplum ejus fit condemnatio.

19. L'action vi bonorum raptorum
est mixte, parce que dans le quadruple
se trouve comprise la poursuite de la
chose ; la peine ainsi n'est que du triple.
L'action de la loi Aquilia est aussi

mixte, non-seulement lorsqu'elle s'élève
au double contre celui qui a nié, mais
encore quelquefois lorsqu'elle est inten-
tée au simple : par exemple dans le cas
où -quelqu un a tué un esclave boiteux
ou borgne, qui avait été, dans l'année,
sain et sauf et d'un grand prix ; en
effet le défendeur est condamné, suivant
ce que nous avons déjà dit, à la plus
haute valeur que l'esclave a e,ue dans
l'année, faction est encore mixte contre
ceux qui, chargés de legs ou fidéicom-

mis laissés aux saintes églises, ou à
d'autres lieux vénérables, en retardent
la délivrance jusqu'à ce qu'on les ait

appelés en justice. Alors, en effet, ils
sont condamnés à donner la chose ou la

somme laissée, et encore autant à titre
de peine ; de telle sorte que la condam-
nation est au double.

2118. Sacrosanctis locis. Autrefois le double était prononcé
pour toute sorte.de legs faits à qui que ce fût ; Justinien a restreint
cette condamnation au double pour les legs dont il est ici ques-
tion (.1).

Dare distulerint. Autrefois cette peine était infligée à ceux qui
refusaient ces legs d'une manière absolue; maintenant elle est

infligée pour simple retard (2).

Actions qui semblent être mixtes, tant in rem que in personam.

XX. Quoedam actiones mixtam cau-
sam obtinere videntur, tam in rem quam
in personam. Qualis est familioe ercis-
cundoe actio, quoe competit coheredibus
de dividenda hereditate ; item communi

dividundo, quoe inter eos redditur inter

3uos
aliquid commune est, ut id divi-

atur ; item finium regundorum, quoe
inter eos agitur qui confines agros hâ-
tent. In quibus tribus judiciis permitti-
tur judici, rem aliqui ex litigatoribus
ex bono et oequo adjudicare, et si unius

pars proegravari videbitur, eum invicem
certa pecunia alteri condemnare.

%0. Certaines aclions semblent avoir
une nature mixte, tant réelle que per-
sonnelle. Telles sont l'action familioe
erciscundoe entre cohéritiers pour le

partage de l'hérédité ; l'action communi
dividundo entre copropriétaires pour
le partage d'une chose commune ; enfin
l'action finium regundorum entre ceux

qui ont des héritages contigus. Dans
ces trois actions, le juge a le droit d'ad-

juger quelque chose à l'une des par-
ties, d'après les règles de l'équité, et de
condamner celle d'entre elles qui est

avantagée par l'adjudication à payer à

l'autre une certaine somme.

(1) Inst. 3. 27. § 7. —
(2) C. 1. 3. 46. § 7. — Inst. h. t. § 26.



630 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. IV.

2119. Les rédacteurs des Instituts viennent de parler des
actions mixtes en tant que persécutoires à la fois de la chose
et d'une peine; la seule similitude des mots, sans qu'il y ait,
du reste, aucun rapport d'idées, les amène à parler ici de trois
actions qui seraient mixtes en tant qu'elles seraient à la fois inrem
et in personam, savoir : les trois actions familioe erciscundoe,
communi dividundo et finium regundorum.

2120. Ces trois actions sont qualifiées mixtes par Ulpien, dans

un fout autre, sens, savoir que chacune des parties y joue à la fois

le rôle de demandeur et de défendeur : « Mixtoe sunt actiones in

quibus uterque actor est ; nt puta finium regundorum, familial .

erciscundoe, communi dividundo (1) » ; c'est-à-dire que des con-

damnations peuvent y être prononcées contre l'une ou l'autre des

parties, ou contre plusieurs d'entre elles, tandis que dans les

actions simples il ne peut jamais y avoir de condamnation que
contre le défendeur (ci-dessus, n° 1938, avec la note 1).

2121. Mais peut-on dire qu'elles soient mixtes comme étant

tout à la fois réelles et personnelles ? C'est une question que nous

avons déjà agitée en nous plaçant à l'époque du système formu-

laire (ci-dessus,"n° 1962). Nous avons déjà démontré comment

sous l'empire de ce système les dénominations in rem ou in per-
sonam étant déduites de la manière dont Yintentio de la formule

est rédigée, des actions qui seraient à la fois tant in rem que in

personam sont impossibles à concevoir; et comment sous le rap-

port du droit, abstraction faite de la forme, ces actions ont pour

but'principal l'exécution d'obligations nées quasi ex contractu,
bien que dans plusieurs cas elles comprennent aussi, par voie de

conséquence, la solution de questions de propriété. Mais la forme

emportant ici le fond d'une manière radicale, les jurisconsultes
romains du temps du système formulaire les ont toujours qualifiées
d'actions in personam.

— C'est aussi avec cette qualification
d'actions personnelles qu'elles apparaissent dans la législation
de Justinien elle-même et jusque dans une constitution de ce

prince (2); comment se fait-il qu'elles figurent dans notre para-

graphe des Instituts comme formant une catégorie mixte, tam in

rem quam in personam, et dans quel sens faut-il entendre ces

expressions ?

2122. Quelques interprètes ont cru pouvoir les traduire en ce

sens : « Certaines actions paraissent avoir une nature mixte (c'est-
à-dire où chacune des parties est à la fois demandeur et défendeur),
et de ces actions il y en a tant parmi les actions réelles que parmi
les actions personnelles. » Les expressions tam in rem quam m

(1) Dro. 44. 7. De oblig. et act. 37. § 1. f. Ulp. — (2) COD.7. 40. De annal,

except. ital.-l. § 1. eonst. Justinian. : « Omnes personales actiones... neque
actionis familioe erciscundoe,

•
neque communi dividundo, neque finium regun-

dorum, etc., neque alterius cujuscunquepersonalis actionis, » etc.
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personam nous apparaissent, en effet, quelquefois dans les textes
aveccette signification (1). Mais ici elles seraient inexactes, nous
ne trouvons pas d'action réelle où chacune des parties soit à la
fois demandeur et défendeur. Cette interprétation est abandonnée.

D'après une autre interprétation, appuyée sur de respectables
autorités (2), et qui a eu son temps de vogue, les rédacteurs des
Instituts de Justinien auraient été conduits à dire des trois actions

familioe erciscundoe, communi dividundo et finium regundorum,
qu'elles sont tam in rem quam in personam, parce que ce sont
lestrois seules actions dans lesquelles il puisse y avoir à la fois et

adjudication et condamnation; c'est-à-dire attribution de la pro-
priété des choses, en tout ou en partie, et prestation de la part
des personnes : ( « Familioe erciscundoe judicium ex duobus
constat, id est rébus alque proestationibus quoe sunt personales
actiones ») (3) ; de telle sorte qu'on ferait allusion à ce que le juge
y reçoit comme un double pouvoir : pouvoir tant sur les choses

quesur les personnes (taminrem quam in personam).
— Cepen-

dant; quelque incontestable que soit, en elle-même, l'existence
de ce double pouvoir, nous ferons remarquer : 1° que si tel avait
été le sens de cette qualification tam in rem quam in personam,
rien n'aurait empêché qu'on ne la rencontrât déjà sous le système
formulaire, puisqu'à cette époque, comme plus tard, et d'après les
termes mêmes de la formule, le juge avait, dans ces trois actions,
le pouvoir d'adjuger et de condamner ; 2" que ce sens serait tout

différent, ou, pour mieux dire, qu'il serait précisément l'opposé
de celui qu'emporte, dans son acception technique et consacrée,
la qualification d'action in rem comparée à celle d'action in per-
sonam. Le demandeur, en effet, dans l'action in rem, soutient

qu'il est propriétaire, le juge a à reconnaître une propriété pré-
existante; par l'adjudication, au contraire, il.crée une propriété
qui n'existait pas auparavant : ces deux idées sont l'inverse l'une
de l'autre. Nous ne croyons donc pas admissible non plus cette

explication.
2123. M. de Savigny, dans son Traité du droit romain (t. V,

p. 97 de la traduction), y revient à peu près, mais en la présentant
sous une autre forme : même dans le système formulaire, et même

par rapport à la rédaction de la formule, nos trois actions seraient

mixtes, tam in rem quam in personam, parce qu'elles auraient
dans la formule une partie, Yintentio, rédigée in personam ; et
une autre partie, Yadjudicaiio, rédigée in rem : « QUANTUMADJÛ-

(1) Voir dans notre titre même, §§ 3 et 31, et ci-dessous, tit. 12. De per-
petuis ettempor. action, pr.

—
(2) Voir WALTER. Histoire de la procédure des

Romains, chap. 3, p. 35 de la traduction de M. LABOULAYÉ;et DUCAURROV,
Institutes expliquées, septième édition, tome II, page 382. — (3) Dte. 10. 2.
Famil. ercisc. 22. § 4. f. Ulp. —- « Sicut autem ipsius rei divisio x'enit in
communi dividundo judicio, ita etiam proestafiones veniunt. » (Dio. 10. 3. Comm.
divid. 4. 3. f. Ulp.)
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DICARI OPORTET,JUDEX TITIO ADJUDICATO(1). » — C'est là déplacer
tout à fait la qualification de in rem ou in personam, qui ne se

-base exclusivement que sur la rédaction de Yintentio; autrement
il faudrait aussi qualifier mixte toute action réelle, car si Yintentio

y est rédigée in rem, la condamnation y est toujours in personam
(ci-dess., n° 1957). —Du reste, dans nos trois actions, pas plus
pour l'adjudication que pour la condamnation, il n'y a à distin-

guer entre demandeur ou défendeur, les parties y étant, sous ce

rapport, chacune sur le même pied.
2124. Le plus simple, et c'est là qu'est la vérité, est d'en revenir

à la nature du droit, et de faire remarquer, ainsi que M. de Savi-

gny le fait lui-même en un autre passage de son livre (tom. V,

p. 39 de la traduction), que même au temps des jurisconsultes
de l'époque formulaire, nos trois actions, bien que données pour
l'exécution d'obligations quasi ex contractu, contenaient dans

plusieurs cas, pour le juge, la nécessité de statuer sur des droits
réels d'hérédité ou de propriété (ci-dess., n" 1962 ). Or à l'époque
des Instituts de Justinien, où le système formulaire a disparu, on

par conséquent on ne se préoccupe plus de la conception de la

formule, ni de l'impossibilité matérielle qui en résultait, que
Yintentio y fût écrite à la fois in rem et in personam, les rédac-
teurs de ces Instituts ne font plus attention qu'à la nature des droits
sur lesquels se fonde le demandeur; et bien que le caractère domi-
nant de nos trois actions soit in personam-, ils sont conduits à en
dire qu'elles semblent avoir une double cause ( mixtam causam
obtinere videntur) tant in rem que in personam? N'est-ce pas
cette idée qui se trouve dans Théophile : « Ex parte enim singuli
coheredum domini sunt (2) n;-enfin n'est-ce pas ainsi que l'idée
s'est perpétuée dans la jurisprudence du moyen âge, et qu'elle a

passé jusque dans notre droit actuel et dans notre procédure
moderne?

Actions au simple, au double, au triple, au quadruple.

XXI. Omnes autem actiones vel in Ht. Tontes les actions sont donnée»

simplum conceptoe sunt, vel in duplum, au simple, an double, au triple où au
vel in triplum, vel in quadruplum. Ulte- quadruple, jamais au delà,
rius autem nulla actio extenditur.

2125. Les actions sont ici envisagées sous un rapport arithmé-

tique entre le montant de la condamnation et un terme d'intérêt

qui sert d'unité, et que, dans certains cas, il s'agit de doubler, dé

tripler ou de quadrupler. Mais quel est ce terme d'unité? Est-ce

(1) GAI. 4. § 42. —
(2) a Nam et actionis in rem proprietatem habet, quod

ea de rébus agatur; ex parte enim singuli coheredum domini sunt. Habet et
actionis in personam effectum. Nam capita quoedam in ea et excutiunlur, et
in condemnationem deducuntur, quoe actionis in personam,. non actionis in re»,

propria sunt. »
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k valeur réelle de La chose, c'est-à-dire l'intérêt véritable auquel
adroit le demandeur? Sans doute, au fond, c'est à cet intérêt

qu'on est censé se référer; mais il faut le prendre tel qu'il est
formulé dans Yintentio. Sous le système formulaire surtout, le

rapport dont il s'agit est donc un rapport entre Yintentio, servant
de terme d'unité, et la condemnatio, qui doit en êtreia repro-
duction au simple, ou quelquefois un multiple. C'est-à-dire que,
Yintentio étant une fois examinée et le montant auquel elle doU
s'élever apprécié, la sentence prononcera ou seulement le montant;
decette appréciation, ouïe double, ouïe triple, ouïe quadruple.
L'action est donc au double, au triple ou au quadruple, quand le

juge doit condamner au double, au triple ou au quadruple du
montant auquel il apprécie Yintentio. Ainsi, lorsque Yintentio est

quanti ea res erit ou quidquid ob eam rem dure aut facere
oportet, et que la condemnatio est tanti condemna, l'action est
au simple, quand même le quantum de Yintentio aurait pour
objet le double, le triple ou le quadruple de l'indemnité due au
demandeur, parce que la sentence doit répéter exactement le
montant de ce quantum (1). L'expression conceptoe de notre texte
seréfère donc à la condemnatio et non à Yintentio.

XXII. In simplum agitur : veluti
ex stipulatione, ex mutui datione ex

empto vendito, locato conducto, man-
date, et denique ex aliis compluribus
cousis.

*S. On agit au simple dans les ac-
tions résultant d'une stipulation, du

prêt, de la vente, de l'achat, du louage,
du mandat, et dans plusieurs autres
actions.

2126. Ex stipulatione. Quelquefois nous stipulons que notre

débiteur, dans un cas donné, par exemple dans le cas de lastipu-
latio duploe^onv garantie en matière de vente (ci-dess., n" 1465),
devra nous donner le double ou le triple de la chose due, l'action

qui naîtra d'une telle stipulation sera toujours au simple ; car
Yintentio comprendra elle-même le double ou le triple, et d'ail-
leurs ce double ou ce triple .n'est considéré que comme simple
dans la stipulation.

Ex aliis compluribus causis: On agit aussi au simple dans les
actions par lesquelles on ne poursuit que la chose, et même dans

plusieurs actions pénales, comme dans l'action d'injure, ou chaque
fois que la somme de la condamnation est certa.

XXIII. In duplum agimus : veluti
furti nec manifesti, damiii injuria? ex

lege Aquilia, deposili ex quibusdam
casibus. Item servi corrupfi, quoecom-

pelit in eum cujus hortatu consiliove
servus alienus fugerit, aut contumax
adversus dominum factus est, aut luxti-
riose vivere coeperit., aut denique quo-

%3. On agit au double dans les
actions de vol non manifeste, de la loi

Aquilia, et, en certains cas, de dépôt.
De même dans l'action servi corrupti^
contre celui dont les exhortations ou les
conseils ont poussé un esclave h prendre
la fuite, a se révolter contre son maître»
a se livrer à la débauche, ou l'ont cor-

(1) Conf. DIG. 19. 1. 13. pr. Ulp. et Inst. h. t. § 22. — Voy. Gai. 4. §§ 47.
50 et 51. — Et DIG. 21. 2. 56. pr. Paul.
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libet modo deterior factus sit : in qua
actione etiam earum rerum quas fu-

giendo servus abstulit, oestimatio dedn-
citur. Item ex legato quod venerabili-
bus locis relictum est, secundum ea

quoe supra diximus.

rompu d'une manière quelconque; ac-
tion dans laquelle on fait aussi entrer
la valeur des choses que l'esclave fugi-
tif à emportées. De même est au dou-
ble, selon ce que nous avons déjà dit,
l'action relative aux legs faits aux lieux
vénérables.

2127. Depositi ex quibusdam casibus. Nous avons vu, § 17 de
ce titre, que, dans le cas de dépôt nécessaire, la condamnation
est au double lorsque le dépositaire nie le dépôt (ci-dess., n° 2116).

Quant à l'action relative aux legs faits aux lieux vénérables,
voyez le § 19 (ci-dessus, n° 2118).

XXIV. Tripli vero, cum quidam
majorem verse eslimationis quantitatem
in libello conventionis insérait, ut ex
hac causa~ viatôrés,. id est executores

litium, ampliorem summam sportu-
laruni nomine exegerint. Tune enim id

quod propter eorum causam damnum

passus fuerit reus, in triplum ab actore

conseqnetur; ut in hoc triplo et sim-

plum , in quo damnum passus est, con-
numeretur. Quod nostra constitutio
induxit, quae in nostro codice fulget :
ex qua dubio procul est ex lege condicr-
tiliam emanare.

W4. On agit au triple contre celui

qui, dans un acte de citation, a exagéré
le montant de sa demande, afin que les
huissiers ou exécuteurs des procès pus-
sent par là exiger un salaire plus élevé.

Alors, en effet, le demandeur est con-
damné à payer au défenseur le triple
du dommage éprouvé; mais dans ce

triple ce dommage est compris pour une
fois. C'est ce que nous avons introduit
dans une constitution insérée en noire

Code, de laquelle dérive indubitable-
ment une condiction légale.

2128. Dans l'ancien droit il y avait deux actions au triple qui
'

ont été abolies : c'étaient les actions furti concepti ,et furti
oblati (1). Celle dont parle ici Justinien a été introduite par cet

empereur pour remplacer la peine de déchéance qu'encourait
tout individu qui demandait plus qu'il ne lui était dû : ce fut
Zenon qui commença à adoucir cette rigueur, résultant de la

plus-pétition.
In libello conventionis. Nous avons vu (ci-dessus, n° 2060) ce

qu'était cet acte, qui servait, sous ra procédure extraordinaire, à
introduire l'instance, et dans lequel le demandeur indiquait les
prétentions qu'il se.proposait de faire valoir dans le procès.. Ce
lïbellus conventionis: était notifié par un viator oa exécutorfet,
sur cette notification, l'adversaire devait donner caution qu'il se
présenterait devant le juge lorsqu'il y serait appelé (càutïojùdiiïo
sistendi). Cette caution était donnée au viator ou executorlitium,
auquel en même temps on payait ses frais. La cautio judicio
sistendi remplaçait le vadimonium, et le libellus conventionis
iem^hça.\tYinjusvocatio (2).

Exlege condictitiam emanare. Justinien veut que sa constitution
donne lieu à une cdndictio ex lege (3).

(1) GAI. 3. 191. — 4. 173. —
(2) Voyez notre résumé d'une procédure, tant

sous-le système.formulaire (nos 2034 et suiv. ), que sous le système de la procé-dure extraordinaire (n°s 2060 et suiv.). —
(3) Die. 13, 2. De condictione ex lege.
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XXV» Quadrupli, veluti furti manï-

festi; item de eo quod metus causa fac-

ium sit; deque ea pecunia quoe in hoc

data sit, ut is cui datur, calumnioe causa

negotium alicui faceret vel non faceret.

Ilem ex lege condictitia ex nostra con-

stitutione oritur, in quadruplum con-

demnationem imponens iis executoribus

litium, qui contra constitutionis normam

a reis quidquam exegerint.

*j». On agit au quadruplé dans les
actions de vol manifeste, quod metus

causa, et dans celle relative aux sommes

payées pour déterminer quelqu'un à

susciter,ou à abandonner un procès fait

par chicane ; de même, dans la condic-
tion légale établie parnous au quadruple,
contre les huissiers qui ont exigé des

parties quelque chose au delà du tarif
fixé par notre constitution.

2129. A reis quidquam exegerint. Les huissiers exigeaient
deshonoraires, ou plutôt épices (sportuloe), non-seulement des
défendeurs, mais encore des demandeurs (1).

XXVI. Sed furti quidem nec mani-
festi actio, et servi corrupti, a coeteris,
de quibus simul locuti sumus, eo diffe-

runt, quod hoe actiônes omnimodo du-

pli sunt. At illoe, id est, damni injuria?
ex lege Aquilia, et interdum depositi,
inficiatione duplicantur ; in confltentem
aulem in simplum dantur. Sed illa quoe
de iis competit quoe relicta venerabili-
bus locis sunt non solum inficiatione

duplicatur, sed etiam si distulerit relicti
solutionem usquequo jussu magistratum
nostrorum conveniatur. In confltentem

vero, antequam jussu magistratuum
conveniatur solventem, in simplum
redditur.

2130. In simplum redditur.
celui qui a délivré le legs sur
aucune action.

/3G. L'action de vol non manifeste et
l'action servi corrupti diffèrent de toutes
celles que nous avons comprises dans
la même énumération, en ce que ces
deux actions sont toujours au double;
les autres, c'est-à-dire l'action de la loi

Aquilia, et quelquefois celle de dépôt,
ne sont au double que lorsque le dé-
fendeur a nié ; s'il avoue, elles ne sont

qu'au simple. Quant à l'action relative
aux choses laissées aux lieux vénérables,
elle est au double non - seulement si
celui qui en est chargé nie, mais encore
s'il en diffère la délivrance jusqu'à ce

qu'il ait été assigné par ordre de nos

magistrats. S'il avoue et paye avant ces

poursuites par ordre des magistrats,
l'action est au simple.

L'expression est inexacte, car

-le-champ n'est plus soumis à

XXVII. Item actio de eo quod me-
tus causa factum sit, a coeteris de qui-
tus simul locuti sumus eo differt, quod
ejus natura tacite confinetur, ut qui
judicis jussu ipsam rem actori restituât,
absolvatur. Quod in coeteris casibus non
ifa est, sed omnimodo quisque in qua-
druplum condemnatur : quod est et in
furti manifesti actioné.

99m Pareillement l'action quod metus

causa se distingue de celles que nous

avons comprises dans la même énumé-

ration, en ce qu'il est dans sa nature

que le défendeur soit absous quand, sur

l'ordre du juge, il restitue la chose

même au demandeur. Dans les autres
cas il n'en est pas ainsi ; mais le défen-
deur est toujours condamné au qua-
druple : c'est ce qui a lieu dans l'action
de vol manifeste.

2131. L'action prétorienne quod metus causa est donnée à
celui qui a consenti, par suite d'une violence grave et actuelle,
soit à faire une aliénation ou une constitution de droits réels, soit
à contracter ou à éteindre une obligation, soit à accepter ou à

répudier une hérédité; en un mot, à faire an acte d'où résulte

(1) Nov. 82. c. 7. — S1. Augustin, ep. 55.



636 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. IV.

pour lui une perte ou une diminution de droit : — elle est dirigée
contre toute personne qui a profité de la violence, môme de bonne
foi. Cette action étant arbitraire, la condamnation peut être
évitée par le défendeur en retransférant la propriété ou le droit
réel aliéné, avec remise de tous les avantages dont a été privée
la personne violentée (cum omni causa), ou bien dans le cas

d'obligation, en faisant remise de l'obligation contractée par
crainte, ou en reconstituant l'obligation éteinte. Lorsqu'il y avait

condamnation, le quadruple était calculé sur le montant de tout

l'avantage qu'il y aurait eu pour le demandeur à ne pas être violenté.
— Du reste, nous savons que la violence pouvait donner ouverture
à deux autres sortes de secours prétoriens : l'exception quod metus

causa, et la restitution pour cause de crainte (ci-dess., n° 2019).
Dans quel cas était-ce l'une ou l'autre de ces voies qui devait être

employée?
2132. Lorsque le résultat de la violence n'avait été qu'une

obligation contractée, la personne violentée pouvait sans doute
attendre que son adversaire l'attaquât; et, dans ce cas, elle

paralysait l'action de celui-ci par l'exception quod metus causa,
ainsi que nous l'expliquerons plus bas (1).

—
Cependant, même

dans ce cas, elle pouvait désirer prendre les devants, et il était

possible qu'elle y eût un grand intérêt ; par exemple si elle avait
en ce moment à sa disposition les preuves, les témoignages de la

violence, lesquels pourront périr plus tard ou demeurer ignorés.
Il avait bien été élevé des doutes, dans la jurisprudence romaine,

pour savoir si l'existence possible de l'exception ne faisait pas
obstacle à l'emploi de l'action; mais ce doute avait été levé

formellement, comme nous l'apprend Ulpien (2). Au moyen de

l'action quod metus causa, la personne violentée obtiendra, si le

jussus préalable est exécuté, d'être libérée par acceptilation', et
s'il ne l'est pas, une condamnation au quadruple.

2133. Si l'on se place dans l'hypothèse d'un mal consommé:

par exemple, c'est une aliénation, c'est une répudiation d'hérédité,
c'est une acceptilation qui ont été faites sous l'empire de la

violence, alors il ne peut plus être question d'exception; des

deux remèdes prétoriens, Yexceptio ou Yactio quod metus causa,
c'est Je cas de ce dernier seulement.

2134. Mais dans l'une ou l'autre hypothèse, le recours peut
être ouvert de la restitutio in integrum, qui opère plus largement,
et qui, rescindant d'autorité les actes extorqués par violence,

replace prétoriennement le restitué dans la position qu'il avait

auparavant. Comme il s'agit là d'une voie d'autorité, le préteur
ne l'emploiera qu'avec réserve. Un fragment d'Ulpien, une consti-

tution de Dioclétien, nous disent que, lorsqu'une nullité ipso jure
ou un recours commun de droit civil existe, la voie extraordinaire

(1) Voy. Inst, 4. 13. § 1. —
(2) DIG. 4. 2. Quod metus caus. 9. § 3. UIp.
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de la restitutio in integrum doit rester fermée (1) ; mais il ne
faut pas exagérer ce principe, ni le faire sortir des exemples
d'application en vue desquels il est formulé. Plusieurs autres

textes, en grand »ombre, nous prouvent que, bien qu'il existe un
autre secours d'action ou d'exception prétoriennes, par^exemple,
dans notre hypothèse, bien qu'il y ait Yactio ou Yexceptio quod
metus causa, qui sont toutes les deux de droit prétorien, le

magistrat peut accorder la restitutio in integrum. C'est à lui à

apprécier l'opportunité de cette mesure extra ordinem qui lui
est demandée, comme plus large et plus efficace. S'agit-il, par
exemple,d'une adition d'hérédité faite sous l'empire de la violence,
celui qui a ainsi accepté pourrait opposer aux créanciers hérédi-
taires qui le poursuivraient l'exception quod metus causa; \\

pourrait prendre l'initiative et agir par l'action quod metus causa
contre chacun de ceux qui profiteraient de cette violence; mais
il arrivera à un résultat bien plus large et plus tranquillisant, si,
en bloc, il se fait restituer contre son acceptation. De même, s'il

s'agit d'une aliénation consommée, et qu'il soit plus avantageux
à la partie violentée contre un insolvable d'obtenir une restitution

qui le replace dans son droit de propriété, que d'exercer une
action in personam. Des exemples nombreux peuvent reproduire
à des degrés divers cette utilité plus grande, parce qu'en somme
les résultats de l'exception ni de l'action ne sont identiques avec
ceux de la restitution, et nous croyons le magistrat investi à cet

égard d'une libre appréciation, tant qu'il ne s'agit que de divers
remèdes prétoriens dont le choix est offert, dans la mesure de
sesintérêts, à la partie violentée (2).

Actions de bonne foi, actions de droit strict,
actions arbitraires.

XXVIII. Actionum autem quoe-
dam bonoe fidei sunt, quoedam stricti

juris. Bonoe fidei sunt hoe : ex empto
vendito, locato conducto, negotiorum
gestorum, mandati, depositi, pro socio,
tuteloe, commodati, pigneratitia, familioe

erciscundoe, communi dividundo, proe-
scriplis verbis quoe de oestimato propo-
nitur, et ea quoe ex permutatione com-

petit, et hereditatis petitio. Quamvis
enim usque adhuc incerlum erat, sive
inter bonoe fidei judicia connumeranda
sit hereditatis petitio, sive non, nostra
tamen constitutio aperte eam esse bonoe
fidei disposuit.

HH. Les actions, du reste, sont pu de
bonne foi ou de droit strict.. Sont de
bonne foi les actions de vente, d'achat,
de louage, de gestion d'affaires, de man-

dat, de dépôt, de société, de tutelle, de

commodat, de gage, en partage d'héré-
dité , en partage de biens indivis, l'ac-
tion proescriptis verbis qui résulte du
contrat estimatoire ou de l'échange, et
la pétition d'hérédité; Quant à cette der-

nière, on avait jusqu'ici douté si elle
devait être rangée, ou non, parmi les
actions de bonne foi: mais notre con-
stitution a positivement décidé qu'elle
est de bonne foi.

(1) DIG. 4. 4. De minorib. 16. f. Ulp.
— COD. 2. 41. In quibus causis in

integrum restitutio necessaria non est. 4. const. Dioclet. et Maxim.— (2) DIG.
4. 2. Quod met. caus. 9. §§ 4 et 6. f. Ulp. ; 21. §§ 5 et 6. f. Paul. — COD. 2.
20. De his quoe vi, etc., 3. const. Gord.
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2135. Nous avons déjà .exposé (ci-dessus, n081983 et suiv.)
cette division des actions, déduite, sous le système -formulaire, de
l'étendue des pouvoirs conférés au juge par la formule. Dans la
procédure extraordinaire, ce qui tenait à la rédaction de la formule
et à la distinction entre le juge et le magistrat disparaît, mais ce
qui tenait au fond des choses reste. Ainsi, bien que le juge ne
reçoive plus ses pouvoirs d'une formule dansJaquelle il serait
tenu de se renfermer, il n'en continue pas moins à juger ex oequo
et bono dans les actions de bonne foi, et selon les seuls principes
du droit civil dans les actions de droit strict, comme l'ordonnait
jadis le préteur au juge du système formulaire.

Justinien nous- donne ici l'énumération des actions de bonne
foi à son époque. En la comparant à celle donnée par Gaius, que
nous avons rapportée ci-dessus (n° 1987), on trouve en moins dans
l'énumération de Justinien l'action fiducies qui a cessé d'exister;
et en plus les actions familioe erciscundoe, comrnuni dividundo,
hereditatis petitio (voir ci-dessous, n° 2187), et proescriptis
verbis de oestimato, vel ex permutatione, sur laquelle nous nous
sommes déjà expliqué, ci-dessus, n0B1602, 1604 et 1605.

XXXX. Fuerat antea et rei uxorioe
actio una ex bonoe fidei judiciis. Sed cum

pleniorem esse ex stipulafu actionem

irivenientes, omne jus quod res uxoria
ante habebat, cum muftis divisianibus
in actionem ex stipulatu quoe de doti-
bus exigendis proponitur, transtulimus :
nierito rei uxorioe àctioné sùblata, ex

stipulafu quoe pro ea introducta est,
naturam bonoe fidei judicii tantum in
exactione dotis meruit, ut bonoe fidei sit.
Sed et tacitam ei dedimus hypothecam.
Proeferri autem aliis credîtoribus in

hypothecis tune sensuimus, cum ipsa
mulier de'dote-sua expèriatur, cujus
soliùs pfovidèntia hoc induximus.

*9. L'action rei uxorioe était pré-
cédemment de bonne foi : mais comme,
trouvant l'action ex stipulatu plus avan-

tageuse, nous avons, quand elle est don-
née pour la répétition de la dot, trans-

porté en elle, avec plusieurs divisions,
tous les effets attachés auparavant à
l'action rei uxorioe-; et comme, en con-

séquence, cette dernière a été suppri-
mée, l'action ex stipulatu, mise à sa

place, a reçu de nous le caractère d'ac-
tion de bonne foi, mais seulement quand
elle a-lieu pour répétition de la dot. En

outre, nous avons accordé à' la femme
une hypothèque tacite ; ordonnant même

qu'elle soit préférée aux autres créan-
ciers hypothécaires, toutefois quand
elle agira elle-même pour sa dot; car

c'est pour elle seule que nous avons
'
introduit ce privilège.

2136. Nous savons que la dot se constituait de trois manières :

par la dation ou la translation en propriété des choses composant
la dot {dos data) ; par la diction ou promesse solennelle sans

interrogation préalable (dos dicta); par la stipulation ou interro-

gation solennelle suivie d'une promesse conforme (dos stipulatu).
Nous savons aussi à qui, selon les cas divers, devait revenir la
dot et par qui elle pouvait être redemandée après la dissolution du

mariage (tom. II, n08587 et suiv.). Quant aux actions auxquelles
la constitution de la dot peut donner lieu, il faut distinguer :
1° celles qui ont pour but de faire payer la dot par ceux qui l'ont



T1T. VI. DES ACTIONS.' 639

promise; 2° et celles qui ont pour but de la faire rendre, après la
dissolution du mariage, parle mari qui l'a reçue.

2137. Sous le premier point de vue la dot data ne donne lieu

à aucune action :. puisque le mari a reçu la dot, il n'a plus à la

demander; la dot dicta ou la dot stipulata se demandent l'une et
l'autre par une condictio, qualifiée, dans le dernier cas, (Yactio
ex stipulatu.

2138. Sous le second point de vue, c'est-à-dire pour la reprise
de la dot après la dissolution du mariage, il existait une action
nommée rei uxorioe, action générale, donnée à toute personne
ayant le droit d'exercer cette reprise, de quelque manière que la
dot eût été constituée. — Quelquefois cependant les parties ne se
contentaient pas de cette action générale, et soit la femme, soit
celui à qui le droit de reprise devait revenir ou qui voulait se le

réserver, stipulait formellement du mari la restitution de la dot :

dansce cas, ils avaient, pour faire opérer cette restitution, l'action
ex stipulatu, résultant de la stipulation formelle qu'ils avaient
faite. C'est de ces actions en reprise, soit rei uxorioe, soit or

stipulatu, qu'il s'agit dans notre paragraphe.
2139. L'action générale rei uxorioe était une action de bonne

foi, dans laquelle les expressions consacrées paraissent avoir été
celles-ci : « QUODJÎEQUIUSMELIUS» (ci-dessus, n" 1985). Le mari

poursuivi par cette action avait le droit : 1° de faire., pour diffé-
rents motifs déterminés par l'usage, certaines retenues sur la dot ;
2° de ne restituer les choses appréciables au poids, au nombre ou
àla mesure, qu'en trois ans et par tiers (annua, bima, trima die) ;
la restitution n'était immédiatement obligatoire que pour les corps
certains qui n'avaient pas été vendus au mari lors de la constitu-

tion; enfin 3° d'opposer le bénéfice de compétence, c'est-à-dire le
bénéfice de n'être condamné que quantum facere potest. En outre,
la femme ne transmettait pas cette action à ses héritiers, à moins

qu'elle n'eût mis son mari en demeure; et si son mari défunt lui
avait fait quelques libéralités par institution, legs ou fidéicommis,
elle ne pouvait cumuler ces avantages avec l'exercice de l'action
rei uxorioe pour la reprise de sa dot ; en vertu d'un édit nommé

dealterutro, elle était obligée d'opter entre l'un ou l'autre de
ces droits (1).

2140. L'action en reprise ex stipulatu, au contraire, comme
toutes les actions provenant de la stipulation, était de droit strict.
Elle était beaucoup plus rigoureuse que la précédente contre le
mari et plus favorable à celui qui demandait la restitution. Ainsi
le mari était obligé de faire cette restitution sans pouvoir exercer

aucune retenue, ni réclamer aucun délai, ni opposer le bénéfice de

compétence. Tout se renfermait rigoureusement dans la promesse
de restitution qu'il avait faite. L'action passait aux héritiers du

(1) ULP.Reg. 6. De doiibus. §§ 6 et suiv.
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stipulant. Et si le mari avait fait à sa femme survivante des avan-
tages par disposition de dernière volonté, celle-ci cumulait ces
avantages avec l'exercice de l'action ex stipulatu pour la reprise
de sa dot.

2141. Justinien, pour transporter dans tous les cas divers
avantages de l'action &r stipulatu, en en laissant subsister quel-
ques-uns de l'action rei uxorioe, fond ensemble .ces deux actions.
De quelque manière que le mariage se soit dissous, et quelle que
lût l'origine de la dot, il veut que sa femme et ses héritiers
puissent toujours la redemander par une action ex stipulatu,
comme s'il y avait eu entre les époux une stipulation tacite.
Cependant il transporte à cette action ex stipulatu en reprise de
Ja dot le caractère d'une action de bonne foi; comme telle, il
accorde au mari un délai d'jm an pour la restitution des objets
dotaux autres que les immeubles, et il lui conserve le bénéfice de
compétence. — Enfin, pour sûreté de cette reprise, l'empereur
accorde à la femme une hypothèque tacite sur les biens du mari;
il veut même que cette hypothèque soit privilégiée, et qu'elle
prime même les hypothèques qui lui sont antérieures en date.
Mais ce privilège est tout personnel à la femme ou à ses descen-
dants; il ne passe pas à ses autres héritiers, qui ne succèdent

qu'à l'hypothèque ordinaire (1).

XXX. In bonoe fidei autem judiciis
libéra potestas permitti videtur judici ex
iono et oequo oestimandi quantum actori
resfitui debeat. In quo et illud continetur

ut, si quid invicem proestare actorem

oporteat, eo compensato, in reliquum
îs cum quo actum est debeat condem-
nari. Sed et in strictis judiciis ex res-

cripto divi Marci, opposita, doli mali

exceptione, compensatio inducebatur.
Sed nostra constitutio eas compensa-
îiones, quoe jure aperto nituntur, latius

jntroduxit, ut actiones ipso jure mi-

nuant, sive in rem, sive in personam,
sive alias quascumque : excepta sola

depositi actione, cui aliquid compensa-
fionis nomine opponi satis impium esse

credidimus; ne sub prefextu compensa-
tionis deposifarum rerum quis exactione
defraudetur.

30. Dans les actions de bonne foi,
plein pouvoir est donné au juge d'esti-

mer, selon l'équité, les restitutions dues
au demandeur. Ce qui emporte le de-
voir , si le demandeur doit à son tour

quelque chose, d'en faire compensalion
et de ne condamner le défendeur qu'au
reliquat. Dans les actions de droit strict

elles-mêmes, en vertu d'un rescript du
divin Marc-Aurèle, sur l'opposifion de

l'exception de dol, la compensation était
introduite. Mais notre constitution, don-
nant une plus grande extension aui

compensations qui se fondent sur un
droit évident, veut qu'elles diminuent
de plein droit les actions, soit réelles,
soit personnelles, soit toutes autres;
sauf la seule action de dépôt, dans la-

quelle nous croirions par trop odieux

d'opposer la compensation pour quoi
que ce soit; et sous ce prétexte, de

frauder le déposant de la restitution des

choses par lui confiées.

2142. Nous nous bornerons pour le moment à déduire seule-
ment de ce paragraphe ce principe, qui nous est d'ailleurs déjà

(1) Voir sur cette matière : DIG. 24. 3 et C. 5. 18. Soluto matrimonio dos

quemadmodumpetatur: C. 5.13. De rei uxorioe actione in ex stipulatu actionem

tiransfusa, et de natura dotibus proestita.
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connu (ci-dessus, n° 1988, 3°), savoir : que dans les actions de
bonne foi la compensation devait être opérée par le juge, sans

qu'il fût nécessaire que la formule lui en donnât spécialement le

pouvoir, tandis que dans les actions de droit strict il ne pouvait la

prendre en considération qu'autant que la demande en avait été
insérée dans la formule par quelque modification. Quant aux
détails sur les règles de la compensation au temps de Justinien,
nous les renvoyons sous le § 39 qui va suivre, et qui est spécial
pour cette matière.

XXXI. Proeterea, quasdam actiones

arbitrarias, id est, ex arbitrio judicis

pendentes appellamus : in quibus, nisi

arbitrio judicis is cnm quo agitur acfori

salisfaciat, veluti rem restituât, vel

eihibeat, vel solvat, vel ex noxali causa
sersum dedat, condemnari debeat. Sed
iste actiones tam in rem quam in per-
sonam inveniuntur : in rem, veluti

Publiciana, Serviana de rébus coloni,

quasi-Serviana quoe etiam hypothecarià
vocatur; in personam, veluti quibus de

ëoagitur quod aut metus causa aut dolo
malo factum est; item cum id quod
certo loco promissum est petïtur. Ad
eihibendum quoque actio ex arbitrio

judicis pendet. In fais enim actionibus
et ceteris similibus permiltitur judici ex

bono et oequo, secundum cujusque rei de

quaactûm est naturam, oestimare quem-
admodum àctori satisfieri oporteat.

31. En outre, certaines actions se
nomment arbitraires, c'est-à-dire dépen-
dant de l'arbitrage du juge. Dans ces

actions, si le défendeur ne donne pas au
demandeur la satisfaction prescrite par
l'arbitrage dû juge, par exemple la res-
titution de la chose, ou l'exhibition, ou
le payement, ou l'abandon noxal d'un

esclave, il doit être condamné. Parmi
ces actions s'en trouvent tant de réelles

que de personnelles ; de réelles, comme
les actions Publicienne, Servienne, rela-
tive aux effets du colon, quasi-Servienne,
aussi nommée hypothécaire ; de person-
nelles , par exemple, les actions inten-
tées pour ce qui a été fait par suite de
crainte ou de dol; l'action par laquelle on
demande ce qui a été promis dans un lieu
déterminé. L'action ad exhibendum est
aussi arbitraire. Dans toutes ces actions
et autres semblables, le juge a le pouvoir
d'estimer, d'après l'équité et suivant la
nature particulière de chaque objet,
quelle satisfaction est due au demandeur.

2143. Nous avons déjà exposé avec détail l'origine, l'utilité et
le caractère des actions arbitraires sous le système de la procédure
par formules (ci-dessus, n0' 1990 et suiv.). Dans la procédure
extraordinaire, bien qu'il ne soit plus question de la rédaction
d'une formule, le caractère constitutif de l'action arbitraire reste;
le juge continuera dans ces sortes d'actions, après avoir arbitré
selon l'équité (ex oequo et bono), la satisfaction qui est due au

demandeur, à rendre, avant d'en venir à la sentence, un jussus
ou arbitrium, c'est-à-dire un ordre préalable, enjoignant au
défendeur de donner cette satisfaction dans un délai déterminé ;
si le défendeur obéit au jussus et donne la satisfaction .prescrite,
il sera absous ; sinon il sera condamné quanti ea res erit. —

Nous savons également que la destination spéciale et originaire
desactions arbitraires a été la poursuite des droits réels : de telle
sorte que toutes les actions in rem, tant civiles que prétoriennes,
sont arbitraires (1). En outre, parmi les actions in personam., on

(1) Voir cependant, pour la pétition d'hérédité, ci-dessus, n° 2135, et ci-

dessous, n° 2187.

TOMB in. **
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compte comnie arbitraires : dans lés actions civiles; l'action ad
exhibendurrl et l'action finium regundorum ; dans les actions

prétoriennes, l'action quod metus causa, l'action de dolo mah,
parce que toutes les quatre sont-on restitutoires ouiexhibitoires-

plus; enfin, Faction de eo quod cèrto l&coy qui & xm caractère
tout particulier, sur lequel û est nécessaire de porter son atten-
tion. Quant aux actions noxales que cite aussi "notre texte, nous
examinerons; dans le titre iqui leur est spécialement consacré

(ci-dessous, tit. 8) la question de savoir si elles-sont ou non
toutes arbitraires.

2144. Quod aut metus causa aut dolo malo factum est;
L'action qiiàd metus causa nous est déjà connue par ce,que nous
ieh avons diï aux §§ 25 et 27 qui précèdent, nos2131 et suivants.
—TQuant à l'action de dolo malo, elle doit être l'objet d'observaT
tiens semblables, mais avec certaines différences bien marquées,
i-^-'Lè dol donne ouverture, comme là violence, à trois remèdes

prétoriens : l'action, l'exception, la restitution ; or il s'agit de

savoir, ici comme pour la violence, dans quel cas c'est l'un ou
l'autre de ces remèdes qui doit être employé.

2145. L'action et l'exception de dolo maloixht cela de différent
de l'action et de l'exception quod metus causa, qu'elles ne se
donnent que contre l'auteur même du dol ou ses ayants causeà
titre lucratif, tandis que l'action et l'exception quod metus causa
se donnent contre quiconque tirerait profit delà violence : on dit,
en ce sens, dés unes qu'elles sont in personam, et des autres

qu'elles sont inrem scriptoe. — En outre, l'action de dol (mais
non l'exception) est infamante-elle n'entraîne qu'une condamna-
tion au simple, et non au quadruple comme celle de violence;
elle ne dure qu'une année (1), tandis que l'action quod metus
causa était d'un an'aussi pour le quadruple, mais perpétuelle
pour le simple (2)7—"D'u caractère infamant de Faction de dol
contre le condamné, et dés conséquences graves de cette infamie,
était sortie la règle que l'action de dol ne devait être donnée que
lorsqu'il n'existait aucune autre voie pour se pourvoir "contre les
suites du dol. L'édit du préteur en contenait lui-même la restric*-
tion en ces termes : « Si de his rébus alia actio non eritu, et
c'est avec raison, dit Ulpién : « Quoniam famosa actio non temere
debuit a prsetore decerni, si sit civilis vel honorarïa, qua possit
experiri. » Action civile ou prétorienne, l'édit ne distingue pas;
et la jurisprudence était encore allée plus loin en y comprenant
même les interdits et les exceptions : « Usque adeo, ut [et]
jPedius, îib. vin, scribat, ètiamsi ihterdictum sit quo quîs exp'é*

(1) Après cette année, on n'a plus contré l'auteur du dol qu'une action !»

factum, jusqu'à concurrence de ce dont il s'est enrichi-, comme lorsqu'on attaque
les héritiers, contre lesquels jamais l'action n'est infamante. DIG. h. 3. De
dolo malo. 29. Paul., et 17* § 1. f. Ulp. — Ib. 26. GAI. — Jb. 28. GAL —

(2) DIG. 4. 2. Quod metus causa. 14. § 1. f. Ulp.
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rki, vel «xoeptio qua *e tueri'possit, -cessare hoc edïctum -»-,
même les restitutions, (tout 'extraordinaire qu'en fut le secours :
«Pomponius cefert (La^eonem existimare, «tiam si guis in ittté4-

gptnnrestitua possit, non debere ei -banc actionem competere (1).»
2146. ï/appiication-de cette Tègle présente d'abord des diffi-

cultés de jurisprudence pour apprécier, en chaque espèce, 'si!
existe ou non quelque autre Troie de faire réparer le préjudice
résultant du: dol, ou si aucune n'existant l'emploi de l'action doit
malt est justifié -: un. très-grand nombre de textes insérés au

Digeste dans le "titre 4e doto malo roulent -sur cette difficulté \
mais, en outre, il s'en présente de spéciales en ce qui concerné
l'exception et la restitution pour cause de dol.

2147. Dans les cas auxquels s'applique 1"exception de dol,
c'est-à-dire dans ceux où le dol a fait naître au profit de celui qui
l'a commis une obligation, l'oblige, qui ama la possibilité de se
défendre, lorsqu'il sera attaqué, au moyen de l'exception, peut-il
ici, «omme dans le cas de violence-(ci-dessus, n° 2132),, prendre
l'initiative et-exercer l'action doli malî pour se faire 'libérer -dès/à
présent de son obligation? fi semble ^qu'il faille tépondre, en

règle générale, nue non, et nous avons un texte qui le décide
ainsi (2). Cependant, si le magistrat reconnaît irue les preuves du
dol sont de natuse à périr, que le créancier, amené in jure devant
lui, temporise et retarde à mauvais dessein ï'exerciee de son
action,nous croyons que faction de dolo malo pourra être donnée,
car il faut prendre la règle en ce sens que les intérêts de celui qry
asouffert du dol peuvent être, utilement sauvegardés d'une autre
manière. C'est ainsi que l'exprime TJrpïen, d'après Pomponius

-
«Et eleganter Pomponius hoec verba, si alla actio non sit, sic

excipit, quasi res àlio modo ei ad -quem ea res perfinet salva esse

nonpoterît. »
2148. Quant à la restitution pour cause de dol, c'est une autre

difficulté . si on prend d'une manière absolue la règle que la
possibilité d'être restitué ferme l'accès à l'action de dol, et qu'on
l'applique même à la restitution pour,dol, on ne verra plus guère
dans quel cas se donnera donc cette action de dol. 11ne restera
absolument que les cas dans lesquels, en fait, la restitution sera
devenue impossible : par exemple s'il s'agit d'une aliénation
obtenuepar dol, et que la «hoseainsi aliénée aitpéri. —Maisnous
ne croyons pas que la nègle fût aussi impérativement rigoureuse.
Lesexemples fournis par les textes nous la font voir appliquée aux
restitutions pour cause de minorité (3) ; même à celles pour cause
de dol quand il s'agit de restitution contre des actes de proûeV
dure44).'. encore n'est-ee pas toujours (5) ; mais non en fait de

(î) DIG. 4. 3. De dolo malo. 1. '§§ 1. 4 et 6. f. Ulp. — (2) Ib. 40. f.
Fnrins AntManus. — (3) 1b. 38. f. Ulp. — (4) DIG. 4. 1. De inïntegr. restit. 7.

§ 1. f. Marcell. — 42. 1; Derejudîc. 33. f./Callistrat. — (5)DIG. 4. 3. De dolo
malo. 18. § 4. f. Paul.

41.
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contrats ou d'autres actes surpris par dol (1); en somme même,
c'est moins comme règle obligatoire, que comme un meilleur

parti à prendre par un bon préteur, que la préférence à accorder
à la restitution sur l'action de dol est signalée : «Boni proetoris
est potius restituere litem, ut et ratio etaequitas postulabit, quam
actionem famosam constituere (2). » — Nous croyons donc qu'en
cela le magistrat avait un pouvoir d'appréciation, ainsi que nous
l'avons déjà dit à l'occasion de la violence (ci-dess., n° 2134).—
Nous trouvons aussi, au Digeste, des exemples dans lesquels la

'restitution pour cause de dol est donnée, à la différence de l'action,
contre des personnes innocentes du dol, mais qui s'enrichiraient
de ses effets (3).

2149. Quelquefois les parties, même dans un contrat verbis,
ont soin de stipuler une garantie expresse contre le dol (de dolo
malo cautio); par exemple, que les choses se font et se feront
de bonne foi : « Eaque sic recte darijierifide », ou en d'autres
termes équivalents : les plus usités, dont nous avons un très-grand
nombre d'exemples dans les textes, sont ceux-ci : «-Dolummalum
abesse abfuturumque esse. » C'est ce qui se nomme dans le lan-

gage consacré des jurisconsultes romains, doli clausula, doli
mali clausula, de dolo malo clausula]^). Il y avait des opérations
dans lesquelles cette doli clausula était d'usage, par exemple
dans les compromis (5). En outre, dans un très-grand nombre
de stipulations prétoriennes, elle était obligatoire (6). —En sem-
blable cas, ni l'action doli mali^ ni la restitution pour cause de
dol ne pouvaient avoir lieu, puisque l'action même de la stipula-
tion y suffisait (7) ; et l'insertion d'une exception de dol n'était
pas nécessaire dans la formule de cette action, puisque les termes
mêmes de la stipulation portaient exclusion de dol. La formule
s'en trouvait modifiée et ne gardait plus au même degré son
caractère stricti juris, Nous voyons par Papinien, qu'en ce qui
concerne l'exclusion du dol, cette formule était incerta (8) ; et

(1) Ibid. 38. f. Ulp.— (%)Voir la noie 4, p. 643.— (3) DIG. 2. 10. Deeoper
quem factum erit quominus quis in judicio sistat. 3. § l.'f. Julian. — 11. 1.'
De interrog. injure. 18. f. Julian. — (4) DIG. 44. 4. De doli mal. except. 4.
§ 16: f. Ulp. — 45. 1. De verbor. oblig. 22. f. Paul.; 38. § 13. f. Ulp.;53. f. Julian. ; 119 et 121. pr. f. Papin. ; 122. § l.'f.- Scoevol.— 50. 16. De
verb. signif. 73. f. Ulp. — (5) DIG. 4. 8. De receptis. 31. f. Ulp. — COD.2.
56. De receptis arbitris. 3. const. Dioclet. et Maxim. : « Doli mah clausula quoe
compromissi stipulation! subjici solet. » — (6) DIG. 5. 3. De heredit. petit.
45. f. Cels. — 7. 9. Usufructuar. quemadm. caveat. 1. pr., et 5. pr. f. U(p.—
39. 1. De oper. nov. nunciat. 21. § 2. f. Ulp. — 39. 2. De damno infect. 28
et 40. i. Ulp.—35. 3. Si cui plus quam per legem Falcidiam licuerit, legatuntesse dicetur. 1. pr. f. Ulp. — 36. 3. Ut legatorum seu fideicommissorum ser-
vandorum causa caveatur. 1. pr. f. Ulp. — 46. 7. Judicatum solvi. 17. 18
et 19. f. Venulej. — 46. 8. Ratam rem haberi. 22. § 7. f. Julian. — (7) DIG.
4. 8. De receptis. Si. f. Ulp. : a Et ideo si velit de dolo actionem exercera
adversarïùs : non debebit, cum habeat ex stipulatu actionem. » — 44. 4. De
doit mal. except. k. § 16. f. Ulp. — (8) DIG. 45. 1. De verbor. oblig. 121. pr.
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nous trouvons dans la loi de la Gaule cisalpine une action en vertu
d'une pareille stipulation, complètement transformée, dans son

intentio, en action de bonne foi (1).
2150. Cum id quod certo loco promissum est petitur. Lors-

qu'une obligation a été formée avec indication d'un lieu déterminé

pour le payement, le créancier n'a droit à être payé que dans le
lieu indiqué. Si donc il attaque son débiteur dans-un autre lieu

pour s'en faire payer, il dépasse la mesure de son droit, ou comme
on dit, loco plus petitur, il y a plus-pétition à raison du lieu.
Ici doivent s'appliquer, en conséquence, les règles et les distinc-
tions de la plus-petitio en droit romain. — Si l'obligation est

poursuivie par une action de bonne foi, ou même par une action
de droit strict ayant pour objet une chose indéterminée, et par
conséquent une intentio incerta : QUIDQUID PARET DARE FACERE
OPORTERE, il est de règle, au temps du système formulaire, qu'il
ne saurait y avoir, dans une semblable formule, de plus-pétition
(ci-dessous, n° 2155), et on le voit bien dans le cas dont nous

parlons, puisque le juge, libre de déterminer le montant de la

condamnation, pourra prendre en considération la différence de lieu
et diminuer d'autant cette condamnation. Ainsi, le changement de
lieu n'aura pas ici d'inconvénient pour le demandeur. — Mais si
l'action est une action de droit strict ayant pour objet une chose
certaine (res certa), c'est-à-dire s'il s'agit de la dation soit d'une
somme d'argent déterminée, ce qui est, dans le sens le plus étroit,
le véritable certum petere; soit une quantité déterminée de choses
de consommation, par exemple tant de mesures de vin, de blé ou
d'huile (2) ; soit même un corps certain, tel cheval, tel meuble,
tel esclave : Yintentio de la formule est certa, le juge y est ren-

fermé, même à l'égard des deux dernières sortes d'objets certains,
dans les termes de Yintentio; car les expressions QUANTI EA RES

ERIT,employées dans la condemnatio pour ces deux derniers cas,
lui donnent la mission d'estimer les objets certains qui ont été

demandés dans Yintentio : les dangers et les règles de la plus-
petitio existent donc ici. En conséquence, dans notre espèce, le

créancier, en intentant une pareille action hors du lieu indiqué
pour le payement, devra nécessairement perdre son procès, parce
que le juge ne pourra pas condamner le défendeur à l'objet cer-
tain qui lui est demandé, puisqu'il ne le doit pas en ce lieu, ni
tenir compte de la différence de lieu, puisque l'action est de droit

f. Papin. : « Ex ea parte cautionis, dolumque malum huic rei promissioni-
que abesse abfuturumque esse... incerti agetur, stipulationis utiliter interpo-
nendoegratia. i — (1) LEX Gallioe cisalpinoe, columna 1. § 20 : «... QUIDQUID
HUM Q. LlCINIUM EX EA STIPULATIONE L. SEIO DARE FACERE OPORTERET EX FIDE

BÔM, « etc. (Collection de M. Blondeau, p. 78.) Cette formule est reproduite
deux fois, en deux occasions analogues, dans le même chapitre. Il s'agit de la

repromissio ou de la stipulatio damni infecti, refusée par celui qui devait
la faire; la formule est conçue en une forme fictice, comme si la repromissio ou
la stipulatio avaient eu lieu. — (2) DIG. 13. 4. De eo quod certo loco. 3. f. Gai.
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strkt me^mtentioy cette.D'où1MI suit qu» le. défendeur sera
aibsous'^et que-le créancier, aurai épuisé imatifcment son action.

Pour éviter cette perte, il( sera donc oblgé de se renfermer
stEtoffement dafts les- termes* de- sa créance et de n'attaquer le
débiteur que- dans le lieu indiqué pour le: payement. Mais si le
débiteur a soin dff ne pas*se*trouver dans; ce lieu,, le créancier nç
pourra jamais Yappelés in fus, puisque' cette voûatïo ne-peut avoir
îieu>centre une personne absente..Il ne lui. resterait que -le»remèdes
prétoriens'contré le débiteur' qui se caebev **- D'un autre côté,
et indèpendamrrient de cette considération r il peut être utile aux
deux. parties' que la demande et le payement puissent se faite
ailleurs que dans l'endroit indiqué,, pouoevnqu'on tienne compte
de la- différence de Be».. — Comment satisfaire à ces deux néces-
sités , en présence de la. précision rigoureuse des formules-1
:';215,1. Le préteur y est parvenu., en faisant subir dans ce casà

Im cûndict4& uôe modificatioM^fli permet au créancier de l'intenter
dans tm lieu autre çùe celui fixé pour le payement. Cette modifi-
cation consiste f toot en conservant à la condictio son intentio
certa: 1° à la rendre arbitraire, en subordonnant la condamnation
au cas où le défendeur, ne donnerait pas satisfaction; 2° à rendre
cette condamnation, si elle doit avoir lieu, indéterminée (incerta),
afin que le juge ait le pouvoir de prendre en considération k diffé-
rence de lieu et de fixer en conséquence, selon l'équité (excequo
et bono), le montent dé sa sentence. Telle est l'action désignée
sous le nom de actio de eo quod certo loco. On peut conjecturer,
avec M, Zinamern, que la formule en, était ainsi construite, pour
le cas de somme d'argent : * Judex esta : si paret Numerium,

Negidium Aulo Agerio centum Ephesi dare oportere, nequeeo
nomine Aulq Agerio a Numerio Negidio satisfactum erit, quanti
ea res erit condemna, » On voit qu'elle offre ces particularités :
1° que Yintentio y est de droit civil et de chose certaine, comme
dans la condictio c'erti elle-même ; 2* qu'elle porte Fénonciation de

l'obligation avec indication du lieu du payement; 3° que la clause

neque satisfactum éritls. rend arbitraire, puisque la satisfaction

préalable empêchera la condamnation ; 4° que cette condamnation

y est indéterminée et laissée à l'appréciation équitable du juge, le

quanti ea res erit se rapportant cette fois à l'objet demandé avec
indication du lieu où il devait être payé et à l'absence de satisfac-
tion à cet égard*

La satisfaction préalable que le juge pourrait estimer suffisante
êSStëquo et boito peut être, suivant les cas, soit le payement de
là chose due en tenant compté de la différence de lieu, soit même
seulement une valable caution de payer au lieu indiqué (I).

(1) Voir sur tout ce qui concerne cette action, ci-dessus, page 566, avec les
textes indiqués dans la note 3.
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Delà condamnation.—- Plus-pétition et autres erreurs dans
la demande. — Causes qui peuvent diminuer le montant
delà condamnation : bénéfice de compétence, compensation-,
cession;des biens. ; -

XXXII. Curare autem débet judex
ni omnimodo, quàntnm possibile ei sit,
certa pecunioe vel rei séntentiam ferai,
etiam si de incerta quantitate apndeum
àctum est.

3Î8. La sentence dn juge doit tou-

jours porter, autant que possible, snr
une somme d'argent déterminée, on sur
une chose déterminée, quand même
l'action aurait eu pour objet une chose
indéterminée.

2152. Lé principe déjà énoncé par nous (ci-dessus, n* 2066),
quela condamnation, sous le système de la procédure extraordi-
naire, peut être non-seulement d'une somme pécuniaire certaine

(certoepecunioe), mais aussi de toute autre chose déterminée (vel
rei), qu'ainsi elle peut atteindre directement l'objet même de la
demande, se trouve formellement énoncé dans ces expressions de
notre paragraphe : a.Certoe pecunioe vel rei séntentiam ferai. .»

XXXIII. Si quis agens, in inten-
fione sua plus complexus fuerit quam
ad eum pertineat, causa cadebat, id

est, rem amittebat ; nec facile in inte-

grum a praetore restituebatur, nisi mi-
nor erat viginti quinque annis. Huic

enim, sicutin aliis causis causa cognita
succurrebatur, si lapsus juventute fue-

rat, ita et in bac causa succurri solitum
erat. Sane, si tara magna causa justi
erroris interveniebat, ut etiam constan-
fissinms quisque labi posset, etiam

majori viginti quinque annis succurre-
batur : veluti, si quis totum legatum
petierit, post deinde prolati fuerint
codicilli quibus aut pars legati adempta
sit, aut quibusdam aliis legata data sint,

quoeeffîciebant ut plus petiisse videre-
tur petitor quam dodrantem, atque ideo

lege Falcidia legata minuebantur. Plus
autem quatuor modis petitur, re, tem-

pore, loco, causa. Re, veluti si quis, pro
decem aureis qui ei debebantur, viginti
petierit; aut si is cujus ex parte res est,
totam eam, vel majore ex parte, suam
esse intenderit. Tempore, veluti si quis
ante diem vel ante conditionem petie-
rit ; qua ratione enim qui tardais solvit

quam solvere deberet, minus solvere

intelligitur ; eadem ratione qui proema-
ture petit, plus petere videtur. Loco plus

Îietitur,
veluti cum quis id quod certo

oco sibi stipulatus est, alio loco petit
sine commemoratione illius loci in quo
sibi dari stipulatus fuerit ; verbi gratia,

33. Si un demandeur, dans Yintentio,

comprenait plus qu'il ne lui était dû, il
était déchu, c'est-à-dire il perdait son

droit, et difficilement était-il restitué par
le préleur, à moins qu'il ne fût mineur
de vingt-cinq ans. A un tel mineur, en

effet, le secours prétorien était accordé,
en connaissance de cause, dans ce cas,
comme dans tous ceux où il aurait failli

par jeunesse. Toutefois, même le majeur
de vingt-cinq ans obtenait ce secours,

lorsqu'il était intervenu une cause telle-
ment grande de légitime erreur, que
l'homme le plus infaillible y serait
tombé. Far exemple si un légataire a.
demandé la totalité de son legs, et.

qu'ensuite on produise des codicilles

révoquant ce legs en partie, ou faisant
à d'autres des libéralités telles que. la
réduction de la loi Falcidie ayant lieu,
il se trouve que ce légataire a demandé

plus des trois quarts. Du reste la plus-
pétition ..peut avoir lieu de quatre mar
nières : par rapport à la chose, au temps,
au lieu, à la cause. Par rapport à la

chose, si par exemple quelqu'un, au lien
de dix sous d'or qui lui sont dus, en de-
mande vingt ; ou si, propriétaire d'une

partie, il réclame la propriété du tout,
ou d'une part plus grande. Par rapport
au temps, par exemple, si quelqu'un
demande avant le terme ou la condition;
en effet, de même que payer trop tard

c'est payer moins qu'on ne doit, dé
même demander trop tôt, c'est deman-
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si is qui ita supulatus fuerit : EPHESI

DARE SPONDBS?.Romoe pure intendat sibi

dari oportere. Ideo autem plus petere

intelligitur, quia utilitatem quam habuit

promissor si Ephesi solveret, adimit ei

pura intentione. Propter quam causam

"alio loco petenti arbitraria actio propo-
nitur, in qua scilicet ratio habetur utili-
tatis quoe promissori competitura fuisset,
si illp loco solveret : quoe utilitas ple-
rumque in mercibus maxima invenitùr,
veluti vino, oleo, frumento, quoe per

singulas regiones diversa habent pretia.
Sed et pecunioe numeratoe non in omni-

bus regionibus sub iisdem usuris foene-

rantur. Si quis tamen Ephesi petat,'id
est eo loco petat quo ut sibi detur stipu-
latus est, pura actione recte agit; idque
etiam praetor monstrat, scilicet quia
utilitas solvendi salva est promissori.
Hnic autem qui loco plus petere intelli-

gitur, proximus est is qui causa plus
petit : ut ecce, si quis ita a te stipedetur:
HOMINEM STICHUM ADT DECEM AUREOS DARE

SPONDES? deinde alterutrum petat, veluti
hominem tantum aut decem aureos
tantum. Ideo autem plus petere intel-

ligitur, quia in eo génère stipulations
promissoris est electio, utrum pecuniam
an hominem solvere malit. Qui igitur
pecuniam tantum vel hominem tantum
sibi dari oportere intendit, eripit elec-
tionem adversario, et eo modo suarh

quidem conditionem meliorem facit ;
adversarii vero sui deteriorem. Qua de

causa, tafis in ea re prodita est actio,
ut quis intendat hominem Stichum aut
aureos decem sibi dari oportere, id est,
ut eodem modo peteret quo stipulatus
est. Proeferea, si quis generaliter homi-
nem stipulatus sit ; et specialiter Sti-
chum petat, aut generaliter vinum sti-

pulatus, specialiter campanum petat,
aut generaliter purpuram stipulatus sit,
deinde specialiter tyriam petat, plus
petere intelligitur ; quia electionem
adversario tollit, cui stipulationis«jure
liberum fuit aliud solvere quam quod
peteretur. Quin etiam, licet vilissimum
sit quod quis petat, nihilominus plus
petere intelligitur; quia saepe accidit
ut promissori facilius sit illud solvere,
quod majoris pretii est. — Sed hoec

quidem antea in usu fuerant : postea
autem jex Zenoniana et nostra rem
coercuit. Et si quidem tempore plus
fuerit petitum, sfatui oportet quod Zeno-
riis divoe mémorise loquitur constitutio.
Sin autem quantitate vel alio modo plus

der plus qu'il n'est dû. Par rapport au
lieu; si, par exemple, quelqu'un, ayant
stipulé un payement dans un lieu déter-
miné, le demande ailleurs, sans men-
tionner le lieu fixé ; comme si ayant fait
cette stipulation : PROMETS-TUDE MEDON-
NER A EPHÈSE? il formule à Rome, pure-
ment et simplement, la prétention qu'on
doit lui donner. En effet cette préten-
tion pure et simple tend à priver le pror
mettant de l'avantage qu'il avait à payer
à Ephèse. C'est pour cela qu'à celui

qui demande en un autre-lieu, l'edit
offre une action arbitraire, dans laquelle
il est tenu compte de l'avantage qu'avait
le promettant à payer au lieu convenu;

avantage souvent considérable, surtout
à l'égard des denrées, telles que le vin,
l'huile, le froment, dont le prix varie
suivant les diverses localités. L'argent
lui-même ne rapporte pas en tout lieu
le même intérêt. Mais si le créancier

demande à Ephèse, c'est-à-dire dans le
lieu où le débiteur a promis de payer,
son action formulée purement et sim-

plement est régulière, aiùsi que l'in-

dique le prêteur lui-même, parce quèj
dans ce cas, le débiteur conserve tous
ses avantages. De cette plus-pétition par
rapport au lieu, se rapproche beaucoop
la plus-pétition par rapport à la cause:

par exemple, si quelqu un, ayant ainsi

stipulé de toi : PROMETS-TU DEME DONNER
L'ESCLAVE STICHUS OU DM sous D'OR?
demande seulement l'un des deux, l'es-
clave seulement, ou seulement lés dis
sous d'or. Il y a ici plus-pétition, parce
que dans ce genre de stipulation le pro-
mettant ai le choix de ce qu'il aimera
mieux payer, soit la somme, soit l'es-
clave. Or, en préfendant qu'on doit lui

donner la somme seulement, ou seule-
ment l'esclave, le demandeur enlève le

choix au défendeur, il rend meilleure
sa condition, et plus mauvaise celle
de son adversaire. Aussi existe-t-il,

pour ce cas, une action dans laquelle
le demandeur prétend qu'on doit lui

donner l'esclave Stichus ou dix sous

d'or, c'est-à-dire forme sa demande
dans les termes mêmes de sa stipulation.
Il y a encore plus-pétifion de la part
de celui qui, ayant stipulé un esclave,
du vin, de la pourpre en général, de-

mande spécialement l'esclave Stichus,
du vin de Campanie, de là pourpre de

Tyr, parce qu'il enlève le choix à son

adversaire, libre, d'après la stipulation;
de payer autre chose que ce qui est de-
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fuerit petitum, omrie si quod forte

damnum, ut in sportulis, ex hac causa

accidcrit ei contra quem plus petitum
fuerit, commissa tripli condemnatione,
sicut supra diximus, pimiatur.

mandé. Et quand même l'objet demandé
serait le plus bas en valeur, il n'y au-
rait pas moins plus-péfition, parce que
souvent il est plus facile au promettant
de donner en payement une chose d'un

prix plus élevé. — Tout ce que nous
venons de dire avait lieu jadis ; mais
cette rigueur a été ensuite adoucie par
la loi de Zenon et par la nôtre. Quand
il y aura plus-pétition par rapport au

temps, on devra décider comme l'or-
donne la constitution de Zenon de

glorieuse mémoire. Quant à la plus-
pétition sous le rapport de la quantité
ou de toute autre manière, s'il en est
résulté pour celui contre qui elle a eu
lieu un dommage quelconque, tel que
l'augmentation du salaire des huissiers,

que celui qui l'a commise soit, ainsi que
nous l'avons dit plus haut, puni par une
condamnation au triple de ce dommage.

2153. Ce paragraphe et les deux qui suivent traitent des consé-

quences que peuvent avoir les erreurs commises par le demandeur
dans sa demande, et notamment de la plus-pétition (plus-petitio,
ou pluris-petitio) (1).

2154. Sous le système formulaire, le juge étant renfermé, quant
à sa mission et à son pouvoir, dans les termes mêmes de la for-

mule, devait, si Yintentio du demandeur n'était pas justifiée,
absoudre le défendeur, car tel était l'ordre que lui donnait la for-

mule : «siPARET... CONDEMNA; SI NON PARÈT, ABSOLVE. » Si donc
le demandeur avait demandé dans son intentio, sous un rapport

quelconque, plus qu'il ne lui était dû, cette intentio se trouvait
non justifiée, le juge n'avait pas le droit de distinguer s'il y avait
une partie de vrai à côté de la prétention fausse ; car la condition

qui lui était posée par la formule pour la sentence à rendre était

indivisible : « si PARET , SINON PARET.., etc. » Dans ce cas, il

devait donc absoudre le défendeur. Et dès lors, le droit déduit
in judicium se trouvant éteint, soit ipso jure, par la novatiôn

judiciaire, soit exceptionis ope, selon la diversité des cas (ci-dess.,
n° 2046), le demandeur se trouvait déchu de toute action (causa

cadebat). Tel était l'effet de la plus-pétition d'après les consé-

quences forcées des principes de la procédure formulaire.
2155. Mais il faut remarquer que si la formule par laquelle on

agit est une formule incerta, dans laquelle Yintentio n'est pas
d'un objet certain, mais où l'on demande seulement QUIDQUIDPARET
DAREFACERE OPORTERE, etc., il est impossible qu'il y ait "plus-
pètitidn, puisque le demandeur ne demande que ce qui sera jugé
convenable (2). Ceci se rencontre soit dans les actions de bonne

foi, soit même dans les actions de droit strict ayant pour objet

(1) COD. 3. 10. De plus-petitionibus.
—

(2) GAI. Comm. 4. § 54.
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une res incerta (ci-dessus, nos 12S8 à-1262, 1967).— Mais si
l'action de droit strict est d'un objet certain;, ayant par conséquent
une intentio certa, soit une somme d'argent, ÇENTUMDAREOPOR-

TERE, soit toute autre chose, certaine, nous avons déjà montré
comment le juge, même lorsqu'il s'y agit, par exemple, de tant
de mesures de vin, de blé ou autre chose de consommation de

telle,qualité, ou bien de tel cheval, de tel esclave, de tel fonds
de terre, y est renferme dans la rigueur certaine de Yintentio;
car bien que dans ces derniers cas l'expression de la condemnatio
soit QUANTI EA RES ERIT, il n'est chargé d'estimer ainsi que la

valeur de l'objet certain qui est demandé dans Yintentio (ci-dess.,
n° 2150). En conséquence la plus-petitio peut avoir lieu ici, et y
doit produire ses effets.

2156. H pourrait arriver que l'erreur en plus, au lieu d'exister

dans Yintentio, se trouvât dans quelque autre partie de la formule,

savoir, dans la demonstratio, ou dans la condemnatio. Elle n'y
aurait pas les effets de l'erreur dans Yintentio, parce que Yinten-

tio seule forme la condition de la sentence à prononcer. L'excès

dans la demonstratio ne nuirait pas au demandeur et resterait sans

conséquence, à moins qu'il ne s'agît d'une de ces actions dans

lesquelles Yintentio et la demonstratio sont fondues ensemble et

ne font qu'un (ci-dess., nos 1912, 1932 et 1973). Quant à l'excès

dans la condemnatio, sans conséquence contre le demandeur,
ce serait au défendeur qu'il pourrait nuire ; mais celui-ci aurait

le droit d'obtenir, par une restitutio in integrum, la rectification

de cette partie de la formule (ci-dessus, nos 1957, in fine, avec

la note 7, et 2018).
2157. Tels sont, en somme, dans la procédure formulaire, les

principes sur la plus-pétition, que nous trouvons développés avec

soin dans les Instituts de Gaiûs (1).
Mais dans la procédure extraordinaire, où l'office du magistrat

et du juge sont confondus, où le juge n'est plus renfermé dans les

termes d'une formule, et où plus de latitude lui est accordée, ces

conséquences de la plus-pétition cessaient d'être logiques; et

comme elles étaient d'une rigueur inique, elles furent modifiées:

on peut même s'étonner qu'elles l'aient été si tard.

2158. D'après une constitution de l'empereur Zenon, que nous

cite notre texte, le demandeur qui actionne avant le temps subira

un délai double du délai primitif, sans pouvoir réclamer les

intérêts courus dans l'intervalle, et avec obligation, s'il veut

renouveler son action, de rembourser au défendeur tous les frais

occasionnés par la première instance (2).

D'après Justinien, toute autre plus-pétition est réprimée par

(1) GAI. Comm. 4. §§ 53 à 60; et notamment § 57, pour l'erreur dans la

condemnatio; §§ 58 et suiv. pour l'erreur dans la demonstratio. — (2) COD. 3.

10. De plus-pelitionibus. 1. const. Zenon., et 2. pr. const; Justinian.
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l'obligation imposée au demandeur de payer au défendeur le

triple des dommages
1
que l'exagération de la demande a fait

éprouver îà celui-ci, notamment le triple de l'excédant desalaire

qu'il aura été obligé de donner aux executores ou huissiers-(l).
A cette époque, du reste, où il n?est plus question iYintèntioj

ni des autres parties de la formule, on entend par plus-pétition
toute exagération dans la demande qu'a formulée le UbeUus
conventionis (2). . . . . , .

2159. Notre paragraphe explique suffisamment comment là

plus-pétition peut avoir liéù sous quatre rapports : re, tempore,
loco, causa. Nous n'ajouterons aucun développement à ceux que
donnele texte.

Rappelons-nous que c'était précisément pour éviter la déchéance
dela plus-pétition à raison du lieu qu'avait été introduite l'action
arbitraire de eo quod certo loco (ci-dessus, n" 2151).

2160. Quant à la plus-pétition à raison de l'existence d'une

condition, il paraît qu'elle avait été l'objet d'une controverse entre
les jurisconsultes, et les traces de cette controverse sont encore
restéesdans le Digeste de Justinien. Ainsi, on trouve des textes

qui portent que ceux qui agissent avant l'événement de la condi-
tion , pour ce qui ne leur est dû que sous condition, agissent irrégu-
lièrement, et cependant peuvent recommencer les actions après la
condition accomplie (3). On peut les interpréter en ce sens, qu'ils
neveulent pas dire que les conséquences de la plus-pétition soient

inapplicables aux créances conditionnelles ; mais seulement que
ceuxqui, ayant voulu agir avant l'accomplissement de la condi-
tion, ont ensuite devant le préteur renoncé à leur projet parce
quecelui-ci leur a fait apercevoir l'irrégularité de leur prétention,
peuvent venir plus tard demander action lorsque l'événement de
la condition a eu lieu (4).

XXXIV. Si minus in intentione

complexus fuerit actor quam ad eum

pertineat; veluti si, cum ei decem debe-

rentur, quinque sibi dari oportere inten-
derit; aut si, cum totus fundus ejus
esset, partem dimidiam suam esse pe-
tierit, sine periculo agit. In reliquum
enim nihilominus judex adversarium in
eodem judicio condemnat, ex constitu-
tione divee mémorise Zenonis.

34. Si le demandeur dans Yintentio
a compris moins qu'il ne lui était dû,

par exemple, si quand dix sous d'or lui

étaient dus, il a fait mettre dans Yintentio

qu'on devait lui en donner cinq ; ou si,

propriétaire d'un fonds entier, il en a

réclamé comme sienne la moitié, il ne

court aucun danger. Pour le surplus
même, le juge n'en doit pas moins, dans
la même instance, condamner l'adver-

saire , aux termes d'une constitution de

Zenon, de glorieuse mémoire.

2161. Autrefois, lorsque le demandeur démandait moins qu'il
ne lui était dû, il n'avait éteint son droit que jusqu'à concurrence

(1) Ibid. 2. § 2. const. Justinian. —
(2) Ibid. 2. § 2 — (3) DIG. 20. 1. De

Pignor. 13. § 5. f. Marcian. — 21. 1. De oedilit. edict. 43. § 9. Paul. — Ibid.
*6. 3. De solul. 36. Jul. —

(4) Inst. 4. 13. § 10.
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de ce qu'il avait demandé; il pouvait donc obtenir une nouvelle
action pour le surplus, pourvu qu'il ne la demandât pas pendant
la même préture (1) ; periculum indiquait alors le danger de
perdre son action. Mais, sous Justinien, sine periculo agit signifie
que le demandeur n'aura pas besoin d'intenter une nouvelle action

pour obtenir le surplus.

XXXV. Si quis àliud pro alio inten-

derit, nihil eum periclifari placet; sed
in eodem judicio, cognita yeritate,
errorem suum corrigeri ei permilti-
mus : veluti si is qui hominem Sti-
chum petere debèret, Erotem petierit ;
aut si quis -ex tesfamento sibi dari

oportere intenderit, quod ex stipulatu
dehetur.

35. Si quelqu'un demande une chose

pour une autre, il ne court aucun dan-

ger; son erreur, étant reconnue, pourra
être réparée dans la même instance :
comme si celui qui avait le droit de de-
mander Stichus a demandé Erotès, bu

ayant le droit d'agir en verlu d'une sti-

pulation, a agi en vertu d'un testament.

2162. Autrefois, lorsqu'on avait demandé une chose pour une
autre, on perdait son procès; mais on pouvait, par une nouvelle
action, demander la chose due-, sans, craindre l'exception de la
chose jugée, et ce, pendant la même préture. Après avoir agi pour
une partie seulement de ce qui était dû, on pouvait bien encore

agir pour l'autre partie, mais pourvu que ce fût sous une autre

préture, sans quoi on aurait été repoussé par l'exception litù
dividuoe (2).

XXXVI. Sunt proeterea quoedam
actiones quibus non solidum quod nobis
debetur persequimur; sed modo soli-
dum consequimur, modo minus : ut

ecce, si in peculium filii servive agamus.
Nam si non minus in peculio sit quam
persequimur, in solidum dominus pa-
terve condemnatur; si vero minus in-

veniatur, eaterius condemnat judex,
quatenus in peculio sit. Quemadmodum
autem peculium intelligi debeat, suo
ordine proponemus.

XXXVII. Item, si de dote judicio
millier agat, placet eatenus maritum
condemnari debere quatenus facere pos-
sit, id.est, quatenus facultates ejus
patiuntur. Itaque, si do lis quantitati con-
current facultates ejus, in solidum dam-
natur; si minus, in tantum quantum
facere potest. Propter retentionem quo-
que dotis repetitio minuitur; nam ob

impensas in res dotales factas marito
retentio concessa est, quia ipso jure
necèssariis sumptibus dos minuitur, sicut
ex latioribus Digestorum libris cognos-
cere licet.

3G. Il y a en outre des actions dans

lesquelles nous obtenons tantôt tout ce

qui nous est dû, et tantôt moins; par
exemple quand nous agissons pour être

payés sur le pécule d'un fils de famille
ou d'un esclave. Car si dans ce pécule
se trouve une valeur non inférieure à
ce que nous demandons, le maître ou le

père est condamné pour le tout ; sinon
il n'est condamné que jusqu'à concur-
rence de ce que vaut le pécule. Quant
à la manière d'évaluer le pécule, nous

l'exposerons en son lieu.

3 7, Quand la femme agit par aclion
de dot, le mari ne doit être aussi con-

damné que jusqu'à concurrence de ce

qu'il peut, c'est-à-dire autant que sa

fortune le permet : si donc ses biens sont

suffisants pour la valeur de la dot, il

est condamné à la tolalifé, sinon à ce

qu'il peut faire seulement. Certainesrl-

tentions, en outre, diminuent la répéti-
tion dotale; ainsi les dépenses faites pour
les choses dotales peuvent être retenues

par le mari, parce que la dot est dimi-

nuée de plein droit par les dépenses
nécessaires, ainsi que les livres plus
étendus du Digeste peuvent l'apprendre.

(1) GAI. Comm. 4. § 56. —
(2) Ibid.
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2163. Il est certains cas dans lesquels le défendeur ne doit être

condamné que jusqu'à concurrence de ce que ses facultés lui

permettent
: in id quod facere potest, c'est-à-dire jusqu'à con-

currence de la valeur de son patrimoine (1). A quoi la jurispru-
dence avait fini par ajouter qu'on laisserait au débiteur de quoi

l'empêcher d'être réduit à un entier dénûment : a ne egeant » (2).
Nous savons que le débiteur faisait valoir cet avantage sous forme

d'une exception toute particulière au moyen de laquelle la con-

demnatio était restreinte duntaxat in id quod facere potest, et

qu'en conséquence les textes donnent fréquemment à cet avantage
le titre d'exception quod facere potest (ci-dess., n° 1946). Les

commentateurs le désignent sous le nom assez barbare de béné-

fice de compétence (beneficium competentioe).
2164. Ce bénéfice appartient : aux ascendants poursuivis par

leur descendant; aux frères entre eux; au patron, à la patronne,
à leurs enfants et ascendants actionnés par un affranchi; aux

conjoints entre eux ; aux associés agissant l'un contre l'autre

par l'action pro socio; au donateur attaqué par le donataire en

exécution de sa donation; à celui qui a fait cession des biens,
et à quelques autres encore. Il est personnel, et ne se transmet

pasaux héritiers de celui qui en jouit. Les Instituts, dans notre

paragraphe et dans le suivant, énumèrent les principaux dé

cescas.

Notre paragraphe, à l'égard de l'action entre conjoints, ne

parle que de l'action en reprise de la dot; mais ce bénéfice a été

généralisé sous Antonin le Pieux, et étendu à toute créance entre

mari et femme, sauf celles résultant de délits (3).
2165. Propter retentionem quoque dotis repetitio minuitur.

Le mari, quand la dot est en argent, n'est obligé à la rendre que
déduction faite des impenses nécessaires; car la dot pécuniaire
estdiminuée de plein droit par ces impenses. Si la restitution de

la dot ne doit pas être en argent, il ne peut pas faire la déduction,
mais seulement retenir la dot jusqu'à ce qu'il soit remboursé.

Justinien, en bornant la réduction ou la rétention au cas des

impenses nécessaires, a supprimé d'autres retenues qui existaient

auparavant (A). — Quant aux dépenses utiles, le mari jadis avait

aussiun droit de retenue, pourvu qu'elles n'eussent pas été faites

malgré la femme (5). Justinien supprime ce droit de retenue, et

n'accorde au mari, pour en être indemnisé, que l'action de

mandat ou de gestion d'affaires (6). A l'égard des impenses

voluptuaires, le mari n'a que \e jus tollendi, c'est-à-dire le droit

dereprendre tout ce qui peut être utilement enlevé.

(1) DIG. 42. 1. De rejudicata, lois 16 à 21. — (2) DIG. 50. 17. De regul.
juris. 173. pr. f. Paul. — (3) DIG. 42. 1. De re judic. 20. f. Modest. —

(4) ULP. Reg. 6. 9. et seq. — (5) DIG. 50. 16. 79. § 1. Paul.—DIG. 25. 1. 7.

11. Bip. —
(6) COD.5. 13. loi uniq. § 5.
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. XXXVIII. Sed et si; quis cum pa-
rente suo patronove agat; item sisocius

cum socio judicio sociétatis agat, non

plus actor consequitur quam adversarîus

€jus:facere potest. Idem est, si quis-ex
donatione sua conveniatur.

38. Celui qui actionne son ascendant
son patron, ou son associé par l'action
de société, n'obtient rien au delà de ce

que peut faire son adversaire. Il en est
de même lorsqu'un donateur est attaqué
en exécution de sa donation.

2166. Le bénéfice accordé au donateur a cela de particulier
que le patrimoine s'y estime en faisant déduction des dettes du
donateur envers d'autres créanciers, afin que le donataire ne
profité de la libéralité que dettes payées : m'In quantum facere
potest condemnatur : et quidem is solusdèducto oerealiéna (1).»

XXXIX. Compensationes quoque

opposifae plerumque efficiunt, ut minas

quisque consequatur quam ei debebatur.

Nfamque ex bono et oequo', habita ratione

ejns quod invicem actorem ex eadem

causa proestare ioportet, judex inreli-

quum eum cum quo actum est condem-

nat, sicùt jam-dictum est.

30. Les Compensations opposées' par
le défendeur font aussi très-souvent que
le demandeur obtient moins qu'il ne lui
était dû. Car le juge tient compte, d'a-

près l'équité, déce que le demandeur
ne son côté doit en vertu de la même

cause, et ne condamne le défendeur
qu'au reliquat, ainsi que nous l'avons

déjà dit.

2167. Lorsque deux personnes se trouvent à la fois débitrices
et créancières l'une de l'autre de choses exigibles, de même nature
et pouvant se remplacer l'une par l'autre, au lieu de mettre ces

personnes dans l'obligation de se payer tour à tour, reprenant ainsi
chacune d'une main ce qu'elles auront payé de l'autre, il est bien

plus commode, bien plus utile aux deux parties., et partant plus
raisonnable, de simplifier l'opération, de faire entre les detteset
les créances respectives une balance réciproque., et de n'obliger
qu'au payement du reliquat celle des deux parties qui s'en trou-
vera débitrice. Cette balance réciproque se nomme compensation
(pendere cum, peser avec ou balancer). Elle est ainsi définie pat
Modestinus : « Compensatip est debiti et crediti inter se contri-
butio », la contribution entre la dette et la créance, ou l'impu-
tation réciproque de Tune sur l'autre (2);.et Pomponius nous en

indique l'utilité et le fondement raisonnable en ces termes : «Ideo

compensatio necessaria est, quia interest nostra potius non sol-
vere, quam solutum repetere »; il nous est bien plus avantageux
à chacun de ne pas payer que de redemander ce que nous avons

payé (3).
2168. Cependant, dans les principes du droit romain, la

compensation n'a jamais été une cause d'extinction des obliga-
tions. C'était une chose de commodité et d'équité entre les par-
ties, à laquelle le juge a dû s'associer de plus en plus à mesure
des progrès qu'a faits cette idée; mais ce n'a jamais été un évé-
nement qui pût dissoudre par lui-même les liens de droit respec-
—^ . _ ™ **md

(1) Drc. 42. 1. Derejudic. 19. § 1. f. Paul; — (2) DIG. 16. 2. De compen-
sationibus. 1. f. Modestin.— (3) Ibid. S. f. Pompon.
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tifs formés entré ces-parties; Aussi ne l'avons-nous pâ'svue figurer,
même dans les Instituts de Justinien, au nombre dés modes de
solution (ci-dess;,n?s 1672 et suiv;). Toutefois, même dans ces

limites, les règles sur la compensation ont tellement progressé-,
avec le temps, dans la jurisprudence et dans la législation
iromaines, et elles se sont tellement modifiées, surtout dans le

système législatif de Justinien, qu'on ne peut plus lire avec
sécurité les anciens textes insérés à ce sujet au Digeste de cet

-empereur, tant ils ont'dû subir d'altérations ou d'interpolations
pour s'accommoder au système alors existant (1). L'histoire seule

peut faire comprendre le caractère et la marche des idées sur
;cesujet;

2169. Là-dessus, une fois la méthode historique adoptée, on
estconduit logiquement, par l'étude des documents, pour l'époque
;dusystème formulaire, quant à une classe nombreuse d'actions,
à certaines iconséquences qui, à les juger par nos idées et; par
nospratiques de procédure actuelles, semblent tellement étranges;,
qu'iln'y a pas à s'étonner si l'exposition que nous en avons faite-,a.
eupeine à trouver crédit, et si même parmi les personnes parlant
avecautorité du droit romain', la tendance commune a été de se
refuser à les admettre. Ce nous a été un motif pour nous défier
de nous-même, et pour soumettre notre manière de voir à un

nouvel examen:: nous avons puisé dans cet examen nouveau et

jusque dans les objections qui nous ont été faites une conviction

plus forte, avec des preuves par lesquelles nous espérons mettre
la question hors de controverse.

2170. Les singularités dont il s'agit ne sont d'ailleurs qu'une
suite logique; d'autres singularités principales auxquelles nous
sommesparfaitement habitués quand nous parlons du système
formulaire. JVous devons les prendre comme des inconvénients
sansdoute, à côté des nombreux avantages de cet ingénieux pro-
cédépar lequel les-Romains étaient parvenus à soumettre le juge-
ment des contestations civiles, quelle qu'en pût être la diversité,
a desjuges jurés pris parmi les citoyens ou habitants du pays,
dans des instances organisées juridiquement par le magistrat.

2171. Ces singularités reconnues et acceptées historiquement
par chacun, et qui doivent servir ici de point de départ, parce
qu'elles produisent leur effet dominant quant aux questions de

compensation, sont les suivantes :

..il 0
Que le juge du système formulaire n'a d'autre mission et

d'autre pouvoir que ceux qui lui sont déférés parla formule; que,
aommé juge de telle affaire, par exemple de tel contrat de vente

(eequi embrasse les suites et les dépendances de ce contrat), il ne
l'est pas de toute autre affaire distincte qui peut exister séparé-
ment entre les mêmes personnes, louage, prêt, legs, stipulation ou

(l) DIG. 16. 2 et COD,4. 31. De compensationibus.
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toute autre. Pour qu'il eût à s'en mêler, il faudrait que la formule
eût compris aussi cette autre affaire dans sa mission. De quelle
conséquence ceci ne sera-t-il pas dans la compensation lorsqu'il
s'agira d'opposer à une obligation une autre obligation née d'une
autre cause, et comment juger sainement du système formulaire
à cet égard, si nous voulons le faire avec nos idées d'aujourd'hui
sur nos juridictions permanentes, investies d'une compétence
générale?

2° Que dans les formules dans lesquelles la prétention du de-
mandeur est rédigée d'une manière précise, en un objet de demande
certain et déterminé (intentio certa), le juge n'a d'autre alterna-
tive que d'accorder ou de refuser le tout, sans aucun tempérament
possible : tout ou rien ; à moins encore que la formule ne lui ait
donné quelque pouvoir de diminution spécialement mentionné
dans le règlement de sa mission. De quelle conséquence encore
ne doit pas être dans les questions de compensation ce principe
qui tient à la roideur de certaines formules, et comment juger
sainement d'un tel système si on veut le faire avec nos idées
actuelles sur le pouvoir de pondération qui appartient à nos juges!

3° Que par suite même du principe qui précède, dans les
formules dont nous venons de parler, le demandeur qui a exa-

géré sa prétention, ne fût-ce que de la moindre quantité ou de
la moindre manière, perd tout son procès, et que, soit par les
effets du droit lui-même, soit par celui des exceptions, il le perd
sans pouvoir désormais recommencer son action, qu'il avait ainsi
mal intentée. Quel danger en présence des compensations pos-
sibles, si nous voulons juger d'un tel système avec nos idées
modernes, et quoi de plus inéquitable à nos yeux que celle
manière de perdre son action et son droit!

4° Enfin que, d'après la manière dont la formule est conçue,
sauf en un petit nombre d'actions spéciales rangées à part, c'est
le défendeur seul que le juge a à condamner ou à absoudre ;"aucun

pouvoir de condamnation ne lui est donné contre le demandeur :
il aurait fallu, pour qu'il en fût autrement, quelque mode particu-
lier de rédaction qui nous est resté inconnu, et qui aurait été
comme la réunion de deux formules en une (1). Quel obstacle
encore à l'effet régulier de la compensation, lorsque c'est la
créance invoquée par le défendeur qui dépasse par son montant
celle du demandeur !

2172. Il est facile de pressentir à l'avance combien les règles
sur la compensation ont dû être atteintes forcément par toutes ces

singularités qui sont le propre du système formulaire ; nous mon-
trerons cependant comment la rigueur même de ces principes était

(1) On peut conjecturer que quelque chose de semblable pouvait avoir lieu,

d'après l'opinion de Papinien rapportée au COD. 7. 45. De sentent iis, 14. const.
Justin.
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la base sur laquelle une conduite raisonnable des affaires avait été,
assise, et comment la jurisprudence romaine, essentiellement'

pratique, avait à sa disposition plus d'un procédé pour aboutir,
en définitive, à des résultats équitables.

2173. Dès qu'on est sorti du système formulaire pour entrer
dansla procédure extra ordinem, ces diverses particularités, qui
n'ont plus leur raison d'être, disparaissent ou se modifient, et avec
elles se modifient aussi inévitablement les règles pratiques de la

compensation : jusqu'à Justinien, qui met législativement la der-
nière main à ces changements. Ce n'est donc pas, non plus, avec
les idées de ce troisième système qu'on peut arriver à apprécier
exactement ce qu'était la compensation du temps des formules.

2174. Si nous nous plaçons en ce temps, et que nous exami-
nions la formule des actions de bonne foi, par exemple d'une
action empti ou venditi, locati ou conducti, pro socio, mandati,
et autres semblables, voici ce que nous reconnaîtrons : — D'un

côté, Yintentio du demandeur y étant formulée en ces-termes :

«QUIDQUID PARET DARE FACERE OPORTEREEX FIDE BONA, » d'où il
suit que le juge y était chargé d'apprécier ex oequo et bono ce

que devait le défendeur, et de le condamner conformément à cette

appréciation;
— d'un autre côté, le fait invoqué comme cause de

l'obligation étant de nature à avoir fait naître des engagements de

part et d'autre (ultro citroque) : —il parut contraire à l'équité de
condamner le défendeur à tout le montant de son obligation, tan-
dis que le demandeur lui devrait, de son côté, quelque chose par
suite du même fait (ex eadem causa). Il fut reçu, en conséquence,
qu'il entrerait dans l'office du juge, en cas pareil, d'apprécier les

obligations réciproques des parties, d'en opérer la compensation,
et de ne condamner le défendeur qu'au payement du reliquat, s'il

y en avait un à sa charge. Cela dut avoir lieu non-seulement

quand chacune des obligations réciproques avait pour objet des
choses de même nature et pouvant se remplacer l'une par l'autre,

par exemple, de l'argent, du vin, du froment, mais même quand
l'objet était tout différent, comme il arrive dans la vente, dans le

louage, dans le commodat; et cela par une raison toute simple :
c'est que dans le système formulaire toute condamnation étant

pécuniaire, toute obligation quelconque se réduisait toujours pour
le juge en une appréciation en argent, et c'était là-dessus qu'il
devait opérer la compensation. C'est ce pouvoir du juge que les

jurisconsultes romains exprimaient lorsqu'ils disaient que la com-

pensation, dans les actions de bonne foi, et pour des obligations
procédant ex eadem causa, avait lieu ipso jure, c'est-à-dire ex

officio judicis, sans qu'il fût nécessaire que les parties en obtins-
sent le droit du préteur, ni que la formule en conférât le pouvoir
spécial au juge (1). Mais si le juge ne l'avait pas faite, l'action

(1) GAI. Comm. 4. §§ 61 et 63. — DIG. 16. 2. De compensât. 21. f. Paul.
— Et ci-dessus, § 30, p. 640.

TOME III. 42
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primitive subsistait toujours pour se faire payer là créance non

'compensée, parce que la compensation, même dans le cas des
actions de bonne foi, n'était qu'une conséquence de la procédure
et non pas un moyen d'extinction des obligations (1).

2175. Ce pouvoir de compensation, dans les actions de bonne

foi, n'avait lieu que pour les obligations procédant ex eadem

causa, par la raison que nous avons déjà donnée (ci-dessus,
n° 2171 1°), savoir, que le juge romain n'était qu'un homme

privé, dont la mission ne s'étendait pas au delà de l'affaire pour

laquelle il avait été commis. La formule le chargeait-elle de juger,
ex oequo et bono, une action de vente par exemple : il devait

prendre en considération toutes les obligations résultant de ce

contrat de vente et des faits qui s'y rattachaient comme suite ou

comme dépendance ; mais si l'une des parties venait à exciper de

ce qu'elle prétendait lui être dû en vertu de toute autre cause, par

exemple en vertu d'un louage, d'une société, d'un délit, faits non

compris dans la formule, le juge était sans pouvoir à cet égard.
2176. Une matière spéciale reçut là-dessus des règles toutes dif-'

férerites. Lorsque Yargentarius, qui faisait commerce de l'argent
et qui avait avec ses clients des comptes courants de créances et de
dettes , voulut agir contre l'un d'eux pour se faire payer ce qui lui
était dû, il fut obligé d'en régler lui-même le compte, d'opérer la

balance, la compensation, et de n'actionner celui à qui il avait

affaire que pour le reliquat dont celui-ci restait son débiteur. La

formule de son intentio était conçue en ce sens : « Si PARÊTTITIOM
SIBI X MILLIA DARE OPORTERE AMPLIUS QUAM IPSE TlTIO DEBET (2). »

Mais pour qu'il fût obligé à agir ainsi il fallait de toute nécessité qu'il

s'agît de dettes et de créances réciproques non-seulement échues

chacune, mais encore de même genre et susceptibles de se com-

penser l'une avec l'autre, comme de l'argent avec de l'argent, du
vin avec du vin, du froment avec du froment. Quelques juriscon-
sultes exigeaient même qu'il s'agît de vin, de froment de même

qualité (3). hyintentio de Yargentarius, pour ces choses de con-
sommation , était toujours formulée dans le même sens : « S'il est

prouvé que Titius lui doive dix mesures de blé de plus qu'il n'en
doit lui-même à Titius. » —

Remarquez que par une telle formule
le juge est investi; expressément de la connaissance de toutes les

créances ou dettes de la nature indiquée dans Yintentio, qui exis-
tent et qui sont échues réciproquement entre Yargentarius et

son client. Il en est investi, non-seulement parce que le compte
courant de ces créances forme par lui-même un seul tout dont il

s'agit de trouver le reliquat; mais parce que la formule le lui

enjoint textuellement : « x MILLIA AMPLIUSQUAMIPSETITIO DÉBET.»

Nous sommes donc ici bien" exactement dans les principes du sys-

(i) DIG. 3. 5. De negot. gest. 8. § 2. f. Ulp. et 27. 4. De contrar. tut- act. 1.

§ 4. f. Ulp., où il s'agit précisément d'actions de bonne foi. — 16. 2. De corn-

pens. 7. § 1. f. Ulp. — (2) GAI. 4. § 64. — (3) GAI. 4. § 66.
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terne formulaire relatifs à l'office du juge et à la fixation de sa

compétence, qui n'existe que dans les termes de la formule elle-
même. Ainsi le juge, s'il s'agit d'un reliquat de tant de mesures
de vin par exemple, n'aura pas à s'occuper des créances d'argent,
ou de blé, ou de toute autre nature, qui peuvent exister entre les
mêmes parties ; il s'occupera seulement des créances de vin échues.

—Remarquez encore que si Yargentarius, dans la somme ou dans
la quantité qu'il a formulée en son intentio comme étant le reli-

quat qui lui est dû, amis un sou (uno nummo), une fraction quel-
conque de mesure de plus, le juge doit, suivant ce qui lui est
ordonné par le texte même de la formule, absoudre le deman-
deur : Yargentarius perd sa cause et se trouve déchu de son action

(causa cadit et ob id rem perdit). Nous sommes toujours bien
exactement dans les principes du système formulaire (1). — Je
reconnais que tout ceci a lieu sans qu'on puisse dire que la com-

pensation dans le cas de Yargentarius soit une. cause d'extinction
mutuelle des créances l'une par l'autre. M. Frédéric Duranton,
dansson article intéressant sur la compensation (2), a eu raison
de relever ce que paraissaient avoir d'inexact à ce sujet les expres-
sions dont je me suis servi dans les éditions précédentes. Un tel
mode d'extinction des obligations est étranger aux idées romaines

(ci-dess., n 0' 1672 et suiv.). Les créances continuent bien de sub-
sister de part et d'autre ; mais le banquier, qui tient les registres,
qui est obligé de faire le décompte et d'opérer lui-même la com-

pensation, en prétendant qu'il lui est dû tant déplus qu'il ne doit

lui-même, a, comme tout demandeur, à justifier son intentio; s'il

y manque, fût-ce de la moindre quantité, c'en est assez pour
que le juge, d'après l'alternative où le place la formule, doive
absoudre le défendeur (causa cadit, et ob id rem perdit).

2177. Gaius nous fait connaître une autre institution spéciale
qui aboutit encore, en définitive, pour nous, à une opération de

compensation; mais qui cependant, dans le langage et dans la

construction des formules, se séparait bien distinctement de ce

qu'on appelait compensation dans ce même langage, et qui, par
la force, même des principes formulaires, n'avait ni les mêmes

règles ni les mêmes conséquences. Il s'agit de la deductio, quoe
objicitur bonorum emptori, c'est-à-dire qui est opposée à l'ache-
teur du patrimoine d'un débiteur obéré, dont nous avons décrit
la situation, ci-dessus, n 0' 1161 et suivants. — Dans ce naufrage
du patrimoine, il avait paru juste aux jurisprudents romains, que
ceux qui s'en trouvaient à la fois débiteurs et créanciers ne pus-
sent être contraints au payement de leur dette que déduction faite
du montant de leur créance : e/i conséquence, l'acheteur du patri-
moine ne fut admis à agir contre eux qu'avec déduction (débet
cum deductione agerc), c'est-à-dire avec une formule telle que la

(1) Ibid. § 68. — (2) Revue de droit français et étranger, tom. III. 1846.

42.
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mission de faire cette déduction fût conférée au juge (1). Gaius a
soin de nous dire que tandis que le compte de la compensation se
mettait dans Yintentio : «Si PARET X MILLIA AMPLIUSQUAM, etc. »,
la déduction, au contraire, se plaçait dans la condemnatio:
« Proeterea compensationis quidem ratio in intentione ponitur...
deductio vero ad condemuationem ponitur (2). » Il y avait donc,
sous ce rapport, une construction de formule toute différente; la
deductio était une restriction mise à la condamnation, de la nature
de celles que nous avons déjà signalées (ci-dess., n 011936 et 1946);
le juge ne recevait pouvoir de condamner que déduction faite;
cette partie de la formule devait être conçue à peu près en ce
sens : & NUMERIUMNEGIDIUM AULO AGERIO CONDEMNAQUODSUPEREST
DEDUCTO EO QUOD 1NVICEM SIBI DEFRAUDATORIS NOMINE DEBETUR (3).»
— Nous sommes toujours ici, bien exactement, comme on le

voit, dans les principes du système formulaire : les termes mêmes
de la formule marquent au juge son pouvoir de déduction, et
étendent en conséquence sa mission non-seulement sur l'examen
de la créance réclamée par le demandeur, mais encore sur celui
des créances invoquées réciproquement par le défendeur. Il y a

plus, je suis persuadé que la formule y mettait plus de précision
encore, et que dans la demonstratio, ces créances invoquées par
le défendeur en réponse à l'attaque de l'acheteur du patrimoine
(deductioquoe objicitur bonorum emptori) étaient indiquées, de
manière que le QUA DE RE AGITUR, paroles finales delà demonstra-

tio, s'appliquassent à l'ensemble de tous les faits auxquels se
référait la mission du juge.

— De ce que la deductio est insérée
dans la condemnatio et en rend Je montant incertain, il suit qu'il
ne saurait y avoir dans une pareille formule péril de plus-pétition,
comme dans celle de compensation (4). — Et de ce que c'est le

juge qui est chargé de faire cette déduction, il suit qu'à la diffé-
rence de ce qui se passe à l'égard de la compensation, ici, de

quelque objet et de quelque nature diverse que soient les créances,

peu importe : comme.le juge apprécie le tout, en définitive, en
sommes pécuniaires, il fera la déduction voulue. Gaius dit qu'il
devra même déduire les créances à terme non échu, soit que la
vente du patrimoine emportât contre le débiteur obéré déchéance
du bénéfice du terme, soit plutôt que le juge dût tenir compte
dans son estimation de la différence de temps (5).

2178. Il résulte de cet exposé, puisé dans les Instituts de Gaius,

qu'à prendre la législation et la j urisprudence romaines au moment
où ce jurisconsulte écrivait ce livre, on y aperçoit distinctement
ces trois institutions diverses : la compensation dans les actions
de bonne foi, la compensation spéciale de Yargentarius, et la

deductio imposée à l'acheteur du patrimoine. Cette dernière n'était

(1) GAI. 4. § 65. — (2) Ibid. § 68. — (3) Ibid. 65. —
(4) Ibid. I 68. -

Voir ci-dessus, n<* 2156 et 2176. — (5) GAI. 4. § 67.
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pas restreinte, sans doute, au seul cas d'application indiqué;
Gaius ne paraît citer l'acheteur du patrimoine que comme un

exemple (velut bonorum emptor) ; et il est permis de conjecturer,
même d'après certains textes où oes expressions se retrouvent,

que cette formule de deductio pouvait être employée utilement
ou devenir nécessaire en d'autres circonstances (1).

2179. Les trois institutions mentionnées par Gaius laissent en

dehors, pour la compensation, les actions de droit strict en général
(à part le cas spécial de Yargentarius), et même toutes les actions
autres que celles de bonne foi ; mais nous apprenons par les Instituts
de Justinien (§30, ci-dessus), que, d'après un rescrit de Marc--

Aurèle, sur l'opposition qui était faite de l'exception de dol, la

compensation était introduite dans les actions de droit strict :
« Sed et in strictis judiciis ex rescripto divi Marci, opposita doli
mali exeeptione, compensatio inducebatur. » C'est là le seul témoi-

gnage que nous ayons de l'existence de ce rescrit; il n'en est fait
mention nulle autre part; et Gaius, qui vivait au temps de Marc-

Aurèle, n'endit rien dans ses Instituts. Ily a deux manières d'expli-

quer ce silence : — soit, à l'égard de Gaius, en supposant qu'au
moment où il écrivait ses Instituts, le rescrit de Marc-Aurèle n'avait

pas encore paru ; ou plutôt, et c'est là ce que je serais porté à pré-
sumer pour mon compte, qu'il faut s'en prendre à la lacune existant

précisément ici dans le manuscrit de Gaius, et que le § 61 de ce

manuscrit, où il est traité de la compensation dans les actions de

bonne foi, était précédé des règles de cette compensation dans les
actions de droit strict; — soit, à l'égard de tous, en en concluant

que le rescrit de Marc-Aurèle n'avait pas apporté dans la juris-
prudence une innovation profonde, qui la fit sortir de ses règles
habituelles. Nous croyons encore, quant à nous, que cette dernière

conclusion est exacte, que le rescrit n'a fait que régulariser et
fortifier des pratiques déjà existantes dans la procédure formulaire :
et nous en avons la preuve dans plusieurs fragments des juris-
consultes antérieurs au règne de Marc-Aurèle, dans lesquels il est
traité de la compensation d'une manière beaucoup plus générale
que s'il s'agissait uniquement d'une particularité des actions de
bonne foi, et oh des affaires de droit strict sont même mentionnées

textuellement (2).

(1) DIG. 44. 4. De doli mali except. 2. § 7. f. Ulp. —16. 2. De compensât. 8.
f. Gai.; 15. f. Javol. — PAUL. Sentent. 2. 5. § 3.

(2) DIG. 1. 2. De compensât. 2. f. Julian. : « Unusquisque creditorem suum,'

eundemque debitorcm, petentem summovet, si paratus est compensare. i Ceci
est bien général, et ce fragment, dont nous donnerons d'ailleurs l'explication,
est bien remarquable pour notre thèse. — 5. f. GAI. OÙ il s'agit d'action contre
un fidéjusseur, et par conséquent de droit strict. — 10. f. ULP., d'après Julien,
où il s'agit de stipulation.

— 13. f. ULP., d'après Lsbéon. — 15. f. JAVOL., où
il s'agit également de stipulation.

— Labéon, Javolénus, Julien sont antérieurs à

Marc-Aurèle, et quant à Gaius, on suppose, d'après son silence, qu'il écrivait
avant le rescrit. Il est par trop commode, en pareille rencontre, de dire de ces
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2180. Mais quel était l'effet de l'exception de dol ainsi opposée
dans le but d'arriver à la compensation? C'est ici que nous soute-

nons, d'après la connaissance bien acquise aujourd'hui du système
formulaire, d'après la nature et la rédaction des exceptions diverses
et en particulier de celle de dol, d'après la constitution des pou-
voirs du juge par les termes mêmes de la formule, en un mot,
d'après toutes les notions que nous a fournies le manuscrit de

Gaius, qu'à notre question il n'y a que cette réponse : l'exception
de dol, une fois l'instance organisée et les opérations in jure
closes par la litis contestatio, si. elle a été insérée dans la formule
et qu'elle soit vérifiée par le juge, emporte absolution du défendeur
et par conséquent déchéance du demandeur, même pour l'avenir,
de son droit d'action, désormais épuisé (1).

2181. Ceux qui sous l'empire de nos idées actuelles, ou même
de celles reçues dans la procédure extraordinaire des Romains,
ont rêvé, pour l'époque du système formulaire, une exception
de dol dont l'effet aurait été d'attribuer au juge dans les actions
de droit strict, comme dans les actions de bonne foi, le pouvoir
de faire la compensation entre les dettes et les créances des deux

parties, et de ne condamner le défendeur qu'au reliquat, ont rêvé
un effet impossible sous cette forme, parce qu'il est inconciliable
avec le mot même d'exception de dol et avec toutes les règles du

système formulaire à cet égard. Je dis rêver, non dans aucune
intention blessante pour les jurisconsultes éminents qui ont long-
temps suivi cette opinion, ni pour ceux qui y ajoutent encore foi;
mais parce que leur idée d'une telle exception de dol est vague
et confuse comme les idées d'un rêve, et que je crois pouvoir les
mettre au défi de la formuler en une rédaction hypothétique
quelconque d'exception produisant-un tel effet, à laquelle il soit

possible de maintenir encore le nom d'exception de dol. Ce qu'il
était permis de s'imaginer là-dessus avant la découverte et l'étude
de Gaius ne l'est plus aujourd'hui.

2182. La vertu des exceptions, qui sont des conditions sous
forme négative, si NON, SI NIHIL, mises à la condamnation, et qui
ont pour effet de rendre cette condamnation doublement condi-
tionnelle (ci-dess., n 0! 1945 et 1948), est bien connue ; la rédaction
de l'exception de dol en particulier nous est donnée catégorique-
ment : n SI IN EA RÉ NIHIL DOLOMALOAULI AGERII FACTUMSIT NEQUE

FIÂT..., CONDEMNA;SINON PARET, ABSOLVE» (ci-dess., n° 1945).
L'alternative y est bien uniquement de condamner ou d'absoudre.

. . ,

K

-

fragments, même quand les faits et les expressions y répugnent, qu'ils se rap-
portaient à Yargentarius, mais qu'ils ont été interpolés.

(1) M. PILETTE, docteur en droit de notre Faculté, dans un arlicle justement
remarqué sur la compensation (Revue historique de droit français et étranger,
n» de mars et avril 1861), est venu à l'appui de celte thèse, et quoique en

divergence d'opinion avec nous relativement à quelques détails d'interprétation
de certains textes, le fond de ses conclusions, sur la question posée, est le môme.
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Il en est absolument de même si, au lieu de rédiger l'exception
sous la qualification de dol, le préteur, par égard pour le deman-

deur, l'a conçue in factum. L'alternative ne varie pas : condamner

ou absoudre ; et il en sera toujours ainsi, quelque modification

de rédaction que l'on suppose, tant qu'on restera dans le même

genre d'exception. Il faudrait renverser toutes nos idées sur les

exceptions en droit romain au temps du système formulaire, pour
aboutir là-dessus à un autre résultat, lequel est impossible. Ou

bien il faut sortir de ce genre d'exceptions, et entrer dans un

autre. « Exceptio est conditio, quee modo eximit réuni damnatione

(c'est le cas de l'exception de dol), modo minuit damnationem »

(ci-dessus, n° 1946) : mais alors c'est un genre d'exceptions tout
différent par sa place, par sa rédaction et par ses résultats.

2183. En effet, nous savons qu'il peut exister dans une formule

certaines adjectiones, ou parties accessoires, qui se nomment

aussi exceptions, et qui sont ajoutées à la condamnation dans le

but d'en restreindre le montant. Telles.sont celles de la con-

damnation jusqu'à concurrence, ou du péculet ou de ce que le

défendeur pourra faire (ci-dess., n° 1946, et §§ 36, 37, 38,
hoc. tit.); telle est encore la deductio (ci-dess., n° 2177). Mais

celles-ci ne sont pas opposées négativement à Yintentio, elles sont

appliquées uniquement, comme régulateur, à la condemnatio;
le préteur n'en fait pas une condition de la condamnation, si NON....

si NIHIL... etc.; il en fait une limitation du montant de cette

condamnation, une sorte de taxation : « DUNTAXAT de peculio et

de eo quod in rem versum est... ou DUNTAXAT in id quod facere

potest... ou Quod superest deducto eo quod invicem sibi ab Aulo

Agerio debetur... CONDEMNA.» Si le texte se bornait à dire que la

compensation se faisait valoir par une exception, il serait naturel

de supposer quelque exception semblable; mais il désigne for-

mellement Yexception de dol : or celle-ci est trop connue, trop
en usage dans le droit romain, son nom y est trop consacré pour

qu'il soit permis de s'y méprendre; on sait qu'elle n'est ni de

cettenature ni de celte rédaction. — Gaius, en traçant le parallèle
entre la compensation de Yargentarius et la deductio, y signale,
entre autres différences distinctives, celle-ci : que la compensation
se place dans Yintentio, d'où il suit qu'elle entraîne déchéance

.pour plus-pétition, si la demande dépasse d'un seul sou le reliquat ;
tandis que la déduction se place dans la condemnatio, d'où il

suit qu'elle ne fait courir aucun péril de déchéance (1). Bien que
ceci ne soit dit que de la compensation de Yargentarius, et

que la deductio de Yemptor bonorum y soit la seule donnée en

(1) Gai. 4. § 68 : « Propterea compensationis quidem ratio in intentione

ponitur : quo fit ut, si facta compensationé plus nummo uno intendat argenta-
rius, causa cadat et ob id rem perdat. Deductio vero ad condemnationem poni-
tur, quo loco plus petendi periculum non intervenit, utique bonorum emptore
agente, qui, licet de certa pecunia agat, incerti tamen condemnationem concipit. »
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exemple, je suis persuadé, et je montrerai bientôt comment et

pourquoi, que l'une et l'autre, tant la compensatio que la deductio,
étaient des modifications de la formule susceptibles d'être em-

ployées utilement par qui que ce soit, dans le but d'arriver au
balancement des dettes réciproques entre le demandeur et le
défendeur ; qu'il y avait toujours alors entre elles cette différence

essentielle, que le compte de l'une se plaçait dans Yintentio

(compensations quidem ratio in intentione ponitur), tandis que
la restriction de l'autre s'appliquait à la condemnatio (deductio
vero ad condemnationem ponitur). Mais lorsque sur le refus du

demandeur, en l'absence de ce procédé ou de tout autre équivalent,
la formule avait été accommodée et délivrée aux parties, munie
de l'exception de dol, on peut tenir pour certain, nous n'hésitons
en rien à le dire, que cette exception, une fois justifiée, produisait,
ici comme partout ailleurs, son effet constant, nominalement
attaché à ses propres termes : l'absolution du défendeur, d'où la

déchéance, pour le demandeur, de tout exercice ultérieur de son
action. Ce résultat est attesté formellement par ce fragment,
aujourd'hui bien connu, des Sentences de Paul, contemporain de

Marc-Aurèle, appelé à écrire avec autorité sur les effets du rescrit
de ce prince : « Compensatio debili ex pari specie et causa dispari
admittitur : velut si pecuniam tibi debeam et tu mihi pecuniam
debeas, aut frumentum, aut caetera hujusmodi, licet ex diverso

contractu, compensare vel deducere debes. Si totum petas, plus
petendo causa cadis. » Il faut, pour repousser-'"'autorité de ce

texte, le supposer altéré dans la plupart de ses termes, par les

compilateurs du Bréviaire d'Alaric, supposition quine nous parait
appuyée sur aucune justification suffisante (1). Mais indépendam-
ment même de ce fragment, qui peut être considéré comme décisif,
nous prétendons faire sortir de tout l'ensemble du droit romain,
en des situations analogues, la démonstration de notre proposition.

(1) PAUL. Sent. 2. 5. De pignorib. § 3. — L'objection contre l'autorité de
ce fragment, c'est qu'il était relatif probablement à Yargentarius; on croit en
voir la preuve dans ces expressions finales : i Si totum petas, plus pelendo
causa cadis •», qui sont celles appliquées à Yargentarius (ci-dess., n° 2176);
tandis qu'à l'égard de tout autre, il s'agirait d'une déchéance non pour plus-
petitio, mais par suite de l'exception de dol. Ces termes, il est vrai, ne sont

pas irréprochables ; cependant il faut bien reconnaître que celte exception de
dol n'est fondée, après tout, que sur une plus-petitio, par refus de compen-
sation, et qu'au fond il n'en était pas autrement à l'égard de Yargentarius,
puisque pas plus pour lui que pour d'autres la compensation n'était un mode
d'extinction des dettes (ci-dess., n° 2176). Il existe, au contraire, dans ce

fragment, indépendamment de sa tournure générale, dans laquelle le juriscon-
sulte se met lui-même en scène avec son lecteur, qui ne sont sans doute ni
l'un ni l'autre des argentarii, il existe des expressions qui repoussent juridique-
ment l'idée de Yargentarius; ce sont celles-ci : « Compensare vel deducere
debes; J car parfaitement exacte à l'égard de tout autre, cetle alternative ne
saurait l'être à l'égard de Yargentarius, lequel est obligé rigoureusement à la

compensation, et non à la déduclion.
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2184. L'objection majeure qui a fait faire généralement mauvais
accueil à l'idée d'un pareil résultat malgré sa complète harmonie
avec le système romain, c'est l'iniquité étrange qu'on a cru y
voir. Comment une institution introduite par esprit d'équité tour-
nerait-elle ainsi en une conclusion qui y semble aussi contraire?
— Je vais faire voir d'abord, par de nombreux exemples, la
même exception de dol, toujours introduite sans cloute par le

préteur dans un esprit de bonne foi et d'équité, fonctionnant avec
cette même conséquence formellement exprimée par les textes,
savoir, l'absolution du défendeur et la déchéance du demandeur,
en des circonstances semblables à la nôtre et avec de non moin-
dres apparences de rigueur extrême. — Je montrerai ensuite
comment il ne faut pas s'arrêter à ces apparences; comment les
choses se passaient, dans la pratique de la procédure formulaire,
d'une manière moins cassante qu'on ne suppose; et comment
cette conclusion de l'exception de dol, devant laquelle on recule,
n'était, en définitive, qu'une sévère animadversion contre-la
mauvaise foi du demandeur, après que celui-ci s'était refusé
devant le magistrat, pendant tout le cours de la procédure injure
jusqu'à la litis contestatio, aux nombreux expédients offerts par
la rédaction des formules pour soumettre équitablement la question
au juge. —De là sortira la véritable interprétation du paragraphe
desInstituts de Justinien relatif au rescrit de Marc-Aurèle (ci-dess.,
§ 30, p. 640), et celle de plusieurs textes dont il est difficile de
serendre un compte satisfaisant en dehors de notre interprétation.

2185. Les premiers exemples que je donnerai sont ceux que
nous fournissent tant de textes relatifs à la rei vindicatio. Il s'agit
de certains remboursements ou de certains payements que celui

qui vendique une chose doit équitablement faire au possesseur de
bonne foi à qui il demande la restitution : par exemple, pour
frais de labours ou de semences, de réparations à un édifice,
d'aliments on d'entretien ; pour sommes payées noxalement à
l'occasion des délits d'un esclave ; ou bien pour prix de l'écriture,
pour prix de la toile, ou à l'inverse pour prix de la peinture,
dans les cas déjà par nous exposés (tom. II, Inst. 2. 1. §§ 30,
32 à 34, n" 396 et 399). L'exception de dol est le moyen offert
au possesseur pour faire valoir ses droits à ce sujet. Mais quel
sera l'effet de cette exception ? — Voici là-dessus quelque chose
de bien remarquable, dont l'observation n'a pas été faite, que je
sache : c'est qu'un certain nombre de textes présentent ici absolu-
ment les mêmes locutions que celles du § 30 des Instituts de

Justinien, relatives à la compensation dans les actions de droit

strict en vertu du rescrit de Marc-Aurèle, et dont nous cherchons

l'interprétation : « Per exceptionem doli mali cogar pretium ejus
quod accesserit dare; » — « Per doli mali exceptionem ratio

eorum (sumptuum) haberi débet; »— « Exceptione doli oppo-
sita, per officium judicis, oequitatis ratione, servantur; »—
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« Doli mali exceptione posita, rem servari posse ; » — « Per
doli mali exceptionem contra vindicantem dominium servare

sumptus, juris auctoritate significatum est (1). » Certes, il
semble bien que ces expressions donnent gain de cause à l'opi-
nion que nous combattons : et cependant, quoi de plus connu,
quoi de plus fréquemment exprimé par les textes, que ceci : Dans
tous les mêmes cas que nous venons d'énumérer, le résultat final
de cette exception de dol une fois vérifiée est de faire repousser
et déchoir pour toujours de son action le demandeur qui se refu-
serait au remboursement ou au payement préalable qu'il est tenu
de faire? « Poterit nos per exceptionem doli mali repellere; »
— « Per exceptionem doli mali submoveri potero. » — « Poteris

per exceptionem doli mali submoveri; « —« Poteris me per
exceptionem doli mali repellere; » — «-Poterit per exceptionem
doli mali repelli; » — « Exceptione doli mali repellendus est; »
— « Posse eum per exceptionem doli mali repelli; »— « Poterit

per exceptionem doli mali submoveri, ou repelli; » — « Excep-
tione doli posita, non aliter restituere domino cogétur, quam
si pecuniam recuperaverit (2). » Ceci est dit sur tous les tons,
par des jurisconsultes divers, avant le rescrit de Marc-Aurèle,
depuis le rescrit, jusque dans le Digeste et dans les Instituts de

Justinien, souvent par celui-là même qui s'est servi des expres-
sions précédentes, et dans une même hypothèse (3).

Autre exemple, à propos de quelqu'un à qui une chose indivi-
sible a été léguée, par exemple une servitude de voie, et qui la
réclame de l'héritier sans offrir l'estimation de la quarte Falcidie:
Gaius nous dit que l'héritier usera contre lui de l'exception de dol,
utatur adversus eum exceptione doli mali, et voici Paul, d'après
Marcellus, qui nous en montre les conséquences : « Summoveri
eum doli exceptione (4). »

Enfin les deux locutions se présentent ensemble, dans une

(1) DIG. 6:1. De rei vindic. 23. § 4. et 27. § 5. f. Paul. ; 48. f. Papin. —44.4.
De doli mali except. 10. f. Marcian. — COD. 3. 32. De rei vindicat. 11. const.
Dioclet. —

(2) GAI. 2. §§76. 77 et 78. — DIG. 41. 1. De adquir. rer. domin.T.

.§ 12. f. Gai. — 44. 4. De doli mali except. 4. § 9. f. Ulp. — INSTIT. DE JUSTIN.
2.1. §§ 30 et 34 (tom. II, n« 396 et 399). — DIG. 6.1. De rei vindic. 58. f. Paul.;
65. f. Papin. —• Je ne parle pas de ces autres expressions moins précises ;
« Defendi potest per exceptionem doli mali: » — « Potero me defendere per
exceptionem doli mali; » — « Alioquin nocebit ei doli mali exceptio;

» —

« Exceptionis auxilio tutus esse potest; » — * An nihil mihi exceptioprosit;
»

—
Exceptio prodest; n — « An proficiat nobis doli exceptio; » dont le sens

est d'ailleurs parfaitement expliqué, parce qu'elles se réfèrent aux précédentes
expressions, et qu'elles sont employées dans les mêmes cas, souvent aux mêmes

paragraphes et par les mêmes auteurs. —
(3) Par exemple, Papin. DIG. 6. d. De

rei vindic. fragments 48 et 65, qui s'expliquent ainsi l'un par l'autre. — (4) Dm.
35. 2. Ad leg. Falcid. 80. § 1. in fine, f. Gai. — 44. 4. De doli mali except. 5.

§ 1. f. Paul. : i Si eni legata sit via, et is, lege Falcidia locum habenle, totam
eam vindicet, non oblata oestimatione quartse partis : summoveri cum doli excep-
tione, Marcellus ait. i
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même affaire, comme alternative, en ce fragment d'Ulpien, où

il s'agit de sommes payées par le possesseur de bonne foi pour
éviter l'abandon noxal d'un esclave, sommes dont le maître

qui vendique l'esclave doit le remboursement : a Doli exceptione
summovebitur; vel officio judicis consequetur ut indemnis
maneat (1). »

2186. Ce qui se passe dans la pétition d'hérédité nous donne

encore le même enseignement. II.paraît y avoir eu dans la juris-

prudence romaine une certaine hésitation sur Ja question de savoir
si l'exception de dol était ici nécessaire pour faire tenir compte
au possesseur de bonne foi, obligé de restituer l'hérédité, des

dépenses qu'il y avait faites ; ou bien si ce compte à faire tenir
était compris dans l'office même du juge? Cette dernière opinion
avait prévalu : a Id ipsum officio judicis continebitur, nec exceptîo
doli mali desideratur. » Or, en quels termes Scoevola pose-t-il la

question? & An doli mali exceptione summoveri possit (2)? »

2187. Ainsi le résultat final de l'exception de dol, quelque
minime que soit le remboursement que le demandeur se refuse à

faire, s'il y a dans ses refus une persistance que le juge soit auto-
risé à qualifier de dol, est constant : exceptione summovebitur.
— Toutefois nous ferons, au sujet.de toute cette série de si nom-
breux exemples, plusieurs observations : 1° C'est que dans tous

ils'agit non pas d'une action de droit strict, mais de rei vindicatio,
c'est-à-dire d'actions arbitraires; — 2° Non pas d'une compen-
sation proprement dite, mais de ce qui se nomme droit de réten-
tion (per retentionem servari) (3) ; — 3° Que dans les actions
arbitraires le juge est investi d'un pouvoir très-étendu, marqué
par les termes les plus larges des formules, ex oequo et bono,
pour apprécier la restitution ou la satisfaction à faire au deman-
deur (ci-dess., § 31, in fine, nos 1993 et 2143) : pourquoi donc le
besoin de l'exception? C'est qu'à l'égard des remboursements ou

payements dont nous venons de parler, ce n'est pas le défendeur,
c'est le demandeur qu'il s'agit d'atteindre : or le juge l'atteindra
au moyen de l'exception de dol qui sert de défense au défendeur ;
— 4° Enfin, que l'appréciation des remboursements ou payements
dont il s'agit se rattache comme dépendance à toute cette affaire
de rei vindicatio ; qu'en conséquence, les expressions de l'excep-
tion de dol « si NIHIL IN EA RE » s'y réfèrent par elles-mêmes, de
telle sorte qu'on peut dire, sinon rigoureusement, du moins

(1) DIG. 9. 4. De noxal. act. 11. f. Ulp. : « Cum autem coeperit istum servum
dominus vindicare, doli exceplione summovebitur; vel officio judicis consequetur

[possessor) ut indemnis maneat. i —Conférez avec DIG. 6. 1. De rei vindic. 58.
f. Paul.— (2) DIG. 5. 3. De heredit. petitione. 38. f. Paul.; 39. § 1. f. Gai ; 44.
f. Javolen.; 58. f. Scoevol. — On voit, par ces divers textes, qu'à tout événe-

ment, par surcroît de précaution, l'exception pouvait être employée (etsi non

wciperetur).
—

(3) COD. GRÈGOR. 3. 2. De rei vindic. 1. const. Gordian.,
«' 2. coust. Philip.
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jusqu'à un certain point, que tous les faits à apprécier ainsi par
le juge proviennent ex eadem causa. C'est cette idée qui avait

prévalu surtout dans Yhereditatis petitio, où il s'agit de la vendi-
cation non pas d'un objet certain, mais de tout un ensemble de

patrimoine, et c'est pour cela que la jurisprudence avait admis
finalement que l'exception de dol n'y était pas nécessaire : ce qui
commençait pour Yhereditatis petitio une assimilation aux actions
de bonne foi, que Justinien a complétée par la suite.

2188. De ces exemples, tirés des actions in rem, nous pouvons
passer à d'autres tirés d'actions in personam de droit strict, qui
se rapprochent par conséquent beaucoup plus de la véritable

compensation.
Le premier que nous citerons sera celui du pupille, du fou, et

en général de toute personne incapable de recevoir, qui, ayant
reçu un payement sans l'observation des formalités propres à en
assurer la validité, redemande de nouveau sa créance sans vouloir
en déduire ce dont il a profité du premier payement : l'exception
de dol peut lui être opposée. Nous trouvons bien ici ces locutions

générales : « Exceptione petentibus nocere ; Exceptio locum

habebit; Exceptione doli defenditur; n mais Gaius, Paul, jus-
qu'aux Instituts de Justinien (ci-dess., tom. II, p. 403 : liv. 2,
tit. 8, § 2) nous en donnent expressément le sens : « Per excep-
tionem, doli mali submoveri potest ; » — « Per exceptionem doli
mali poterit summoveri ; » — « Doli exceptione summoveri
débeat. » Ce dont a profité le pupille ou le fou peut être minime,
incertain, contestable, chiffre à vérifier; les textes prévoient ce

profit partiel (in id quod in remfuriosi processif; an pecuniam
vel ex ea aliquid habeat) : peu importe ; si la persistance du
demandeur à refuser d'en tenir compte prend le caractère du

dol, exceptione summovebitur; le défendeur est absous, elle
demandeur perd son action pour le tout (1).

Le second exemple est bien plus frappant encore, et parles
termes dont s'est servi le jurisconsulte, et parce que nous tou-
chons ici de plus près encore à la compensation. Il s'agit de quel-
qu'un qui, ayant acheté pour esclave, avec garantie de l'éviction

par stipulatio duploe, un homme qu'il ignorait être statu liber,
a reçu depuis de cet homme dix sous d'or, condition de sa liberté,
et s'en est ainsi trouvé évincé. S'il agit en garantie de l'éviction
contre son vendeur, en vertu de la stipulatio duploe, action de
droit strict, il faut qu'il déduise les dix sous d'or qu'il a reçus,
sinon il sera repoussé par l'exception de dol : « Sed nisi decem,

quoe implendoe conditionis acceperit, deduxerit : exceptione sum-
movendus erit, et hoec ita Julianus quoque scripsit (2). » Telle est

(1) GAI. 2. § 84. — INSTIT. DE JUSTIN. 2. 8. § 2.' — DIG. 44. 1. De except-
4. f. Paul. — 44. 4. De doli mali except. 4. § 4. f. Ulp.; et 16. f. Hermog.
—

(2) DIG. 44. 4. De doli mali except. 2. § 7. f. Ulp.
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la décision donnée et par Julien, antérieur au rescrit de Marc-

Aurèle, et par Ulpien, qui y est postérieur.
Dans ces deux exemples on pourra remarquer encore que,

bien qu'il s'agisse d'actions de droit strict, les déductions à opérer
se rattachent toujours comme dépendance à l'affaire même ; les
termes de l'exception de dol « si NIHIL IN EA RE » les embrassent
directement ; et l'on peut dire ici, comme précédemment, jusqu'à
un certain point, que les faits à apprécier par le juge proviennent
ex eadem causa.

2189. Le résultat de l'exception de dol, qu'on pouvait affirmer

a priori, d'après les seules conséquences irrésistibles des termes
de la formule, est donc attesté expressément par une infinité de
textes : quelque dur que puisse nous sembler ce résultat, on ne

saurait le nier; mais il est temps de montrer comment les choses

sepassaient.
— Les débats qui avaient lieu injure, pour arriver

à la construction de la formule, jusqu'à la litis contestatio qui en

était la clôture, et même quelquefois le parti que l'un ou l'autre
desplaideurs était encore admis à prendre ultérieurement devant

le juge (in judicio), suffisaient amplement, comme on va le voir,

pour conduire à des résultats équitables les plaideurs qui y
mettaient de la bonne foi.

A la demande de l'action sollicitée par son adversaire, le défen-

deur oppose la créance qu'il prétend avoir de son côté, et sollicite

pour le cas où son adversaire se refuserait à ce que compensation
en fût faite, l'exception de dol. Ces expressions vult compensare,
si velit compensare, si paratus est compensare, implorare

compensationem, qui se rencontrent maintes fois dans les textes,
montrent qu'il n'y avait rien en cela d'obligatoire pour le défen-

deur. Mais il faut bien se fixer sur ce qu'il demande : implorare

compensationem, c'est demander, soit que l'adversaire reconnaisse

in jure le bien fondé de la compensation et réduise en consé-

quence sa demande; soit que du moins la compensation soit

introduite dans la formule (compensatio inducebatur), c'est-à-dire

qu'il soit fait à la formule une modification ou adjonction qui
donne au juge le pouvoir d'en connaître et de l'opérer s'il y a

lieu. C'est à défaut de l'un ou de l'autre de ces deux partis que

l'exception de dol est sollicitée contre le demandeur qui s'y serait

refusé. Il est probable qu'avant le rescrit de Marc-Aurèle on s'en

tenait là-dessus, quand il s'agissait d'actions de droit strict, à un

arrangement volontaire de la formule entre les deux parties, sans

moyen de coercition contre le demandeur : tandis que dans les

actions arbitraires et dans quelques cas d'actions de droit strict,
semblables à ceux dont nous avons parlé au n" précédent,

l'exception de dol était, 4 coup sûr, déjà employée. Le motif

majeur de différence entre les deux cas, c'est que dans ces der-

nières actions il n'était question que des dépendances de l'affaire

même objet de la demande : tandis que dans les actions de
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droit strict ordinaires, il s'agissait de faire intervenir un compte
d'affaires toutes distinctes (ex dispari causa). C'était un com-

mencement de demandes reconvèntionnelles pour des causes

séparées.
2190. Sur cette objection de compensation le demandeur a

plusieurs partis à prendre.
— S'il en reconnaît le bien fondé, il

peut opérer lui-même, d'accord avec son adversaire, la compen-
sation, et réduire en conséquence sa demande. —Même lorsqu'il
doute de là dette, lorsqu'il la conteste ou'qu'il la dénie formelle-

ment; ou bien, dans les actions arbitraires, dans celles de droit
strict indiquées au n° 2188, lorsque le montant en est à débattre :

par exemple, à quoi faut-il évaluer ces frais de semences, ces

réparations, ce qui a tourné au profit du pupille? Dans tous ces

cas la rédaction formulaire lui offre plus d'un expédient pour con-

sentir du moins, sans compromettre ses droits, à ce que la ques-
tion en soit soumise au juge. Voici plusieurs de ces moyens qui
nous sont connus : — Une proescriptio, par laquelle il bornerait
sa demande à ce qui ne serait pas compensé (ci-dess., n" 1940);
— Une compensatio proprement dite, insérée dans son intentio:
a AMPLius QUAMIPSE NUMERIO NEGIDIO DÉBET » (ci-dess., n° 2176).

Nous trouvons au Code de Justinien une constitution d'Alexandre
Sévère qui montre que cette formule était employée en cas pareil;
car, à coup sûr, il serait difficile de prétendre qu'il s'agissait Yargen-
tarius en cette constitution (1). Il n'est pas nécessaire ici que le
demandeur formule en un chiffre fixe son intentio, il peut rendre
cette intentio incerta, si elle ne l'était déjà : « QUIDQUID PARET

AMPLIUS, etc. ; i> — Une deductio, permettant de réduire le mon-
tant de la condemnatio : « QUODSUPERESTDEDUCTOEO QUOD, etc.»

(ci-dess., n°! 2177, 2178 et 2183). Nous savons déjà que plus d'un

fragment témoigne de cet emploi de la deductio (ci-dessus,
n" 2178, avec la note 1, et celui que nous avons rapporté dans
le second exemple du n° 2188);—Enfin, et ce serait ici la modi-
fication la plus large à faire à la formule, le demandeur peut
consentir, bien qu'il agisse en vertu d'une cause de droit strict,
à transformer son intentio en intentio de bonne foi : « QUIDQDID
PARET DARE FACERE OPORTERE EX FIDE BONA, AMPLIUS QUAM..., etc. »

Nous avons cité déjà l'exemple d'une pareille transformation dans
une formule de condiction ex stipulatu, par suite de la clausula
doli insérée.dans la stipulation (ci-dess., n° 2149). —Sur son

refus persévérant jusqu'à la litis contestatio d'admettre aucune
de ces modifications ou adjonctions à la formule, le préteur
accorde au défendeur l'exception doli mali, et le demandeur en

court les risques. On voit bien, dans les textes, qu'il y faut, de

sa part, cette persistance jusqu'à la litis contestatio. On sait

(1) COD.4. 31. De compensationibus, 5. const. Alex. : « Petitio autem ejus,
quod amplius tibi deberi probaveris, sola relinquitur. «
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d'ailleurs quelles facilités étaient données aux plaideurs de vérifi-
cation, de discussion, même d'ajournement à une autre compa-
rution in jure, pour arriver finalement à l'arrangement de la
formule (ci-dess., n" 1950). Un texte même parle de notification
faite au demandeur par le défendeur, pour les sommes dont il
aura à tenir compte s'il veut éviter l'exception de dol (1). — Il
estpermis de supposer que le magistrat pouvait aller encore plus
loin, et que dans certaines circonstances, lorsque les faits étaient
avoués ou lui paraissaient évidents, il pouvait enjoindre au
demandeur soit d'opérer la compensation, soit d'en insérer les
restrictions dans la conception de sa formule, sous peine de refus
d'action (2).

2191. Devant le juge, la formule étant munie de l'exception
de dol, si cette exception est vérifiée, c'est-à-dire s'il est prouvé
aujuge que la prétention de compensation avancée par le défen-
deur était fondée, et que le refus du demandeur d'en tenir compte
a eu le caractère de dol, le défendeur est absous : c'est la formule
elle-même qui le veut. —Cependant, dans les actions arbitraires,
où il s'agit pour le défendeur d'un droit de rétention à exercer,
et par conséquent pour le demandeur d'un remboursement ou
d'un payement préalable à faire, celui-ci, après que le juge a
vérifié les faits et déterminé le montant de ce payement ou rem-
boursement , est encore admis à le faire, il est dès lors exempt
de dol; s'il ne le fait pas, l'exception de dol produit son effet ;
le défendeur est absous. Voilà l'explication bien simple des divers
textes cités au n° 2185, de l'apparence de contradiction qu'ils
semblent offrir, et surtout de ceux qui présentent en alternative
les deux résultats : « Doli exceptione summovebitur, vel officio

judicis consequetur ut indemnis maneat. » — On peut aller jusqu'à
supposer que même dans les actions de droit strict et dans les véri-

tables questions de compensation, si le demandeur, une fois les

faits vérifiés par le juge et avant la sentence, consentait à donner

satisfaction au défendeur sur la créance par lui invoquée, par

exemple au moyen d'un payement, d'une acceptilation, ou de

toute autre manière, le dol cessait et il évitait la déchéance. Bien

qu'à la rigueur ce fût au moment de la litis contestatio que le juge

(1) DIG. 6. 1. De rei vindicatione. 27. § 5. f. Paul. : > Per doli mali excep-
tionem ratio eorum haberi débet, si perseveret actor petere rem suam non reddi-
tis sumptibus. » — DIG. 44. 4.- De doli mali except. 2. § 3. f. Ulp. : « Tamen

dicendum est eum, cum litem contestatur, dolo facere, qui perseveret ex ea

stipulatione petere; » il ne s'agit pas, dans ce fragment, d'exception de dol

pour cause de compensation, mais le principe est le même. — 35. 2. Ad legem
Falcid. 80. § 1. in fine. f. Gai. : « Sed potest heredi hoc remedio succurri,

ut, oeslimatione facta legati, denunciet legafario ut partem oestimationis inférât :
si non inférât utatur adversus eum exceptione doli mali. J

(2) Cette conjecture trouve un appui dans la constitution que voici d'Alexandre

Sévère : « In ea quoe reipublicoe te debere fateris, compensari ea quoe (invicem)
ah eadem tibi debealur, is, cujus de ea re nolio est, jubebit.
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dût se reporter (1), l'école des Sabiniens, au moins, aurait admis
à l'égard du demandeur ce qu'elle admettait pour le défendeur

lorsqu'elle disait -. «"Omnia judicia esse absolutoria. »

2192. En somme, soit in jure, soit in judicio, l'exception de
dol est l'arme, le moyen de coercition par lequel le demandeur
est amené, crainte de ses conséquences, à tenir compte d'une
manière ou d'autre de la compensation ; et nous traduisons la

phrase relative au rescrit de Marc-Aurèle, dans le § 30ci-dessus,
en ces termes : « Sur l'opposition de l'exception de dol, faite par
le défendeur, la compensation était introduite dans la formule (2). »

2193. Un point essentiel pour compléter le système manque ici
encore. Il ne faut pas s'imaginer que par cela seul qu'une exception
de dol est insérée dans la formule d'une action de droit strict : si
NIHIL IN EA RE, etc., le juge soit constitué juge, sans aucune autre

mention, de toutes affaires de créances ou de dettes réciproques,
existant à d'autres titres entre les mêmes parties. Cette opinion
serait aussi contraire aux principes de l'organisation du pouvoir
judiciaire chez les Romains au temps des formules, que celle que
nous venons de combattre l'est aux règles dérivant de la rédaction
de ces formules. Quelle est cette EA RES, dans laquelle la mission
du juge est enfermée? Nous avons montré comment dans les actions
arbitraires et dans celles de droit strict indiquées au n° 2188, il
ne s'agit que de dépendance de la demande même (ci-dessus,
n°" 2187 et 2188); mais ici les causes sont toutes'distinctes; il

s'agit d'une sorte de demandes reconventionnelles formées par le
défendeur sur des motifs tout à fait divergents peut-être. Il faut de
toute nécessité qu'elles soient indiquées dans la demonstratio, et

que le QUA DE RE AGITUR qui termine cette demonstratio les

englobe. Nous n'avons pas un formulaire complet de cette multi-
tude de rédactions qui pouvaient se faire, appropriées à toutes les
affaires et à toutes leurs nuances ; Gaius ne nous en offre qu'un
aperçu élémentaire : « Toutes les formules d'actions de droit écrit
sont écrites, dit Cicéron, mais pas si étroitement que je ne puisse
y faire entrer l'affaire que je voudrai en ajoutant : QUADEBB
AGITUR(3).» Ainsi en était-il de la créance opposée en compensa-
tion; voici un texte tiré d'une opinion de Labéon, qui prouve
qu'elle devait avoir sa destination arrêtée dans la formule, et ne

pouvait plus, dès lors, faire double emploi ailleurs (4).
2194. On a cru pouvoir expliquer le pouvoir de compensation

que l'exception de dol attribuerait au juge dans l'opinion que nous

(1) DIG. 44. 1. De except. 4. f. Paul. —
(2) La paraphrase de Théophile, sur

ce § 30, doit être interprétée elle-même en ce sens : à cette époque, d'ailleurs,
c'est de l'histoire. —

(3) CICBR. Pro Murena. § 13 : u Etenim quoe de scripio
aguntur scripta sunt omnia ; neque tamen quidquam tam anguste scriptum est,
quod ego non possim, QUA DE RE AGITUR, addere. J —

(4) DIG. 16. 2. De corn-
pensationibus. 13. f. Ulp. : « Quod Labeo ait non est sine rafione :.ut si cui

pelitioni specialiter destinala est compensalio, in coeteris non objiciatur. >
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refusons d'admettre, par un passage de Papinien, qui, à propos
d'une rei vindicatio contre laquelle une exception de dol prove-
nant d'un pacte pouvait être opposée, ajoute « Bonoe fidei autem

judicio constituto (1), » d'où l'on conclut que l'exception de dol
insérée dans une action de droit strict.la transformait en quelque
sorte en action de bonne foi. Voilà qui dénaturerait le caractère
de toutes les exceptions de dol, à ne plus rien y entendre; on
serait bien embarrassé de mener cette proposition dans ses consé-

quences; il faudrait détruire tout ce que nous possédons de droit
romain là-dessus : car, enfin, l'alternative de l'exception de dol est
bien connue : « SINIHILIN EA RE DOLO MALO..., etc., CONDEMNA...;
SINON,ABSOLVE. » — Il est inutile de faire observer que Papinien
ne dit rien de cela. Il parle d'une action arbitraire, dans laquelle
le juge a déjà le pouvoir d'apprécier ex oequo et bono les resti-
tutions ou satisfactions à faire ; et l'on y substitue des actions de
droit strict ! Il ne dit pas même que ce soit l'exception qui produise
l'effet bonoe fidei dont il parle, et rien n'empêcherait de supposer
que les mots EX FIDE BONA ont été insérés d'un commun accord
dansla formule (ci-dessus, n° 2190). C'est ce que je suis porté à
croire quant à moi ; mais dans tous les cas, cette supposition n'est

pas même nécessaire : les explications que nous avons données

(ci-dessus, n°* 2187, 2190 et 2191) suffisent amplement pour
éclaircir le passage de Papinien. L'exception de dol ayant été

opposéedevant le magistrat, les héritiers se rendent à cette excep-
tion et renoncent à persister dans leur rei vindicatio ; mais
comme la femme est convenue qu'à sa mort les biens repasse-
raient aux enfants du donataire, la discussion porte sur les effets
decette obligation et sur la manière d'y pourvoir, et c'est là-dessus

qu'est construit un judicium bonoe fidei. M. Pilette fait même

observer (p. 24 de la dissertation ci-dessus citée), qu'il avait pu
intervenir entre la femme et le donataire, relativement à ces

réserves accessoires, un contrat de fiducie, lequel était encore
usité à l'époque de Papinien et donnait lieu à l'action de fiducie
qui était de bonne foi ; et que c'est probablement de cette action
defiducie que parle Papinien, lorsqu'il dit : Bonoe fidei autem

judicio constituto. Le texte ne précise rien à ce sujet ; cette

conjecture n'est pas indispensable, mais les choses auraient pu
seprésenter de cette façon; dans tous les cas, ce qui est indubi-

table, c'est que pour faire tenir compte des engagements récipro-
quesau sujet de ces réserves, les parties se font accommoder une

formule d'action de bonne foi ; mais ce n'est pas l'exception de
dol qui produit par elle-même cet effet.

Nous en disons autant et nous renvoyons aux mêmes numéros,

(1) DIG. 39. 6. De mortis causa donat. 42. pr. f. Papin. : Igitur si res

singulns heredes Lucii Tilii vindicént, doli non inutilitcr opponétur excrplio;
bonoefidei autem judicio constituto, quoercbatur..., note.

TOME m. 43
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pour l'intelligence d'un texte de Celse, toujours relatif à l'action
arbitraire en rei vindicatio, qui a été présenté aussi comme
décisif contre notre manière de voir (1).

Enfin il n'y a rien à conclure non plus contre notre thèse de

ce fragment de Paul, considéré également par quelques-uns
comme y faisant une objection sans réplique ; « Sed si solulo
matrimonio maritus peteret, in eo duntaxat exceptionem obstare

debere, quod mulier receptura esset (2). » D'abord il n'est pas
question, dans ce texte, de compensation, mais bien d'une
situation semblable à celles dont nous avons donné des exemples
ci-dessus, n° 2188 ; la conséquence ne saurait donc y être diffé-
rente : or, cette conséquence est parfaitement connue. Il s'agit
dans ce texte d'un mari auquel un tiers, se croyant, par erreur,
débiteur de la femme, avait promis en dot, sur l'ordre de celle-ci,
avant le mariage, la somme qu'il croyait devoir. Si le mari attaque
ce promettant durant le mariage, il devra en être payé, sans qu'il
puisse lui être opposé d'exception de dol, car il ne fait qu'user de
son droit, et ne doit pas être déçu dans la promesse de dot qui
lui a été faite, sauf.au tiers à se retourner contre la femme. Mais
si le mari attaque ce promettant après la dissolution du mariage,
il en sera tout autrement : si le mari est dans un cas où il serait

obligé de rendre toute la dot, l'exception de dol lui nuira pour le

tout ; s'il est dans un cas où il serait autorisé à en retenir une

partie, l'exception de dol ne lui nuira que pour la part qu'il
serait obligé de rendre (in eo duntaxat exceptionem obstare

debere, quod mulier receptura esset). C'est-à-dire qu'en se bor-
nant à demander ce-qu'il est autorisé à retenir de la dot, le mari
n'a rien à craindre de l'exception de dol. Le jurisconsulte se

sert ici d'une locution usuelle, dont nous avons donné des exem-

ples multiples ci-dessus, n 08 2185 et suivants. Il n'y a pas dans
cette manière de parler d'autre signification que celle qui se
rencontre dans tous ces exemples, ou bien encore lorsque les juris-
consultes romains définissent les exceptions temporelles et dila-
toires u-quoe ad tempus nocent et temporis dilationem tribuuntf-
on sait fort bien cependant que l'effet de ces exceptions, lors-

qu'elles sont opposées et justifiées, est d'emporter pour toujours
déchéance de l'action (ci-dessous, nM 2276 et suivants).

2195. C'est une opinion courante que, d'après le rescrit de

Marc-Aurèle, la compensation, qui pouvait être obtenue dans les

(1) DIG. 6. 1. De rei vindic. 38. f. Cels. C'est là qu'on peut voir toufe la

latitude de disposition que Celse accorde au juge de l'action arbitraire. Lorsque
ce juge, au lieu de faire restituer la chose -vendiquée, la laisse au possesseur
parce qu'elle est à vendre, sauf à ce possesseur à payer la somme à laquelle

il

le condamne, le compte à faire des diverses déductions est forcé. Du reste, le

nom de l'exception de dol ne se rencontre pas même dans ce fragment; tout me

porte à croire que la formule a été conçue d'un commun accord ex fide bona;
mais cette supposition n'est pas même nécessaire. — (2) D. 12. 4. De condict-
caus. dat. 9. § 1. f. Paul.
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actions de droit strict au moyen de l'exception de dol, pour des
créances provenant de causes différentes (ex dispari causa) , a
dû s'obtenir a fortiori dans les actions de bonne foi, également
ex dispari causa, en vertu du principe que l'exception de dol va
de soi en ces sortes d'actions et n'a pas besoin d'y être exprimée.
— A cet égard, entendons-nous : sans doute, si une créance a
été invoquée en compensation, ex dispari causa, par le défen-

deur, et qu'il en soit fait mention dans la demonstratio, de telle
sorte que le QUA DE as AGITUR la comprenne, il n'est besoin ni

d'exception de dol, ni d'aucune autre modification à la formule,
la rédaction de Yintentio, QUIDQUIDPARETEX FIDE BONA, y suffit.
Mais vouloir pousser la compétence du juge en dehors de ce QUA
DEREAGITUR, autant dire que tout juge d'une action de bonne foi
déterminée serait par cela même juge de toutes les affaires squel-
conques de créances ou de dettes réciproques, soit de droit strict,
soit d'une autre nature, existant à divers titres entre les mêmes

parties : proposition inconciliable avec l'organisation de la puis-
sancejudiciaire chez les Romains, au temps du système formulaire.

2196. Il est avéré que la compensation, ni dans les affaires de
bonne foi, ni dans celles de droit strict, n'était un mode de disso-

lution des obligations. Chacune d'elles continuait de subsister avec

ses actions; et si on donnait, en outre, la condictio indebiti à

celui qui avait payé par erreur une dette qu'il aurait pu com-

penser {1),. c'était parce que la condictio indebiti se donnait à

celui qui avait acquitté par erreur une obligation contre laquelle
il aurait pu se défendre par une exception perpétuelle (2).

Il est également avéré que la compensation, si elle avait lieu

ipso jure, c'est-à-dire sans le secours d'une exception, ex officio

judicis, dans les actions de bonne foi, pour les dettes et les créan-

ces provenant ex eadem causa, n'était introduite dans les actions

de droit strict qu'au moyen d'une modification de la formule. S'il

est des textes, dans le corps de droit de Justinien, qui semblent

dire le contraire, c'est qu'ils ont été interpolés pour être accom-

modés à la législation de l'époque, ou que le sens en est altéré.

Enfin, il résulte de certains textes que, du moment que la

compensation était admise, elle l'était avec effet rétroactif, c'est-

à-dire qu'on en reportait les effets à l'instant même où les

deux créances réciproques avaient commencé à exister ensemble:

« Ex eo tempore ex quo ab utraque parte debetur. -» Ceci est

dit spécialement à l'occasion des intérêts, lesquels ne doivent

plus se compter à partir de ce moment. Mais on remarquera

que les textes ne parlent jamais que de sommes d'argent ou de

quantités (3). Nous croyons, en effet, que la règle n'était appli-

(1) D. 16. 2. De compensât. 10. § 1. f. Ulp.—(2) D. 12. 6. De condict. in-

deb. 26. § 3. f. Ulp. — (3) DIG. 16. 2. De compensât. 11. f. Ulp., rapportant
une constitution de Septime Sévère. — C. 4. 31. De compens. 4 et 5. const.

Alex. — C. 8. 43. De solution. 7. const. Philip.
43.



676 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. IV.

cable qu'aux cas de compensation obligatoire, à exiger par

exception de dol, dans les conditions que nous allons expliquer
dans le n" suivant.

2197. C'est une question sur laquelle on peut hésiter que celle

de savoir si, pour la compensation à introduire dans les actions de

droit strict au moyen d'une modification de la formule, il fallait

que les créances à compenser fussent, comme à l'égard de Yargen-
tarius (ci-dess., n° 2176), de. choses de même nature et pouvant
se remplacer l'une par l'autre (ex pari specie).

— Je reconnais

que la procédure du système formulaire se prête singulièrement
à ce que cette identité ne soit pas exigée, puisque l'appréciation
des choses les plus diverses y doit toujours être ramenée parle

juge à des sommes d'argent; qu'il y a des textes qui paraissent
admettre expressément l'objection de compensation au sujet de

créances d'objets différents (1); qu'aucune conclusion décisive

ne peut être tirée de ceux qui sont invoqués ordinairement en

sens contraire (2); enfin, que cette solution, qui n'est pas en

désharmonie avec l'ensemble de la procédure formulaire, peut
servir à expliquer parfaitement comment il était exprimé, dans

la jurisprudence, en règle exceptionnelle, que la compensation
n'avait pas lieu en fait de dépôt (3). —

Cependant, indépendam-
ment des raisons à tirer de la règle qui termine notre n° précé-
dent, et des textes qui y sont cités, le fragment déjà rapporté
ci-dessus, au n° 2183, des Sentences de Paul, énonce expressé-
ment le contraire : « Compensatio debili ex pari specie et causa

dispari admittitur : velut si pecuniam tibi debeam et tu mihi

pecuniam debeas, aut frumentum, aut coetera hujusmodi, licet
ex diverso contractu... », et nous nous sommes expliqué déjà sur
l'autorité de ce fragment, qui est pour nous décisive. — Notez

que le système général que nous venons d'exposer sur la compen-
sation est indépendant d'ailleurs de la solution de celte question
de détail. Notez aussi qu'il ne s'agit pas de la compensation volon-

taire, introduite dans la formule du consentement du demandeur:
celle-ci indubitablement.peut avoir lieu ex dispari specie; il s'agit
uniquement de la compensation obligatoire, imposée par Marc-
Aurèle sous peine de déchéance par exception de dol : c'est de

celle-là, c'est de cette déchéance que»nous croyons, d'après le

fragment de Paul, qu'elles n'ont lieu qu'en fait de choses do
même nature et compensables l'une par l'autre (ex pari specie).

2198. Sous le système de la procédure extraordinaire, deux

changements notables ont dû influer directement sur les règles

(1) Principalement COD.4. 31. De compensât. 8. const. Gordian. — (2) Die.
13. 7. De pignerat. act. 18. pr. f. Paul. : • ... Ergo si id nomen pecuniarium
fuerit, exuetam pecuniam fecum pensnbis : si vero corporis alicujùs, id quod
acceperis erit tibi pignoris loco. > — 20. 1. De pignorib. 13. § 2. f. Marcian.
(même disposition). — (3) PAUL. Sentent. 2.12. De deposito. § 12 : « In causa
depositi compensation! locus non est; sed res ipsa reddenda est. >
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<lela compensation que nous venons d'exposer.
— D'une part, la

compétence du juge qui devient générale, au lieu d'être renfer-
mée dans une cause spécialement déterminée; — D'autre part,
l'abolition de la formule, et dès lors l'exception de dol et les
autres adjonctions ou modifications qui n'ont plus besoin d'être
demandées in jure, mais qui se proposent directement au juge
et font partie de son officium.— L'exception de dol reste bien,
en principe, comme moyen de répression, avec son effet de
déchéance, contre le demandeur qui serait convaincu de mau-
ïaise foi; mais le juge, ayant les mêmes pouvoirs que si les
diverses modifications de la formule avaient eu lieu, acquiert
incontestablement à cette époque le droit d'opérer la compen-
sation et de condamner au reliquat.

2199. Justinien donne législativement à cet état des choses sa
dernière extension, par sa constitution 14, au Code De compensa-
tionibus : « Compensationes ex omnibus actionibus ipso jure fieri

sancimus, nulla differentia in rem vel personalibus actionibus
inter se observanda. »— On remarquera que les actions in rem
sont même comprises dans la compensation par l'empereur, ce

qui ne peut s'entendre évidemment que du cas où elles tournent
en condamnation pécuniaire, ou bien où quelque condamnation
semblable y est jointe comme accessoire. —

Malgré ces expres-
sions ipso jure, la compensation ne devient pas une cause d'ex-
tinction réciproque des dettes. Ce que nous appelons aujourd'hui
la compensation légale reste inconnu à la législation romaine. Cet

ipso jure signifie seulement qu'en toutes les actions, soit réelles,
soit de bonne foi, soit de droit strict, ou autres, la compensation,
a cette époque, rentre toujours, de droit, dans l'office du juge.

2200. La constitution exige que la dette opposée en compen-
sation soit liquide (liquida), en expliquant ce qu'il faut entendre

par cette qualité, savoir que, soit quant à son existence, soit

quant à sa quotité, le droit en soit incontesté, évident (jure
aperto, porte le § 30 ci-dessus), ou du moins facile à vérifier

sommairement par le juge, et ne tournant pas en expédients ou
en subterfuges moratoires : « § 1. Ita tamen compensationes
objici jubemus, si causa ex qua compensatur liquida sit, et non

multis ambagibus innodaft, sed possit judici facilem exitura sui

praîstare. »
Aucune condition qu'il s'agisse de choses de même qualité,

susceptibles de se compenser entre elles, n'y est exprimée, et

n'apparaît non plus dans les autres parties de la législation de

Justinien. On conçoit, en effet, que, depuis la généralisation de
la procédure extra ordinem, la déchéance pour cause de dol

dans le refus de compensation n'étant plus que nominale, puisque
le juge a par lui-même le pouvoir de faire cette compensation,
la condition ex pari specie, qui était une limitation mise à la

rigueur de cette déchéance, ait cessé d'exister, et que l'on ait
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appliqué les règles de la compensation volontairement insérée
dans la formule in jure (ci-dess., n° 2197).

— II ne faut pas
s'arrêter à cette objection, que le juge, dans la procédure extra-

ordinaire, atteint par sa sentence la chose elle-même. Dans ce

cas, évidemment la compensation ne pourra avoir lieu entre

corps certains ou choses distinctes; mais souvent aussi la con-

damnation se résoudra en évaluations pécuniaires, et ce sera

alors que le juge pourra faire la compensation. Ce qui rend la

condition ex pari specie indispensable, ce qui en a vulgarisé
l'idée dans notre droit moderne, c'est la compensation légale:
or cette sorte de compensation est étrangère aux Romains. —

Vex eadem causa, par l'effet de la procédure extraordinaire,

disparaît aussi des actions de bonne foi ainsi que des autres

actions, puisque le juge a une compétence générale. C'est à tort

que l'expression s'en trouve encore dans notre paragraphe, mais

c'est à bon droit que le § 30 qui précède n'en fait plus aucune

mention.'—'Enfin, l'extension donnée d'abord par Justin, puis

par Justinien, à l'admissibilité des demandes reconventionnelles,
et le pouvoir général que reçoit le juge de condamner même le

demandeur, sont de nouvelles causes de grande influence sur la

compensation (1).
Certaines spécialités en sont exclues exceptionnellement : telle

est surtout l'action depositi, par respect pour la fidélité due au

dépôt en ce contrat (2). De telle sorte que celui, par exemple, à

qui une somme d'argent a été remise en dépôt ne pourra pas la

compenser avec semblable somme dont il serait devenu créancier
contre le déposant; ou bien encore, même dans le dépôt de toute

autre chose, s'il y a quelque condamnation pécuniaire contre le

déposant. Car ici, sous le système de procédure dans lequel la

condamnation atteint la chose même,, il faut bien en venir for-

cément à cette explication.

Stv. Eum quoque qui creditoribus
suis bonis cessit, si postea aliquid ad-

quisierit quod idoneuni èmolumenfum

Eabeat, ex integro in id quod facere

potest, creditores cum eo experiuntur :
inhumanum enim erat spoliatum fortunis
suis in solidum damnâri.

40. Si le débiteur qui a fait cession

de ses biens fait ensuite quelque acqui-
sition avantageuse, ses créanciers ne

peuvent L'actionner pour ce qu'il doit

encore que jusqu'à concurrence de ce

qu'il peut faire. Il serait inhumain, en

effet, lui qui s'est dépouillé de sa for-

tune, de le condamner pour le tout.

Voir sur la cession des biens, ci-dessus, n° 2030.

TITULUS VII.

QUOD GUM EO CONTRACTUM EST QUI lit

ALIENA POTESTATE EST.

Quia tamen superius mentionem ha-

TITRE VII.

DES CONTRATS FAITS AVEC DES PERSONNES

SOUMISES A LA PUISSANCE D'AUTRUI.

Comme nous avons fait mention plus

(1) COD. 7. 45. De sent. 14. Justin.; et NOVEL. 96. c. 2. Juslinian. —

(2) Même paragraphe 36, ci-dessus, p. 640; et COD. 4. 31. De compensât-
1*. §§ 1 et 2.
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biiimus de actione qua in peculium
filiorum familias sersorumque agitur,
opus est ut de bac actione et de ceteris

quoe corumdem nomine in parentes
dominosve dari

"
soient, difrgentrus

admoneamus. Et quia sive cum servis

negotium geslum sit, sive cum iis qui in

pofestate parentis sunt, bis fere eadem

jura servantur, ne verbosa fiât disputa-
lio, dirigamus sermonem in personam
servi dominique, idem intellecturii de
liberis quoque et parentibus quorum ini

potesfale sunt. Nam, si quid in his pro-
prie observafur, separatim ostendemus.

haut de l'action relative au pécule des
fils de famille ou des esclaves, il est
nécessaire de fixer notre attention d'une
manière plus spéciale sur cette action
et sur d'autres actions que l'on a cou-
tume de donner contre les pères ou les
maîtres, du chef des fils et des esclaves.
Or, comme les actes faits avec les escla-
ves ou les fils de famille donnent lieu à

l'application des mêmes principes, pour
éviter les longueurs, nous n& nous

occuperons que des maîtres: et des

esclaves, cl ce qui sera dit de ceus-ci
sera censé dit des pères et des fils. Car,
s'il y a quelque chose de particulier qui
concerne ces derniers, nous l'expose-
rons séparément.

2201. D'après le droit civil, le chef de famille ne peut pas être

obligé par les actes de ceux qu'il a en son pouvoir, tels que ses
fils de famille et ses esclaves. Cependant, ni pour les obligations
résultant des contrats ou comme des contrats, ni pour celles
résultant des délits ou comme des délits, ce principe n'est resté
absolu. Il y a été dérogé en certains points, soit par le droit

prétorien, soit par le droit civil lui-même. Le titre actuel se
réfère aux contrats ou quasi-contrats des esclaves ou des fils de

famille, et le titre suivant à leurs délits ou quasi-délits.
2202. Pour les obligations résultant des contrats ou comme

des contrats faits par les esclaves ou par les fils de famiHe, c'est
le droit prétorien qui est venu corriger la rigueur du droit civil,
et qui a créé diverses actions au moyen desquelles celui qui a fait
affaire avec une personne dlieni juris peut attaquer le chef dé
famille pour l'exécution des obligations qui en sont résultées.—
Les motifs de raison qui servent de fondement à ces actions se

réduisent, en définitive, à deux seulement : 1° l'ordre, l'autori-
sation donnés expressément ou indirectement par le chef de

famille; 2° le profit qu'il a retiré de l'opération de son esclave
ou de son fils. S'il a ordonné ou autorisé l'acte, il est juste qu'il
en subisse les conséquences; s'il en a tiré profit-, il est juste qu'il
les subisse encore, du-moins jusqu'à concurrence de ce profit.—
Sur le premier de ces motifs se fondent : l'action quod jussu,
pour le cas où le chef de famille a donné l'ordre direct et spécial ;
les actions institoria, exercitoria, tributoria et de peculio, pour
les cas oit il a donné une autorisation générale ou indirecte, soit
de faire certaines opérations, comme quand il a préposé son

esclave à un commerce, à la conduite d'un navire; soit d'admi-

nistrer certains biens, comme quand il lui a laissé un pécule.
Sur le second de ces motifs est basée l'action de in rem verso:

2203. Pour les obligations résultant des délits ou comme des

délits des personnes aheni juris, c'est le droit civil lui-même qui
a créé le principe des actions qui se donnent contre le chef, et
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qu'on nomme actions noxales. Elles ont été basées sur cette con-

sidération, que le chef doit être obligé au moins jusqu'à concur-

rence de son droit de propriété sur l'individu auteur du délit.

2204. H y a cette remarque importante à faire sur ces diverses

actions, que, bien qu'elles soient dénommées et considérées dans
les textes comme si chacune d'elles formait une sorte d'action par-
ticulière ayant son existence propre, cependant, au fond et aie
bien prendre, la plupart d'entre elles sont plutôt des attributs,
des qualités des diverses actions soit civiles, soit prétoriennes,

auxquelles elles s'appliquent. Cela est vrai notamment pour les
actions institoria, exercitoria, de peculio et de in rem verso,

Ainsi, si l'esclave a fait, sur l'ordre de son maître, ou comme
son préposé à un commerce ou à la conduite d'un navire, une

vente, un achat, un louage, un emprunt, ce sont les actions empli
venditi, locati conducti, ou la condictio certi qui devront subir
la modification nécessaire pour être transformées en actions quod
jussu, institoria, exercitoria, et produire sous cette qualification
le même résultat que les actions directes (in solidum) ; ou qui
devront, s'il n'y a pas eu d'ordre ni de préposition, être données

jusqu'à concurrence du pécule et de ce qui aura tourné au profit
du maître (depeculio et de in rem verso). De même, si l'esclave
a commis un vol, un rapt, une injure, ce sera Yaction furti, m
bonorum raptorum, injuriarum, qui sera donnée contre le maître,
avec la qualité d'action noxale. Les commentateurs, bien qu'ils
n'aient pas toujours suffisamment aperçu ou mis en saillie ce
caractère particulier de ces sortes d'actions, les désignent cepen-
dant sous un nom générique qui contient quelque chose de cette
idée : ils les appellent actiones adjectitioe qualitatis, parce que
dans leur seule dénomination elles portent avec elles l'indication
de leur attribut, de leur qualification spéciale. Ce nom générique
est, du reste, étranger au droit romain. — On les qualifie aussi
d'actions indirectes, parce qu'elles ne sont données contre le
chef de famille que pour des actes qui ne viennent pas de lui

directement, mais seulement des personnes soumises à son pouvoir,
2205. Nous ne connaissons pas précisément quelle était la

formule de ces diverses actions, ni par conséquent quelle était
la modification que le préteur faisait subir aux actions directes

pour les transformer ainsi et les donner contre le maître à raison
des faits de l'esclave ou du fils de famille. Toutefois, il est à

remarquer que dans les premières de ces actions, c'est-à-dire dans
les actions quod jussu, institoria, exercitoria, la modification
ne devait porter que sur les premières parties de la formule, et
non sur la condemnatio, puisque celle-ci devait restera solidum,
comme si le maître avait contracté lui-même. Tandis que dans
les actions de peculio et de in rem verso, ainsi que dans les
actions noxales, la modification portait sur la condemnatio, qui
subissait, dans le premier de ces cas, une restriction jusqu'à
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concurrence du pécule ou de ce qui aurait tourné au profit du
maître : Duntaxat de peculio et de eo quod in rem versum est
CONDEMNA;et qui, dans les actions noxales, par l'adjonction de
ces mots'AUT NOX#: DEDERE, présentait au défendeur l'alternative
de payer ou de faire l'abandon noxal. « In judicio adjiciam, aut
noxam dedere, » dit le préteur, pour indiquer qu'il donnera à
une action le caractère d'action noxale : par exemple, Decem
aureos aut noxa dedere CONDEMNA(1).

I, Si igitur jussu domini cum servo

negotium gestum erit, in solidum proe-
for adversus dominum actionem polli-
cetur; scilicet quia qui ita contraint,
fldem domini sequi videtur.

1. Si quelqu'un a traité avec un
esclave qui en avait reçu l'ordre de
son maître, le préteur accordera contre
ce dernier une action pour la totalité
de l'engagement, car ici le créancier a
suivi la foi du maître.

2206. Jusju domini. Par jussus il faut entendre un ordre
antérieur à l'engagement contracté par l'esclave. Si cependant le
maître ratifie l'engagement contracté par son esclave sans son

ordre, il sera aussi soumis à l'action quod jussu (2), car la
ratification équivaut à un mandat. Au reste, si l'esclave, en

traitant, n'a été que l'instrument de son maître, si, par exemple,
le maître, empruntant de l'argent, ordonne qu'on le compte à
son esclave, le préleur ne donnera pas contre le maître l'action

quodjussu, mais une condictio pure et simple, comme si c'était
le maître lui-même qui eût reçu l'argent (3).

II. Eadem ratione praetor duas alias
in solidum actiones pollicetur, quarum
altéra exercitoria, altéra institoria appel-
latnr. Exercitoria tune habet locum,
cum quis servum suum magistrum navi

praposuerit, et quid cum eo'ejus rei

gratia cui proepositus erit contractum
fuerit. Ideo autem exercitoria vocatur,
quia exercitor appellatur is ad quem
quotidianus navis quoestus pertinet.
Institoria tune locum habet, cum quis
tabernoe forte aut cuilibet negotialioni
servum praposuerit, et quid cum eo ejus
rei causa cui proepositus erit contractum
fuerit. Ideo autem institoria appellatur,
juia qui negotiationibus proeponuntur,
instilores vocantur. Istas tamen duas
aclioncs proetor reddit, et si Iibérum

ÎB. D'après le même motif, le préteur
accorde deux actions tendant à la tota-

lité, dont l'une s'appelle exercitoire , et
l'autre institoire. L'action exercitoire a
lieu contre celui qui a préposé à son
navire un esclave, lequel a contracté
un engagement relatif au poste qu'il

occupe. Elle a été appelée exercitoire,

parce qu'on appelle exercitor (arma-
teur) celui à qui appartiennent les béné-
fices journaliers d'un navire. L'action

institoire a lieu contre celui qui a pré-

prosé à une boutique ou à un commerce

quelconque un esclave qui a contracté
un engagement relatif à l'objet auquel
il est préposé. On l'appelle institoire,

parce qu'on donne le nom à'itistitores

à ceux qui sont préposés à quelque

(1) DIG. 9. 3. De his qui effud. 1. f. Ulp. —47. 2. Defurtis. 42. pr. f. Paul.
— 42. 1. Derejudic. 6. § 1. f. Ulp.

— Ci-dessous, tit. 17. § 1. — Et dans un

grand nombre d autres passages.
—

(2) DIG. 15. 4. 1". § 6. Ulp. 11 estvrai que
laloi'5. § 2. D. 15. 3. semble dire que, dans ce cas, le créancier n'aura que
l'action de in rem verso; mais il faut entendre le texte en ce sens que le créan-
cier aura, outre l'action quod jussu, l'action de in rem verso, comme le dit
le § 5 de ce titre. En effet, qu'est-il besoin de la ratification du maître pour
«voir l'action de in rem verso? —

(3) DIG. 15. 4. 5. pr. Paul.
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quis hominem aut alienum servum navi

aut tabernas aut cuilibet negoliationi
praposuerit : scilicet, quia eadem. aequi-
tatis ratio etiam eo casu interveniebat.

commerce. Le préteur donne ces deux
actions, quand même le préposé serait
un homme libre ou l'esclave d'autrui,
parce que, dans ces cas, il y a même
motif d'équité.

2207.. Eadem ratione. Le motif pour lequel le préteur accorde
l'action quod jussu est que celui qui a contracté un engagement
avec un esclave par l'ordre de son maître est censé avoir traité
avec le maître de cet esclave. Or, le maître aussi est censé avoir
traité lui-même dans le cas des actions exercitoire et institoire,
puisqu'il a donné une autorisation générale pour le genre d'opé-
rations auxquelles il a préposé l'esclave (1). Ici donc l'action est
donnée contre le maître pour la totalité de l'engagement,

2208. Il y a celte différence entre l'action exercitoire et l'action

institoire, que la première est accordée contre l'armateur, ou
contre le maître dont il dépend, mais avec la volonté duquel il
aurait armé„ pour les obligations contractées par celui auquel le
maître du navire aurait remis le commandement, ou celui que ce
dernier se serait substitué même à l'insu et malgré la défense de

l'armateur; tandis que l'action institoire ne peut pas être exercée
contre le maître pour l'engagement, contracté par- le substitué de

Yinstitor, ni, en tout cas, contre un maître alieni juris, ni contre
le maître de ce dernier.

2209. Tabernoe. Ce mot. signifie boutique; Théophile l'a rem-

placé, dans sa traduction, par un autre mot qui signifie cabaret.
Au reste, pour ce qu'a voulu dire Justinien, l'une et l'autre

expression ont le même sens, puisque boutique ou cabaret.annon-
cent une entreprise commerciale. L'action exercitoire et l'action
institoire ne se sont d'abord appliquées qu'aux entreprises de
commerce ; quant à un acte de commerce isolé, le préteur ne
donnait pas d'action institoire, mais une autre action analogue
(adexemplum institorioe) (2). Enfincette dernière action s'appliqua
aussi à toute négociation même non commerciale (3).

2210. Etsi liberum quis hominem. Nous savons que, dans les

principes rigoureux du droit civil romain, le mandataire faisait en
son propre nom l'affaire qui lui avait été confiée, qu'il s'obligeait
lui-même sans obliger le mandant, de telle sorte que ceux qui
traitaient avec lui n'avaient pas d'action contre le mandant. Il en

serait de même, selon le droit civil, de l'homme libre préposé
par quelqu'un à un certain genre d'opérations. Mais le droit

prétorien, en étendant à ce cas les actions institoria ou exercitoria,
donne un moyen d'attaquer directement le préposant, et nous
avons vu comment, en étendant, par analogie,, par utilité, cette
action institoire même au cas de simple mandat, la jurisprudence

(1) DIG. 14. 1. 1. § 2. Ulp. —14. 3. 11. § 2. Ulp,.
— 14. G. 7. § 11. Ulp.

—
(2) COD. 4. 25. 5. —

(3) DIG. 14. 3. 19. Papin.
— 19. 1. 13. § 25. Ulp.

— 17. 1. 10. § 5. Ulp.
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est parvenue à donner à ceux qui ont traité avee le mandataire
action contre le mandant (ci-dessus,, nos 1555 et suiv.).

III. Introduxit et ah*am actionem

proetor, quoe- tributoria vocatur. Nam-

que si servus in peculiari merce scîente
domino negoti'etiir, et quid cum eo ejus
rei causa contractum erit, ita proetor
jus dicit : ut quidquid in his mercibus

erit-, quodque înde
receptum erit, id

inler dominum si quid ei debelur, et ce-

leros creditores pro rata portione distri-
buatur. Et quia ipsi domino distributio-
nem permittit, si quis ex crediloribus

queratur quasi minus ei tributum sit

quamoportuerit, banc ei actionem ac-

commodât, quoe tributoria appellatur.

3. Le préteur a introduit une autre
action appelée tributoire. Car, si un
esclave se sert de son pécule pour faire
un commerce au su de son maître, et
s'il contracte un engagement relative-
ment à ce commerce, le préteur veut

que tout le fonds de commerce et les
bénéfices qui en sont provenus soient
distribués au marc le franc entre le

maître, s'il lui est dû quelque chose,
et les autres créanciers de Fesclave. Et,
comme c'est le maître qui fait cette

distribution, si l'un des créanciers a à
se plaindre de cette distribution, il a
contre le maître l'action tributoire.

2211. L'action tributoire n'est donnée contre le maître que lors-

qu'il y a dol de sa part dans la distribution : or il y a dol dès que
le maître sait ou apprend que l'un des créanciers a reçu moins

quece qui lui était dû; il suffira donc que ce dernier fasse con-
naître au maître qu'il n'a rien reçu ou qu'il a été mal partagé (1).

IV. Proeterea introducta est actio de

peculio, deque eo quod in rem domini
versum erit : ut quamvis sine voluntate
domini negotium gestum erit, tamen
sive quid in rem ejus versum fuerit, id
totum proestare debeat, sive quid non
sit in rem ejus versum, id eatenus

proestare debeat, quatenus peculium
patitur. In rem autem domini versum

intelligitur quidquid necessario in rem

ejus impenderit servus; veluti si mutua-
lus pecuniam creditoribus ejus solverit,
aut oediûcia ruentia fulserit, aut familioe
frumentum emerit, vel etiam fundum
aut quamlibet aliam rem necessariam
mercatus erit. Itaque, si ex decem, ut

puta, aureis quos servus tuus a Titio
nrafuos accepit, creditori tuo quinque
aureos solverit, reliquos vero quinque
quolibet modo consumpserit, pro quin-
que quidem in solidum damnari debes;
pro ceteris vero quinque, eatenus qua-
fcnus in peculio sit. Ex quo scilicet ap-
paret, si loti decem aurei in rem tuam
versi fuerint, totos decem aureos Titium

conseqni posse. Licet enim una est
Ktio qua de peculio, deque eo quod in
rem domini versum sit agitur, tamen
duashabet condemnationes. Itaque judex
apud quom de ea actione agitur antè

4. En outre, le préteur a aussi intro-
duit l'action de peculio- et de in rem
verso. Ainsi quoique l'esclave ait traité
sans la volonté de son maître, si; cette

opération a été profitable à celui-ci, il
sera tenu jusqu'à concurrence de cv

profit ; si elle ne lui a été d'aucun pro-
fit, il sera encore tenu, mais seulement

jusqu'à concurrence du pécule. Or, on
considère comme ayant profité au maî-
tre les dépenses nécessaires faites dans--

l'intérêt de celui-ci par son esclave :

par exemple, s'il a emprunté de l'argent
et l'a employé à payer les créanciers de

son maître, ou à étayer ses bâtiments

en ruine, ou à acheter du froment pour
sa maison, ou un fonds, ou toute autre

chose nécessaire. Par exemple, votre

esclave emprunte à Titius dix écus d'or,
il en emploie cinq à payer un de vos

créanciers, il dépense les cinq autres

d'une manière quelconque, vous serez,

tenu de in rem verso pour les cinq em-

ployés à votre profit, et pour les cinq
autres jusqu'à concurrence du pécule,
de telle sorte que si les dix écus d'or ont

été tous employés à votre profit, vous

serez tenu à payer les dix intégralement.
En effet, quoiqu'ilsexiste-qu'uneaction
pour agir de peculio et de in rem verso-.

(1) DIG. 14. 4. 7. §§ 2 et 3. Ulp.



684 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. IV.

dispicere solet an in rem domini ver-

sum sit; nec aliter ad peculii oestima-

tionem transit, quam si aut nihil in rem

domini versum esse intelligatur, aut non

totum. Cum autem quoeritur quantum
in peculio sit, ante deducitur quidquid
servus domino, eive qui in potestate
ejus sit, débet; et quod superest id
solum peculium intelligitur. Âliquando
tamen id quod ci débet servus qui in

potestate domini sit, non deducitur ex

peculio : veluti si is iu hujus ipsius

peculio sit quod eo pertinet, ut si quid
vicario suo servus debeat, id ex peculio
ejus non deducatur.

celte action contient deux condamna-
tions. C'est pourquoi le juge devant qui
on portera cette action examinera d'a-
bord si l'opération de l'esclave a tourné
au profit du maître ; il ne passera à
l'estimation du pécule que lorsque celle

opération n'aura pas tourné au profil
du maître, ou n'y- aura tourné qu'en
partie. Lorsque le juge estime la valeur
du pécule, il doit eu déduire tout ce que
l'esclave doit à son maître ou aux per-
sonnes soumises à la puissance de ce

dernier; le surplus seul doit être l'objet
de l'estimation du juge. Quelquefois
cependant on ne'dcduit pas ce que l'es-
clave doit aux personnes soumises à la

puissance, de son maître, par exemple,
si ces mêmes personnes sont dans
le pécule de l'esclave, si ce sont des
esclaves vicaires qui sont créanciers de
l'esclave.

2212. Una actio. D'après Gaius, copié par Justinien, il n'y
avait qu'une formule pour agir de peculio et de in rem verso. Sans

doute, la demonstratio et Yintentio de la formule indiquaient
l'opération faite par l'esclave, et la prétention de droit qui en

résultait; mais la condemnatio était double, c'est-à-dire qu'elle

enjoignait au juge de condamner le maître pour le profit par lui

retiré, et, pour le surplus, jusqu'à concurrence du pécule; ou,
suivant les cas, jusqu'à concurrence de l'un ou de l'autre seule-
ment. Notre texte nous apprend que le juge ne passait à L'estima-
tion du pécule qu'après avoir examiné si le maître avait profité;
Paul et Ulpien (1) pensaient que , lorsque l'esclave avait fait
tourner au profit de son maître l'opération qu'il avait faite, son

pécule devenant créancier du maître, et la dette de celui-ci aug-
mentant le pécule, on ne pouvait, dans ce cas, agir de peculio
sans agir en même temps de in rem verso. Mais il importait
quelquefois d'agir de in rem verso lorsque l'esclave n'avait pas
eu ou qu'il n'avait plus de pécule, qu'il était mort, affranchi ou
aliéné depuis plus d'une année utile; ou bien, si un créancier de
l'esclave avait le droit d'attaquer le maître de in rem verso, il
avait intérêt à ne point l'attaquer de peculio pour que les autres
créanciers du pécule ne vinssent pas concourir avec lui. Ainsi,
bien que les deux modifications de in rem verso et de peculio
fussent ordinairement insérées ensemble dans la même formule,
il pouvait se faire dans plusieurs cas qu'elles fussent séparées et

qu'une seule restât.

Voilà pourquoi on présente ces actions tantôt comme en formant
une seule, et tantôt comme en formant deux. -

(1) DIG. 15. 3. 19. Paul.
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2213. L'action de peculio avait cet avantage sur l'action tribu-

toire, que le créancier qui s'était fait payer en vertu de la première
ne rapportait rien aux créanciers du même pécule qui se présen-
taient plus tard, tandis que celui qui intentait l'action tributoire
et se faisait payer en vertu de cette action devait donner caution
de rapporter aux autres créanciers qui surviendraient pour prendre
part à la distribution (1).

2214. Ante deducitur quidquid servus domino... débet. L'es-
clave ne pouvait être débiteur de son maîlre que naturaliter; car,
d'après le droit civil, il ne pouvait y avoir de rapports d'obligation
entre un maître et son esclave.—Le maître prélevait sur le pécule
cequi lui était dû soit personnellement, soit comme tuteur, cura-

teur, gérant d'affaires ou associé, lorsqu'il n'avait pas d'autres

moyens de s'indemniser.
Si quid vicario. Les esclaves vicaires faisant partie du pécule

de l'esclave ordinaire, ce que ceux-là devaient à celui-ci faisait

partie de son pécule (2).

V. Ceterum dubium non est quin is

quoque qui jussu domini contraxerit,

cuique insliforia, vel exercitoria actio

compelit, de peculio deque eo quod
in rem domini versum est, agere pos-
sit; sed erit stultissimus, si omissa
actione qua facillime solidum ex con-
(raclu consequi possit, se ad difficulfa-
tem perducat probandi in rem domini
versum esse, vel habere servum pecu-
lium , et tantum habere ut solidum
sibi solvi "possit. Is quoque cui tribu-
toria açtip competit, oeque de peculio
et de in rem verso agere potest, sed
sane huic modo Iributoria expedit age-
re, modo de peculio et de in rem verso.

Tributoria ideo expedit agere, quia in
ea domini conditio proecipua non est,
id est, quod domino debetur non dedu-

citur, sed ejusdem juris est dominus

cujus et ceteri creditores. At in actione
de peculio, ante deducitur quod domino

debetur; et in id quod reliquum est,
oredilori dominus condemnatur. RursUs
de peculio ideo expedit agere, quod in
hac actione totius peculii ratio habe-

tur; at in tributoria, ejus tantum quo
negotiatur. Et potest quisque terlia forte

parte peculii aut quarta, vel etiam mi-

nimanegotiari, majorcm autem partem
in proediis et mancipiis aut foenebri

pecunia habere. Prout ergo expedit ita

quisque vel hanc aclionem vel illam

eligere débet. Cerle, qui potest probarc

5. Au reste, il est indubitable que
celui qui a contracté avec un esclave,

lequel en avait reçu l'ordre de son

maître, ou qui a l'aclion institoire ou

exercitoire, peut aussi intenter l'action
de peculio et de in rem verso ; mais ce
serait une folie de sa part si, négligeant
l'action qui peut lui faire obtenir la
totalité de ce qui lui est dû, il s'exposait
à la difficulté de prouver que l'opéra-
tion a tourné au profit du maître, ou

que l'esclave a un pécule suffisant pour
acquitter toute la dette. Celui qui peut
intenter l'action tributoire peut aussi

agir de peculio et de in rem verso;
mais il a plus d'avantage à agir tantôt

par l'aclion Iributoire, tantôt par l'ac-
tion de peculio et de in rem verso. Il
a plus d'avantage à agir par l'action

tributoire, parce que, dans ce cas, le
maître n'est pas préféré aux autres
créanciers : il y a entre lui et ces der-
niers égalité complète, tandis que dans
l'action de pécule on commence par
déduire ce qui est dû au maître, et
celui-ci n'est condamné envers le créan-
cier de l'esclave que jusqu'à concurrence
du surplus. D'un autre côté, le créan-
cier a inlérèt à intenter l'action de

peculio, parce que, dans cette action,
tout le pécule est l'objet de l'action,
tandis que l'action tributoire n'a pour

objet que la partie du pécule qui a été

-consacrée au commerce : or, l'esclave

(1) DIG. 14. 4. 5. § 19. Ulp.
— (2) DIG. 15. 1. 17. Ulp.
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in rem domini versum esse, de in rem

verso agere débet.
peut n' avoir mis dans le commerce que
le tiers ou le quart, ou une partie mi-
nime du pécule dont la plus grande
partie consisterait on fonds, esclaves,
on argent prêté à intérêt. Le créancier
de l'esclave devra donc intenter celle
de ces actions qui lui sera la plus avan-

tageuse. Celui qui pourra prouver que
l'affaire a tourné au profit du maître
devra sans aueun doute intenter l'action
de in rem verso.

2215. Celui qui a l'action de peculio et de in rem verso n'a

pas toujours à son choix l'action quod jussu, ou Faction exerci-

toire, ou l'action însjiloire, ou l'action tributoire; car quelqu'un
ne peut avoir contre le maître l'action quod jussu que pour un

engagement quelconque contracté par l'ordre du maître; l'action

exercitoire ou institoire que contre le maître qui aurait préposé
un esclave à un navire ou à une boutique (1), et l'action tribu-

toire que contre celui dont l'esclave aurait fait un commerce à

sa connaissance. Mais quiconque a l'une de ces actions peut
intenter à son choix cette action ou l'action de peculio -et de in

rem verso, suivant l'intérêt qu'il trouve à cette première action

ou à la dernière; mais, après avoir choisi cette dernière, il ne

peut revenir à l'une des autres,

Tributoria... ideo expedit agere. Remarquez que, dans l'action
de peculio, on fait prévaloir la règle melior est conditio possi-
àentis. Ainsi, le maître est toujours préféré à un autre créancier,
Le créancier qui a été payé n'est pas obligé de rapporter à un

autre créancier du pécule. Mais il en est autrement dans l'action

tributoire (2),.
In rem domini perswm esse. Celui qui pourra faire la preuve

que toute l'opération a tourné au profit du maître obtiendra la

totalité, tandis que, dans l'action tributoire ou de peculio, il

n'c-biiendrait le plus souvent qu'une partie de ce qui lui est dû.

VI. Quoe diximns de servo et domi-

no, eadem intelligamus et de filio et

filia aut jiepote et nepte, et pâtre avoue
in cujus potestate sunt.

fi» Ce que nous avons dit de l'esclave
•et du maître «'applique au fils ou à la

fille, au petit-fils ou à la petite-fille, ei

au père où à l'.aïeul sous la puissance
desquels ils se trouvent.

2216. Il y & toutefois cette différence entre les engagements
pris par les esclaves et les fils de famille, que si les esclaves se

sont engagés par mandat ou fidèjussion pour une autre personne
que leur maître., celui-ci n'est jamais tenu, tandis que le père

(1) Il est même à remarquer que l'action exercitoire et l'action institoire ne

peuvent jamais concourir avec l'action tributoire; puisque, dans ces premières
actions, l'esclave agit comme préposé de son maître, celui-ci est fenu person-
nellement de la' totalité. —

(2) DIG. 14. 4. 6. Paul. —15. 1. 9. § 2. Ulp.
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de famille est tenu même de l'engagement contracté par son fils

pour autrui (1).

VII. Illud proprie servatur in eorum

persona, quod senatusconsultum Mace-

donianum prohibutt mutuas pecunias
dari eis qui in parentis erunt potestate,
et ei qui crediderit denegatur actio,
tain adversus ipsum filium filiamve,

nepotem neptemve, sive adhuc in potes-
tate sint, sive morte parentis, vel emau-

cipatione suoe potestatis esse coeperint,
quam adversus patrem avumve, sive eos
habeat adhuc in potestate, sive eman-

cipaverit. Quoe ideo senatus prospexit,
quia soepe onerati oere alieno creditarum

pecuniarum quas in luxuriam consu-

mebant, vitoe parentium insidiabantur.

*• Il y a cela de particulier pour les
fils de famille, que le sénatus-coasulte
Macédonien a défendu de prêter de

l'argent aux fils de famille, et toute
action est refusée tant contre le fils ou
la fille., le petit-fils ou la petite-fille
(qu'ils soient encore sous la puissance
de leur père, où qu'ils en soient sortis

par la mort du père ou par émancipa-
tion), que contre le père ou l'aïeul, soit

qu'ils les aient encore sous leur puis-
sance, soit qu'ils les aient émancipés.
Le sénat' l'a ainsi décidé, parce que
souvent les fils de famille, après avoir

emprunté des sommes qu'ils dissipaient
en débauches, attentaient à la vie de
leurs ascendants.

2217. S. C. Macedonianum. Le sénatus-consulte Macédonien,

d'après Tacite (2), a été rendu sous le règne de Claude, et d'après
Suétone (3) sous le règne de Vespasien. Pothier (4) pense qu'il a

pris naissance sous le règne de Claude, et a été renouvelé sous

Vespasien. Son nom lui vient soit d'un Macedo, usurier fameux,
soit d'un Macedo, fils de famille débauché, dont la rapine usu-
raire ou la dissipation criminelle aurait été l'occasion du sénatus-
consulte. Les termes mêmes nous en ont été transmis parUlpien (5).
Il avait pour résultat plutôt de faire dénier l'action que d'annuler
le prêt. Nous voyons en effet, par les textes, que le préteur pro-
cédait tantôt par refus de l'action (6), et tantôt par concession
d'une exception (7). Le préteur refusera l'action toutes les fois

que, sur les faits reconnus devant lui (in jure) par les parties
elles-mêmes, il sera immédiatement constant que l'on se trouve
dans un cas d'application du sénatus-consulte. Il procédera par
l'insertion d'une exception dans la formule lorsque quelques-uns
de ces faits seront à vérifier et que la question sera douteuse;
car plus d'un doute peut être élevé, comme nous le voyons par
les fragments relatifs à cette application. Ainsi, par exemple, le
sénatus-consulte cesserait à l'égard du créancier qui aurait prêté
son argent, croyant, non pas légèrement, mais sur des appa-
rences graves et publiques, avoir affaire à un père de famille (8).
— Dans l'un et l'autre cas cependant, l'expression consacrée
dans la jurisprudence romaine'pour désigner l'effet de ce sénatus-
consulte est celle A'exception du sénatus-consulte Macédonien.

(1) DIG. 15. 1. 3. § ,9. —
(2) Aura. 11.13.— (3) VESP. 11.— (4) Pand. 14.

6. 1. —
(5) DIG. 14. 6. De sen. cons. Macedoniano. 1. pr. f. Ulp. —r (6) Ibid.

1. pr. et § 1; 7. § 6. f. Ulp. — (7) Ibid. 7. $§ 4. 7. 8. 10 et 14. f. Ulp.; 9.
pr. f. Ulp.; 11. f. Ulp.

—
(8) Ibid. 3. pr. f. Ulp.
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Nous avons déjà donné les raisons à propos du sénatus-consulte
Velléien (ci-dess., n° 1411). Ces raisons sont les mêmes ici.

VIII. IHud in summa admonendi

sumus; id quod jussu patris dominive

contractum fuerit, quodque in rem ejus
versum erit, directo quoque posse a

pâtre dominove condici, tamquam si

principaliter cum ipso negotium. gestum
esset. Ei quoque qui vel exercitoria vel

institoria actione tenetur, directo posse
condici placet, quia hujus quoque jussu
contractum intelligitur.

8. En dernier lieu, nous devons faire

remarquer que ce qui est dû en vertu
d'un contrat fait par ordre du père ou
du maître, ou ce qui a tourné à leur

profit, nous pouvons le demander aussi
directement par condiction, comme si
nous avions traité immédiatement avec
le père ou le maître. Nous pouvons de
même poursuivre par la condiction
celui qui est tenu envers nous par l'ac-
tion exercitoire ou l'action institoire,

parce que c'est aussi par son ordre que
l'engagement a été contracté.

2218. Ce dernier paragraphe semble venir détruire tout ce

qui précède. Si pour ce qui a été contracté par ordre du chef

de famille, ou par son institor, par son magister navis , ou si

pour tout ce qui a tourné à son profit, on a directement une

action civile contre lui, à quoi servent les actions indirectes et

prétoriennes, quod jussu, institoria, exercitoria et de in rem

verso? — Mais il ne faut pas se méprendre sur l'étendue de

ce paragraphe. Ce n'est pas toute action résultant des contrats

faits jussu domini, ou par Yinstitor, ou par le magister, que
l'on donne directement contre le maître; c'est seulement la con-

diction ( directo quoque posse a pâtre dominove condici) : bien

entendu, avec le caractère de droit strict qui appartient à cette

action, et pour les choses seulement qu'elle est susceptible de

comprendre.
Or, nous savons que c'est le propre de la condictio de ne pour-

suivre que l'exécution d'une obligation civile, de droit strict, et

unilatérale. Nous savons aussi que la jurisprudence romaine en a

successivement étendu l'application; que, limitée d'abord aux

sommes d'argent (certa pecunia), puis à tous objets certains (res

certa), elle a fini par s'étendre aux obligations de choses indéter-

minées, même à celles de faire; mais toujours comme poursuite
unilatérale et de droit strict. Nous savons enfin que les causes qui

pouvaient y donner naissance étaient en grand nombre, soit dans

les contrats, soit dans les quasi-contrats, soit dans les d.élits ou

dans les quasi-délits (ci-dessus, n°" 1965 et suiv.). Il ne s'agit ici

que des contrats et quasi-contrats.
La jurisprudence avait fini par admettre que, dans tous les cas

où une personne se trouvait avoir acquis sans juste cause le bien

d'autrui, ou en avoir profité, par un fait soit volontaire, soit invo-

lontaire, venant d'elle ou même d'autrui, il y avait lieu contre elle

à une condictio pour la répétition de ce dont elle avait profité :

« Quia pecunia mea, quoe ad te pervenit, eam mihi a te reddi

bonum et oequum est, » dit Celse. « Quasi ex re tua locupletior
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factus sim, » dit Africain. « Quia ex aliéna jactura lucrum
quoeram, » dit Paul (1). La condictio ici n'est pas fondée sur un
contrat, mais sur le fait que je me suis enrichi.du bien d'autrui.
Lors donc que celui qui a fait une opération avec un esclave ou un
fils de famille, par exemple une vente, un achat, un louage, une
société, au lieu de poursuivre le maître par l'action résultant de
cetteopération jusqu'à concurrence du pécule et de ce qui a tourné
auprofit de ce maître (de peculio et de in rem verso), poursuit ce
dernier par la condictio, action civile et de droit strict, pour
répéter contre lui ce dont il a profité, il n'y a vraiment qu'une
application des principes communs admis par la jurisprudence sur
la condictio. En effet, il a le choix contre le maître, ou, d'après
les principes prétoriens, de l'action même résultant du contrat
qu'il a fait avec l'esclave, mais donnée seulement par le préteur
depeculio et de in rem verso; ou, d'après les principes civils, de
la condictio, résultant du fait que le maître a profité de quelque
choseà lui appartenant; la première action, indirecte et préto-
rienne ; la seconde directe et civile.
. Enfin, la jurisprudence était également arrivée à admettre que
lorsque l'opération d'où pouvait résulter une condictio avait été
faite par l'ordre de quelqu'un (jussu), ou par son préposé (insti-
tor ou magister), c'était comme si elle avait eu lieu avec lui, et

que la condictio se donnait directement contre lui (2). Si, par
exemple, vous avez, sur mon ordre, livré à mon esclave une
sommed'argent en mutuum, ou quelque chose que vous avez payé
par erreur, croyant me le devoir, ou un objet en échange d'un
autre qui ne vous a pas été donné, ou si pareille opération a eu
lieu avec mon institor, ce sera contre moi que vous aurez la con-
dictio certi, la condictio indebiti, la condictio causa data causa
non secuta. De même pour les condictions qui peuvent naître de
cette foule de contrats innommés qui sont formés re; en un mot,
toutes les fois que l'opération sera de nature à pouvoir donner
naissanceà la poursuite d'une obligation unilatérale par le moyen
d'une condictio. Mais pour les actions empti ou venditi, locati
ou conducti, pro socio, proescriptis verbis, et toutes autres sem-

blables, il est impossible que les effets de bonne foi et bilatéraux

qu'elles doivent produire puissent être produits par l'action de
droit strict, la condictio; on ne peut les avoir contre le maître et

poursuivre en conséquence contre celui-ci l'exécution même des
contrats auxquels elles se réfèrent, qu'avec la modification pré-
torienne qui les transforme en actions quod jussu, institoria,

(1) DIG. 12.1. De reb. crédit. 32. f. Cels.; 23. f. Afric—14. 3. De institor.
m. 17. §§ 4 et 5. f. Paul. — (2) DIG. 12. 1. De reb. crédit. 9. § 2. f. Ulp.
— 29.'f. Paul. — C'est quelque chose d'analogue qui a lieu dans les frag-
ments suivants : 12. 6. De condici. indeb. 57. § 1. f. Papin. — 23. 3. De jute
dot. 78. § 5. f. Tryphon. — 44. 4. De doli except. 5. § 5. f. Paul. — 3. 5.
De negot. gest. 6. § 9. f. Julian. —47. Z.Defurtis. 80. § 5. f. Papin.

TOMK m. **
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exercitoria, on de peculio et de in rem verso (1). Ainsi, l'utilité
de ces actions indirectes et prétoriennes subsiste encore, et pat-

conséquent leur usage se maintient même après que la jurispru-
dence a donné sa plus grande extension à la condictio.

TITULUS VIII.

DE N0XALIBUS ACTIONIBUS.

TITRE VIII.

DES ACTIONS NOXALES.

2219. Le texte passe ici aux obligations résultant des délits des

esclaves ou des fils de famille, et à l'exposé des actions qui pou-
vaient en résulter contre les maîtres. C'est à ces sortes d'actions
surtout que doit être appliquée la réflexion que nous avons faite :

qu'il faut y voir, non pas une espèce d'action particulière, ayant
son existence propre ; mais bien une certaine modalité, une cer-

taine qualité dont les diverses actions résultant des délits peuvent
être affectées. En effet, c'est Yaction furti, vi bonorum raptorum,

injurioe, ex lege Aquilia, ou autre semblable, qui est donnée
contre le maître, selon que l'esclave a commis un vol, un rapt,
une injure, un dommage à tort, ou autre délit. Mais elle est
donnée avec la qualité particulière d'être noxale, c'est-à-dire
avec cette alternative ajoutée à la condamnation : « AUT NOX«
DEDERE; » de telle sorte que le maître ne sera tenu de subir les
suites de l'action ou de la condamnation que si mieux il n'aime
faire l'abandon de l'esclave auteur du délit. Ainsi l'expression
noxale indique une qualité des actions, et non une action propre-
ment dite.

Ex maleficiis servorum, veluti si fur-
tum fecerint, aut bona rapuerint, aut
damnum dederint, aut injuriam com-
misermt, noxales actiones proditoe sunt,
quibus domino damnato permittitur,
aut litis oestimationem sufferre, aut
hominem noxae dedere.

I. 'Nbxa autem est corpus quod
nocuit, id est, servus; noxia ipsum
maleficium, veluti furtum, damnum,
rapina, injuria*

Les délits d'un esclave, tels que le
vol, l'enlèvement des biens par vio-
lence, le dommage causé, l'injure, don-
nent lieu à des actions noxales en vertu
desquelles le maître du délinquant, étant
condamné, doit payer le montant de la
condamnation ou abandonner l'esclave
en noxe.

1. On appelle noxe le corps qui a
nui, c'est-à-dire l'esclave; et noxia le
délit lui-même, tel qu'un vol, un
enlèvement de biens par violence, un

dommage causé, une injure.

2220- Noxa signifie quelquefois aussi le délit lui-même.

II. Summa autem ratione permis-
sum est noxoe deditione defungi; nam-
que erat iniquum nequitiam eorum
ultra ipsorum corpora dominis damno-
sam esse.

*. C'est avec une grande équité que
l'on a permis au maître d'éviter de

payer le montant de la condamnation
par l'abandon noxal; car il eût été

inique que la méchanceté d'un esclave
entraînât pour le maître une perle
supérieure à l'esclave lui-même.

(1) C'est dansce sens que doit être interprété, selon nous, le fragment de Labéon
(DIG. 17. 2. Pro socio. 84), qui ne laisse pas-que d'offrir matière à controverse.
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III. Dominus, noxali jpdicio servi,
sui nomine. conventus,. servum. actori
noxoededèndb liberatur : nec minus ii*.

perpetuum- ejus-- dbminium a- domino
transfertur. Sîn autem; damnum ei oui
deditus' estr servus resarcierit- quoesita
pecunia, auxilio.proetoris invito domino
manumittetur.

3. Dans: l!action, noxale, le maître;
pouvait se.libérer, lorsqu'il était pour-
suivi, en abandonnant l'esclave, et alors
il' en transférait la propriété à perpé-
tuité; mais si, après oela, l'esclave trou-
vait le moyen, en se procurant de l'ar-
gent, d'indemniser celui auquel il avait
été abandonné, il était affranchi même
malgré son- maître, avec le secours' du
préteur..

2221. Il est indubitable que si le maître appelé in jus pour
un délit de son esclave en. faisait abandon avant la litis contes-
tatio, il évitait par cet abandon l'action noxale, qui', dès fors,,
n'était pas donnée contre lui (1). — II' est également indubitable

que, si', une fois l'action noxale délivrée et les parties m judicio,
cet abandon était fait par le maître ou devenait impossible sans,
sa faute, le maître devait être absous (2). — Mais suit-il' de là

que les actions noxales fussent toutes et dans tous les cas, arbi-

traires, par cela seul qu'elles, avaient là qualité de noxales; ou,
en d'autres termes, que toute action donnée noxalement devînt

par cela seul arbitraire? — On pourrait induire l'affirmative
du § 31, auti't. 6 qui précède (ci-dessus, n° 2143),. d'ans lequel'.,
en définissant les actions arbitraires, Justinien dit : « In quibus,
nisi arbitrio judicis is cum quo agitur, actori satisfaciat,. veluti
rem restituai... vel solvat, VEL EX NOXALI CAUSASERVUMDEDAT,.
condemnari debeat. » On pourrait y ajouter un fragment d'Ulpien
qui se sert précisément de ces expressions : « arbitrio judicis
absolvi eum oportet (3). » Telle est, en effet, l'opinion adoptée
par notre honorable collègue M'. Ducaurroy.

— Toutefois, ces
textes ne sont pas décisifs. Le caractère particulier de l'action

arbitraire, c'est de conférer au juge, par les expressions NISI RESTI-
TUÂTou autres semblables, le pouvoir d'arbitrer la satisfaction
due au demandeur et de rendre un ordre préalable (jussus) par
lequel il est enjoint au défendeur de donner cette satisfaction sous

peine, d'être condamné. Or rien ne nous montre que dans toutes
les actions nées de délits, mais rédigées noxalement, le juge fût

investi d'un semblable pouvoir et que la formule contînt cette

restriction NISI RESTITUÂT, OU autre semblable. La. satisfaction

n'était pas arbitraire, elle devait consister d'ans la peine même,

résultant du délit,, par exemple du vol, du rapt,, du dommage
causé à tort. Quant à l'abandon noxal, il n'était pas compris dans,

l'obligation du maître, il était seulement infacultate solutionis ;
cet abandon ne lui était pas enjoint, mais seulement laissé à son

libre arbitre; et à quelque époque qu'il le fît, soit avant la déli-

vrance de l'action, soit avant la sentence, soit après la condam-

nation, il se libérait. On ne voit donc pas comment le juge le lui

(1) DIG. 9.4. De noxalib. action.21. pr. f. Ulp.; et29. f. Gai. -- (2) Ibid. 14.

§ 1. f. Ulp., et 19. pr.f. Paul. — (3) DIG. 9. 4. De noxal. act. 14. § i. f. Ulp.
44.
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aurait ordonné par un jussus préalable, ni comment il aurait par
un semblable jussus estimé ex oequo et bono la satisfaction due,
comme cela avait lieu dans les actions arbitraires. Les expressions
du § 31 peuvent se justifier, en ce sens qu'elles se référeraient au

cas où l'action noxale serait arbitraire, parce que ce serait une

action arbitraire elle-même, par exemple l'action de dolo malo

ou quod metus causa, qui serait donnée noxalement pour le fait

de l'esclave (1). Quant à ces mots arbitrio judicis, contenus dans

le fragment d'Ulpien, ils ne désigneraient pas nécessairement une

action arbitraire, car ils sont biert fréquemment employés dans

un sens plus large (ci-dessus, n° 1985). — En somme, nous

dirons que les actions noxales ne peuvent pas être rangées dans

la classe des actions arbitraires par cela seul qu'elles sont noxales.

S'il est permis d'y voir quelque chose d'analogue, ce n'est que
dans un sens particulier et avec une large variante. Le juge n'y
avait pas le pouvoir d'arbitrer la satisfaction, ni même d'enjoindre
l'abandon noxal par un jussus préalable; et .cet abandon pouvait
avoir lieu même après la condamnation. Le caractère spécial de

ces sortes d'actions résultait seulement de cette restriction : « Nisi

EX NOXALI CAUSASERVUMDEDAT...., OU bien AUT NOX.S DEDERECON-

DEMNA, » qui imposait au juge dans toute action noxale l'obligation
d'acquitter, si l'abandon était fait avant la sentence : ce qui était
contesté par certains jurisconsultes pour les actions de droit strict

(ci-dessus, n° 2001) ; et dans tous les cas, de ne condamner le
défendeur qu'avec l'alternative de l'abandon noxal qu'il avait le
droit de faire.

2222. Dominium a domino transfertur. Lorsqu'un père de
famille abandonnait en noxe son fils délinquant, pour échapper
à l'obligation de payer le montant du litige, cet abandon se faisait
au moyen d'une seule mancipation (2) : or, une seule mancipation
du fils de famille, faite pour éviter le'payement de l'estimalion du

litige, faisait perdre au père de famille toute puissance paternelle;
lorsque le fils de famille avait satisfait celui auquel il avait élé
abandonné en noxe, il était forcément sui juris; délivré de la

puissance de son créancier, il ne retombait pas sous la puissance
de son père. Il n'est donc pas étonnant que l'esclave, étant aban-
donné en noxe, tombât sous le domaine quiritaire de celui à qui
il était abandonné. Les textes qui semblent indiquer que l'esclave
était seulement in bonis de son créancier doivent s'appliquera
l'esclave que le demandeur emmenait par ordre du préteur, son
maître étant absent ou sans défenseur (3).

F

(1) M. Ducaurroy objecte contre, cette interprétation que dans le frag-
ment 19 de Paul, cité à la note 2 qui précède, il s'agit de l'action EX LEGE
AQUILIA, laquelle n'est pas arbitraire par elle-même. Mais le texte ne dit pas
qu'elle le devienne étant intentée noxalement. Il dit seulement que si l'abandon
est fait avant la sentence le demandeur sera absous, ce que personne ne conteste.
—

(2) GAI. 4. 79. —
(3) DIG. 9. 4. 26. § 6. Paul. — DIG. 2. 9. 2. § 1. Paul.
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IV. Sunt autem construise noxales

actiones, aut legibus aut edicto proeto-
ris : legibus, veluti furti lege Duodecim
Tabularum; damni injurioe lege Aqui-
lia; edicto proetoris, veluti injuriarum
et vi bonorum raptorum.

4. Les actions noxales ont été éta-

blies, ou par des lois, ou par l'édit du

préteur : par des lois, comme l'action
de vol qui a été établie par la loi des
Douze Tables ; l'action du dommage
causé à tort qui a été établie par la loi

Aquilia; par l'édit du préleur, comme
l'action d'injures et l'action d'enlèvement
de biens par violence.

2223. Les délits qu'indique notre texte comme donnant lieu à
une action noxale ne sont indiqués que pour exemples; car de
tout délit peut naître une action de cette qualité (1).

V. Omnis autem noxalis actio caput
sequilur. Nam si servus tuus noxiam

commiserit, quamdiu in tua potestate
sit, tecum est actio : si in alterius po-
tcstatem pervenerit, cum illo incipit
actio esse; at si manumissus fuerit,
directo ipse tenetur, et extinguitur
noxoe deditio. Ex diverso quoque di-

rccfa actio noxalis esse incipit : nam si
liber homo noxiam commiserit, et is

servus tuus esse coeperit (quod.quibus-
dam casibus effici primo libro tradidi-

mus), incipit tecum esse noxalis actio

niiae antea directa fuisset.

.5. Toute action noxale suit le délin-

quant. Car, si votre esclave a commis
un délit, tant qu'il est sous votre puis-
sance, il y a action noxale contre vous:
s'il passe sous la puissance d'une autre

personne, l'action aura lieu contre cette

dernière; s'il est affranchi, on agit con-
tre lui directement, et l'abandon noxal
ne peut plus avoir lieu. En sens inverse,,
l'action qui était d'abord directe peut
ensuite devenir noxale ; car si un homme
libre commet un délit, et s'il devient
ensuite votre esclave (ce que nous avons

vu, dans le premier livre, arriver en

plusieurs cas), il y aura contre vous

une action noxale, tandis qu'aupara-
vant elle aurait été directe.

2224. L'action est ici appelée directe, lorsqu'elle est dirigée
contre le délinquant lui-même, par opposition à l'action noxale

qui serait dirigée contre le maître.,

Au reste, c'est moins comme propriétaire que comme posses-
seur de l'esclave que le maître est soumis à l'action noxale ; si

l'esclave était en fuite, ou possédé par un autre à titre de proprié-
taire, l'action ne serait pas donnée contre le maître : en effet,
dans ce cas, il serait dans l'impossibilité, pour échapper au

payement du montant du litige, de faire l'abandon de l'esclave.

VI. Si servus domino noxiam com-

miserit, actio nulla nascilur : namque
inter dominum et eum qui in potestate
ejus est, nulla obligatio nasci potest;

ideoque, et si in alienam potestatem
servus pervenerit, aut manumissus fue-

rit, neque cum ipso, neque cum eo

cujus nunc in potestate sit, agi potest.
Unde, si alienus servus noxiam tibi

commiserit, et is postea in potestate
tua esse coeperit, interdicitur actio,

6. Si l'esclave commet un délit en-

vers son maître, il n'en résulte aucune

action; car il ne peut pas naître d'obli-

gation entre le maître et celui qui est

sous sa puissance : c'est pourquoi si vo-

tre esclave, après avoir commis un dé-

lit contre vous, passe sous la puissance
d'une autre personne, ou est affranchi,
il n'y aura d'action ni contre l'affranchi,
ni contre la personne sous la puissance
de laquelle l'esclave est passé. D'où

(1) Conf. loi des Douze Tables avec Dig. 9. 4. 2. § 1. Ulp.
— DIG. 2. 9.

5. Ulp. — DIG. 47. 7. 7. § 5. Ulp.
— DIG. 4. 4. 24. § 3. Paul,
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-quia In eum èasum 'deducta sit in quo
consistera non potuit. Ideoque licet

'exierit de;tua potestate agere non potes :
•quemadmodum si dominus in servum

*suum. aliquid commiserit, nec si ma-

numissus aût alienatus fuerit servus,
ullâm actionem contra dominum 'ha-
bere 'potest.

cetteautré conséquence, que si l'esclave
d'autrui commet un défit envers vous,
et si ce même esclave tombe "sous votre

puissance, l'action est éteinte, parce
que les choses en sont venues au point
où il ne peut-yitvôir d'action; et, quand
même cet esclave sortirait ensuite de
votre puissance, vous ne pourriez agir:
il en est, de même si le maître a commis
un délit envers son esclave, il n'aura

pas d'action, quand même l'esclave
serait affranchi ou -aliéné.

2225. Nous savons que l'esclave qui s'oblige, même civile-

ment, envers les étrangers, par «es délits, ne peut -s'obliger
ainsi envers son maître, et qu'il ne peut y avoir entre eux que

.des obligations naturelles (encore ne paraît-il pas que la jurispru-
dence eût-étendu l'idée de cette obligation naturelle entre l'esclave

>et son maître au cas de délit) (ci-dess., n° 1287). La dernière

itypdthèse prévue dans notre paragraphe est relative au cas où

un esclave appartenant à autrui et ayant commis un délit contre

.quelqu'un viendrait à passer en la puissance de ce dernier. On se
demande ce <[ue deviendra, en cette situation, l'action civile qui
avait pris naissance lors du délit."Suivant les ï>rocuTéiens elle ne
fait que s'assoupir et reste tcomme endormie itant que .subsisteront
.entre l'esclave et son nouveau maître les rapports de puissance
-et d'esolavage ; mais elle -se réveillera et reprendra sa vigueur
dès que ces rapports viendront à cesser. Suivant les Sabiniens, au

contraire., l'action s'éteint pour ne plus renaître (1) : c'est cette

©pinion qu'adopte Justinien.

VIS. Sed veteres quidem hoec et in
•filiis familias masculis ;et femiriis iadmi-
isere. Nova autem hominum cohversa-
lio hujusmodi as,peritatem recte res-

puendam esse exisfimavit, et ab usu
icommuni hoc penïtus recessît. Quis
ienim -patiatur. filium isuum et maxime
filiam in noxam alii dare,, >ut pêne ,per
corpus pater magis quam filius peri-
ditetur, cum in filiabus etiam pudicitioe
Javorhocfbene excludit? Et ideo ,placait
in servos tantumrnodo .noxales actiones
esse iproponendas.., cum apud veteres

legum commentatores invenerimus see-

.pius dictum, ipsos filios familias pro
suis delictis,posse convenir^.

9. Les anciens appliquaient les mê-
mes -principes aux fils et ;aux filles de

.famille.; mais .cette application-se trouve
en opposition trop ouverte avec l'état
actuel de nos moeurs; aussi est-elle
tombée entièrement en désuétude. In

effet, 'comment tolérer qu'un père soit

obligé d'abandonnerien.noxe son fils,é
surtout sa fille? Le père ne souffrirait-il

.pas, par son .fils,, ,ptlus que son fils lui-

même? et en outre, spour .-la.fille., la dé-

cence n'était-elle .pas un autre obstacle
à l'abandon noxal? C'est pourquoi on

a restreint l'action noxale aux esclaves:

quant aux fils et aux filles, ils peuvent
lêlre attaqués personnellement,, d'après
l'opinion ;même ides ^anciens fcommon-
itàteurs (de nos dois.

2226. Veteres admisere. Tjite-Live ,(2) mous rapporte que le

peuple romain, lorsqu'un citoyen avait commis un délit ou un

(1) GAI. Comm. 4. g 78. —
(2) ANN. 9. 10.
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crime contre les ennemis, l'abandonnait en noxe à ceux-ci, pour
échapper à la responsabilité qu'il était censé encourir.

Nova autem hominum conversatio. Ici Justinien fait proba-
blement allusion à la restriction de la puissance paternelle, qui
autrefois donnait le droit de vendre un enfant de famille (1).

Per corpus pater magis quam filius periclitetur. Par l'abandon
de son fils ou de sa fille, ie père était exposé à les voir traiter avec
cruauté ou impudeur, ce qui pour lui devait être un supplice {2).

Ipsos filios familias pro suis delictis posse conveniri. Nous
avons déjà expliqué (ci-dess., n° Ï300) quelles étaient les consé-

quences de ce principe, admis dès les temps anciens, en droit
romain.

TITULUS IX.

SIQUADRUPES PAUPERIEM FECISSE DICATUS.

Animalium nomine quoe ratione ta-
rent , si qua lascivia aut fervore aut fe-

ritaje pauperiem fecerint, noxalis actio

lege Duodecim Tabularum prodita est.

Quoe animalia, si noxoe dedantur, pro-
ficiunt reo ad liberationem, quia ita lex
Duodecim Tabularum scripta est : ut

puta, si equus calcitrosus calce perçus-
sent, aut bos cornu petere solitus petie-
rit. Hoec autem actio in iis quoe conira
naturam moventur locum habet. Cete-

rum, si genitalis sit feritas, cessât.

Denique si ursus fugit a domino, et sic

nocuit, non potest' quondam dominus

conveniri, quia desiit dominus esse ubi
fera evasit. Pauperies autem est dam-
num sine injuria facientis datum : nec
enim potest animal injuriam fecisse

dici, quod sensu caret. Hoec quod ad

noxalem pertinet actionem.

TITRE IX.

DU DOMMAGE CAUSÉ PAR UN QUADRUPEDE.

Al'égard des animaux dépourvus de

raison, si, par effervescence, emporte-
ment ou férocité, ils ont causé du dom-

mage , la loi des Douze Tables * établi
une action noxale pour ce cas; ainsi,

d'après cette loi, ces animaux pourront
être abandonnés par leur maître, qui
se libérera ainsi : par exemple, si,.sui-
vant son habitude, un cheval fougueux
a frappé du pied 'ou un boeuf a porté
un coup de corne. Mais cette action ri* a

lieu que lorsque le dommage a été cau-

sé par exception au naturel des ani-

maux; car, s'il a été causé par suite
d'une férocité native, il n'y a pas d'ac-
tion. Enfin, si un ours, après s'être

enfui de chez son maître, a causé du

dommage, cet ancien maître ne peut

plus .être poursuivi, parce <jue son do-

maine a cessé du moment que l'animal

a pris la fuite. Le dommage causé par
un animal dépourvu de raison est ap-

pelé pauperies (dégât), parce que ce

dommage a été causé sans mauvaise

intention; car un animal sans raison

ne peut être considéré comme ayant
causé du tort contrairement au droit.

Voilà ce qui concerne l'action noxale.

2227. L'action dont il s'agit ici, qui dérive de la loi des Douze

Tables (3), et qu'on désigne par le nom de actio de pauperie,
n'est pas simplement une certaine modalité, une certaine qualité
d'action. Elle est, par elle-même, une action particulière, avec

son existence propre, qui, de plus, a la qualité d'être noxale :

(1) COD. 4. 43-—(2) DIG. A. %. 8. § â, Paul. —
(3) Voir, tom. I, Histoire

de la législation romaine, Table VIII, § 6, avec la noie qui s'y réfère, page 111.

•—DIG. 9. 1. Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur.
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c'est-à-dire d'emporter pour le défendeur la faculté de se libérer
en faisant abandon noxal.

Animalium. Remarquez que, quoique l'intitulé de notre titre
ne semble parler que des quadrupèdes, parce que la loi des Douze
Tables se bornait, en effet, à ce genre d'animaux, l'expression
du texte est ensuite plus générale et comprend tous les animaux,
quadrupèdes ou bipèdes. La jurisprudence, en effet, avait donné

par utilité cette extension à la loi des Douze Tables.

Si genitalis sitferilas, cessât. Cette expression est employée
ici par opposition à cette autre expression solitus petierit;
cependant, cette dernière semble se confondre avec la première;
en effet, un dégât occasionné par une effervescence habituelle
ressemble beaucoup à un dégât causé par une férocité native. Mais

remarquez qu'un écart d'animal dont l'allure est connue et qui ne
commet de dégât que par un emportement qu'on aurait pu empê-
cher, quoique l'animal y fût enclin, est bien différent du dégât
qui est l'effet d'une férocité qu'on ne peut réprimer, d'un naturel
violent. Ici le maître est excusable : aussi ne faut-il entendre le
solitus petierit que des animaux domestiques dont le muletier ou
le gardien doit modérer les mouvements. Quant à l'animal féroce,
tel que l'ours, le maître n'est soumis, pour les dégâts causés par
lui, qu'à une action utile : et même notre texte le met à l'abri de
toute action quand l'ours a causé le dommage- après avoir pris la
fuite et sans être revenu sous la puissance de son ancien maître

(quondam).

I. Ceterum sciendum est oedilitio
edicto prohiberi nos canem, verrem,
aprum, ursum, leonem, ibi habere qua
vulgo iter fit : et si adversus ea factum
erit, et nocitum Hbero homini esse di-
cetur, quod bonum et oequumjudici vi-
detur, lanti dominus condemnetur; ce-
terarum rerum, quanti damnum datum
sit, dupli. Proeter has autem oedilitias
actiones, et de pauperie locum habebit.
Nuhquam enim actiones, proesertim
pcenales, de eadem re concurrentes,
alia aliam consumit.

TITULUS X.

DE IIS PER QUOS AGERE POSSUMUS.

Nunc admonendi sumus agere posse
quemlibet hominem, aut suo nomine,
aut alieno : alieno, veluti procuratorio,
tutorio, curatorio, cum olim in usu
fuisset alterius nomine agere non posse,
nisi pro populo, pro libertate, pro tutela.
Proeferea lege Hostilia permissum erat

I. Au reste, l'édit des édiles nous
défend d'avoir près de la voie publique
un chien, un verrat, un sanglier, un
ours ou un lion; si nous contrevenons
à cette défense, et qu'il en résulte du

dommage pour un homme libre, nous
serons condamnés à ce qui paraîtra au

juge juste et équitable; pour tout autre

dommage, nous serons condamnés nu
double du dommage : outre ces acfions
édilitiennes, nous serons encore soumis
à l'action de pauperie (de dégât). Car
jamais le concours, pour le même objet,
de plusieurs actions, surtout pénales,
ne fait que l'exercice de l'une empêche
l'exercice de l'autre.

TITRE X,
DE CEUX PAR QUI L'ON PEUT AGIR.

On peut agir pour soi-même ou pour
autrui. On peut agir pour autrui comme

procureur, comme tuteur ou comme
curateur : mais autrefois on ne pouvait
agir pour autrui-que-pour le peuple,
pour la liberté ou la tutelle. En outre,
la loi Hostilia avait permis d'agir à raison
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furti agere eorum' nomine qui apud
bostes essent, aut reipublicoe causa

abessent, quive in eorum cujtis tutela
essent. — Et quia hoc non minimam

incommoditatem habebat, quod alieno

nomine neque agere, neque excipere
actionem licebat, eoeperunt homines

per procuratores litigare. Nam et mor-

bus et oetas et necessaria perégrinatio,
ilemque alioe multoe causa!, soepe impe-
dimenta sunt quominus rem exsequi
possirit.

de vol, pour ceux qui étaient prisonniers
chez l'ennemi, ou absents dans l'intérêt
de la république, où pour ceux qui se
trouvaient sous la tutelle de ces per-
sonnes. Or l'impossibilité d'agir ou de
défendre pour autrui, dans les autres

cas, offrait de grands inconvénients;
aussi fut introduit l'usage de plaider
par procureur; en effet, une maladie,
l'âge, un voyage indispensable, et

beaucoup d'autres motifs, mettaient sou-
vent les personnes dans l'impossibilité
de suivre leurs propres affaires.

2228. Nous connaissons le principe de l'ancien droit civil des

Romains, que nul ne peut se faire représenter par autrui dans les
actes juridiques, mais que chacun doit y figurer et y agir en

personne et pour soi-même : principe à la rigueur duquel le droit
tendit de plus en plus à échapper, et qui finit par n'avoir plus
qu'une existence nominale. — Ce principe recevait son applica-
tion aux actions judiciaires, soit quant au rôle de demandeur,
soit quant à celui de défendeur ; et il y subit aussi des adoucisse-
ments successifs sous lesquels il disparut enfin. A ce sujet, il faut

distinguer entre les trois systèmes de procédure.
2229. Sous les actions de la loi, le principe était rigoureuse-

ment en vigueur; seulement, il y fut fait les différentes exceptions
dont parle notre texte, et que nous avons déjà indiquées
ci-dessus, n° 1840.

2230. Sous le système formulaire, un moyen fut offert à tous
de constituer dans les actions, soit comme demandeur, soit comme

défendeur, un véritable représentant, remplissant le rôle du

constituant et agissant ou défendant au nom de celui-ci comme si

c'était lui-même. Ce représentant se nomma cognitor, il dut être

constitué devant le magistrat, au moyen de paroles solennelles, et

en présence de l'adversaire. Le demandeur constituait un cognitor
en ces termes : par exemple, dans une action en vendication d'un

fonds, K QUOD EGO A TE FUNDUM PETO, IN EAM REM LUCIUM TlTIUM

TIBI COGNITOREMDO; » le défendeur en ceux-ci : « QUANDOTU A ME

FUNDUM PETIS, IN EAM REM PUBL1UM MJEVIUM COGNITOREM DO. » Ils

pouvaient aussi dire d'une manière générale applicable à toute

action : le demandeur, « QUODEGOTECUMAGEREVOLO, IN EAM REM

L. T. COGNITOREMDO; >>et le défendeur : « QUANDOTU MECUM

AGEREVIS, IN EAM REM P. M. COGNITOREMDO. » Peu importait que le

cognitor fût présent ou absent au moment de sa constitution;

seulement, s'il avait été donné étant absent, il n'était cognitor

qu'après avoir connu et accepté cet office (1).
2231. Plus tard, On appliqua aux actions judiciaires les prin-

(1) GAI. Comm. 4. § 83. — Voir aussi sur la matière VATICAN.* FRAGMENTA,
De cognitoribus et procuratoribus, §§ 317 à 341.
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cipes du mandat. Il fut admis qu'un mandataire, ouprocurutor,
pouvait agir, soit pour Je demandeur, soit pour le défendeur, mais
avec les règles du mandat. C'est-à-dire que le procurator ne

représentait pas le mandant ; il agissait en son propre nom, et non

pas au nom de celui-ci ; à ses propres risques et périls, prenant
sur lui les suites du procès et de la sentence qui, en principe,
restait étrangère au mandant. On exprimait ce résultat en disant

que le procurator devenait maître du procès, dominus litis. Aussi
l'adversaire contre qui il se présentait avait-il le droit d'exiger de
lui la caution ratam rem dominum habiturum, qui n'était pas
applicable au cas du cognitor (1). —Le procurator se constituait
sans aucune solennité, hors la présence du magistrat comme
devant lui, en l'absence de l'adversaire comme en sa présence,
par le seul mandat. Des jurisconsultes même admettaient à plaider
ainsi le simple negotiorum gestor, qui se présentait sans aucun

mandat, pourvu qu'il donnât la caution exigée pour répondre de
la ratification (2).

— Ce fut à ce titre de mandataire, et sous

l'empire des mêmes règles, que le tuteur (dans les cas où ne

s'appliquait pas l'ancienne exception pro tutela des actions de la

loi) et le curateur furent admis à plaider, en leur propre nom,

pour le pupille ou le mineur. Seulement, on leur remettait

quelquefois l'obligation de donner la caution de ratification (3).
2232. Aussi Gaius, au îieu de cet ancien principe qu'on ne

peut agir pour autrui, en arrive-t-il à dire en sens inverse ;
« Nunc admonendi sumus, agere posse quemlibetaut suonomine,
aut alieno : alieno, veluti cognitorio, procuratorio, tutorio,
curatorio (4). »

2233. Le mécanisme à l'aide duquel la formule était transformée

quand un tiers venait plaider pour autrui, soit comme deman-

deur, soit comme défendeur, est curieux à observer. Il nous était

déjà révélé par la paraphrase de Théophile, qu'est venu confir-
mer le manuscrit de Gains. Comme le droit qui fait l'objet de

l'action est attaché exclusivement, soit comme droit réel, soit
comme créance, soit comme obligation, à la personne même des
véritables parties, et non à la personne des tiers qui viennent

plaider pour elles, le nom seul de ces véritables parties peut figurer
dans Yintentio de la formule qui contient renonciation du droit.

Mais, ensuite, dans la condemnatio, c'est le nom du représentant
qui figure : puisque c'est envers lui, s'il est demandeur, que le

défendeur doit être condamné ou absous ; ou c'est lui-même qui
doit être condamné ou absous, s'il est défendeur. Gaius exprime
laconiquement et élégamment ce mécanisme, en disant : « Qui
autem alieno nomine agit, intentionem quidem ex persona domini

sûmit, condemnationem autem in suampersonam convertit.» Par

, (1) GAI. Comm. 4. §§ 97 et 98. — (2) Ibid. § 84. — (3) Ibid. § 99. -

(4) Ibid. § 82.
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exemple, si Lucius Titius agit, dans une cause d'obligation, pour
Publius Maevius, la formule sera ainsi conçue : « Si PARET NUME-

MUM NEGIDIUM PUBLIO M^EVIO «ESTERTIUM X MILLIA DARE OPORTSERE,
.JUDEXNUMERIUM NEGIDIUM LUCIO TlTIO SESTERTIUMX MILLIA'CONDEMWA,
•SiNON ÎPARET, ABS0UVE. » Une transformation analogue a lieu dans

le cas où c'est le môle de défendeur que remplit le 'représen-
tant (I).

— Ceci se pratiquait tant pour le cognitor que pour le

procurator, quoique dans le cas de cognitor l'action judicati se
donnât pour ou contre le représenté, d'après le principe que dans
ces cas le représentant ne faisait qu'un avec lui (2).

— Cette
sorte de formule s'appelait Rutilienne, du nom du préteur qui
l'avait inventée (ci-dess., n" 1163 et 1168).

2234. Sous le système de la procédure extraordinaire, l'exten-
sion donnée à la possibilité de se faire représenter en justice par
un tiers est devenue encore plus grande, en ce sens que le rôle
du procurator a été de plus en plus rapproché de celui du

cognitor. Avant même que cette procédure fût devenue générale
et se fût complètement substituée à l'autre, déjà au temps
d'Alexandre Sévère, il avait été reçu que \e procurator proesentis,
c'est-à-dire le procurator constitué apud acta, par le maître en

personne, quoique sans les paroles solennelles, serait assimilé au

cognitor; qu'en conséquence il ne ferait qu'un avec le représenté,
et que l'action judicati serait donnée pour ou contre celui-ci (3).
Enfin l'assimilation devint déplus en plus étendue,, et fut appliquée
à tout procurator, même au negotiorum gestor qui faisait après
coup ratifier sa gestion (4). De telle sorte qu'ils furent tous consi-
dérés , de même que le cognitor, comme de véritables représen-
tants jouant le rôle du représenté, s'identifiant avec lui ; et qu'en

conséquence l'action judicati fut donnée non plus pour ou contre

eux, mais pour ou contre le représenté. Dès lors l'usage de

constituer des cognitores, qui exigeait des formes et des paroles
solennelles, tomba en désuétude dans la pratique. Un'existait plus
sous Justinien, et dans les fragments des anciens jurisconsultes
insérés au Digeste de cet empereur, partout où se trouvait le nom

de cognitor a été substitué celui de procurator.
2235. En somme, sous Justinien, il n'y a plus de cognitor.

Le procurator proesentis n'est pas obligé de donner caution. Le

procurator absentis, non plus, n'y est pas obligé autrement que

(1) GAI. Comment, h. §§ 86 et 87. —
(2) VATIC. J. ROM. ERAGM. § 317. —

(3) VATICAN. J. R. FRAGM.De cognitoribus et procurât. § 317 : «Apud acta facto

procuratori hoec satisdatio remitti solet; nam, quum apud acta non nisi a présente
domino constituatur, cognitoris loco inlelligendus est. » On'.voit par la suite de

ce paragraphe .qu'il se réfère même au temps de l'iempereur Sévère. — § 331 :

« Quoniam proesentis procuratorem pro cognitore placuit haberi, domino, causa

cognita, dabitur et in eum judicati actio. i — PAUL. Sent. 1. 3. De procurât.
§ 1 : « Mandari potest procuratio proesenti, fit imidis <verbis, et per litteras,,,et

per nuhtium, et apud acta proesidis et magistratus. J—COD. THÉODOS, %. 1:2.

De cognit. et procur. 7. const. Theod. et Valent.— (4) DIG. 5.1. Dejudic. 56.
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le dominus, lorsqu'il est nanti d'un mandat constaté publique-
ment. Le simple negotiorum gestor, qui se présente sans mandat,
et qu'on nomme defensor parce que ce genre d'intervention n'a
lieu naturellement que pour défendre une personne attaquée
pendant son absence, est seul tenu de donner les cautions ratam
rem dotninum habiturum, ou judicatum solvi. Même ce dernier,
en faisant ratifier après coup sa gestion, est censé avoir repré-
senté le maître, et c'est pour ou contre celui-ci que se donne
Yactio ou Yexceptio judicati.

I. Procurator, neque cërtis verbis,

neque proesente adversario ,immo ple-

rumque ignorante eo constituitur. Cui-

cumque enim permiseris rem tuam

agere aut defendere, is tuus procurator

intelligitur.

II. Tutores et curatores quemadmo-
dum constituante, primo libro exposi-
tum est.

1. Le procureur est établi sans.pa-
roles solennelles, hors de la présence
de l'adversaire et même souvent à son

insu, car on regarde comme votre pro-
cureur celui que vous avez charge de

poursuivre pour vous, ou de vous dé-

fendre.

%. Nous avons déjà exposé dans le

premier livre de quelle manière on

établit les tuteurs ou curateurs.

2236. Si le tuteur, en plaidant pour le pupille, a rempli un
devoir forcé, l'action judicati se donne au pupille ou contre lui;
mais s'il a plaidé pour le pupille lorsqu'il aurait pu se contenter
de l'autoriser, c'est-à-dire de compléter sa personne dans le pro-
cès, l'action judicati compète au tuteur et contre lui. Il en est de

môme, en admettant une distinction analogue, du curateur des
mineurs de vingt-cinq ans. Quant au curateur d'un fou, l'action

judicati compète toujours au curateur et contre lui, parce que
jamais aucune action ne peut être donnée contre les fous.

TITULUS XI.

DE SATISDATIONIBUS. .

Satisdationum modus alius antiqui-
tati placuit, alium novitas per usum

amplexa est. Olim enim, si in rem age-
batur, satisdàre possessor compelleba-
tur : ut si victus nec rem ipsam res-
tituer et nec litis oestimationem ejus,
potestas esset petitori aut cum eo agendi,
aut cum fidejussoribus ejus.- Quoe satis-
datio appellatur JUDICATUM SOLVI. Unde
autem sic appellatur, facile est intelli-

gere ; namque stipulatur quis, ut solva-
tur sibi quod fuerit judicatum. Multo

magis is qui in rem actione convenie-

batur, satisdàre cogebatur, si alieno
nomine judicium accipiebat. Ipse autem

qui in rem agebat, si suo nomine pete-
bat, satisdàre non cogebatur. Procu-
rator vero, si in rem agebat, satisdàre

jubebatur RATAM REM DOMINUMHABITURUM.
Periculum enim erat ne iterum domi-
nus de eadem re experiretur. Tutores

TITRE XI.,

DES SATISDATIONS.

Les anciens avaient adopté sur les

cautions un système ; les nouveaux en

ont adopté un autre. Autrefois, dans

l'action?» re?», le possesseur devait don-

ner caution au demandeur, afin que s'il

échouait, et s'il ne rendait pas lac/wse

ou ne payait pas F estimation du litige,
le demandeur pût agir contre lui ou ses

fidéjusseurs ; on appelait cette caution

JUDICATUMSOLVI : il est facile de se ren-

dre raison de cette dénomination, car

le demandeur stipulait qu'on lui paye-
rait ce qui aurait été jugé. A plus forte
raison, celui qui était poursuivi en

revendication devait-il donner cette

caution, s'il était défendeur au nom

d'autrui. Quant au demandeur dans In

revendication, s'il agissait en son propre
nom il ne devait pas donner caution;
mais si ce demandeur en revendication
était un- procureur, il devait donner
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et curatores, eodem modo quo et pro-
curatores, satisdàre debere verba edicli
faciebant; sed aliquando his agentibus
satisdatio remittebatur. Hoec ita erant,
si in rem agebatur.

caution que le maître ratifierait la de-
mande ; car il était à craindre que ce
dernier n'intentât ensuite une action
pour le même objet. L'édit voulait que
les tuteurs et curateurs donnassent cau-
tion comme les procureurs; mais,
lorsqu'ils étaient demandeurs, on les
dispensait quelquefois de cette caution.
Tels étaient les principes lorsque l'ac-
tion était réelle.

2237. Satisdàrepossessor compellebatur. Si le possesseur ne
voulait pas donner la caution judicatum solvi, la possession, au

moyen d'un interdit dont nous parlerons plus bas, était transférée
au demandeur, si celui-ci donnait lui-même la caution refusée

par son adversaire (1).
Si victus nec rem ipsam restitueret, nec litis oestimationem.

Le défendeur ayant la possession pendant le litige, il était équi-
table qu'il garantît la restitution de l'objet, ou le payement de la
valeur du litige (2).

Cum eo aut cum fidejussoribus. Le défendeur promettait
par stipulation aussi bien que le fidéjusseur (3), de sorte que le
demandeur avait contre lui ou contre son fidéjusseur l'action ex

stipulatu. Il est vrai que le demandeur, après avoir gagné sa

cause, avait aussi contre le défendeur l'action ex judicato; mais
il n'était pas rare, chez les Romains, qu'un créancier cherchât à
avoir plusieurs actions pour le même objet, que surtout il préfé-
rât l'action ex stipulatu.

Multo magis si alieno nomine judicium accipiebat. Le domi-
nus litis étant obligé de donner caution, à plus forte raison son

procurator devait-il le faire, puisqu'il existait pour celui-ci une

règle applicable aux actions réelles et personnelles, qui se trouve

rappelée dans le § l de ce titre. Quant au cognitor, il ne donnait

jamais cette caution ; dans les actions réelles, c'était le représenté
qui la donnait pour lui (4).

Periculum enim erat ne iterum dominus de eadem re experi-
retur. Comme le procurator ne s'identifiait pas avec le représenté,
et comme, en intentant l'action, il ne liait pas le représenté,
celui-ci aurait pu renouveler l'action. Au reste, ce principe ne

s'applique pas au procurator, dont le mandat est certain depuis
qu'il a été mis sur la même ligne que le cognitor. Depuis cette

égalité établie, il y avait cependant encore une différence entre
l'action intentée par le cognitor et celle intentée par le procurator
avecmandat certain ; car, dans le premier cas, le droit du repré-
senté était éteint ipso jure; tandis que, dans le second cas, il

(1) PAUL. Sent. 1. 11. De satisdando. § 1. — VAT. f. 317. — C. 8. 6. —

(2) GAI. 4. 89. —Cic. p. P. Quincl. 13. — (3) GAI. 4. 93. — (4) GAI. 4. §§ 101
et 97.
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fallait que ce droit d'intenter l'action de nouveau fût paralysé par
une exception de dol ou reijudicatoe (1).

Aliquando his agentibus satisdatio remittebatur. Si les tuteurs
ou curateurs étaient défendeurs, il fallait toujours, probablement,
qu'ils donnassent caution,, à cause de la règle nemo defensor in
aliéna re sine satisdatîone. -

I. Sî vero in personam, : ab aclorfs

quidem parte eadem obfinebant, quoe
diximus in actione qua in rem agitur.
Ab ejus vero parte- cum quo agitur, si

quidem alieno nomine aliquis interve-

niret, omnimodo satisdaret, quia nemo

defensor in aliéna re sine satisdatione

idoneus esse crédite. Quod si proprfo
nomine aliquis judicium accipiebat in

personam', JUDICATUMSOLVI satisdàre non

«ogebatur.

1. Dans les actions personnelles, on

appliquait au demandeur ce que nous
avons ditpour les actions réelles. Quant
au défendeur, s'il plaidait pour autrui,
iifallaû toujours qu'il donnât caution,
parce que personne ne peut être défen-
deur pour- autrui sans donner caution.

Si, au contraire, le défendeur plaidait
pour lui-même dans une action person-
nelle , il n'était pas forcé de donner la.
caution judicatum solvi.

2238. Omnimodo satisdaret. Un fragment du Vatican nous

apprend que dans le cas où le procurator intervenait ad defen-
dendiim, l'obligation de fournir cette caution n'était pas même
remise' au procurator qui avait été constitué apud acta. Si le
défendeur était un cognitor, c'était le dominus qui donnait la
caution pour lui (2).

II,, Sed hoec hodie alites observan-
te. Sive enim quis in rem actione con-

venitur, sive in personam suo nomine,
nullam satisdationem pro litis oestima-

tione dare compellitur, sed pro sua tan-
tum persona quod in judicio permaneat
usque ad terminum litis ; vel commit-
titur suoe promissioni cum jurejurando,
quam. juratoriam cautionenr vocant;
vel nudam promissionem, vel satisda-
tionem pro qualilate personoe suoe dare

compellitur.

*• Il en est autrement aujourd'hui;
car le défendeur, dans l'action réelle
comme dans l'action personnelle, quand
il plaide pour lui-même, n'est pas obli-

gé de donner caution pour la valeur du

litige; il est seulement obligé de garan-
tir qu'il se présentera en personne et

qu'il restera en cause jusqu'à la fin du

procès, ou bien Fon s'en rapporte à sa

promesse^ faite avec serment (appelée
caution juratoire) ; ou même, suivant
sa qualité, il est obligé ou de. donner
caution' ou de promettre purement et

simplement.

2239. Pro litis oestimatione. Dans l'ancien droit, la caution

judicatum solvi avait pour but de garantir ; 1° l'estimation du

litige (derejudicata);2°que le défendeur resteraitdans l'instance
de manière à se défendre (de re defendenda). Il est probable que,
déjà avant Justinien, la caution de re judicata n'avait plus lieu

q^uepour quelques cas exceptionnels... Depuis cet. empereur,, elle
n'eut plus lieu même dans ces cas exceptionnels; mais le défendeur
resta soumis à la caution de re defendenda (pro sua tantum per-
sona), appelée aussi cautio judicio sistendi, qui paraît n'être autre
chose que la succession du vadimonium du système formulaire.

(1) VAT. va. 317. —
(2) VAT. n. 317.
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In judicio permaneat. Cette expression ne se trouve nulle part
ailleurs ; en effet, cette clause de re defendenda ne s'appliquait
qu'à ce qui se passait injure : c'était une garantie, donnée par
le défendeur, de se présenter devant le préteur. H m'est pas
étonnant quer sou& Justinien, lorsque le jus et \e judicium sont
confondus, notre texte porte que la caution doit embrasser tout
le judicium.

Nudam promissionem. Cette expression est employée par
imitation des vadimonia pura dont parle Gaius, Com. 4, § 185.

III. Sin autem per procuratorem lis

vel infertur, vel suscipitur : in actoris

quidem persona, si non mandatum, actis

insinuatum est, vel proesens dominus
litis in judicio procuratoris sui personam
confirinaver.it, ratam rem dominum ha-

biturum satisdationem procurator dare

compellitur; eodem observando, et si
tutor velcurator,vel alioe taies personoe
quoe ahenarum rerum. gubernationem
receperunt, lUem quibusdam. per aliuut

inferunt.

3. Mais lorsque c'est un procureur'
qui plaide, soit comme demandeur, soit
comme défendeur ; si c'est comme de-

mandeur, qu'il n'y ait pas de mandat

insinué, ou que le maître du litige ne
se présente pas en personne devant le

juge pour confirmer la constitution de
son procureur, celui-ci est obligé de
donner caution que le maître du litige
ratifiera l'action. Il en sera de même si
un tuteur ou, un curateur ou toute
autre personne chargée de gouverner
les affaires d'autrui intentent une action

par un représentant.

2240. Quibusdam si tutor vel curator Hfem peralium inferunt:
Lestuteurs et curateurs, lorsqu'ils défendent eux-mêmes, ne sont

pins obligés de donner caution, sous Justinien ; mais ils peuvent
êtrereprésentés par une autre personne ; cette dernière seulement
sera obligée de donner caution si elle n'a pas été établie par un
mandat authentique ou par une présentation en justice.

IV. Si vero aliquis convenitur r si

quidem proesens procuratorem dare pa-
rafas est, potest vel ipse in judicium
venire, et sui procuratoris personam
per JUDICATUM SOLVI satisdationem so-
lemni stipulatione' firmare; vel extra

judicium satisdationem exponere, per
quam ipse sui procuratoris fidejussor
existât pro omnibus JUDICATUM SOLVI
satîsdàti'onis cfausiihY Ubi et de hypo-
thecà s'uarùm rerum convenire com-

pellitur, sive in judicio promîserit, sive
extra judicium caverit, tam ipse quam
heredes ejus obligentur ;alia insuper
ctmtelà, vel satisdatîone, propter per-
sonam ipsius exponenda, quod tempore
sententioe recitandoe in judicio invenie-
fùr; ver si non veherit, omnia dabit

fidejussor quoe condemnatione conti-

nente, nisi fuerit provocatum.

4* Si quelqu'un est attaqué et que,
se trouvant sur les lieux, il veuille con-
stituer un procureur, il peut venir lui-
même devant le juge et donner pour
son procureur la caution judicatum
solvi, par une promesse solennelle ; ou

s'engager extrajudiciairement, comme

fidéjusseur de son procureur, pour
toutes les clauses de la caution judica-
tum solvi. Alors il est obligé de donner

hypothèque sur ses biens, qu'il ait cau-
tionné soft judiciairement, soit extra-'

;
judiciairement, et cet engagement passe
a son héritier. Il doit, en outre, donner
caution qu'il se présentera en personne
lors de la prononciation de la sentence;

et, s'il ne s'y présente pas, son fidéjus-
seur sera obligé de payer le montant
de la condamnation, à moins qu'iln'y
ait appel de l'a sentence.

2241. Tam ipse quam heredes ejus obligentur. On ne voit pas
'rop pourquoi Justinien dit que, dans ce cas, les héritiers du
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constituant seront tenus comme le constituant lui-même; car la
même obligation est transmise aux héritiers également quand le
constituant s'oblige comme fidéjusseur : cela vient peut-être de

ce'qu'autrefois on s'engageait, dans le même but, comme sponsor
onfidepromissor, et qu'alors l'héritier du promettant n'était pas
tenu de la promesse de son auteur (1).

Alia insuper cautela. Cette nouvelle caution était nécessaire

pour que l'action judicati fût donnée contre le maître du litige,
ce qui n'aurait pas eu lieu si le procureur n'avait pas été établi

judiciairement.

"V. Si vero reus proesto ex quacumque
causa non fuerit, et alius vèlit defensio-
nem ejus subire, nulla differentia inter
actiones in rem vel in personam intro-
ducenda, potest hoc facere : ita tamen,
ut satisdationem JUDICATUMSOLVI pro
litis oestimatione proeslet. Nemo enim
secundum veterem regulam (ut jam
dictum est) aliène rei sine satisdatione
defensor idoneus intelligitur.

VI. Quoe omnia apertius et perfec-
tissime a quotidiano judiciorum usu in

ipsis rerum documentis apparent.

VII. Quam formam non solum in
bac regia urbe, sed etiam in omnibus
nostris provinciis, et si propter impe-
ritiam forte aliter célébrante, obtinere

censemus, cum necesse est omnes pro-
vincias, caput omnium nostrarum civita-
tum, id est hanc regiam urbem ejusque
observantiam sequi.

TITULUS XII.

DE PERPETMS ET TEMP0RAL1BUS ACTIONI-

BUS, ET QU/E AD HEREDES ET IN HEREDES

TRANSEUNT.

Hoc loco admonendi sumus, eas qui-
dem actiones quoe éx lege, senatusve
consulto, sive ex sacris constitutionibus

proficiscuntur, perpetuo solere anti-

quitus competere, aonec sacroeconsti-
tutiones tam in rem quam in personam
actionibus certos fines dederunt ; eas
vero quoeex propria proetoris jurisdic-
tione pendent, plerumque intra annum

vivere, nam et ipsius proetoris intra
annum erat imperium. Aliquando tamen
et in perpetuum extenduntur, id est

S. Mais si le défendeur n'est pas
présent, quelle qu'en soit la cause, et

qu'une autre personne veuille prendre
sa défense, sans distinguer entre les
actions réelles et les actions person-
nelles, elle peut le faire en donnant
caution pour le montant du litige; car,
d'après l'ancienne règle que nous avons

déjà signalée, personne ne peut dé-
fendre la cause d'autrui sans donner
caution.

G. Toutcela s'apprendra plus facile-
ment et d'une manière plus complète
dans la fréquentation des audiences et
la pratique des affaires.

*. Nous voulons qu'on applique tou-
tes les règles que uous venons de poser,
non-seulement dans notre ville royale,
mais encore- dans toutes les provinces,
quoiqu'on y suive d'autres usages par
impéritie : en effet il est nécessaire

que les provinces se conforment à ce

qui est observé dans notre ville royale,
capitale de foutes nos cités.

TITRE XII.

DES ACTIONS PERPÉTUELLES OU TEMPO-

RAIRES , ET DE CELLES QUI PASSENT AUX

HÉRITIERS OU CONTRE LES HÉRITIERS.

C'est ici qu'il faut avertir que les
actions qui descendent de la loi, d'un
sénatus-consulte ou de constitutions im-

périales, pouvaient être exercées autre-
fois à perpétuité ; que seulement des
constitutions impériales ont limité leur
durée tant pour les actions réelles qne
pour les actions personnelles. Quant oui
actions qui dérivent de la juridiction
prétorienne, la plupart d'entre elles
ne durent qu'un an; car l'autorité du

préteur n'avait elle-même que cette

(1) GAIUS.3. 120.
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usque ad finem ex constitutionibus intro-
ductum : quales sunt eoe quas bonorum

possessori, coeterisque qui heredis loco

sunt, accommodât. Furti quoque mani-
fesfi actio, quamvis ex ipsius proetoris
jurisdictione proficiscatur, tamen per-
petuo datur : absurdum enim esse exis-
tiraavif anno eam terminari.

durée. Quelquefois cependant ces actions
sont perpétuelles, c'est-à-dire qu'elles
durent jusqu'au terme fixé par les con-
stitutions; telles sont celles qui sont
accordées au possesseur des biens et à
toutes autres personnes représentant un
héritier. L'action de vol manifeste,
quoique dérivant de la juridiction pré-
torienne, est aussi donnée à perpétuité ;
car il serait absurde qu'elle ne durât

qu'un an.

2242. Sous l'empire du système formulaire, il fallait distinguer
soigneusement, quant à la durée qu'elle pouvait avoir, entre l'ac-
tion une fois organisée par le magistrat, c'est-à-dire la formule
délivrée par lui ; et l'action à intenter, c'est-à-dire l'action consi-
déréeuniquement comme le droit d'agir, comme le droit de recourir
au magistrat et de lui demander la délivrance d'une formule. —-
L'action une fois organisée par la délivrance de la formule deve-
nait, par suite des effets de la litis contestatio, un droit acquis,
désormais perpétuel et transmissible pour ou contre les héritiers
(ci-dessus, n° 2045). Cependant, pour que les instances judiciaires
nefussent pas indéfiniment traînées en longueur, la loi ivuKJudi-
ciaria leur assigna un terme; elles devaient être jugées dans le
délai de dix-huit mois, passé lequel' elles expiraient. Nous savons,
en outre, que dans les judicia imperio continentia la durée de
l'instance n'était pas autre que celle du pouvoir du magistrat
qui l'avait organisée. Cette matière a déjà été exposée par nous
(ci-dessus, n082003 et suiv.). Ce n'est pas de celle-là qu'il s'agit
dansle titre dont nous nous occupons ici. — Le sujet dont traité
cetitre, c'est la durée des actions à intenter; c'est-à-dire le temps
pendant lequel le demandeur a le droit d'intenter son action; non

plus aujourd'hui par la demande d'une formule, mais directement

par assignation devant l'autorité qui doit juger. En un mot, il

s'agit, non pas de l'extinction d'une instance par le laps de temps
écoulé sans que la sentence ait été rendue; mais de l'extinction
d'une action par le laps de temps écoulé sans poursuite de la

part de celui à qui elle appartient.
2243. Sous ce rapport, les actions se distinguaient en "actions

perpétuelles, dont la durée était illimitée; et en actions tempo-
raires , qui ne duraient qu'un an. — Étaient perpétuelles les actions

civiles, c'est-à-dire fondées sur une loi, sur un sénatus-consulte,
sur une constitution, sauf quelques exceptions (1). Étaient tempo-
raires les actions prétoriennes, c'est-à-dire basées seulement sur
l'édit du préteur; sauf aussi plusieurs exceptions, car certaines

actions, quoique créées uniquement par le préteur, avaient reçu

(1) Telle était, par exemple, l'action contre les sponsores et les fidepromis-
sores, qui ne durait que deux ans, d'après la loi FURIA (GAI. Comm. 3. § 121);
telle était encore l'action De lege Julia repetundarum, limitée à un au contre
les héritiers (DIG. 48. 11. De leg. Jul. repetund. 2. f. Scoevol.).

TOME m. 45
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de lui, à l'imitation du droit civil, une durée perpétuelle : telles
étaient l'action furti manifesti, les actions données au bono-
rum ppssesspr, h ï'empior bçnoruni, l'action Publicîenne, et,
en général, les actions persécutoires de la chose., selon ce que
nous dit le jurisconsulte Paul, d'après Cassius '. « In honorariis
actionibus sic esse definiendum Cassius ait : ut quse rei persecu-
tionem habeant, haeç etiam p.ost annum darentur; coeteroeintra
annum (1). »

2244. Le motif que donne notre texte pour que les actions

prétoriennes aient été limitées à la durée d'un an, savoir, que le

pouvoir du préteur lui-même ne dure pas davantage, est bien loin
d'être satisfaisant. En effet, il ne s'agit pas ici de la durée d'une
instance organisée parle magistrat; mais de la durée d'une action

qui est créée par l'édit, et qui dure un an, sous quelque préture
qu'elle ait commencé ou qu'elle continue. Une considération bien
meilleure, c'est que le préteur, en introduisant par son édit de
nouvelles actions, souvent en dehors du droit civil, ou même
contrairement à ce droit, ne l'a fait qu'avec ménagement et en
limitant leur durée. Du reste, il n'est pas impossible que cette
idée, que l'édit lui-même ne devait durer qu'une année, ait
exercé son influence et fait choisir ce terme d'un an plutôt que
tout autre..Quand le préteur a donné une action persécutoire de
la chose, dont le principe était tout d'équité, ou même pénale,
mais en adoucissement d'une autre du droit civil, comme dans
l'action furti manifesti, il a rendu ces actions perpétuelles (2);
lorsqu'au contraire il a donné des actions pénales de sa propre
invention, ou même des actions persécutoires de la chose, mais
contraires au droit civil, comme les actions rescisoires, il en a
limité la durée à un an (3).

2245. Sous le Bas-Empire, les règles de cette matière furent

complètement changées par les constitutions impériales. Toute
action, soit réelle, soit personnelle, dut s'éteindre par trente ans
écoulés sans exercice de cette action depuis l'événement qui l'avait
fait naître (ex quo jura competere coeperunt); sauf quelques cas

exceptionnels pour lesquels la durée est portée à quarante ans.
Parmi Ces derniers cas figure celui de l'action hypothécaire lors-

que l'objet hypothéqué est resté dans les mains du débiteur (4).
Elle survit ainsi à l'action même de la créance : ce qu'on explique
en disant qu'il continue de subsister une obligation naturelle,
laquelle suffit pour soutenir le droit d'hypothèque. — Cependant
le nom d'actions perpétuelles continue, par souvenir du passé,
à être appliqué. & ces actions. De -telle sorte que sous Justinien
cette épithète de perpétuelle ne désigne plus que des actions iren-

(1) DIG. 44. 7. De oblig. et action. 35. pr. f. Paul.—- (2) GAI. Comm. 4. § 111.
-*- (3) DIG. 44. 7. De oblig. et action. 35. pr. f. Paul. : « ... Item Publiciana,

quoe ad exemplum vindjcationis datur.. Sed cum rescissa usucapione redditur,
anno finitur. » -^ (4) COD. 7. 39. De proescriptione XXX vel XL annorum.
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tenaires, par opposition à celles dont la durée se trouve limitée à
un moindre laps de temps.

I. Non omnes autem actiones quoe
in aliquem aut ipso jure competunt aut

aproetore dantur, et in heredem aeque
competunt aut dari soient. Est enim
cerlissima juris régula, ex maleficiis
poenales actiones in heredem rei non

competere : veluti furti, vi bonorum

raptorum, injuriarum, damni injuria;.
Sed heredibus hujusmodi actiones com-

petunt, nec denegantur : excepta inju-
riarum actione, et si qua alia similis
inveniatur. Aliquando tamen etiam ex

contractu actio contra heredem non

competit, cum testator dolose versatus

sit, et ad heredem ejus nihil ex dolo

pervenit. Poenales autem actiones, quas
supra diximus, si ab ipsis principa-
libus personis fuerint contestâtes, et

heredibus dantur, et contra heredes

franseunt.

\

I. Toutes les actions qui sont don-
nées contre quelqu'un, ou qui lui com-

pétent en vertu du droit civil ou du
droit prétorien, ne compétent pas tou-

jours à ses héritiers ou ne sont pas tou-

jours données contre eux; car, d'après
une règle constante en droit, les actions

pénales ne sont point données contre
les héritiers du délinquant : telles sont
les actions de vol, d'enlèvement de
biens par violence, d'injures, de dom-

mage causé à tort. Mais ces mêmes
actions compétent aux héritiers de celui
à qui elles appartenaient, à l'exception
de l'action d'injures et d'autres actions
semblables. Quelquefois l'action qui naît
d'un contrat ne compète pas contre
l'héritier : par exemple l'action qui est
donnée contre quelqu'un pour un dol
commis par lui n'est pas donnée contre
son héritier s'il n'a pas profité de ce dol.

Quant aux actions pénales dont nous
venons de parler, du moment qu'il y a
eu litis contestatio entre les intéressés

principaux, elles passent aussi aux héri-
tiers et contre les héritiers.

2246. Aut ipso jure competunt, aut aproetore dantur. Sous
le système formulaire, toutes les actions, quant à la délivrance de
la formule, étaient données par le préteur; mais les expressions
de notre texte se réfèrent à l'origine même des actions, savoir, si
elles dérivent du droit civil (ipso jure), ou du droit prétorien
(aproetore).

Ex maleficiis poenales actiones. Les héritiers du délinquant
ne sont exposés aux actions pénales qui existaient contre le défunt

que jusqu'à concurrence de ce dont le délit de ce dernier les
aurait enrichis; car le délinquant seul doit être puni. Ce que dit
notre texte ne s'applique pas aux actions pénales en tant qu'elles
sont rei perseculorioe; car ces dernières se donnent aussi contre
les héritiers du délinquant (1). Mais cela s'applique aux actions
mixtes (poenoeet rei persequendoe), qui naissent d'un contrat,
parce qu'elles sont aussi pénales (2).

Quant aux actions pénales qui appartenaient activement au

défunt, elles passent toutes aux héritiers de celui-ci, excepté
l'action d'injures, l'action de testament inofficieux et toutes celles

qui sont fondées sur une offense personnelle (3).

(1) INST. 4. 1. § 19. — D. 13. 1. 7. § 2. Ulp.
— /*. 25. 2. 6. § 4. Paul.—

(2) INST. 4. 6. § 17. — D. 16. 3. 1. § 1. Ulp.
— Eod. 18. Nérat. —

(3) D. 47.
10. De injur. 13. pr. et 15. § 14. f. Ulp.

— /6. 2. 4. 24. Ulp.— Ib. 5. 2. 6.

§2. Ulp.; et 7. Paul.

45.
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Aliquando tamen etiam ex contractu actio contra heredem
non competit. Justinien a copié cette partie de notre texte dans
Gaius (1), où la seule exception citée était celle concernant les
héritiers de l'adstipulateur, du sponsor et du fidepromissor. Mais
ces sortes d'obligations n'existant plus sous Justinien, la phrase
par laquelle cet exemple est remplacé dans notre paragraphe
reste dans une grande obscurité,, et l'on n'en voit pas bien l'ap-
plication. En effet, dans les contrats, si le défunt a commis un

dol, ses héritiers en sont responsables (2). Il n'y a d'exception
que pour le dol commis par le défunt dans un dépôt nécessaire

(ci-dessus, n° 2116). A moins qu'on ne suppose que Justinien
ait voulu parler des contrats de droit strict, dans lesquels, s'il y
a eu dol, l'action naissant du contrat ne comprenant pas ces faits
de dol, il faut recourir à l'action de dolo, laquelle ne serait pas
donnée contre les héritiers, à moins qu'ils n'eussent profité du
dol (3).

Fuerint contestatoe. Nous savons suffisamment quel était
l'effet de la litis contestatio, et comment, dès qu'elle avait eu
lieu, le droit de'l'instance organisée devenait un droit acquis et
transmissible aux héritiers (ci-dessus, n° 2045).

II. Superest ut admoneamus quod, si
ante rem judicatam, is cum quo actum
est satisfaciat actori, officio judicis con-
venu eum absolvere, licet judicii acci-
piendi tempore in ea causa fuisset, ut
damnari debeat : et hoc est quod ante

vulgo dicebatur, omnia judicia absolu-
toria esse.

%. II nous reste à faire remarquer
que, si, avant la sentence, le défendeur
satisfait le demandeur, le juge doit
absoudre le défendeur, quoique dès
l'instant de la délivrance de l'action ce
dernier fût dans le cas d'être condamné :
c'est en ce sens que l'on disait vulgai-
rement jadis que toutes les actions sont
absolutoires.

2247. Nous avons suffisamment expliqué l'origine et le sens de
la règle exposée ici par notre texte, et le dissentiment qui avait
existé à cet égard entre les Sabiniens et les Proculéiens (ci-dessus,
n" 2001 ). C'est l'opinion des Sabiniens qui se trouve consacrée
par Justinien.

(1) GAI. 4. 113. — (2) D. 50. 17.. 152. § 3. — Eod. 157. § 2. Ulp. -
D. 44. 7. 49. Paul. — Eod. 12. Pomp.—D. 16. 3. 7. S 1. Ulp. — (3) D. 4.
3. 17. § 1. Ulp.

s r w



RÉSUMÉ DU LIVRE QUATRIÈME.

(TITRE VI A XII.)

Sens divers du mot action. —Divers systèmes successifs de procédure
chez les' Romains.

Le mot action a diverses significations :
1° Dans le sens propre et naturel (dérivé de agere, agir), il signifie

le recours, c'est-à-dire l'acte même de recourir à l'autorité pour faire
valoir ses droits d'une manière quelconque, soit en demandant, soit en
défendant, mais plus particulièrement en demandant.

2" Dans un second sens, par figure de langage, action n'est plus
l'acte lui-même, c'est le droit de faire cet acte, c'est-à-dire le droit de
former ce recours à F autorité.

3" Enfin, dans un troisième sens, figuré comme le second, ce n'est

plus ni l'acte lui-même ni le droit de faire cet acte, c'est le moyen qui
vous en est donné, la forme qui est à votre disposition pour exercer "le
recours.

Ainsi, dans la première signification, l'action est un fait ; dans la

secondé, un droit; dans la troisième, un moyen, une forme.
Ces trois significations générales sont employées toutes les trois dans

le droit romain ; mais le mot s'y présente, en outre, avec d'autres accep-
tions techniques, plus ou moins étroites, qui ont varié suivant les époques
et suivant les systèmes divers de procédure. ,

Ces systèmes sont au nombre de trois.

PREMIER SYSTÈME: — Actions de la loi..

1° Le système des actions de la loi (legis actiones), qui ouvre l'his-
toire du droit romain et remonte-aux premières origines nationales.

Son caractère est sacerdotal et patricien; il consiste principalement
en pantomimes symboliques à faire et en paroles sacramentelles à pro-
noncer, soit par les plaideurs, soit par le magistrat; il est d'une étroite

rigueur, et exclusivement réservé aux citoyens.
Il règne intégralement durant plus de cinq siècles. Cependant, quel-

ques additions ou modifications graduelles l'adoucissent. Les citoyens
commencent par y substituer fréquemment, en fait, une pratique imitée
des formes suivies à l'égard des pérégrins. Au sixième siècle de Rome,
une loi, la loi JEBUTIA (par conjecture, an de Rome 577 ou 583), sanc-
tionne iégislativement cette pratique et supprime en majeure partie le

système des actions de la loi. Cette suppression est achevée, sous Jules
César et.sous Auguste, par les deux lois JULUSjudiciarioe (par conjec-
ture, an de Rome .708 et 729), qui organisent plus largement le système
suivant. Toutefois, le système primitif se conserve longtemps encore en

vestiges, soit réellement, dans quelques cas exceptionnels; soit par fic-

tion, dans quelques emplois simulés. Celte dernière trace n'est effacée
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entièrement que par Justinien. — Ainsi, il n'y a pas, du premier sys-
tème au second, succession immédiate et remplacement radical. Ils se

fondent l'un dans l'autre, et les vestiges de l'un s'étendent encore sous

le règne de l'autre.

Dans cette expression legis actiones, actions de la loi, le mot action

désigne une sorte de procédure considérée dans son ensemble. Ainsi,

quand on dit qu'il y a cinq actions de la loi, les actions sacramenti,

per judicis postulationem, per condictionem, per manus injectionem, et

per pignoris capionem, cela veut dire qu'il y a dans ce système cinq
sortes de procédures déterminées et sacramentelles, cinq manières diffé-

rentes d'agir et de procéder selon la diversité des cas.

SECONDSYSTÈME: — Procédure formulaire.

2° Le système de la procédure par formules, nommé aussi procédure
ordinaire (ordinaria judicia), qui prend son origine dans ce qui se

pratiquait à l'égard des pêrégrins, et au moyen duquel on peut dire

que la procédure quiritaire s'humanise ; de sacerdotale et exclusivement

réservée aux citoyens qu'elle était, elle devient prétorienne, et, sauf

quelques modifications de détail, applicable à tous.

Son caractère essentiel consiste dans la rédaction d'une formule (for-

mula), dont les éléments sont débattus et arrêtés devant le magistrat

(injure), et qui, délivrée par celui-ci aux parties, contient la nomination

du juge, avec indication.à ce juge des points soit de fait, soit de droit,

qu'il aura à vérifier, et de la sentence qu'il devra rendre selon le résultat

de cette vérification. C'est cette formule qui confère au juge sa mission

et qui lui marque l'étendue plus ou moins large de ses pouvoirs. La

tournure en est telle, qu'on peut dire, avec quelque exactitude, qu'elle
est rédigée comme une sorte de sentence conditionnelle. — A mesure que
le système formulaire, en s'appliquant aux citoyens, se développe, on

distingue dans les formules diverses parties, qui peuvent s'y rencontrer

toutes, ou quelques-unes séparément : les unes, principales (partes for-
mularum); et.les autres, accessoires (adjecliones). Les premières, au

'

nombre de quatre : la demonstratio, Yintentio, la condemnatio, et dans
trois cas particuliers seulement, Yadjudicatio. Parmi les secondes : les

prescriptions (proescriptiones), les exceptions, répliques, dupliques, etc.

Introduit par la pratique prétorienne, et d'abord â l'occasion seule-
ment des pêrégrins ; étendu ensuite, de fait, aux procès entre citoyens,
à l'aide de divers artifices ei de quelques similitudes d'expressions qui
paraissent le rattacher aux anciennes actions de la loi et l'en faire déri-

ver; installé législativement par la loi TEBUTIA, et définitivement organisé
par les deux lois JCLIS judiciarioe, ce système reste en vigueur depuis
le sixième siècle de Rome jusqu'au onzième, â l'époque de Dioclétien.
Il n'est pas remplacé brusquement et tout d'un coup par le troisième et
dernier système-, mais, envahi progressivement, U se fond en quelque
sorte dans ce dernier système, comme en lui-même s'était fondu celui
des actions de la loi.

Dans cette procédure, le mot actio désigne plus spécialement le droit
conféré par le magistrat de poursuivre devant un juge ce qui nous est
dû. Il y a autant d'actions que de droits à poursuivre.

— Par ligure dé

langage, on lui fait signifier la formula, qui résume et exprime ce

droit-, ou le judicium, c'est-à-dire l'instance judiciaire qui est organisée
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par la formule :• — de telle sorte que ces trois mots, actio, forimda,

judicium,. y sont.pris souvent comme synonymes.
Plus particulièrement, actio ne s'applique qu'aux, poursuites d'obli-

gations, ou, en d'autres termes, aux actions personnelles; et cela par
une raison: tout historique, c'est que les formules n'ont été employées
dans leur principe qu'en matière d'obligations.

— Quant aux réclama-

tions de propriété ou autres droits réels, le mot propre est celui de

petitio'.
— Enfin, on nomme persecutio, le recours devant le magistrat

pour qu'il résolve l'affaire lui-même, de sa propre autorité, sans renvoi
devait un juge, ce qui s'appelle extra ordkiem cognoscere:-^-D'où cette
distinction trilogique : actio, petitio,persecutio, qui se rencontre presque
Sacramentellement dans le formulaire de la pratique romaine.

TROISIÈME' SYSTÈME: — Procédure extraordinaire.

3° Le système de la procédure extraordinaire (extraordinaria judicio),,

qui est le dernier, et le seul existant sous Justinien.

Son caractère essentiel consiste en. ce qu'il n'y a plus dé distinction

entre le magistrat et le juge -f plus de pantomimes et de paroles sacrâ>-

mentelles comme dans les actions delà loi* plus de rédaetion et de déli-

vrance d'une formule, comme dans la procédure formuùaire.- Les par-
ties s'assignent directement devant l'autorité compétente, et c'est cette

autorité qui f réunissant les fonctions de magistrat et êe juge f rend la

sentence.
Ce procédéf employé uniquement comme exception, dans certains

cas, sous la procédure formulaire, et qualifié à cause de cela d'extraor-

dinaire (extra ôrdinem cognitio), envahit de plus en pins les affaires, à

mesure que le régime impérial se développe et tourne de plus en plus au

pouvoir absolu. Une constitution de Dioclétien (an de Rome 1047, 294

de J. C.) en fait la règle commune pour les provinces ; cette règle est

généralisée ensuite pour tout l'empire ;, quelques traces du système auquel
elle se substitue sont conservées d'abord en apparence et nominalement,
mais elles sont ensuite complètement effacées. De telle sorte que Justi-

nien,, pour caractériser le changement qui s'est opéré, n'a plus qu'à
dire : « Aujourd'hui foutes les instances Sont extraordinaires : Extra

ordinem sunt hodie omnia judicia. ir

Les Instituts de cet empereur, laissant de Côté tout ee qui concerne la

forme, n'envisagent les actions que.comme le droit même d'agir, et ne

les traitent que sous ce point de vue.
A cette époque et sous ce régime de procédure, l'action considérée

ainsi comme un droit, dans sa signification la plus générale, n'est autre

chose que la faculté que nous avons directement et sans concession spé^
ciale dé poursuivre devant l'autorité judiciaire' ce qui nous appartient
ou ce qui nous est, dû. C'est donc à tort que Justinien emprunte aux

jurisconsultes du temps des formules, une définition qui n'est plus
exacte à son époque.

Différentes divisions des actions.

Pour les actions, comme pour toutes choses, on peut faire un grand
nombre dé divisions oit classifications différentes, Selon les différents

points de vue sous lesquels on les envisage. Les principales de ces divi-

sions, à l'époque de la procédure extraordinaire, sont les suivantes.

Pour les actions, comme pour toutes choses, on peut faire un grand
nombre dé divisions oit classifications différentes, Selon les différents
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PREMIÈRE DIVISION : Actions réelles (in rem), et actions personnelles
(in personam).

— Actions préjudicielles. — Actions qui semblent
mixtes tant in rem que in personam.

La division des actions en actions réelles et actions personnelles est
une division essentielle et fondamentale, qui est commune à tous les

systèmes de procédure chez les Romains, et qui doit_ se retrouver en
tout temps, dans toute législation. — Elle est déduite de la nature des
droits que ies actions tendent à faire valoir. — L'action réelle est celle

qui tend à la réclamation d'un droit réel; l'action personnelle celle qui
tend à l'exécution d'une obligation; ou, si l'on veut plus de développe-
ment, l'action réelle est celle par laquelle le demandeur soutient qu'il a,
abstraction faite de toute autre personne, la faculté de disposer ou de
tirer un profit plus ou moins large d'une chose corporelle ou incorpo-
relle. L'action personnelle est celle par laquelle le demandeur soutient

que le défendeur est obligé envers lui, et poursuit l'exécution de celle

obligation.
Le nom d'action in rem et d'action in personam leur vient du système

formulaire. Parce que Yintentio de la formule qui énonce le droit pré-
tendu dans les unes est conçue généralement, sans désignation de per-
sonne, ce que les Romains expriment en disant qu'elle est conçue in rem.
Tandis que dans les autres, Yintentio, pour énoncer le droit, doit forcé-
ment" contenir le nom de la personne prétendue obligée ; elle est rédigée
individuellement, par rapport seulement à cette personne : ce que les
Romains expriment en disant qu'elle est conçue in personam.

Ainsi, en résumé, les actions in rem et les actions in personam tirent
de la nature même du droit leur division, et de la rédaction de la for-
mule leur dénomination. Cependant, au fond, c'est la nature du droit

qui domine.
L'action in rem s'applique à toutes les variétés de droits réels : à la

propriété, le plus étendu de tous; â ses divers démembrements, ou
droits d'usufruit, de servitude, d'emphytéose, de superficie; aux droils
de gage ou d'hypothèque; comme aussi à ceux de liberté, d'ingénuité,
de paternité, et autres de cette nature, relatifs â l'état des personnes.

Quand elle a pour objet la réclamation de la propriété d'une chose

corporelle, elle porte le nom spécial de rei vindicatio, qui dérive du

système des actions de la loi.

Quand elle a pour objet la réclamation d'un droit d'usufruit ou de
toute autre servitude, elle se distingue en deux sortes, et prend pour
chacune d'elles une dénomination particulière : actio confessoria, lorsque
le demandeur soutient avoir un droit de servitude sur une chose appar-
tenant à autrui; actio negatoria où negativa, lorsque le propriétaire
d'une chose soutient qu'un droit de servitude auquel prétend son adver-
saire n'exisle pas. — Pour la propriété pleine et entière, une formule

négative dans laquelle' on se bornerait à nier que l'adversaire fût pro-
priétaire serait ridicule et n'aboutirait à rien. S'il en est autrement pour
les servitudes, c'est parce que, au fond, à leur égard, la formule néga-
toire revient a une véritable affirmation de droit. — L'action confes-
soire et l'action négatoire ont cela de particulier qu'elles peuvent être
exercées même par celui qui est en quasi-possession du droit réclamé,
sur le seul motif qu'il serait troublé ou menacé dans sa jouissance, ou

qu'il aurait crainte de l'être.
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Quand Faction in rem a pour objet la réclamation d'une qualité ou
d'un droit relatif à l'état des personnes, tels que ceux de liberté, d'in-

génuité,
de paternité, etc., elle prend un caractère spécial et le nom

d'action préjudicielle (proejudicialis actio). Sous le système formulaire,
l'action préjudicielle avait cela de particulier que sa formule ne conte-
nait pas de condamnation, le juge n'avait pas à condamner où à ab-
soudre le défendeur, mais seulement à reconnaître et à déclarer, par sa
sentence, l'existence soit d'un fait, soit d'un droit, qui devenaifdès lors

judiciairement constant, et dont les parties tireraient, plus tard, au

besoin, toutes les conséquences légales. Ce qui se réfère à la rédaction
de la formule a disparu sous Justinien ; mais à part cette rédaction , qui
n'a plus lieu, le caractère de l'action reste le même.

A cette division des actions réelles (in rem) et des actions personnelles
(in personam), les Instituts de Justinien ajoutent comme formant un
troisième terme, des actions qui semblent être mixtes en ce sens qu'elles
seraient tant in rem que in personam; savoir : les actions en partage
d'hérédité (familioe erciscundoe), en partage d'une chose commune

(communi dividundo), et en règlement des limites (finium regundorum).
— Sous le rapport du droit, comme poursuivant l'exécution d'une obli-

gation créée quasi ex contractu entre cohéritiers ou copropriétaires ou
entre voisins, ces actions sont personnelles (in personam), c'est ainsi

qu'elles sont qualifiées même dans les textes de Justinien. Sous le rap-
port de la forme, au temps du système formulaire, il était absolument

impossible que Yintentio de la formule fût conçue à la fois générale-
ment (in rem) et individuellement contre telle personne (in personam),
et par conséquent qu'il existât des actions tant in rem que in personam.
Comment donc ont-elles pu recevoir cette qualification?

— L'idée qui
aurait conduit à les qualifier ainsi, suivant quelques interprètes, c'est

que ce sont les trois seules actions dans lesquelles il puisse y avoir à la

fois et adjudication et condamnation; c'est-à-dire attribution en tout ou
en partie de la propriété des choses, et prestation de la part des per-
sonnes. Nous n'admettons pas cette explication, par le motif que, même
en ce sens, l'expression in rem n'est pas exacte si on veut la prendre
dans sa signification technique; car le résultat d'une action inrem est

la reconnaissance d'une propriété préexistante; tandis que l'adjudication
que contiennent les trois actions dont il s'agit est l'attribution d'une

propriété nouvelle, créée par la sentence même. — Il faut voir, plus

simplement, dans la dénomination d'actions tam in rem quam in per-
sonam, celle idée, que celui qui intente ces actions se fonde sur un

double droit : d'abord sur un droit réel d'hérédité ou de propriété, et,

par suite, sur un droit d'obligation qui en découle : c'est de cette obli-

gation, il est vrai, qu'il poursuit l'exécution : voilà pourquoi on qualifie
ces actions iïactiones in personam; mais, par la force des choses, pres-

que toujours dans l'action finium regundorum, et souvent aussi dans

les actions familioe erciscundoe ou communi dividundo, le juge, bien

que sa mission essentielle soit de statuer sur la question d'obligation,
est amené ou est autorisé à statuer en même temps sur celle de droit

réel. Cela se passait déjà ainsi sous le système formulaire; à plus forte

raison au temps de Justinien, où le "formalisme de la rédaction des

formules est mis en oubli.
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SECONDEDIVISION: Actions civiles; actions prétoriennes.

Cette division des actions se tire de l'autorité qui les a établies. C'est

la division, partout existante dans la législation romaine, entre le droit

civil et le droit prétorien -.appliquée aux personnes, à la propriété, aux

successions, aux obligations, on la retrouve encore au sujet des actions.
— L'action civile est celle qui est fondée sur une loi, un sénatus-con-

sulte, une constitution ou toute autre source du droit civil. L'action

prétorienne, celle qui n'a été introduite que par l'édit du préteur. —

Au temps du système formulaire, les deux procédés principaux employés

par les préteurs pour investir d'actions des cas non sanctionnés par le

droit civil avaient été soit de construire la formule sur une hypothèse
fictive (fictitioe actiones), soit, plus fréquemment encore, de la rédiger
in factum, c'est-à-dire avec une intentio qui posait la question au juge,
non pas comme une question de droit", mais comme une question de fait

(actiones in factum conceptoe). Quoiqu'il ne soit plus question, sous

Justinien, de pareilles rédactions, cependant elles ont laissé leurs traces

dans la définition et dans l'exposé des diverses actions prétoriennes.
Le préteur a ainsi créé soit des actions in rem, soit des actions in

personam.
Parmi les actions in rem prétoriennes se comptent principalement :

Comme actions fictices, Faction Publicienne, la rei vindicatio ou la

Publïcienne rescisoires, et Faction Paulienne, construites, la première

(Pubticiana actio)-sur l'hypothèse fictive qu'une usucapion qui n'avait

pas été accomplie l'avait été; les deux suivantes (rei vindicatio et Publi-

cienne rescisoires), sur l'hypothèse inverse, c'est-à-dire l'hypothèse qu'une
usucapion qui avait été accomplie ne Favait pas été ; et la troisième

(Pauliana in rem, également rescisorîa), sur l'hypothèse fictive qu'une
aliénation qui avait été faite par le débiteur en fraude de ses créanciers

n'avait pas eu lieu. — Il ne faut pas confondre avec cette dernière une
antre action Pauliana, qui est personnelle (in personam}, venue plus
tard, et qui, quoique tendant vers un but analogue, en diffère néan-

moins essentiellement.
Comme actions rédigées in factum : Faction Serviana, donnée au

locateur d'un fonds rural, pour poursuivre contre tout tiers détenteur
l'exercice de son droit de gage, sur les choses expressément engagées
par le fermier pour sûreté du payement des fermages ; — et Faction

quasi-Serviana, ou hypothecaria, pour la poursuite de tout autre droit
de gage Ou d'hypothèque.

Parmi les actions prétoriennes in personam, on peut citer : l'action

de pecunia constituta, dans laquelle Justinien a fondu l'ancienne action

civile receptitift; les actions de peculio, de jurejurando; les actions

pénales contre l'altération de l'album (de àïbo cofruplo), contre la vocatio
in jus d'un ascendant ou d'un patroff sans autorisation préalable, contre
les violences ou autres obstacles apportés à l'exercice d'une vocatio ïn

jus, et autres en grand nombre.

TROISIÈME DIVISION: Actions persêcutoires de la chose; actions persêcu-
toires d'une peine, ou pénales,; actions persêcutoires tout à la fois de

la chose et d'une peine, ou mixtes.

Cette division des actions est déduite du but vers lequel Faction est

dirigée, ou plutôt de la nature du profit que le demandeur doit en retirer.
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— La peine dont il s'agit ici n'est pas une peine publique, réclamée
et infligée au nom de la société. Ces actions pénales ne sont que des
actions de droit privé, mais qui contiennent, à titre de peine privée, et
au profit du demandeur, une condamnation pécuniaire en sus de ce qui
lui est dû comme restitution ou comme réparation du préjudice par lui

éprouvé.
Au nombre des actions persêcutoires de la chose (rei persequendoe

causa) sont toutes les actions in rem, et presque toutes celles qui déri-
vent des contrats. Dans le cas de dépôt nécessaire, toutefois, l'action n'a

pas toujours ce caractère.

Sont persêcutoires d'une peine (poenoe persequendoe causa) plusieurs
des actions qui naissent des délits : telles que l'action de vol manifeste
ou non manifeste.

Enfin sont mixtes (tam poenoe quam rei persequendoe causa) d'autres
actions naissant des délits : comme l'action vi bonorum raptorum, et
celle ex lege Aquilia.

-- L'action de dépôt nécessaire, quand elle est

dirigée contre celui même qui a reçu le dépôt ou contre son héritier

personnellement coupable de dol, est aussi mixte, parce qu'elle se donne
au double. Il en est de même de Faction contre ceux qui attendent d'être

appelés devant le juge pour délivrer aux saintes églises ou autres lieux
vénérables les choses qui leur ont été laissées, à titre de legs ou de fidéi-

. commis ; car elle est également donnée au double.

QUATRIÈME DIVISION ; Actions au simple, au double, au triple,
. . ou au quadruple.

Les actions, dans cette quatrième division, sont envisagées sous un

rapport arithmétique entre le montant de la condamnalion et un terme

d'intérêt qui sert d'unité, et que, dans certains cas, il s'agit de doubler,
de tripler ou de quadrupler. Ce terme d'unité, au fond, est la valeur

réelle de la chose; c'est-à-dire l'intérêt véritable auquel a droit le deman-

deur. Sous le système formulaire, il est probable qu'il fallait le prendre
tel qu'il était formulé dans Yintentio, et que le rapport s'établissait

entre Yintentio et la condemnatio.

Sont au simple, par exemple, les actions déeoulant de la stipulation,
du mutuum, de la vente, du louage, du mandat, et autres encore.

Sont au double, immédiatement et par elles-mêmes, les actions/wrii
nec manifesti et servi corrupti;

— sont au double, mais seulement en

cas de dénégation, Faction ex lege Aquilia, celle du dépôt nécessaire;
et même en cas de simple retard dans la délivrance, l'action ex legato

, quod venerabilibus locis relictum est.

Est au triple la condictio ex lege donnée par Justinien, contre ceux

qui, dans le libellus conventionis, espèce d'acte d'assignation, ont exagéré
; leur demande.

; Sont au quadruple les actions furti manifesti, quod metus causa;
s celle relative aux sommes payées pour susciter un procès par chicane,
i on reçues pour abandonner un pareil procès; et la condictio ex lege

j donnée par Justinien contre les executores litium (sortes d'huissiers),

j qui auraient exigé des défendeurs plus qu'ils ne doivent.
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CINQUIÈME DIVISION : Actions de bonne foi, actions de droit strict,
actions arbitraires.

Cette division a été déduite, sous le système formulaire, de la nature
et de l'étendue des pouvoirs conférés au juge par la formule.

L'action de droit strict (strieti juris) est celle dans laquelle la formule

pose au juge une question de droit civil dans laquelle il est strictcmenl

renfermé, sans pouvoir prendre en considération aucune circonstance

quelconque d'équité ou de bonne foi, en dehors des principes de ce droit.
L'action de bonne foi (bonoe fidei), sous ce système, est celle dans

laquelle le juge, au moyen de ces expressions EX FIDE RONA, ou autres

équivalentes, est chargé par la formule de condamner ou d'absoudre
selon la bonne foi. En conséquence : 1° tout fait de dol de la part de
l'une ou de l'autre des parties doit y être pris en considération par le

juge; d'où il suit que toute exception déduite d'un principe de bonne

foi y est inhérente et comme sous-entendue; 2° tout ce qui est d'usage
commun dans les moeurs et dans la coutume doit y être suppléé d'office

par le juge; 3° le juge doit y opérer compensation de ce que les parties
se doivent réciproquement l'une à l'autre par suite de la même affaire

(ex eadem causa); 4° les fruits des choses dues, ou les intérêts s'il

s'agit de sommes d'argent, y sont mis à la charge du débiteur à partir
de sa seule demeure. - —

Enfin l'action arbitraire (actio ou formtda arbitraria) est celle dans

laquelle le juge, au moyen de ces expressions NISI RESTITUÂTOU aiilrcs

semblables, reçoit par la formule le pouvoir de rendre, avant sa sen-

tence, un ordre préalable (jussus ou arbitriunî), par lequel, appréciant
ex oequo et bono la restitution, ou plus généralement la satisfaction due

au demandeur, il enjoint au défendeur de faire cette restitution, ou de
donner cette satisfaction : de telle sorte que si le défendeur obéit, et

que cet ordre soit exécuté par lui de gré ou de force (manu militari), il

est absous; sinon, il est condamné à une somme déterminée par l'ap-

préciation du juge, ou, le plus souvent, par le serment du demandeur.
Sous Justinien, ce qui tient à la rédaction de la formule n'existe plus;

mais les principes restent les mêmes.
En règle générale, les actions civiles sont de droit strict.
Les actions de bonne foi sont l'exception : aussi, pour les indiquer,

procède-t-on par énumération. Justinien cite comme telles à son époque :

Les actions de trois contrats réels : commodati, depositi, pigneralitia;
— Celles des quatre contrats consensuels, ex empto' vendito, locato

conducto, pro socio, mandati; — Celles de quatre quasi-contrats, dont
deux analogues au mandat, negotiorum gestorum, tuteloe, et deux ana-

logues à la société familioe erciscundoe, communi dividundo; — L'action

proescriptis verbis provenant de l'échange (ex permutatione), et du

contrat estimatoire (de estimato), ce que nous croyons devoir être géné-
ralisé et étendu à tous les cas de l'action proescriptis verbis; — Parmi
les actions réelles, Yhereditatis petitio, que Justinien, pour résoudre
les doutes soulevés à ce sujet, décide devoir être rangée parmi les

actions de bonne foi ; — Enfin l'action ex stipulatu en restitution de la

dot, dans laquelle Justinien fond l'ancienne action rei uxorioe supprimée
par lui, et à laquelle, contrairement aux principes ordinaires de la

stipulation, il attribue le caractère d'action de bonne foi qu'avait l'action
rei uxorioe. — Les actions naissant d'une stipulation peuvent aussi,
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par exception, prendre la forme et les principaux caractères des actions

de bonne foi, lorsqu'il s'agit de stipulations dans lesquelles les parties
avaient ajouté expressément ce que les Romains appelaient doli clausula.

La formule arbitraire forme un genre à part, spécialement propre
aux actions in rem. Elle était indispensable sous le système formulaire,

pour éviter les inconvénients du principe que toute condamnation était

pécuniaire. Au moyen de l'ordre préalable de restitution, exécuté, au

besoin, manu militari, le demandeur était reintégré dans sa chose

même, quand cela était possible. En conséquence, sont arbitraires

toutes les actions réelles, tant civiles, comme la rei vindicatio, les

actions confessoria et negatoria, que prétoriennes, comme les actions

Publiciana, Serviana, quasi-Serviana. En outre, parmi les actions

personnelles civiles, celles ad exhïbendum et finium regundorum; parmi
les actions personnelles prétoriennes, celles quod metus causa, et de

dolo malo, parce que ces quatre actions ont un caractère restitutoire ou

exhibitolre; plus l'action, de eo quod certo loco, qui offre une particu-
larité toute spéciale. C'est une question que de savoir si les actions

noxales devenaient toutes arbitraires par cela seul qu'elles prenaient la

qualités de noxales.

SIXIÈME DIVISION: Actions directes et actions indirectes.
'

L'action directe est celle qui est donnée contre une personne pour les

obligations provenant de son propre fait, ou du fait de ceux à qui elle

a succédé.

L'action indirecte est celle qui est donnée contre une personne à raison

des faits d'une autre : principalement de ses esclaves ou de ses fils de

famille. — Elle peut s'appliquer aux obligations nées de contrats ou

comme de contrats, et à celles nées de délits ou comme de délits.

Pour les obligations résultant de contrais ou comme de contrats, le

principe du droit civil est que le chef de famille n'est pas obligé par le

fait de ses esclaves ou de ses fils de famille. Mais le droit prétorien a

introduit les diverses actions indirectes : quod jussu, institoria, exerci-

toria, tributoria, de peculio et de in rem verso.

On peut dire de la plupart de ces actions, notamment de celles qua-
lifiées institoria, exercitoria, de peculio et de in rem verso, que ce sont

moins des actions proprement dites, que des qualifications, des attributs

que peuvent prendre les actions diverses résultant de divers contrats ou

quasi-contrats. Ainsi l'action de vente, d'achat, de louage, de société,

sera, selon le cas, institoria, exercitoria, de peculio et de in rem verso,

quand ces contrats émaneront d'un institor, d'un exercitor, d'un esclave
ou d'un fils de famille.

Pour les obligations résultant des délits ou comme des délits des

personnes alieni juris, c'est le droit civil lui-même qui a créé le prin-
cipe des actions qui se donnent contre le chef, et qu'on nomme actions

noxales.

SEPTIÈMEDIVISION : Actions noxales; actions de pauperie.

Une action est appelée noxale, lorsqu'elle laisse à celui contre qui
elle est dirigée la faculté de se libérer de l'obligation résultant d'un

délit, d'un quasi-délit, ou d'un préjudice qui a été causé, en faisant

abandon de la personne qui l'a commis, ou de l'animal qui l'a occasionné.
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Les actions noxales dérivent, non du droit prétorien, mais du droit
civil-, elles sont basées sur cette considération, que le chef de famille
doit être obligé au moins jusqu'à concurrence de son droit de propriété
sur l'individu auteur du délit ou sur l'animal cause du préjudice.

La condamnation y est modifiée par ces mots « AUT NOX* DEDEnE, »

qui laissent au défendeur l'alternative de payer, ou, s'il aime mieux,
de se libérer en faisant l'abandon noxal. Peut-être -même Yintentio de
la formule était-elle modifiée elle-même par cette adjection, NEQUENOX/E

DEDAT; ce qui aurait rendu toute action noxale arbitraire, du moins en
ce sens que la formule aurait donné formellement au juge la mission
d'absoudre le défendeur s'il faisait l'abandon avant la sentence.

C'est pour les actions noxales qu'il est éminemment vrai de dire que
cette épithète de noxales désigne uniquement une qualité, un attribut,
dont peuvent être investies les diverses actions nées de délits ou comme
de délits : ainsi les actions/wrti, vi bonorum raptorum, injurioe ex lege
Aquilia, et toutes autres semblables, deviennent noxales quand elles
sont données contre le chef de famille pour le fait de son fils ou de son
esclave.

L'action de pauperie, qui vient des Douze Tables, et qui se donne
contre le propriétaire d'un animal pour réparation du préjudice occa-
sionné par cet animal, est une action particulière, ayant son existence

propre; qui, en outre, a la qualité d'être noxale.

. HUITIÈME DIVISION : Actions perpétuelles et actions temporaires.

Les actions sont Considérées ici sous le rapport de leur durée. Il ne

s'agit pas de la durée de l'instance une fois que Faction a été intentée,
mais de la durée du droit même d'agir, à compter du moment où ce
droit est né. Ainsi considérées, les actions sont ou perpétuelles, ou

temporaires.
Avant le temps du Bas-Empire, l'expression perpétuelle était prise à

la lettre : elle désignait'une durée indéfinie. — Etaient perpétuelles, en

général et sauf quelques rares exceptions, les actions civiles, c'est-à-
dire fondées sur une loi, sur un sénatus-consulte, sur une constitution
ou toute autre source du droit civil. — Étaient temporaires, avec une
durée limitée communément à un an, la plupart des actions préto-
riennes, c'est-à-dire basées seulement sur l'édit du préteur. Cependant
le prêteur avait aussi créé des actions perpétuelles. La règle suivie par
lui en cette matière paraît avoir été celle-ci : il avait limilé à un an de

durée les actions pénales de sa propre invention, ou les actions persê-
cutoires de la chose, mais contraires au droit civil, telles que les actions

rescisoires; tandis qu'il avait rendu perpétuelles celles des actions

pénales, telles que l'action furti manifesti, et généralement les actions

persêcutoires de la chose, qui étaient données plutôt par imitation, par
adoucissement ou par supplément, que par contradiction du droit civil.

D'après des constitutions du Bas-Empire, toute action, soit réelle,
soit personnelle, s'éteint par trente ans de non-exercice; le terme le

plus long est celui de quarante ans, pour un petit nombre de cas

exceptionnels. Aiusi, sous Justinien, il n'y a véritablement plus d'action

perpétuelle; mais cette épithète est conservée pour désigner les actions
trentenaires (qui jadis étaient perpétuelles), par opposition à celles dont

la durée se trouve limitée à un moindre temps.
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NEUVIÈME DIVISION : Actions transmissïbles ou non transmissibles

pour ou contre les héritiers.

L'héritier, continuant la personne juridique du défunt, recueille, en

général, toutes ses actions, tant celles qu'avait le défunt que celles qu'on
avait contre lui.

Cependant il y a exception pour certains cas dans lesquels.le droit du

défunt ou son obligation avaient un caractère tout individuel, et étaient

comme attachés à sa personne physique elle-même.

Ainsi, pour les actions qu'avait le défunt, celles qui avaient pour but
de protéger des droits tout personnels, comme l'usufruit, l'usage, l'ha-

bitation, ne passent pas aux héritiers; non plus que l'action d'injures,
l'action de testament inofficieux, et en général celles qui sont l'exercice
d'un ressentiment personnel.

Quant aux actions qu'on avait contre le défunt, la criminalité étant

exclusivement personnelle à Fauteur du délit, les actions pénales résul-
tant des faits du défunt ne se donnent pas, quant à la poursuite de la

peine même privée, contre les héritiers : elle ne se donne contre eux que
jusqu'à concurrence de ce dont le délit du défunt les aurait enrichis.

Mais si la litis contestatio a eu lieu du vivant du défunt, toute action,
soit pour, soit contre lui, est devenue par là un droit acquis, transmis-
sible pour ou contre les héritiers.

Sentence, —r- Condamnation.

La sentence contient ou condamnation, ou absolution du défendeur.
— Dans certains cas, ceux des trois actions familioe erciscundoe, com-
muni dividundo, finium regundorum, elle contient ou peut contenir, en

outre, adjudication ; et la condamnation a cela de particulier qu'elle peut
y être prononcée tant contre l'une que contre l'autre des parties.

—

Enfin, dans les actions préjudicielles, la sentence ne contient ni condam-

nation, ni absolution, mais seulement constatation de l'existence ou de
la non-existence d'un droit ou d'un fait.

La condamnation, sous le système des actions de la loi, pouvait
atteindre directement la chose même objet du litige.

— Sous le système
formulaire, elle était toujours pécuniaire.

— Dans la procédure extraor-

dinaire, et notamment sous Justinien, on revient à ce qui se pratiquait
dans les actions de la loi : la condamnation peut porter directement
sur la chose même litigieuse; ainsi elle peut être, soit d'une somme

d'argent déterminée (cerfoepecunioe), soit d'une chose (rei). — A cette

époque le juge peut prononcer des condamnations même contre le

demandeur.

Plus-pétition et autres erreurs dans la demande.

C'était une conséquence forcée des principes de la procédure formu-
laire que l'exagération dans la demande, en d'autres termes, la plus-
pétition (pluris petitio), devait entraîner absolution du défendeur, et par
suite déchéance pour le demandeur, soit ipso jure, soit exceptionis ope,
de tout exercice ultérieur de la même aclion : causa cadelat, selon

l'expression employée alors.
H n'en est plus de même sous Justinien. Les effets de la plus-pétition

sont moins dangereux pour le demandeur.
On peut demander plus qu'il n'est dû sous quatre rapports : sous
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celui de la chose demandée, du temps, du lieu, ou enfin du mode de

l'obligation, par exemple, quand elle est alternative et qu'on demande
un seul des objets qu'elle embrasse, quand elle est de genre (generis) et

qu'on demande un objet déterminé (speciem). Les Romains expriment
ces quatre sortes de plus-pétition par ces quatre mots : re, tempore
loco, causa.

-D'après une constitution de l'empereur Zenon, le demandeur qui
aetionne avant le temps (qui tempore plus petit) doit subir un délai
double du délai primitif, sans pouvoir réclamer les intérêts courus
dans l'intervalle, et avec obligation, s'il veut renouveler son action,
de rembourser au défendeur tous lés frais occasionnés par la première
instance.

D'après Justinien, toute autre plus-pétition est réprimée par l'obli-

gation imposée au demandeur de payer au défendeur le triple des

dommages que l'exagération de la demande a fait éprouver à celui-ci,
notamment le triple de l'excédant de salaire qu'il aura été obligé de
donner aux executores, ou huissiers.

Les autres erreurs dans la demande, comme la demande en moins,
ou la demandé d'une chose pour une autre, ne font encourir aucun

péril au demandeur, en ce sens qu'elles peuvent être réparées dans
l'instance même.

Causes qui peuvent diminuer le montant de la condamnation. —

Compensation.

La condamnation peut ne pas être de la totalité de la chose due, par
divers motifs :

D'abord, par suite de la compensation, qui est définie par Modestinus:

« Debiti et crediti inter se contributio, » et dont Pomponius indique
en ces termes Futilité et le fondement raisonnable : « Ideo compensatio
necessaria est, quia interest nostra potius non solvere quam solutum

repetere. »

Il faut bien distinguer, sous le système formulaire, trois nuances

diverses de compensation :

1° La compensation dans les actions de bonne foi, qui a lieu sans

intervention du magistrat ni concession spéciale, pour les obligations

procédant de la même cause (ex eadem causa), même d'objets différenfs

(ex dispari specie), et dont l'effet est de donner au juge le pouvoir de

ne condamner le défendeur qu'au payement du reliquat;
2° La compensation dans les actions de Yargentarius, ou banquier

faisant le commerce de l'argent, qui doit être opérée par Yargentarius
lui-même, qui a lieu pour des obligations procédant de causes diverses

(ex dispari causa), mais pour des objets de même nature et fongibles

(ex pari specie), et dont l'effet est de faire déchoir pour cause de

plus-pétition Yargentarius qui a négligé de la faire lui-même dans sa

demande;
3° La compensation dans les actions de droit strict intentées par

toutes les personnes, qui n'est introduite dans la formule que sur l'op-

position de l'exception de dol. Si le demandeur persévère jusqu'à la litis

contestatio dans son refus de modifier la fprmule en conséquence, et que

l'exception de dol y soit insérée, il court les risques de cette exception,

qui emporte contre lui, ici comme partout ailleurs, déchéance lors-
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qu'elle est vérifiée. — Cette compensation a lieu ex dispari causa. — La

question de savoir s'il faut ou non que ce soit ex pari specie est douteuse.
Nous croyons à l'affirmative.

Dans les actions arbitraires, il résulte de la nature même de ces
actions que le demandeur est encore admis jusqu'à la sentence du juge
h faire les payements ou remboursements dont il est tenu envers le
défendeur, et à éviter ainsi les effets de l'exception de dol.

Les unes et les autres de ces compensations, une fois admises, ont
un effet rétroactif reporté, pour le calcul du reliquat, à l'instant même
de la coexistence des deux créances réciproques; mais jamais on ne peut
conclure de là qu'elles soient un mode d'extinction des créances, ni

qu'elles forment ce que nous appelons aujourd'hui des compensations
légales.

Le système de la procédure extraordinaire apporte de grands change-
ments aux règles de la compensation, par deux motifs : 1° que le juge a
une compétence générale; 2° que les exceptions ou autres modifications

jadis usitées n'ont plus besoin d'être insérées dans une formule pour
que le juge ait à exercer les pouvoirs qui en résultaient jadis pour lui.
— Justinien donne à ce système son dernier développement. Il admet la

compensation dans toutes les actions ex pari ou ex dispari causa, sans
le Secours d'aucune exception ni modification de la formule; mais il

exige que la créance opposée en compensation soit liquide (liquida),
c'est-à-dire d'un droit certain (jure aperto) ou du moins facile à vérifier

par le juge. Sa constitution ni les textes de son époque ne disent si la
condition ex pari specie est nécessaire : pour son époque nous ne le

croyons pas. Il veut aussi, par respect pour la fidélité due au dépôt,
que la compensation ne puisse avoir lieu dans l'action depositi. D'ailleurs,
par suite de l'abrogation des formules et des règles sur la déchéance,
c'est le juge qui, à défaut du demandeur, opère la compensation et
diminue d'autant la condamnation; et il peut, à cette époque, condamner
le demandeur, s'il y a lieu.

Condamnation in id quod facere potest, ou, selon l'expression
des commentateurs, Bénéfice de compétence.

Il est accordé, dans certains cas, au débiteur l'avantage de ne pouvoir
être condamné que jusqu'à concurrence de ce que ses facultés lui per-
mettent (in id quod facere potest); ce qui, par interprétation de la

jurisprudence, emporte l'idée qu'on lui laissera de quoi l'empêcher
d'être réduit à un entier dénûment (ne egeat).

Dans le système de la procédure formulaire, c'était sous la forme
d'une restriction mise à la condamnation, duntaxat in id quod facere

potest CONDEMNA,que le débiteur faisait valoir cet avantage. Les Romains
lui donnaient, en conséquence, le titre à'exceptio quod facere potest.
Les commentateurs le désignent sous le nom assez barbare de Bénéfice
de compétence.

Ce bénéfice appartient aux ascendants poursuivis par leur descendant ;
— aux frères, entre eux ; — au patron, à la patronne, à leurs enfants

et descendants actionnés par un affranchi ; — aux conjoints, entre eux ;
aux associés agissant l'un contre l'autre par l'action pro socio; — au

donateur attaqué par le donataire en exécution de sa donation : il y a

cela de tout particulier, dans ce cas, que le patrimoine s'y estime en

TOMEm. 46
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faisant déduction des dettes du donateur envers d'autres créanciers, afin>

que le donataire ne profite de la libéralité que dettes payées (et quidem
is solus deducto oere alieno); h celui qui fait cession des biens, et â

quelques autres, encore.

TITULUS XIII.

DE EXCEPT10N.IBUS„

Sequitur ut de esceptionibus dispacia-
mus. Comparât* autem sunt excepfiones
defendeudorum eorum gratia cum quibus
agitur, Sspe enim. acçidit ut, licet ipsa
persecutio qua actor experitur justa sit,
tamen iniqua sit adversus eum cum quo
agitur.

TITREjaiI.
DES EXCEPTIONS,

Après les actions, vient à examiner les
exceptions. Elle sont données comme
moyen de défense à- ceux contre les-
quels l'action est dirigée. Souvent, eu
effet, il arrive que l'action du deman-
deur, quoique fondée en droit, est

inique àl'égard de la personne attaquée.

2248. Nous avons déjà indiqué (n°* 19401 et" suiv. ) quelle a été
chez les Romains l'origine, et quelle était la nature des exceptions.
Elles ont été une conséquence naturelle de la procédure par for-

mules, et de la division des fonctions judiciaires entre le magistrat
disant le droit et le juge jugeant l'affaire. Leur véritable caractère
n'existe dans toute son intégrité et ne se comprend; bien que dans
ce système. Déjà au temps de Justinien ce caractère est dénaturé,,
parce que la procédure par formules; n'est plus en usage. Nous
serons donc obligés, de nous reporter sans eesse au système des

formules, pour bien expliquer les exceptions.
2â49. Le magistrat chargé d!edire ledroit, ou selon l'expression

consacrée, chargé de la juridiction, communément le préteur,
lorsqu'on lui demande l'action, et, par suite, la formule qui doit
la régler avec renvoi devant le juge, peut avoir-soit à refuser, soit
à accorder cette action. Il doit la refuser si, selon les règles du

droit?,il n'existe pas. d'action, c'est-à-dire si, d'après les règles du

droit, les faits allégués, même en les tenant pour vrais, ne consti-
tuent pas une obligation, n'engendrent pas une action, ou bien
si l'action a cessé d'exister et est éteinte en droit. Cette question
de savoir s'il y a action ou non, quoique liée aux faits, est essen-
tiellement une question de droit; c'est le magistrat qui la résout
seul. S'il ne donne pas d'action, tout est fini :, il n'y a lieu ni à
aucune défense, ni à aucune exception,; on ne vapas devant le juge.

2250. Au contraire, s'il donne l'action, alors il dresse, il
accommode la formule aux parties, ei il les renvoie devant la

juge r c'est dans ce eas que les exceptions peuvent être nécessaires.
En effet, nous savons que le juge est obligé de se renfermer dans
le cercle plus ou moins étroit que lui a tracé la formule. Nous
savons que la prétention du demandeur, qui est le fondement de

l'action, se trouve résumée dans cette partie de la formule qu'on
nomme intentio; et que le juge est chargé de vérifier si cette
intentio est fondée, et de condamner ou d'absoudre, selon qu'elle
l'est ou ne l'est pas. Si le défendeur ne prétend se défendre que
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par la contradiction de Yintentio, en déniant qu'elle soit fondée ;

par exemple, dans l'action personnelle : Si PABET NUMERIUM
NEGIDIUM AULO AGERIO SESTERTIUM X MILLIA DARE OPORTERE, en
déniant qu'il doive dix mille sesterces à Aulus Agerius; ou, dans
l'action réelle : Si PARET HOMINEMEX JURE QUIRITIUM AULI AGERII

ESSE, en déniant que l'esclave appartienne à Aulus Agerius; il

n'y a rien à ajouter de particulier à la formule; cette contestation
aura lieu de droit devant le juge, puisqu'il est chargé de vérifier
si Yintentio est fondée ou non, et de prononcer en conséquence.

Mais il peut se faire que le préteur ait dû donner l'action, parce
qu'elle existait selon le droit civil ; que Yintentio soit fondée en droit
strict ; que la condamnation dût en être la conséquence ; et que
cependant, à cause de quelque circonstance particulière alléguée
par le défendeur, cette condamnation, si elle avait lieu, dût être

inique, contraire à l'équité : par exemple, si le défendeur prétend
que sa promesse ou que l'acte d'aliénation lui a été surpris par dol
ou arraché par violence; ou contraire à quelque règle établie soit

par.quelque loi, par quelque sénatus-consulte, par quelque consti-

tution impériale, qui auront procédé, non pas en abrogeant le droit
civil antérieur, mais en y faisant exception; soit par le préteur, ou

par la jurisprudence : par exemple, quand il y a déjà chose jugée
en un cas où le droit primitif n'est pas éteint ipso jure par la
sentence.

2251. S'il fût entré dans l'office du juge de recevoir l'allégation
de pareils faits, de les apprécier et de les prendre en considération,
il n'y eût eu pour le préteur aucune nécessité de rien ajouter de

particulier à cet égard dans la formule; mais il n'en était pas ainsi.
Dans la plupart des actions, la formule, si rien n'y avait été ajouté,
n'aurait laissé au juge d'autre mission que de vérifier Yintentio;

et, si elle était fondée, en droit, de condamner, sans pouvoir

s'occuper d'aucune autre allégation d'équité. En conséquence, le

défendeur, pour faire attribuer au juge des pouvoirs suffisants, lors

du débat devant le préteur relativement à l'action et à la formule,

présentait son allégation à ce magistrat lui-même, afin qu'il
l'insérât dans la formule de manière à donner au juge ordre de

l'examiner et d'y avoir égard. C'était au préteur à décider s'il y avait

lieu ou non d'accorder au défendeur ce moyen de défense ; et s'il

trouvait qu'il y eût lieu, il le faisait dans la formule sous la forme

d'exception, c'est-à-dire en exceptant soit de la prétention énoncée

dans Yintentio, soit de la condamnation à prononcer, le cas où il

y aurait eu, par exemple, dol, violence ou tout autre fait allégué

par le défendeur. Ainsi, l'exception était véritablement, et dans toute

la propriété étymologique du terme, une exception, une restriction

mise par le préteur soit à Yintentio, soit à la condemnatio (1).

(1) s Exceptio dicta est quasi quoedam exclusio ad excludendum id quod
in intentionem condemnationemve deductum est. » (DIG. 44. 1. 2. pr. f. Ulp.)

46.
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2252. Nous avons déjà expliqué (n
0! 1645 et 1946) comment

elle portait tantôt sur l'une et tantôt sur l'autre de ces parties de
la formule ; et comment ces dernières, dont la rédaction était
alors bien différente, pouvaient être conçues de manière à faire
restreindre seulement le montant de la condamnation : a Exceptio,
nous dit le jurisconsulte Paul, est conditio quae modo eximit reum

damnatione, modo minuit damnationem (1). »'Il Importé de ne

pas confondre l'une avec l'autre.
2253. Toutes les exceptions, nous dit Gaius, sont conçues en

forme négative, parce que le défendeur affirme le fait qui sert de
fondement à l'exception, et que la condamnation ne doit avoir
lieu que si ce fait n'est pas vrai. « Omnes autem exceptiones in
contrarium concipiuntur, quia affirmât is cum quo agitur (2). »

Par la raison inverse, Yintentio est toujours conçue en forme

affirmative, parce que le demandeur affirme le fait qui y sert de

fondement, et que la condamnation ne doit avoir lieu que si ce
fait est vrai. Ainsi, le demandeur, Aulus Agerius, affirmant que
le défendeur, Numerius Negidius, lui doit par stipulation dix
mille sesterces, et celui-ci opposant qu'il y a eu dol dans l'affaire,
Yintentio sera ainsi conçue affirmativement : Si PARET NUMERIUM
NEGIDIUM AULO AGERIO SESTÉRTIUMX MILLIA DARE OPORTERE: et
ensuite l'exception négativement conçue : Si IN EA RE NIHIL DOLO
MALOAULI AGERII FACTUMSIT NEQUEFIAT (s'il n'y a eu et s'il n'y a
aucun fait de dol de la part d'Aulus Agerius), CONDEMNA,etc.

On voit par là, comme nous le dit encore Gaius, que toute

exception est insérée dans la formule sur l'allégation du défendeur,

pour rendre la condamnation conditionnelle : « Omnis exceptio
objicitur quidem a reo, sed ita formula? inseritur, ut conditionalem
faciat condemnationem (3) » , en ce sens que la condamnation ne
doit avoir lieu que si le fait sur lequel repose l'exception n'est pas
justifié.

Cependant, malgré ces expressions absolues, omnes exceptiones,
ou autres semblables qui se rencontrent quelquefois, tout cela
n'est vrai que pour les exceptions de la première classe, et non

pour celles dont l'effet est de faire restreindre seulement le
montant de la condamnation. C'est parce que les premières sont
de beaucoup les plus générales, celles qu'on peut appeler les

exceptions proprement dites, que souvent les jurisconsultes font
abstraction des autres.

2254. La formule étant ainsi posée, nous voyons quel est l'office
du juge. Il ne doit condamner que si, avant tout, les faits sur

lesquels repose Yintentio sont prouvés. C'est le demandeur qui
affirme ces faits, c'est à lui à en fournir d'abord la preuve; car
la circonstance que le défendeur a fait insérer dans la formule
une exception n'est pas un acquiescement à Yintentio. « Non

(1) DIG. 44. 1. 22. pr. f. Paul. —
(2) Gai. 4. 119. —

(3) Ibid.
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utiqùe existimatur cohfiteri de intentione adversarius cum quo
agitur, quia exceptione utitur (1). » -—Si le demandeur ne prouve
pas son intentio, le défendeur n'a besoin d'aucune autre défense :
la condamnation n'aura pas lieu (2). — Mais si Yintentio est

prouvée, alors on arrive aux débats de l'exception (3). Le juge ne
doit condamner que si les faits sur lesquels repose l'exception ne
sont pas justifiés; c'est le défendeur qui affirme ces faits, c'est à
lui à les prouver : « Qui excipit probare débet quod excipitur, »
dit Celse (4). Et Ulpien énonce le même principe sous une autre
forme plus élégante : « Reus in exceptione actor est (5), » le

défendeur, dans son exception, devient demandeur.

2255. En résumé, nous voyons que, de même que le magistrat
disant le droit (jurisdictionem habens) accommode l'action au

demandeur, de même il accommode l'exception au défendeur;

Que, de même que le juge est chargé par la formule de vérifier
si l'action du demandeur est fondée ou non, de même il est chargé
de vérifier si l'exception du défendeur l'est ou ne l'est pas.

Ainsi, le magistrat décide s'il y a lieu, en droit, de donner
ou de refuser l'action ou l'exception, sans rien préjuger sur leur
mérite. Le juge vérifie si elles sont justifiées ou non. Le premier
règle l'affaire en droit, le second la juge.

2256. Nous voyons encore que la nécessité d'insérer dans la

formule, sous forme d'exception à la prétention énoncée dans

Yintentio, certains faits allégués par le défendeur, vient de ce

que sans cela le juge n'aurait pas le droit de s'en occuper et d'y
avoir égard. Par conséquent, si la nature de l'action est telle

que, par elle-même, elle donne au juge pouvoir suffisant de

prendre certains faits en considération, il est inutile d'insérer
ces faits en exception dans la formule- C'est ce qui a lieu dans
le cas des actions de bonne foi, comme nous l'avons expliqué
ci-dessus. Le juge étant spécialement chargé par la formule de
ces actions d'examiner si Yintentio est fondée EX BONA FIDE ,
c'est-à-dire non pas selon le droit strict, mais selon la bonne foi,
il a, par cela même, mission de prendre en considération les faits

qui rendraient la prétention du demandeur contraire à l'équité.
Aussi les exceptions de dol, de violence et autres, fondées sur la

bonne foi, sont-elles superflues ici, et toujours sous-entendues

dans les actions de bonne foi. « Doli exceptio inest de dote

actioni, ut in caeteris bonse fidei judiciis, » nous dit Ulpien (6).
De même Julien, en parlant de l'action de vente, nous dit

encore : « Quia hoc judicium fidei bonoe est, continet in se doli

mali exceptionem (7). «

(1) DIG. 44. 1. 9. f. Marcel]. — (2) COD.8. 36. 9. const. Diocl. et Maxim.
— (3) Ibid. — (4) DIG. 22. 3. 9. — (5) Ibid. 44. 1.1. — C'est de là que nous
vient l'adage vulgaire : Reus excipiendo fit actor. — (6) DIG. 24. 3. 21. in fin.
—

(7) 30. 1. 84. § 5. Voir ci-dessus, n» 1988.
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2257. Enfin, dans quels cas tel fait allégué par le défendeur
devait-il faire refuser l'action totalement? dans quels cas faire
insérer seulement une exception dans la formule ? Cela tenait aux

principes du droit romain sur la manière dont les droits réels et
les obligations prenaient naissance ou s'éteignaient : principes que
nous avons déjà exposés ci-dessus. Cela venait surtout de ce qu'en
droit strict certains faits étaient considérés comme n'ayant pas le

pouvoir d'éteindre l'obligation, et par suite l'action; tandis que
le préteur, afin de corriger cette rigueur civile, voulait, tout en
donnant l'action, qu'on ne condamnât pas, si ces faits étaient

justifiés ; ou bien de ce que quelque loi, quelque sénatus-consulte,

quelque constitution impériale, tout en laissant subsister en prin-
cipe le droit civil, y avait apporté une dérogation sous forme

d'exception. — Ainsi, que le demandeur sollicite l'action pour
un cas de stipulation inutile, le préteur, si le fait de nullité est
constant et reconnu, refusera totalement l'action, parce que,
dans ce cas, il n'y a, selon le droit, ni obligation, ni, par con-

séquent, action; et, au besoin, le juge absoudra. Qu'il la sollicite,
au contraire, pour une stipulation entachée de dol, elle n'existe

pas moins selon le droit; le préteur donnera l'action, mais en
mettant l'exception de dol. De même, que le demandeur sollicite
l'action pour une stipulation au sujet de laquelle il y a eu accep-
tilation, le préteur, si le fait de l'acceptilation est constant,
refusera l'action, parce que, selon le droit civil, l'acceptilation
l'a éteinte complètement; et, au besoin, le juge absoudra. Au

contraire, qu'il y ait eu simplement un pacte par lequel le créan-
cier a fait, sans solennité, remise de la dette, comme en droit
l'action dé stipulation n'est pas éteinte pour cela, le préteur la

donnera, mais il y mettra l'exception du pacte.
2258. Une autre circonstance pouvait rendre nécessaire d'em-

ployer la voie d'une exception, même dans certains cas où le fait

allégué par le défendeur aurait été de nature à pouvoir faire refu-
ser l'action : c'était lorsqu'il y avait doute et contestation sur ce
fait. Mais toujours il faut, en ces sortes de situations, qu'il s'agisse
d'un fait qui n'est pas compris dans les règles mêmes du droit civil,
et qui n'y apporte qu'une dérogation exceptionnelle. Le préteur,
investi du pouvoir de refuser d'autorité l'action quand ce fait était

constant, avait le soin, au contraire, en cas de doute, pour ne

pas prendre sur lui la charge d'en examiner les preuves, d'en
entendre les débats et d'en juger l'existence ou la non-existence,
de donner l'action, mais en mettant sous forme d'exception le
fait contesté, dont la vérification était ainsi renvoyée au juge. Nous
allons en voir un exemple, à l'occasion du serment, dans le § 4
de ce titre. Nous en voyons un autre à l'occasion du bénéfice de
division entre plusieurs fidéjusseurs dont l'un ou quelques-uns
sont insolvables, circonstance qui fait dénier l'action, ou simple-
ment accorder une exception, selon que l'insolvabilité est reconnue
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ou contestée (1), et pareillement dans le cas des sènatus-cônsultes
Macédonien ou Velléien (2) (Ci-dess., n081411 et 2217).

Il nous reste à parcourir les divers exemples d'exceptions qui
sont donnés paï le texte.

I..Verbi gratia, si metu coactus, aut
dolo inductus, aut errore lapsus,
stipulant! Titio promisisli quod non
detraeras promitteré, palam est jure
•civili te obligatum esse : et actio, qua
ïntenditur dare te oportere, efficax est;
sed iniquum est te condemnari. ïdeo-
que datur tibi exceptio metus causa,
aut doli mali, aut in factum composita,
ad impugnandam actionem.

I. Par exemple, si, forcé par crainte,
entraîné par dol, ou tombé en erreurt tu

as, sur la stipulation de Titius, promis
ce que tu ne devais pas promettre, il
est évident que, d'après le droit civil,
tu es obligé, et l'action par laquelle
on soutient que tu dois donner existe
valablement ; mais ta condamnation se-
rait inique; aussi, pour repousser l'ac-
tion, on té donne l'exception de crainte,
de dol, ou une exception conçue enfait.

2259. Aut errore lapsus. Il ne s'agit pas d'une erreur sur

l'objet même de la stipulation, lorsque l'un a cru stipuler telle

chose, et l'autre promettre telle autre; car cette erreur, comme
nous l'avons vu (ci-dess., n° 1370, liv. 3, tit. 19, § 23), entraî-
nerait la nullité de la stipulation elle-même, et par conséquent
il n'y aurait pas d*action. Il s'agit de toute erreur grave qui aurait
déterminé mon consentement, et qui, sans rendre nlottobligation
nulle en droit civil, là rendrait contraire à l'équité. Les juriscon-
sultes romains font rentrer ce cas dans celui de dol, parce qu'il
y a dol de la part de l'adversaire à avoir induit le promettant en

erreur, ou à vouloir profiter de son erreur (3).
2260. Exceptio metus causa, aut doli mali. Vexceptio metus

causa était ainsi conçue : Si IN EA RE NIHIL METUSCAUSAFACTUM
EST(4). Nous venons de voir (ci-dess., n° 2253) comment était

conçue celle de dol -. Si IN EA RË NIHIL DOLOMALO.AULI AGERII
FACTUMSIT NËQUEFIAT. Là différence entre ces deux rédactions
nous signale déjà une grande différence entre les deux exceptions.
L'exception metus causa est générale; elle comprend tous les cas
de violence, quel que soit l'auteur de la violence. C'est ce qu'ex-
prime Ulpien en disant qu'elle est in rem scripta, écrite généra-
lement contre la chose, c'est-à-dife contre la violence même,

quel qu'en soit l'auteur (5). L'exception doli mali, att contraire,
selon les expressions d'Ulpien, n'embrassé que là personne qui a

commis le dol, «personam cùmplectitur ejus qui dolo fecit »,

(1) Voir ci-dessus, n° 1395, Inst. 3. 20. § 4. — DIG; 46. 1. Defidejuss. 28.
f. Paul., au sujet de l'exception : « Si NONET ILM SOLVENDOSINT."•_Il peut être

•élevé un doute très-sérieux sur la question de savoir si Cette exception était une
de celles qui restreignaient seulement lé montant de la condamnation, par

exemple : in solidum Condemna « si NONET ILLI SOLVENDOSINT; -nou bien si
elle était placée dô manière â rendre la condamnation conditionnellei V. Ibid. 26.
f, Gai. 27. § 4. f. Ulp. — COD.8. 41. Defidejuss. 10. const. Alex. -- (2) Dus.
14. 6, 1. § l. f.-Ulp. *~ 7. § 4 jusqu'à 8. f. Ulp. ^ (3) DIG. 44. 4. De dol.
mal, et met. except. 4. § 3, f. Ulp. *-- 17. pr, f. Scasvol. — (4) Ibid 4; f.

Ulp. § 33. — {5} Ibid.
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c'est-à-dire qu'on ne peut l'opposer qu'à l'auteur même du dol.
Dans sa personne, bien entendu, sont compris ses héritiers; car,

s'agissant non pas de pénalité, mais de persécution de la chose,
ils prennent sa place sur ce point, et peuvent avoir à subir l'ex-

ception de dol de son chef. Les jurisconsultes romains éten-
daient même cette règle à tous les successeurs ou ayants cause à
titre gratuit : « Proinde ex quacunque alia causa, quoe prope
lucrativam habet adquisitionem, quoesisse quis videatur, patietur

exceptionem doli ex persona ejus in cujus locum successif. » Si le
dol ne vient pas de lui ou de quelqu'un dont il soit le successeur

ou l'ayant cause à titre gratuit, lé demandeur n'a rien à craindre
de l'exception (1). La gravité du vice résultant de la violence,
acte commis par la force brutale, le plus souvent par des per-
sonnes inconnues ou déguisées, a fait admettre cette différence.

Du reste, l'exception de violence n'est qu'une spécialité de

l'exception de dol. Celle de dol est générale, tant pour le dol

proprement dit que pour la violence, et même pour le cas d'er-

reur, comme nous l'avons dit ci-dessus ; car le mot dol s'étend à
tout ce qui est contraire à la bonne foi. On pourrait donc, dans
le cas de violence, opposer l'exception de dol ; Cassius même, au
dire d'UIpien, ne proposait que cette dernière exception. Mais

l'exception spéciale de violence prend toute son utilité lorsque la
violence n'a pas été commise par l'adversaire même, car, dans
ce cas, celle de dol serait inapplicable (2).

Enfin, nous voyons par les termes mêmes de l'exception de dol,
si nihil dolo malo FACTUM SIT, NEQUEFIÂT, qu'elle ne s'applique
pas seulement au dol qui aurait été commis par l'adversaire au
moment du contrat ou de" l'aliénation; mais qu'elle embrasse
toute espèce de dol, passé ou présent, qui aurait été commis ou

qui serait commis par l'adversaire. C'est ainsi que, si le fait même
de demander l'objet en litige était un acte de mauvaise foi, contraire
à l'équité, l'exception de dol serait applicable. « Nam et si inter
initia nihil dolo malo fecit, attamen nunc petendo facit dolose (3).»
Nous en avons vu divers exemples (ci-dess., n°" 2185 et 2188).

. 2260 bis. Il est des interprètes qui ont pensé, et cette opinion
a été ravivée dans ces derniers temps, que l'exception doli mali
insérée dans une formule de droit strict avait pour effet de trans-
former cette action en action-de bonne foi. Cette opinion se fonde
sur une constitution d'Antonin, qui semble le dire textuellement
de la réplique de dol -. « Replicatio doli opposita bonoe fidei

judicium facit », et sur un fragment de Papinien, d'où on
croit pouvoir le déduire aussi pour l'exception de dol : « Doli non
inutïliter opponetur exceptio; bonoe fidei autem judicio consti-
tuto... etc. (4). » Nous ne saurions admettre cette proposition ni

; (1) DIG. 44. 4. 4. f. Ulp. §§ 27 à 31, et 33. — (2) Ibid. § 33. - (3) Ibid. %
§ 5. f. Ulp, — (4) COD, 8. 36. De except. 3. c. Anton. — D. 39. 6. De mort,
caus. donat. 42. pr. f. Papin.
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quant à l'exception ni quant à la réplique de dol. Notez qu'il ne
serait plus question ici du cas seulement où l'exception de dol a

pour but de faire opérer une compensation, point sur lequel nous
nous sommes déjà expliqué ci-dessus, n 01 2180 et suivants; il

s'agirait d'une règle générale, pour tous les cas d'exception ou
de réplique de dol. S'il faut en passer par cette opinion, je déclare
ne plus rien comprendre ni à la formule de l'action dans le sys->
tème formulaire des Romains, ni à la mission du juge, ni à ses

attributions, qui lui sont tracées dans cette formule. Il faut effacer
tout ce que nous avons appris là-dessus dans les fragments des

jurisconsultes romains, presque tous les textes où il est parlé
d'exception de dol ; toutes les rédactions des diverses parties de la
formule et notamment celle de l'exception de dol, qui nous ont été
transmises techniquement par Gaius, et effacer aussi cette phrase
où Gaius indique d'une manière si précise les effets de l'exception
de dol : « Ita formula? inseritur ut conditionalem faciat condem-

nationem, id est ne aliter judex eum cum quo agitur condemnet,
quam si nihil in ea re qua de agitur, dolo actoris factum sit (1) » ;
effacer également ce qu'il a dit de la réplique : « per eam repli-
catur atque resolvitur vis exceptionis (2) » ; et la manière dont
nous savons que ces répliques étaient conçues, et ce qu'en dit

Ulpien de son côté : « Quae quidem ideo necessarioe sunt, ut

exceptiones excludant (3). » Rien de tout cela n'est conciliable
avec le prétendu effet de transformer l'action de droit strict en
action de bonne foi. Comment, si un effet aussi prodigieux avait

été.produit par l'exception ou par la réplique de dol, ni Gaius en
traitant spécialement de ces parties de la formule, ni Ulpien, ni
les autres jurisconsultes cités au titre spécial du Digeste de excep-
tionibus, n'en auraient-ils dit un seul mot, et auraient-ils au
contraire signalé des effets diamétralement opposés, que la seule
rédaction de la formule amenait forcément ? Comment faire pré-
valoir sur tout cet ensemble si logique, si bien décrit aujourd'hui,
une phrase incidente, en quelque fragment isolé, phrase dont la

portée est mal connue ou mal appréciée? Ne serait-ce pas faire

prévaloir une incertaine casuistique de détail, sur les parties les

plus vigoureusement enchaînées du système romain? Sans doute
nous savons que la clausula doli pouvait faire rédiger une action

provenant d'un contrat de droit strict en action.de bonne foi, et
nous en avons cité ci-dessus (n° 2149) un exemple tiré de la loi
de la Gaule cisalpine : « QUIDQUID EUM Q. LICINIUM EX EA STIPULA-
TIONEL. SEIO DARE FACEREOPORTERETEX FIDE RONA.» Nous sommes
même porté à croire que dans certaines circonstances, les parties,
dans les débats in jure, pouvaient s'entendre de telle façon
qu'une action, dont ce n'eût pas été la nature ordinaire, leur fût

(1) Gai. 4. § 119. — (2) Ibid. § 126. — (3) D. 44. 1. De except. 2. § 1.
f, Ulp.
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accommodée avec celte transformation ; car notre opinion est

qu'il était laissé à leur bon accord pour la rédaction de la formule
devant le magistrat, plus de latitude qu'on ne se l'imagine ordi-

nairement (ci-dess., nM 2189 et suiv.). Mais alors il n'est plus ot

il ne peut plus être question dans cette formule ni d'exception ni
de réplique de dol; c'est Yintentio elle-même qui est changée:
le QUIDQUIDDARE FACEREOPORT£T et le Ex FIDE BONA, caractéris-

tiques de l'action de bonne foi, y apparaissent. Laissez au con-

traire une tout autre intentio, avec le si NIHIL DOLO MALO..., etc.,

caractéristiques de l'exception ou de la réplique de dol, et sans

lesquels ni cette exception ni cette réplique ne peuvent exister,
l'enchaînement de la formule vous mène seul et forcément à toute

autre conséquence. Contre ces raisons d'ensemble, qui nous

paraissent irréfutables, que pourraient les phrases incidentes des

deux textes invoqués ? Mais ces phrases n'ont pas, suivant nous,
la signification qu'on leur donne ; nous avons déjà expliqué
(ci-dess., n°2194) celle tirée de Papinien, relative à l'exception
de dol. Quant à la constitution d'Antonin, relative à la réplique
de dol, qu'on veuille bien la lire en entier, avec le narré des faits

auxquels elle se rapporte, on verra que l'empereur n'y veut pas
dire autre chose, si ce n'est que la réplique de dol produit ce

résultat, que le juge devra, de même que dans les actions de
bonne foi, tenir compte, en l'appréciation qu'il doit faire, de ce

que réclame l'équité et n'y rien épargner de l'esprit de fraude; la
manière dont se termine la phrase l'exprime très-clairement :
a Nam replicatio doli mali opposita bonae fidei judicium facit, el

commentum fraudis repellit. v Ce qui existe de droit dans les
actions de bonne foi, à savoir que les exceptions de dol y sont
sous-entendues (judicium fidei bonoe continet in se doli mali

exceptionem, ci-dess., n° 1988), l'insertion de ces exceptions ou
de ces répliques dans une action de droit strict le produit. L'em-

pereur ne veut pas dire autre chose, et s'il le dit de la réplique,
c'est que dans l'affaire dont il s'occupe, cette réplique est la pre-
mière partie de la formule où il soit question de dol. En outre,

par l'effet des exceptions ou répliques de dol, l'appréciation du

juge ayant à se porter sur la bonne foi tant du demandeur que
du défendeur, il se produit encore en cela quelque chose de sem-
blable à l'examen bilatéral (ultro citroque) qui est de droit dans
les actions bonoe fidei. Mais, bien entendu, cette assimilation,
quant à ce qui concerne l'appréciation du dol, a lieu en gardant
d'ailleurs les différences qui résultent forcément de la manière
dont Yintentio de la formule et les autres parties accessoires et
finalement la condemnatio y sont rédigées ; car le juge est néces-
sairement renfermé dans ce libellé de sa commission.

2261. Aut in factum composita. Il ne faut pas croire que ce
soit ici un genre spécial d'exception; c'est une forme sous laquelle
les exceptions peuvent être conçues. En effet, de même que les



TIT. xm. DES EXCEPTIONS. 731

actions peuvent, comme nous l'avons vu ci-dessus (n
08 1972 et

1982), être conçues en fait, de même les exceptions. Cela arrive

lorsque le préteur formule l'exception en spécifiant un fait précis

que le juge n'a plus qu'à vérifier. Ainsi, lorsque le préteur donne

l'exception en ces termes : S'il n'y a eu et s'il n'y a aucun fait de

dol dans l'affaire, de la part d'Aulus Agerius, cette exception est

généralement conçue : le juge n'a pas simplement un fait à véri-

fier, il a à examiner les diverses circonstances qui pourront être

alléguées par le défendeur, et à les apprécier tant en fait qu'en
droit, pour juger si elles constituent véritablement un dol. Mais

si l'exception est formulée en ces termes : Si Aulus Agerius n'a

pas fait croire que le Corps pour lequel il a stipulé les dix mille

sesterces était en or, tandis qu'il était en airain (1), alors elle

est conçue en fait (in factum composita). Le juge n'a qu'un fait

précis à examiner quant à son existence seulement, sans avoir à

l'apprécier dans son caractère de droit, parce que le préteur l'a

déjà fait dans la formule; ni à s'occuper d'aucune autre circon-

stance en dehors de ce fait, parce que la formule ne lui en laisse

pas la latitude. —On voit par là que les exceptions de dol ou de

violence auraient toujours pu se rédiger en fait. Et réciproque-

ment, Ulpien nous dit que de toutes les exceptions in factum
aurait pu naître une exception de dol. C'est au défendeur à voir,
devant le préteur, quelle exception il lui convenait le mieux de

faire insérer dans la formule (2); cependant contre un patron ou

contre un ascendant, l'exception de dol ou de violence, ou toute

autre portant atteinte à la considération, ne pouvait être employée.
Elle devait être conçue simplement en fait (in factum), parce

qtfalors il n'y avait que renonciation du fait, sans qu'il fût carac-

térisé comme acte de dol ou de violence (3). Il paraît aussi que,
dans le cas d'erreur, la formule était le plus généralement conçue
en fait, parce que, dit Théophile, l'erreur alléguée y était pré-
cisée en forme de narration. Toutefois elle aurait pu être comprise

également dans l'exception générale de dol.

2262. Enfin , remarquons le choix de l'exemple dans le texte de

notre paragraphe; c'est celui d'une stipulation, c'est-à-dire d'un

contrat de droit strict. En effet, dans ce cas, bien qu'il y ait eu

violence", dol ou erreur, l'obligation résultant de la stipulation
n'en existe pas moins ; il y a par conséquent action, et à cause de

la nature de cette action, il est de toute nécessité d'y faire insérer

l'exception de dol ou de violence, car sans cela le juge n'aurait

pas le droit de s'en occuper. S'il s'agissait, au contraire, d'un

contrat de bonne foi, il pourrait se faire ou qu'il n'y eût pas
même d'action, selon l'étendue du dol, de la violence ou de

l'erreur, et selon les objets sur lesquels ces vices du consentement

(1) DIG. 45. 1. 22. f. Paul. — (2) DIG. 44. 4. 2. §§ 4 et 5. —

(3) Ibid. § 16.
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auraient porté (1). Ou du moins, s'il y avait action, les exceptions
de dol, de violence, ou en fait, ne seraient nullement nécessaires,
parce que la nature de ces actions et les termes mêmes de la for-
mule qui leur est propre emporteraient par eux-mêmes mission
au juge de prendre en considération tous les faits, selon l'équité
et la bonne foi (2).

II. Idem juris est, si quis quasi cre-
dendi causa pecuniam stipulatusfuerit,
neque numeraverit. Nam eam pecuniam
a te petere posse eum certum est : dare
enim te oportet, cum ex stipulatione
ténearis. Sed quia iniquum est eo nomine
te condemnari,. placet per exceptionem
pecunioe non numeratoe te defendi de-
bere. Cujus tempora nos, secundum

quod jam superioribus libris scriptum
est, constitutione nostra coarctavimus.

9. Il en est de même si quelqu'un
a stipulé de vous, comme devant vous
la prêter, une somme, et qu'il ne vous
l'ait point comptée. En effet, il est cer-
tain qu'il peut vous actionner en paye-
ment de cette somme, car la stipulation
vous tient obligé à donner ; mais comme
il serait inique de vous condamner à ce

titre, on a cru devoir vous donner pour
défense l'exception non numeratoe pe-
cunioe, dont la durée, comme nous

l'avons dit aux livres précédents, a éfé
restreinte par notre constitution.

2263. Quasi credendi causa pecuniam stipulatus fuerit. Il
arrivait fréquemment que, pour plus de solennité et de sûreté dans

l'obligation, on faisait intervenir une stipulation dans des contrats

qui, par eux-mêmes, auraient pu s'en passer. Ainsi, il pouvait
arriver que celui qui consentait à prêter de l'argent eût exigé de

l'emprunteur, pour plus de garantie, qu'il s'engageât par stipula-
tion au payement de pareille somme. Notre texte suppose que, la

stipulation ayant eu lieu d'abord, le prêt n'a pas été réalisé ensuite,
le stipulant n'ayant pas compté à l'emprunteur les espèces qu'il
lui avait promises. Dans ce cas, la stipulation n'en existe pas
moins, et, par conséquent, l'action qu'elle produit. Il faut donc
une exception pour défendre le promettant contre une demande
conforme au droit strict, mais inique.

Per exceptionem pecunioe non numeratoe. Le défendeur pou-
vait avoir, dans le cas dont nous venons de parler, l'exception
générale de dol ; car il y a bien certainement dol de la part du
demandeur (3). Mais on pouvait aussi préciser le fait particulier
dont il s'agissait, et formuler l'exception in factum. On avait
alors l'exception nommée pecunioe non numeratoe (4), qui était,
comme on le voit, une exception en fait (infactum composita).
Mais soit qu'on l'eût conçue en fait, soit qu'on l'eût formulée en

l'expression générale de dol, la jurisprudence en était arrivée â
donner à cette exception ce privilège tout particulier, que la

preuve n'en tombait pas à la charge du défendeur, mais bien à

(1) Comme dans le cas de société, s'il y a eu dol dans le fait même d'asso-
ciation. DIG. 17. 2. 3. § 3. f. Paul.— DIG. 4. 4. 16. § 1. f. Ulp.

— Ou, dans
le cas de vente, pour un semblable dol. DIG. 4. 3. 7. pr. f. Ulp.

—
(2) DIG. 5.

3. 38. f. Paul. — 58. f. Scoevol.—Voir ce que nous en avons dit ci-dessus,
n« 2256. —

(3) DIG. 44. 4. 2. § 3. f. Ulp.
—

(4) Ibid. 4. § 16.
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celle du demandeur (1). Il faut se reporter, pour l'explication de
cette anomalie, à ce que nous en avons dit en traitant cette matière

(ci-dessus, n 0' 1435 et suiv.).
Ce que le texte dit ici du cas particulier d'une stipulation faite

en vue d'un prêt qui n'a pas été réalisé, Ulpien l'applique géné7
ralement à toute stipulation semblable qui se trouverait sans
cause. Rigoureusement, l'obligation et l'action existent; mais le

promettant peut se défendre par l'exception de dol (2).

III. Praetereadebitor, si pactus fuerit

cum creditore ne a se peteretur nihito-

minus obligatus manet, quia pacto
conyento obligationes non omnimodo
dissolvuntur. Qua de causa, efficax est
adversus eum actio qua actor intendit,
si PARET EUH DARE OPORTERE; sed quia
iniquum est contra pactionem eum con-

demnari, defenditur per exceptionem
pacti conventi.

3. En outre, le débiteur qui est
convenu par un pacte avec son créan-
cier qu'on ne lui demandera pas de

payement n'en reste pas moins obligé,
parce que le pacte n'est pas une ma-
nière d'éteindre de toute façon les

obligations. L'action dans laquelle Yin-
tentio du demandeur est : S'IL PARAIT
QU'IL DOIVE DONNER,existe donc valable-
ment contre lui ; mais, comme il serait

inique qu'il fût condamné au mépris du

pacte, il a pour se défendre l'exception
du pacte.

2264. C'est encore ici une exception conçue en fait (infactum
composita ), parce qu'elle est formulée en signalant au juge un
fait précis : u Si INTER AULUM AGERIUMET NUMERIUMNEGIDIUM NON

CONVENIT,NE EA PECUNIAPETERETUR», selon les termes que nous

rapporte Gaius (3). Nous avons vu que les obligations qui se sont
formées par paroles ou par la chose ne peuvent se dissoudre par
un simple pacte, et que les actions n'en subsistent pas moins.

Par conséquent, l'exception du pacte (pacti conventi) y devient

nécessaire. Mais elle ne le serait pas s'il s'agissait de dissoudre,
re intégra, un contrat formé par le simple consentement, parce
que la convention contraire suffirait pour produire ce résultat.

(Ci-dessus, n» 1705.)
Cette exception serait également inutile dans les actions furti

et injuriarum, parce qu'en vertu d'une disposition spéciale des

Douze Tables, la transaction éteignait de droit ces actions elles-

mêmes (4).
Au lieu de l'exception pacti conventi, conçue en fait, on aurait

pu également opposer, dans le cas dont nous parlons, l'exception

générale de dol (5).

IV. jEque si debitor, creditore defe- 4. Pareillement, si le débiteur, le

vente, juraverit nihil se dare oportere, serment lui étant déféré par son créan-

adhuc obligatus permanet : sed quia cier, a juré qu'il ne doit rien, il reste

iniquum est de perjurio queri, defen- toujours obligé; mais comme il serait

diturper exceptionem jurisjurandi. In inique de se plaindre du parjure, il a

(1) COD. 4. 30. 3. const. Anton. — 10. const. Diocl. et Maxim. —
(2) DIG.

W. 4. 2. § 3. —
(3) GAI. 4. 119. —

(4) DIG. 2. 14. 17. § 1. f. Paul. —

(5) Ibid. 44. 4. 2. § 4. f. Ulp.
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iis quoque actionibus quibus in rem

agitur, oeque necessarioe sunt excep-
tiones : veluti, si, petitore déférente,

possessor juraverit eam rem suam esse,
et nibilominus petitor eamdem rem vin-

dfcet. Licet enim verum sit quod inten-

dit , id est, rem, ejus esse , iniquum
tamen est possessorem condemnari.

pour se défendre l'exception du ser-
ment. Dans les actions in rem, les

exceptions sont également nécessaires;

par exemple si le possesseur, le ser-
ment Ini étant déféré par le deman-

deur, a juré que la chose est sienne,
et que, néanmoins, le demandeur en

poursuive la vendication. En effet, la

prétention de ce dernier fût-elle vraie,
c'est-à-dire la chose fût-elle à. lui, il
serait pourtant inique de condamner le

possesseur.

2265. Per exceptionem jurisjurandi. Le serment que les par-
ties se défèrent Tune à l'autre, pour vider une contestation, con-

tient, nous dit Paul, une sorte de transaction qui a plus d'autorité
encore que la chose jugée : « Jusjurandum. speciem transactionis

continet, majoremque habet attetoritatem quam res judicata (l).n
C'est, nous dit de son côté Gaius, le moyen le plus expéditif de
terminer les procès (2). Le préteur avait inséré dans l'édit, à cet

égard, une disposition spéciale, par laquelle il déclarait que, lors-

que, le serment ayant été déféré au défendeur, celui-ci aurait juré
qu'il ne doit rien, il ne donnerait pas d'action : « Si is cum quo
agitur, conditione delata, juraverit : ejus rei de qua jusjurandum
delatum fuerit, neque in ipsuni, neque in eum ad quem ea res

pertinet, actionem dabo. » Tels étaient, au rapport d'Ulpien, les
termes de l'édit (3). Ils énoncent un refus d'action. Cependant il
faut distinguer : le serment tantôt empêchait même que l'action
ne fût donnée; tantôt il procurait seulement une exception. En

effet, si le fait même du serment n'était pas contesté, si les parties
en convenaient, ou si, par exemple, il avait été déféré et prêté
devant le préteur lui-même, alors ce magistrat refusait l'action.
Mais si le fait était contesté entre les parties, le préteur ne pre-
nait pas sur lui la charge de le vérifier; il le mettait en exception,
et c'était au juge à éclaircir si le fait était vrai ou non, et à pro-
noncer en conséquence : « Nam postquam juratum est, denegatur
actio : aut si controversia erit, id est si ambigitur an jusjurandum
datum sit, exceptioni locus est (4). » C'est une application delà

règle que nous avons exposée ci-dessus (n° 2258) relativement aux
cas où la nécessité de recourir à une exception peut avoir lieu.

On voit que l'exception du serment est une exception conçue
en fait (in factum composita). On aurait pu aussi donner à la

place l'exception de pacte, puisque la convention du serment
n'est qu'une sorte particulière, une spécialité de pacte (5); ou

même, par conséquent, l'exception générale de dol.
Nous avons déjà vu (ci-dessus, n° 2109, Inst. 4. 6. § 11) com-

ment le serment pourrait donner lieu, non pas à une exception,

(1) DIG. 12. 2. 2. — (2) Ibid. 1. —
(3) Ibid. 3. pr. et 7. f. Ulp. — (4) DIG.

12. 2. 9. pr. f. Ulp.
—

(5) Ibid. 25. f. Ulp.
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mais à une action, si le résultat du serment avait été favorable au
créancier, et que le débiteur en contestât l'existence même.

2266. Quibus in rem agitur. Les exemples donnés par le texte,
dans ce paragraphe et dans les précédents, sur la nécessité des
exceptions de dol ou autres qui n'en sont que des spécialités, sont
tous pris dans le cas de stipulation, c'est-à-dire dans le cas d'action
de droit strict. Mais la même nécessité existerait dans le cas des
actions arbitraires, au nombre desquelles se trouvent les actions
réelles, par exemple, l'action en vendication, l'action ad exhiben-
dum (1). Il en serait de même pour les actions in factum, pour
les actions pénales (2). Mais nous avons déjà expliqué (ci-dessus,
n" 1988 et 2256) comment ces exceptions seraient superflues dans
les actions de bonne foi, parce qu'elles s'y trouvent comprises de
droit, par les seuls termes de la formule ex fide bona.

V. Item, si judicio tecum actum

fuerit, sive in rem, sive in personam,
nihilominus obligatio durai, et ideo

ipso jure de eadem re postea adversus

te agi potest ; sed dehes per exceptio-
nem rei judicata? adjuvari.

5, De même, si, sur une action
réelle ou personnelle contre toi, il y a
eu jugement, Yobligation n'en conti-
nue pas moins d'exister, et l'on peut,
en droit strict, poursuivre encore pour
le même objet; mais tu dois être gananti
par l'exception de la chose jugée.

2267. Les jurisconsultes romains ont consacré cette maxime :
«Resjudicata proveritate accipitur, » la chose jugée est tenue

pour la vérité (3). Mais comment était-elle mise en application?
Lorsqu'il y avait eu jugement, toute action sur la même chose
était-elle refusée ; ou bien pouvait-on encore recommencer l'ac-
tion , sauf au défendeur à se défendre par l'exception de la chose

jugée? En un mot, la chose jugée produisait-elle un refus complet
d'action,, ou seulement une exception? On ne peut répondre à ces

questions qu'à l'aide de diverses distinctions qui. nous paraissent
aujourd'hui bien subtiles.

2268. Au temps des actions de la loi, l'action, une fois intentée,
était épuisée : on ne pouvait plus agir de nouveau pour la même

chose; il n'était donc nullement besoin d'exceptions, qui, d'ail-

leurs, à cette époque, n'étaient pas encore en usage (3).
Sous l'empire des formules, la chose devint différente. Les

exceptions furent introduites alors, et celle rei judicatoe devint
nécessaire dans "plusieurs cas. Pour apprécier cette nécessité, il
faut se reporter à ce que nous avons dit (ci-dessus, n° 2046) des
effets de la litis contestatio.

Il résulte de ce que nous avons exposé à ce sujet qu'il faut faire
d'abord une première distinction fondamentale ; celle entre : 1° les
actions légitimes (judicia légitima, judicia quoe legitimo jure
consistunt), et 2° les actions renfermées dans la durée du pouvoir,

(1) DIG. 12. 2. 11. f. Ulp.
—

(2) Ibid. 3. § 1. f. Ulp. et ci-dessus, n°* 2000

et 2002. —
(3) DIG. 50. 17. De regulis juris. 207". f. Ulp.

—
(4) GAI. 4. 108.
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ou, selon l'expression consacrée, quoe imperio continentur; ainsi

nommées, parce qu'elles ne conservent de valeur qu'autant que
dure le pouvoir (imperium) de celui qui les a données. « Tamdiu

valent, quamdiu is qui ea praecepit imperium habebit (1); » et

qu'en conséquence elles doivent être jugées avant l'expiration de
ce pouvoir; autrement elles expireraient avec lui. — Gaius nous

expose cette première distinction dans les Instituts (4. §§ 104 et

105). Il nous apprend que dans les actions quoe imperio conti-

nentur, soit réelles, soit personnelles, in factum, ou toute autre,
il ne s'opérait jamais de novation qui éteignît l'obligation de la

partie poursuivie et qui la remplaçât par une autre obligation
résultant de la litis contestatio ou de la sentence (2) ; cet effet
n'étant jamais produit, et l'obligation primitive existant toujours
en droit strict, malgré la poursuite ou le résultat de la sentence,
le créancier pouvait encore recommencer à agir de nouveau pour
la même chose, et, par conséquent, l'exception rei judicata :
« si EA HES JUDICATANON SIT (3), » devenait nécessaire pour le

repousser. « Si quidem imperio continenti judicio actum fuerit,
sive in rem, sive in personam... postea nihilominus ipso jure de
eadem re agi potest. Et ideo necessaria est exceptio rei judicatoe,
vel in judicium deductoe (4). »

2269. S'il s'agit au contraire d'une action légitime, il faut faire
une nouvelle distinction entre : 1° le cas des actions in personam,
lorsque la formule est conçue in jus, et 2° celui des actions ou
réelles (in rem), ou conçues en fait (in factum).

— Dans le pre-
mier cas, nous avons déjà dit (ci-dessus, n° 2046) que dès la litis
contestatio il s'opère une novation qui éteint l'obligation person-
nelle du débiteur actionné, et qui la remplace par une obligation
nouvelle, laquelle, à son tour, est éteinte par novation et rempla-
cée par celle qui résulte de la condamnation, de telle sorte qu'on
dit du débiteur actionné qu'il est tenu d'abord par son obligation
principale, ensuite par la litis contestatio, et enfin par la con-
damnation (5). Les choses étant ainsi, l'obligation principale se
trouvant dissoute par le procès, et l'action qu'elle donnait consom-

mée, cette action ne peut plus être intentée de nouveau, et, par
conséquent, il n'est aucun besoin de l'exception rei judicatoe (6).

Mais il n'en était pas de même dans les actions réelles (in rem),
ni dans celles conçues en fait (in factum), parce-que leur nature

même, ainsi que nous l'avons expliqué, n° 2046, ne comportait
pas la possibilité qu'elles fussent novées par la litis contestatio,
et remplacées par une obligation purement personnelle. En con-

séquence, le même droit de propriété, le même fait, aurait pu
être plus tard remis en question par une nouvelle action; aussi,

(1) GAI. 4. 105. —
(2) Ibid. 3. 181. —

(3) DIG. 44. 2. 9. §. 2. f. Ulp.
—

(4) GAI. 4. 106 : « Tune enim nihilominus obligatio durât, et ideo ipso jure
postea agere possum, sed debeo per exceptionem rei judicatoe vel in judicium
deductoe summoveri (GAI. 3. 181). . —

(5) GAI. 3. 180. —
(6) GAI. 4. 107.
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dans ce cas, l'exception rei judicatoe était-elle nécessaire. Autre-
ment le juge du second procès, renfermé dans sa formule, et
chargé seulement de vérifier Yintentio, n'aurait pas eu le pouvoir
de s'occuper des jugements antérieurs (1).

2270. Du reste, il y a des raisons de penser qu'à la différence
desexceptions dont nous avons parlé jusqu'ici, celle rei judicatoe
n'était pas sous-entendue de plein droit dans les actions de bonne
foi, mais qu'elle devait y être formellement insérée : parce que
l'autorité de la chose jugée n'est pas un principe d'équité et de
bonne foi compris dans l'expression ex fide bona; c'est un prin-
cipe d'ordre social qui protège les bons comme les mauvais juge-
ments, et qui consacre même les iniquités du juge, lorsqu'iln'y
a plus moyen de les faire réformer par le juge supérieur (2).

2271. Sous Justinien, nous voyons par notre texte que c'est le

système appliqué jadis aux judicia quoe imperio continentur, qui
paraît adopté. En effet, notre paragraphe nous dit que, soit qu'il
s'agissed'une action réelle, soit d'une action personnelle (sive in
rem, sive in personam), l'obligation principale n'en subsiste pas
moins (nihilominus obligatio durât); il ne s'opère aucune nova-
tion par le procès, ni par la sentence; et par conséquent l'action

peut être de nouveau intentée, sauf le secours de l'exception. —.
Mais en réalité il est vrai de dire, pour cette exception comme

pour toutes les autres, que les actions ne se demandant plus au

magistrat supérieur et n'étant pas renfermées dans les limites
d'une formule, mais s'intentant directement devant le juge, qui
a, par lui-même, le pouvoir d'apprécier tant la demande que la
défenseou les exceptions, toutes les questions que nous venons

d'examiner, nées du système des formules, ont perdu, quant
à la forme, leur plus grande importance dans la procédure extra
ordinem.

2272. Ulpien nous donne ainsi, d'après Julien, les conditions
danslesquelles l'exception de la chose jugée peut être opposée :

«Exceptio rei judicatoe obstat, quotiens inter easdem personas
eadem quoestio revocatur, vel alio génère judicii (3). » Ainsi, il
faut que ce soit le même litige, eadem quoestio : par conséquent
la même chose et la même prétention sur cette chose ; entre les
mêmes personnes, parce que la chose jugée ne peut jamais faire

préjudice à autrui, « cum res inter alios judicatoe nullum aliis

praejudicium faciant (4)'» ; fût-ce par une action différente (vel alio

génèrejudicii) : ceci demande explication. En effet, si la nouvelle
action concourt au même but que la première, soulève la même

prétention, en un mot, remet en question le même litige quoi-
que sous une forme différente, il y aura lieu à l'exception rei

judicatoe. Par exemple, si, après avoir succombé dans l'action en

(1) GAI. 4. 107. —
(2) On cite à l'appui une constitution de Sévère et d'An-

tonin.Con. 3. 1. 2. —
(3) DIG. 44. 2. 7. § 4. f. Ulp. — (4) Ibid. 1. f. Ulp.

TOME III. 47
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pétition d'hérédité, on se met à vendiquer, en la même qualité,
les choses héréditaires en particulier, ou réciproquement; de même

si, après avoir succombé dans l'action familioe erciscundoe, on agit
au même titre par l'action communi dividundo. Mais si la nouvelle

action est fondée sur un autre droit, l'exception ne pourra pas
être appliquée; par exemple, si, après avoir succombé dans la
vendication d'une chose, on la poursuit par condiction (1);
car dans le premier procès on s'en prétendait propriétaire,
dans le second on s'en prétend seulement créancier. — Ou bien

si, après avoir succombé dans une vendication comme héritier,
on vendique comme acquéreur (2); ou même après avoir suc-
combé dans une vendication générale, on vendique ensuite en se
fondant sur une cause nouvelle d'acquisition (3).

— En somme,

rappelons-nous à cet égard ces trois fragments de Paul et d'Ulpien :
K Cum quoeritur, hoec exceptio noceat necne, inspiciendum est an
idem corpus sit; — Quantitas eadem, idem jus;

-— Et an eadem
causa petendi, et eadem conditio personarum : —quoe nisi omnia

concurrant, alia res est (4). »

2273. Nous trouvons ordinairement dans les textes de Gaius et
des jurisconsultes de cette époque, citée par alternative, à côté de

l'exception rei judicatoe, celle rei in judicium deductoe : ainsi,
l'on dit communément exceptio rei judicatoe vel in judicium
deductoe. Cette dernière : si EA RESIN JUDICIUMDEDUCTANON SIT,
avait lieu dans le cas où l'on ne tirait pas l'exception de ce que la
chose avait été vidée par jugement, mais de ce qu'elle avait été
amenée en instance (in judicium deducta). Par exemple, si la

litis contestatio et le renvoi devant le juge avaient eu lieu, mais

que la sentence n'eût pas encore été rendue. Nous en verrons une
autre application dans le § 10 qui va suivre.

2274. De même que le dol, la violence, le serment produisent
une action ou une exception, selon que celui qui les invoque a
besoin d'agir ou de se défendre : de même pour la chose jugée.
Lorsque c'est la partie condamnée par le jugement qui conteste
l'existence de ce jugement, et nie qu'il y ait chose jugée, alors
l'autre partie a besoin d'agir pour faire reconnaître l'existence du

jugement qui lui a donné gain de cause (si quoeratur judicatum
sit, necne) (5). On lui donne pour cela, ainsi que nous l'avons

déjà dit ci-dessus, n° 2033, l'action judicati, qui est au nombre
de celles dans lesquelles la condamnation se double contre celui

qui a contesté à tort (adversus inficiantem duplatur) (6).

VI. Hoec exempli causa retulisse suf- G. En voilà assez de citées pour
ficiet. Alioquin, quam ex muftis variis- servir d'exemple. On peut, du reste,

que causis exceptiones necessarioe sunt, voir dans les livres du Digeste ou des

(1) DIG. 31. f. Paul. —
(2) Ibid. 11. § 2. —

(3) Ibid. 11. § 4. —
(4) Ibid.

12. 13 et 14. — (5) Ibid. 49. 8. 1. pr. f. Mac. — (6) GAI. 4. §8 9 et 171.
— PAUL. Sent. 1. 19. 1.
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ex latioribus Digestorum seu Pandec- '.
tarum libris inteliigt potest.

VIS. Quarum quoedam ex legibus
vel ex iis quoe legis vicem obtinent, vel
ex ipsius proetoris jurisdictione snbstan-
tiam capiunt.

Pandectes combien sont nombreuses
et variées les causes qui rendent les

exceptions nécessaires.

ï. Parmi elles, les unes naissent des
lois, ou des autres actes législatifs,
ou de la juridiction prétorienne elle-
même.

2275. C'est le droit prétorien, créateur du système formulaire,
qui a introduit le premier l'usage des exceptions, parties acces-
soires de ce système, et il les a introduites principalement comme
correctif aux rigueurs du droit civil. Ensuite, des lois, des sénatus-
consultes, des constitutions ou de nouvelles applications de cet

usage déjà établi, ont donné lieu elles-mêmes à de certaines
exceptions qui n'ont plus été fondées sur le droit prétorien. Il en
est arrivé ainsi lorsque ces-lois, ces sénatus-consultes, ces consti-
tutions , ont procédé non pas en abrogeant le droit civil, mais au
contraire en le laissant subsister en principe et n'y apportant
qu'une modification exceptionnelle. De telle sorte que fort souvent,
à propos de pareils actes législatifs, il est important de se poser
et de résoudre la question de savoir s'ils produisent leur effet ipso
jure, ou seulement excepUonis ope.

Nous donnerons les exemples suivants d'exceptions créées par
ces diverses autorités (ex legibus, vel ex iis quoe legis vicem

obtinent) :
Par des lois : comme les exceptions de la loi CINCIA(tom. Il,

n" 567) (1); de la loi JULIA, sur la cession des biens : NISI BONIS
CESSERIT(2) (ci-dessus, n° 2030, et p. 745, § 4; et quelquefois
de la loi FALCIDIE,par exemple dans le casparticulier cité ci-dessus,
n° 2185, quoique cette loi opère ordinairement ipso jure, de telle
sorte qu'il y a plus-petitio dans le fait du légataire qui demande
au delà de ce qu'elle permet (ci-dess., p. 647, § 33).

Par des sénatus-consultes : comme les exceptions des sénatus-
consultes VELLÉIEN, MACÉDONIEN(ci-dessus, n°" 1411 et 2217), et
TRÉBELLIEST(3) (ci-dess., tom. II, n° 960).

Par des constitutions ; comme celles de division : si NONET
ILLI SOLVENDOSINT, accordée aux fidéjusseurs en vertu du rescrit
d'Adrien (ci-dess., n" 1395 et 2258, avec la note 1); ou comme
celle de dol lorsqu'on l'applique en vertu du rescrit de Marc-

Aurèle, pour contraindre le demandeur à introduire la compen-
sation dans une action de droit strict (ci-dess., n° 2179).

Dans plusieurs cas, il peut arriver que ce soit le droit civil qui
produise une exception contre quelque action prétorienne; comme

par exemple l'exception justi dominii contre l'action Publicienne

(1) VATIC. J. R. FRAGM.§ 310; et DIG. 44. 4. De doli mali except. 5. § 2.
f. Paul. — (2) Ci-dessous, fit. 14. § 4. — (3) DIG. 15. 2. Quando de peculio. 1.

§8. f. Ulp.
47.
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(ci-dess., n" 2076), ou celle du sénatus-consulte Velléien contre
les actions prétoriennes de constitut ou d'hypothèque (ci-dess.,
n°» 1411 et 1413).

Exceptions perpétuelles et péremptoires; exceptions temporaires
et dilatoires.

VIII. Appellantur autem exceptio-
nes, alise perpetuoe et peremptorioe,
alise temporales et dilatorioe.

8. Les unes sont dites perpétuelles
et péremptoires, les autres temporelles
et dilatoires.

2276. Perpetuoe et peremptorioe. La première de ces qualifi-
cations est relative à la durée, la seconde aux effets de l'exception.
Du reste, l'une est la conséquence forcée de l'autre : du moment

que l'exception est perpétuelle, elle est forcément péremptoire.
Temporales, et dilatorioe. Il en est de même pour les excep-

tions temporaires et dilatoires; la première de ces qualifications
est relative à la durée, la seconde aux effets de l'exception. Du

reste, l'une est encore la conséquence forcée de l'autre : du moment

que l'exception est temporaire, elle est forcément dilatoire.
Mais ici il faut bien se garder d'une erreur commune, qui vient

de nos idées modernes sur les exceptions. En droit romain, dans
les qualifications que nous venons d'énoncer, il ne s'agit en aucune

façon des effets que l'exception peut produire une fois proposée
en justice et appliquée par le juge ; il s'agit seulement de la durée
et des effets de l'exception dans les mains du défendeur, lorsque
le procès n'a pas encore été engagé, et qu'elle existe comme

moyen de défense ouvert en cas d'action.
Grand nombre d'erreurs qui ont été faites par les interprètes sur

cette matière sont provenues de la confusion de ces deux époques.
2277. En effet, si on les considère sous le rapport de leur

résultat en justice, lorsqu'elles y sont appliquées par le juge,
toutes les exceptions, quelles qu'elles soient, ont un résultat
définitif commun, en ce sens qu'elles seront admises ou rejetées
par le préteur donnant la formule, selon qu'elles seront proposées
en temps opportun ou inopportun; qu'elles modifieront, empê-
cheront ou n'empêcheront pas la condamnation, selon leur nature
et selon qu'elles seront ou ne seront pas justifiées devant le juge :
mais, dans tous les cas, le procès, quelle qu'en soit l'issue,
ayant été déduit en justice, se trouvera consommé, et il ne sera

plus possible de le recommencer plus tard. A celui qui voudrait

agir de nouveau, on refuserait l'action, ou bien on lui opposerait
l'exception rei judicatoe, ou rei in judicium deductoe, selon le
cas. (Voir le § 10 qui suit.)

2278. Au contraire, si on considère les exceptions dans les
mains du défendeur, avant que le procès soit engagé, comme

moyen de défense ouvert en cas d'action, alors il s'agit de déter-
miner premièrement leur durée, c'est-à-dire le temps pendant
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lequel elles restent ainsi à la disposition du défendeur; pendant
lequel, s'il est attaqué, il aura le droit de les faire insérer, par le

préteur, dans la formule; en un mot, pour faire comprendre
l'idée par une figure, le temps pendant lequel on laisse dans
ses mains cette arme défensive pour lui servir en cas d'attaque.
Secondement, il faut déterminer leurs effets, c'est-à-dire l'utilité

que le défendeur en retire; si, les ayant perpétuellement entre
ses mains, pour se défendre, elles paralysent l'action ; ou si, ne
les ayant que pour un temps, elles ne font que la suspendre, et
laissent le défendeur désarmé à l'expiration de ce temps. C'est ce

que nous expliquent les deux paragraphes suivants.

IX. Perpetuoe et peremptorioe sunt

quoesemper agentibus obstant, et sem-

per rem de qua agitur perimunt : qualis
est exceptio doli mali, et quod metus
causa factum est, et pacti conventi
cum ita convenerit ne omnino pecunia
peteretur.

9. Les exceptions perpétuelles et
péremptoires sont celles qui peuvent,
toujours être opposées à l'action, et qui
périment toujours l'affaire dont il s'agit.
Telles sont les exceptions de dol, de
crainte; et celle de pacte, lorsqu'il a
été convenu qu'on renonçait absolument
à toute demande.

2279. Un fragment de Gaius, inséré au Digeste, définit les

exceptions perpétuelles et péremptoires : quoe semper locum

habent, nec evitari possunt (1). Cette définition revient à celle de
notre texte. Elles sont perpétuelles, parce qu'elles ne sont pas mises
à la disposition du défendeur pour un temps seulement, mais pour
toujours : à quelque époque qu'il soit attaqué, il pourra se défendre
en les opposant; semper agentibus obstant,-Ait notre texte. Et de
ce qu'elles sont perpétuelles, il résulte forcément qu'elles sont

péremptoires, c'est-à-dire qu'elles paralysent, qu'elles détruisent
en quelque sorte l'action, puisqu'elles la rendent inutile dans les
mains du demandeur, qui, à quelque époque qu'il veuille agir,
sera repoussé par l'exception. De sorte qu'il ne dépend pas de lui
de l'éviter en différant son action (nec evitari possunt).

Exceptio doli mali; quod metus causa. Cependant nous avons
vu que les actions de dol ou de violence ne sont que temporaires;
comment les exceptions, tirées du même fait, sont-elles perpé-
tuelles? C'est que l'action étant un moyen d'attaque, il dépend
de celui qui a été trompé ou violenté de l'intenter dans tel ou tel

délai, à partir de la découverte du dol ou de la cessation de la

violence; tandis que l'exception n'étant qu'un moyen de défense;
il ne dépend pas de celui qui a droit de s'en servir contre une

action, que cette action soit intentée contre lui dans tel ou tel
délai. Mais, dès l'instant qu'on l'attaquera, à quelque époque que
ce soit, il opposera l'exception (2). C'est de là que vient cet

adage : Temporalia ad agendum, perpétua ad excipienduni.
X. Temporales atque dilatorioe sunt IO. Les exceptions temporaires et

quoe ad tempus nocent, et tempàris dilatoires sont celles qui nuisent jus-

(1) DIG. 44. 1. 3. — (2) DIG. 44. 4. 5. § 6. f. Paul.
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dilationem tnbuunt : qualis est pacti
conventi, cum ita convenerit ne intra
certum tempus ageretur, veluti intra

quinquennium ; nam finito eo tempore,
non impeditur actor rem exsequi. Ergo
ii quibus intra certum tempus agere
volentibus objicitur exceptio aut pacti
conventi aut alia similis, differre
debent actionem et post tempus agere :
ideo enim et dilatorioe istoe exceptiones
appellantur. Alioquin, si intra tempus

egerint, objectaque sit exceptio, neque
eo judicio quidquam consequerentur
propter exceptionem, neque post tem-

pus olim agere poterant, cum temere
rem in judicium deducebant et consu-
mebant : qua ratione rem amittebant.
Hodie autem non ita stricte hoc proce-
dere volumus ; sed eum qui ante tempus
pactionis vel obligationis, litem inferre
ausus est, Zenonianoe constitution! sub-

jacere censemus, quam sacratissjmus

iegislator de iis qui tempore plus petie-
rint protulit : ut et inducias quas ipse
actor sponte induisent vel natura actio-
nis continet, contempserit, in duplum
habeant ii qui talem injuriam passi
sunt, et post eas finitas non aliter litem

suscipiant, nisi omnes expensas litis
antea acceperint : ut actores tali poena
perterriti tempora litium doceantur ob-
servare.

qu a un certain temps, et procurent un
délai. Telle est l'exception de pacte,
lorsque la convention a été qu on no

pourrait agir pendant un certain temps,
par exemple pendant cinq ans; car, une
fois ce temps écoulé, rien n'empêche
le demandeur d'intenter l'action. Par

conséquent, ceux dont l'action, s'ils
voulaient l'intenter avant le terme, se-
rait repoussée par l'exception de pacte
ou par toute autre semblable, doivent
la différer et n'agir qu'après le délai.
Voilà pourquoi ces exceptions se nom-
ment dilatoires. Si, au contraire, ils
ont agi avant le délai, et qu'on leur ail

opposé l'exception, ils n'obtiendront
rien dans cette instance à cause de

l'exception ; et même jadis il ne leur
eût plus été permis d'agir à l'expira-
tion du délai, parce qu ayant témérai-
rement déduit feur affaire en instance,
et l'ayant consommée, elle était per-
due pour eux. Mais aujourd'hui nous
ne voulons pas procéder avec autant de

rigueur : quiconque aura osé intenter
une poursuite avant le temps fixé par
le pacte ou par l'obligation, nous le
soumettons aux dispositions portées
dans la constitution de Zenon confrc

ceux qui demanderaient plus qu'il ne
leur est dû, à raison du temps. En con-

séquence, si le demandeur a méprisé
les délais qu'il avait concédés lui-même
ou que la nature de l'action compor-
tait , ces délais seront doublés au profit
de ceux contre lesquels une telle ini-

quité aura eu lieu ; et même, à leur

expiration, ces derniers ne seront forcés
de défendre à l'action qu'autant qu'on
leur aura préalablement remboursé tous

les frais, afin qu'une semblable peine
apprenne aux demandeurs à observer
les délais des actions.

2280. Quoead tempus nocent et temporis dilationem tribuunt.
Gaius les définit aussi dans le fragment que nous avons déjà cité :
« Quoe non semper locum habent, sed evitari possunt. » Elles
sont temporaires, parce qu'elles ne sont mises que pour un temps
à la disposition du défendeur. Passé ce temps, il ne les a plus, il
se trouve désarmé; et si l'action est alors intentée, il ne peut
plus s'en défendre par l'exception. De ce qu'elles sont tempo-
raires, il résulte forcément qu'elles ne sont que dilatoires. En

effet, quelle est l'utilité que le défendeur en retire? C'est uni-

quement de ne pouvoir être attaqué durant un certain temps :
elles lui procurent un délai (temporis dilationem tribuunt),
puisqu'elles suspendent en quelque sorte l'efficacité de l'action
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pendant ce temps. Mais, le délai expiré, l'action peut être inten-
tée sans plus avoir rien à craindre de l'exception. Ainsi il dépend
du demandeur de les éviter en différant son action (sed evitari

possunt). L'exemple donné par le texte fait concevoir clairement

l'application de ces principes.
Aut alia similis. Telles étaient les exceptions nommées litis

dividuoe et rei residuoe, qui sont encore citées comme exemples
d'exceptions temporaires et dilatoires dans les Instituts de Garas (I).

2281. Neque post tempus olim agere poterant. Il s'agit ici
des effets de l'exception une fois proposée et appliquée en justice.
Nous voyons que, sous ce rapport, toutes, soit perpétuelles et

péremptoires, soit temporaires et; dilatoires, toutes périmaient
l'action, ainsi que nous l'avons diéjà annoncé, en ce sens que,
l'affaire ayant été une fois déduite en justice, elle était consommée

(rem in judicium deducébant et consumébant). A celui qui aurait
voulu la recommencer, le préteur aurait refusé l'action si l'on
s'était trouvé dans un cas où le refus d'action dût avoir lieu, ou
bien on lui aurait opposé l'exception rei judicatoe s'il y avait eu

jugement sur le procès (sententia), ou celle rei in judicium de-r
ductoe s'il n'y avait eu que déduction en instance, sans jugement
prononcé. Il paraît, d'après les expressions de Gaius, que, dans
le cas des exceptions temporaires et dilatoires, c'était l'exception
rei in judicium deductoe qui aurait eu lieu contre le demandeur (2),
pour avoir mal à propos et avant le temps déduit son affaire en
instance. Remarquons, du reste, les changements importants
introduits par la constitution de Zenon, quant aux. effets de

l'application en justice des exceptions dilatoires; et pour cela, il
faut se reporter ci-dessus, tit..,6, § 33, nos 2153 et suiv.

XI. Proeterea etiam ex persona sunt
dilatorioe exceptiones ; quales sunt pro-
curatoris : veluti si per militem aut
mulierem agere quis velit. Nam militi-
bus nec pro pâtre, vel matre, vel uxore,
nec. ex sacro rescripto, procuratorio
nomine experiri çonceditur : suis vero

negotiis superesse sine offensa militaris

disciplina; possunt. Eas vero exceptio-
nes quoe olim procuratoribus propter
infamiam vel dantis vel ipsius procu-
ratoris opponebantur, cum in judiciis
frequentari nullo modo perspeximus,
conquiescere sanximus : ne dum de his

altercatur, ipsius negotii disceptatio
proteletur.

11. Il existe aussi des exceptions
dilatoires à raison de la personne : telles

sont les exceptions procuratoires ; par

exemple si quelqu'un voulait agir par
le ministère d'un militaire ou d'une

femme; car les militaires ne peuvent

agir comme procureurs ni pour leur

père, ni pour leur mère, ni pour leur

épouse, ni même en vertu d'un res-

crit impérial ; mais ils peuvent agir
dans leurs propres affaires sans blesser

la discipline. Quant aux exceptions

qu'on opposait autrefois aux procureurs
à raison de l'infamie, soit de celui qui
avait donné, soit de celui qui avait reçu
la procuration, comme nous les avons

reconnues hors d'usage dans la pratique

judiciaire, nous avons décrété qu' elles

resteraient éteintes, de peur qu'en dis-

putant sur elles on ne traînât en longueur
la discussion du procès loi-même.

(1) GAI. 4. 122. — (2) GAI. 4. 123.
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2282. Ce paragraphe est relatif aux exceptions nommées pro-
curatorioe et cognitorioe, qui ont lieu contre celui qui a pris pour
procurator ou pour cognitor une personne n'ayant pas le pouvoir
d'agir en cette qualité. Ces exceptions sont dilatoires, en ce sens

que le demandeur peut les éviter en agissant, non pas dans tel

temps plutôt que dans tel autre, mais par telle personne plutôt
que par telle autre. En effet, nous dit Gaius, les exceptions sont
considérées comme dilatoires, non-seulement à raison du temps,
mais encore àraison de la personne : «Non solum autem ex tempore,
sed etiam ex persona, dilatoriee exCeptiones intelliguntur (1). » Du

reste, si elles étaient proposées et appliquées en justice, elles

avaient, comme les autres, pour effet de consommer le procès.

Propter infamiam. C'est l'infamie qui résulte de certaines

condamnations, même civiles, pour celui qui en est frappé, ainsi

que nous en avons vu divers exemples dans les actions de tutelle,
de dépôt, de société et autres encore. Une telle infamie produisait,
entre autres incapacités, celle d'être procureur ou de constituer
un procureur (ci-dess., n° 1671), incapacité tombée en désuétude
au temps de Justinien, au dire même de notre texte.

TITULUS XIV.

DE REPLICATIONIBUS.

Interdum evenit ut exceptio, quoe
prima facie justa videtur, inique noceat.

Quod cum accidit, alia allegatione opus
est, adjuvandi actoris gratia : quoe repli-
catio vocatur, quia per eam replicatur
atque resolvitur jus exceptionis. Veluti
cum pactus est aliquis cum debitore
suo ne ab eo pecuniam petat, deinde

postea in contrarium pacti sunt, id est,
ut creditori petere liceat : si creditor

agat, et excipiat debitor ut ita demum
condemnetur si non convenerit ne eam

pecuniam creditor pefat, nocet ei excep-
tio. Convenit enim ita; namque nihilo-
minus hoc verum manet, licet postea in
contrarium pacti sint. Sed quia iniquum
est creditorem excludi, replicatio ei
dabitur ex posteriore pacto convento.

TITRE XIV.

DES RÉPLIQUES.

Il peut arriver qu'une exception qui,
au premier aspect, paraît juste, ne soit

qu'un obstacle inique. Dans ce cas, il

est besoin, pour protéger le deman-

deur, d'une autre allégation qu'on
nomme réplique, parce qu'elle re-

fiousse
et résout le droit résultant de

'exception. Par exemple, un créancier

est convenu avec son débiteur qu'il ne

lui demanderait pas de payement, et

depuis il a fait avec lui une convention

contraire, c'est-à-dire qu'il pourrait
le

demander : si, sur son action, le débiteur

oppose l'exception tendant à n'être con-

damné qu'autant qu'il n'y aurait pas eu

pacte de né pas demander le payement,
cette exception nuit au créancier. Car

l'existence de ce pacte reste toujours
vraie, bien qu'un pacte contraire soit

intervenu dans la suite. Mais comme il

serait inique de repousser le créancier,
on lui donne une réplique fondée sur

le dernier pacte.

2283. Tout ce que nous avons dit sur l'usage et sur la nature
des exceptions est applicable aux répliques, qui ne sont en quelque
sorte qu'une exception contre l'exception : « Replicatio est con-
traria exceptio : quasi exceptionis exceptio (2). »

(1) GAI; 4. 124. —
(2) DIG. 44. 1. 22. f. Paul.
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Faisons remarquer cependant cette circonstance particulière,
que, selon les avis de Labéon, de Marcellus, d'Ulpien, il était
reçu que contre l'exception de dol on ne devait jamais donner
la réplique de dol, afin que le demandeur qui avait agi fraudu-
leusement ne pût pas néanmoins, à l'aide de cette réplique,
triompher dans son action et obtenir le prix de sa fraude. Ainsi,
placé entre le dol de chaque adversaire, c'était celui du deman-
deur qu'on punissait (1).

I. Rursus interdum evenit ut repli-
catio, quoe prima facie justa est, inique
noceat. Quod cum accidit, alia allega-
tione opus est, adjuvandi rei gratia :

quoe duplicatio vocatur.

II. Et si rursus ea prima facie justa
videatur, sed propter aliquam causam
actori inique noceat, rursus alia alle-

gatione opus est, qua actor adjuvetur :

que dicitur triplicatio.

III. Quarum omnium exceptionum
usum, interdum ulterius quam diximus,
varietas negotiorum introduxit : quas
omnes apertius ex Digestorum latiore
volumine facile est cognoscere.

IV. Exceptiones autem quibus debi-
lor defenditur plerumque accommodari
soient etiam fidejussoribus ejus, et rec-
te : quia quod ab iis petitur, id ab ipso
debitore peti videtur, quia mandati

judicio redditurus est eis quod ii pro
eo solverint. Qua ratione, etsi de non

petenda pecunia pactus quis cum reo

fuerit, placuit periride succurrendum
esse per exceptionem pacti conventi
illis quoque qui pro eo obligati sunt,
ac si cum ipsis pactus esset ne ab eis
ea pecunia peteretur. Sane quoedam
exceptiones non soient his accommo-
dari. Ecce enim debitor, si bonis suis

cesserit, et cum eo creditor experiatur,
defenditur per éxceplionem NISI BONIS

CESSERIT; sed hoec exceptio fidejusso-
ribus non datur : ideo scilicet, quia qui
alios pro debitore obligat, hoc maxime

prospicit, ut, cum facultatibus lapsus
fuerit debitor, possit ab iis quos pro eo

pbligavit suum consequi.

I. La réplique, à son tour, peut, au

premier aspect, paraître juste et n'être

qu'un obstacle inique. Dans ce cas, il
est besoin, pour venir en aide au défen-

deur, d'une nouvelle allégation qu'on
nomme duplique.

«. Et si, de son coté, la duplique,
juste en apparence, n'est, par quelque
motif, qu'un obstacle inique contre

l'action, il est de nouveau besoin, pour
venir en aide au demandeur, d'une

nouvelle allégation qu'on nomme tri-

plique.

3. Enfin, cet usage des exceptions
peut encore être porté plus loin, selon
fa diversité des affaires ; du reste, pour
les connaître plus clairement, il suffit
de recourir au Digeste..

4. Les exceptions en faveur du dé-
biteur se donnent aussi pour la plu-
part, à ses fidéjusseurs, et c'est avec
raison : car la demande formée contre
ce dernier est comme formée contre
le débiteur; puisque, par l'action de

mandat, il sera obligé de leur rendre
ce qu'ils auront payé pour lui. Voilà

pourquoi, si l'on est convenu avec son
débiteur de ne pas demander le paye-
ment, l'exception du pacte pourra être

opposée par ceux qui se sont obligés
pour lui, comme si l'on était convenu

fiersonnellement
avec eux de ne pas le

eur demander. Il y a cependant quel-
ques exceptions qu'on ne leur donne

pas; par exemple si le débiteur a fait

cession de ses biens, et que le créan-

cier le poursuive, il opposera à l'ex-

ception NISI BONISCESSERIT; mais cette

exception ne peut être donnée aux fidé-

jusseurs. En effet, celui qui exige une

caution a surtout pour but de pourvoir
à ce qu'en cas d'insolvabilité du débi-

teur, sa créance lui soit payée par ceux

qui l'ont garantie.

(1) DIG. 44. 4. 4. § 13. f. Ulp.
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2284. Plerumque accommodari soient etiam Jidejussorib'us.
Il est des exceptions qu'on nomme inhérentes à la chose (rei
cohoerentes ), parce qu'elles ne résultent pas d'une considération
ou d'une circonstance personnelle exclusivement propre au débi-

teur, mais d'une cause qui affecte la chose, c'est-à-dire la dette
elle-même. En conséquence, elles s'accordent non-seulement au

débiteur, mais à tous ceux qui sont tenus pour lui : « Rei autem

cohaerentes exceptiones etiam fidejussoribus competunt. » Telles

sont les exceptions tirées de la chose jugée, du dol, du serment,
de la violence (1).

Quia mandati judicio redditurus est. Ce motif, que nous
donne le texte, nous explique comment le débiteur lui-même est
intéressé à ce que certaines autres exceptions qu'on aurait pu lui
croire personnelles, puissent profiter à ses fidéjusseurs, parce que
si ceux-ci étaient forcés de payer, ayant un recours contre lui par
l'action du mandat, ils le forceraient à leur rendre ce qu'ils
auraient payé. Ainsi, dans le cas d'un pacte par lequel le créan-
cier est convenu avec le débiteur de ne pas demander la somme,
ou bien dans le cas d'un emprunt d'argent contracté par un fils de
famille malgré les prohibitions du sénatus-consulte Macédonien,

l'exception du pacte ou celle du sénatus-consulte Macédonien pro-
fitera non-seulement au débiteur, mais encore à ses fidéjusseurs
s'il en est intervenu, parce que, sans cela, le débiteur, au moyen
de leur recours, se trouverait indirectement obligé de payer lui-
même. — Mais, dans ces deux exemples, si le recours dont nous
venons de parler n'existait pas ; si, par exemple, les fidéjusseurs
étaient intervenus par libéralité avec intention de faire un don

(donandi animo), le motif que nous venons d'exposer n'ayant plus
lieu, ils ne pourraient pas profiter de l'exception du pacte ou du

sénatus-consulte Macédonien, qui resterait exclusivement propre
au débiteur et à ses héritiers ou successeurs (2).

2285. De non petenda,pecunia pactus quis cum reo fuerit.
Les pactes peuvent être faits ou généralement, pour la chose (in
rem), ou individuellement, seulement pour la personne (inperso-
nam); pour la chose, lorsque l'on convient généralement qu'on
ne demandera pas la dette; pour la personne, lorsque l'on con-
vient qu'on ne demandera pas de telle personne. « Pactorum

quaedam in rem sunt, quoedam in personam.
— In rem sunt,

quotiens generaliter paciscor ne petam ; in personam, quotiens ne
a persona petam : ne a Lucio Titio petam (3). » — Du reste,
c'est moins aux termes qu'à l'intention des parties qu'il faut s'atta-
cher à cet égard. Lorsque le pacte est personnel, il ne profite à

aucun autre qu'à la personne, pas même à ses héritiers : « Perso-
nale pactum ad alium non pertinere, quemadmodum nec ad

(1) DIG. 44. 1. 7. § 1. f. Paul. —
(2) DIG. 2. 14. De pactis. 32. f. Paul. —

14. 6. De S. C. Macedoniano. 9. § 3. f. Ulp.
—

(3) DIG. 2.14. 7. § 8, f. Ulp.
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liaeredem, Labeo ait (1). M Ainsi, les fidéjusseurs pourront être
actionnés, quoique, par leur recours contre le débiteur, celui-ci
doive se trouver forcé de payer : le sens tout personnel qui a été
donné au pacte indique que les parties n'ont pas voulu garantir le
débiteur même du recours des fidéjusseurs. On voit par là que,
dans l'exemple cité ici par notre texte, c'est d'un pacte réel, c'est-
à-dire général (in rem), qu'il doit être question.

2286. Quoedam exceptiones non soient his accommodari. Ces

exceptions sont dites inhérentes a la personne (personoe cohoe-

rentes), parce qu'elles résultent de quelque considération ou de

quelque circonstance personnelle, exclusivement propre au débi-
teur. En conséquence, elles ne profitent qu'à lui personnellement,
a Exceptiones quae personse cujusque cohserent, non transeunt ad
alios (2). » Et malgré le recours auquel le débiteur peut être

exposé de la part des fidéjusseurs, ces derniers ne peuvent pas
invoquer ces sortes d'exceptions, qui, d'ailleurs, sont quelquefois
de nature à pouvoir leur être opposées à eux-mêmes. Le texte

cite, en exemple d'exception personnelle, celle qui résulte de la
cession des biens ; on peut y ajouter celle du pacte personnel, ou
bien encore celle accordée à un associé, à un ascendant, à un

patron de ne payer que jusqu'à concurrence de ce qu'ils peuvent
faire (v. ci-dessus, n 082163 et.suiv.)-

Des prescriptions.

2287. Les prescriptions, ces autres sortes d'adjonctions qui se
mettaient en tête de la formule, et dont nous avons expliqué les

effets, n°* 1940 et suiv., n'existent plus sous Justinien. Tombées
successivement en désuétude, elles se transformèrent en des excep-
tions ; de sorte que le mot prescription s'allia comme synonyme à
celui d'exception (de exceptionibus seu proescriptionibus), et

désigna plus spécialement l'exception résultant de la possession
de long temps : d'où est venu enfin le sens que nous lui donnons

aujourd'hui, comme moyen d'acquérir ou de se libérer.

TITULUS XV.

DE INTERDICTIS.

Sequitur ut dispiciamus de înterdic-

tis, seu actionibus quoe pro his exer-
centur. Erant autem interdicta, formoe

atque conceptiones verborum quibus
proetor aut jubebat aliquid fieri, aut fieri

prohibebat : quod tune maxime facie-

bat, cum de possessione aut quasi-pos-
sessione inter aliquos contendebatur.

TITRE XV.

DES INTERDITS.

Vient ensuite à traiter des interdits
et des actions qui les remplacent. Les
interdits étaient des formules par les-

quelles le préteur ordonnait ou défen-
dait de faire quelque chose; ils.étaient
surtout employés dans les contestations,
sur la possession ou sur la quasi-pos-
session.

2288. Nous avons déjà parlé sommairement des interdits

(1) DIG. 25. § 1. f. Paul. — (2J Ib. 44. 1. 7. pr. f. Paul
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(nM 2007 et suiv.), mais ce qtté nous en avons dit demande

quelques développements.
Les interdits, comme les exceptions, ont totalement changé de

nature lorsque la procédure par formules s'est trouvée supprimée.
Pour bien comprendre leur origine et leur caractère primitif, il
faut donc nous reporter à cette procédure.

2289. L'interdit était un décret, un édit rendu, sur la demande
d'une partie, par un magistrat du peuple, le préteur, ou, dans les

provinces, le proconsul, pour ordonner ou défendre impérative-
ment quelque chose (aut jubébat aliquid fieri, aut fieri prohi-
bébat) (1) : « Vim fieri veto. — Exhibeas. — Restituas : Je
défends qu'on y fasse violence. — Exhibe. — Restitue; » telles
étaient les paroles impératives qui terminaient le plus ordinaire-
ment les interdits.

Les interdits s'employaient pour suppléer à l'absence de lois

générales : — En premier lieu dans des matières qui sont placées
plus spécialement sous l'autorité publique et dans lesquelles
l'administration doit au pays, comme aux citoyens, une surveil-
lance et une protection plus directes ; savoir : dans les choses dé
droit divin ou religieux, par exemple, pour la protection des lieux

sacrés, des tombeaux, des inhumations; et dans les choses de
droit commun ou public, par exemple, pour l'usage de la mer et
de ses rivages, des fleuves, des voies publiques, ainsi que pour
leur conservation. — En second lieu pour les intérêts privés (rei

familiaris causa), dans des causes dont la nature est d'amener
ordinairement entre les parties contestantes des rixes et des voies
de fait, et qui appellent, par conséquent, l'intervention immé-
diate de l'autorité : telles sont les contestations sur la possession
et sur la quasi-possession (2).

2290. Celui qui éprouvait, en pareille matière, quelques con-

testations, quelque obstacle à son droit, ou quelque spoliation,
s'adressait au préteur ou au proconsul, et, lui exposant le fait,
lui demandait un interdit. Le magistrat, s'il y avait lieu, rendait
son interdit : c'était un ordre impératif par lequel il ordonnait
ou défendait de faire quelque chose.

Si l'adversaire se soumettait à l'interdit, et acquiesçait aux
réclamations de celui qui l'avait obtenu, l'affaire était terminée.

Mais s'il n'obtempérait pas à l'interdit, refusant de l'exécuter,
ou déniant les faits sur lesquels il était fondé, ou les droits de

celui.qui l'avait obtenu, alors la contestation, loin d'être finie,
devenait un procès. Il fallait aller devant le juge, ou devant les

récupérateurs, pour faire juger s'il y avait réellement contraven-
tion à l'interdit. « Nec tamen cum quid jusserit fieri, aut fieri

(1) GAI. 4. 139. —
(2) DIG. 43. 1. De interdictis. 2. §§ 1 et suiv. f. Paul,

i Quoniam in hujusmodi controversiis, soepe contingit et coedes fieri, et vulnera

infligi, et plagas inferri, » dit THÉOPHILE dans sa paraphrase, hic.
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prohibuerit, nous dit Gaius, statim peractum est negotium; sed
ad judicem recuperatoresve itur, et ibi EDITIS FORMULISquaeritur
an aliquid adversus proetoris EDICTUM factum sit, vel an factum

non sit quod is fieri jusserit (1). « C'était le préteur qui donnait,
en ce cas, aux plaideurs, le juge ou les récupérateurs, comme
dans les procès ordinaires. Mais leur donnait-il aussi une formule
d'action ou bien celle de l'interdit suffisait-elle ? Il leur dressait
une formule d'action, dans laquelle pouvaient entrer sans doute,
conformément à l'usage commun, des exceptions ou des répliques.
Et ce qui le prouve, outre les expressions editis formulis dans le

passage de Gaius que nous venons de rapporter, c'est que souvent
le texte même de l'interdit porte formellement : « Je donnerai
une action » (JUDICIUMDABO— AGERE PERMITTAM)(2). Du reste,
Yintentio de cette formule devait être naturellement conçue dans
les termes mêmes de l'interdit qu'il s'agissait d'appliquer. C'est
ce que nous pouvons comprendre par ce passage de Gaius : « Judex

apud quem de ea re agitur, illud scilicet requirit quod proetor
inferdicto complexus est (3). »

2291. Ainsi, dans cette procédure, l'interdit était la loi de la
cause et des parties, promulguée spécialement pour elles par le

préteur. Si cette loi spéciale recevait son application sans contes-

tation, tout était terminé. S'il y avait contravention, ou contesta-
tion sur son application, alors c'était un procès; et le préteur, ici
comme dans les autres procès, donnait aux plaideurs un juge,
avec une action, réglée par la formule conforme à l'interdit.

2292. On voit par là quelle différence immense existait entre
l'interdit et Yaction. — L'interdit émanait, chez le préteur, de
son pouvoir de publier des édits ; l'action, accommodée en formule
aux parties, émanait de son pouvoir de juridiction.

— L'un était
une disposition impérative adressée aux parties, afin de prévenir
le procès si elles s'y soumettaient, et d'en faire la loi s'il y avait
contestation ; l'autre était une mission donnée au juge de statuer

(1) GAI. 4. 141. Ce point, sur lequel le texte de Gaius ne permet plus
d'élever aucun doute, avait fait controverse aux yeux des anciens interprètes du
droit romain. Il était cependant bien positivement énoncé dans la paraphrase
de THÉOPHILE: « Rem itaque omnem proetori ordine exponunt. At is quoedam
verba inter eos pronuntiat, non litem dirimens, sed ad pedaneum judicem remit-

tens, qui de controversia ipsorum cognoscat. » — On trouve, en outre, la frace
de nombreux fragments an Digeste relatifs aux interdits, où il est fréquem-
ment question de Vofficium judicis; et notamment, DiG. 25. 5. Si ventris
nomine, 1. § 2. f. Ulp. : « Necessario proetor adjecit : ut qui per dolum venitin

possessionem, cogatur decedere. Coget autem eum decedere, non proetoria
potestate, vel manu ministrorum, sed melius et civilius faciet, si eum per
inferdictum ad jus ordinarium remiserit. »

(2) Nous en avons plusieurs exemples dans les interdits rapportés par Ulpien.
DIG. 43. 4. 1. pr. — 10. 1. pr. —17. 1. pr. — (3) Par exemple, s'il s'agit de
la possession d'un fonds ou d'un édifice : a Uter eorum eumfundum easve oedes

per id temjnis quo interdictum redderelur, nec vi, nec clam, nec precario
possèdent. « (GAI. 4. 166.)
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sur le procès qui était né. — L'interdit ne remplaçait pas l'action;
'—au contraire, il lui donnait naissance et lui servait de base, si

malgré la prononciation de cet interdit, il y avait procès.
Dans les cas où l'action était donnée de prime abord parle

préteur, sans le préalable d'un interdit, c'est que la cause était

réglée par des lois ou par des édits généraux formant législation
pour tous. —Dans les cas contraires, c'est que la cause était de
celles pour lesquelles on avait jugé utile de faire intervenir à

chaque fois l'autorité législative du préteur, de sorte que chacune
de ces causes était réglée par un édit particulier formant législa-
tion pour cette cause seulement.

2293. L'interdit est donc un édit particulier, un édit entre
deux personnes, comme qui dirait inter duos edictum. Aussi

Gaius, dans lé passage que nous venons de citer (p. 749, note 1),
et dans un autre encore (I), Pappelle-t-il formellement EDICTUM
PROETORIS.Ainsi, de même qu'on dit, dans la langue du droit,
jus dicere, addicere, edicere, de même on dit inter dicere, en

quelque sorte inter duos edicere : c'est Tétymologie que nous
donne notre texte, dans le paragraphe suivant : « quia inter duos
dicuntur. » Toutefois, nous voyons, par les Instituts de Gaius,
qu'on appelait spécialement interdits ceux par lesquels le préteur
prohibait quelque chose; et décrets, ceux par lesquels il ordon-
nait : « Voeantur autem décréta, cum fieri aliquid jubet;,..
inferdicta vero, cum prohibet fieri (2). » -

2294. C'est précisément parce que les interdits sont particuliers
à la cause, personnels aux parties pour lesquelles" ils ont été

rendus, qu'Ulpien dit, en ce sens, que par leur nature ils sont
fous personnels : « Inferdicta omnia licef in rem videantur con-

cepfa, vi tamen ipsa personalia sunt (3). » Et c'est par la même
raison que le moment où l'interdit a été rendu sert de point de

départ pour l'examen du droit des parties, et pour le calcul des
fruits qui peuvent être dus, parce que c'est à ce moment seulement

que la loi de la cause, et par conséquent le droit qu'elle confère,
a pris naissance (4).

2295. M. de Savigny, à qui la science est redevable de si
estimables travaux sur l'histoire du droit romain, sur l'ensemble
de ce droit, et particulièrement sur la possession et sur les interdits,
attribue l'origine des interdits, selon les conjectures de Niebuhr,
au temps où les patriciens, tenant à fermage les terres publiques,
et n'ayant pas sur ces terres le domaine quiritaire, ni par consé-

quent les actions qui en dérivaient, auraient eu besoin, pour faire

protéger leur possession, de recourir chaque fois à l'intervention
du préteur.-Mais c'est là, ce nous semble, une explication peu
large, à laquelle l'écrivain, qui traitait de la possession, s'est

'
(1) GAI. 4. 166. — (2) Ibid. 4. 140. — (3) DIG. 43. 1. De interd. 1. § 3.

f. Ulp. — (4) DIG. 43. 1. De interd. 3. f. Ulp.
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laissé entraîner par la spécialité de son sujet. Nous sommes con-

vaincu, quant à nous, que les interdits ont commencé par les

matières d'intérêt public. Tout prouve que ceux qui ont eu lieu

rei famffîariscausa n'occupent qu'un rang secondaire, quoique,

pour les jurisconsultes du droit privé, ils forment le principal.
Certes, le magistrat a eu à pourvoir à la protection des choses

sacrées, des choses religieuses, des voies publiques, des fleuves

navigables, avant qu'il fût question de celle des possessions patri-
ciennes. Ces intérêts publics, qui se rencontrent toujours inévita-

blement, sont des points sur lesquels la loi générale n'avait pas
statué dès son principe, parce qu'elle s'en remettait là-dessus à

la surveillance et au pouvoir actif du magistrat; le préteur y

pourvut par ses ordres, par ses défenses. Et comme la possession

privée se trouvait dans le même cas, d'un côté parce que la loi

générale ne s'en était pas occupée, de l'autre parce que la pos-
session intéressait aussi l'ordre et la tranquillité publique, par
suite des rixes et des voies de fait qu'elle pouvait occasionner, le

préteur y pourvut par le même moyen.
Ainsi, il faut attribuer l'origine des interdits à la nécessité dans

laquelle les préteurs durent se trouver d'intervenir d'autorité et

de suppléer par des ordres et par des défenses aux lacunes de la

loi, surtout dans les matières d'administration publique et de

police, ou dans celles qui pouvaient amener des rixes et des voies

de fait entre particuliers ; et cela, avant même que l'usage et le

pouvoir de rendre des édits généraux se fussent introduits pour
eux. En effet, cette nécessité de régler par l'autorité prétorienne
les cas imprévus est l'origine de tous les édits, tant généraux que

particuliers. Mais il faut remarquer que ce fut avec discernement

et à dessein que les préteurs, même après que leur droit de

publier des édits généraux fut devenu incontestable, conservèrent

néanmoins cette grande ligne de démarcation entre les matières

qu'ils réglèrent d'une manière générale, par des édits annuels

publiés à l'avance pour tout le monde, et les matières qui conti-

nuèrent à faire l'objet des édits particuliers ou interdits ; matières
sur lesquelles, par une procédure toute particulière, le préteur
se réserve le droit d'intervenir spécialement et impérativement,
au moyen d'un édit prononcé dans chaque affaire : disant bien,
dans les édits généraux, d'après quelle règle il donnera, selon
tel ou tel cas, tel ou tel interdit; mais soumettant toujours chaque

partie à la nécessité d'obtenir de lui chaque interdit dans chaque
cause.

Cette procédure particulière, appliquée et conservée ensuite

seulement dans des matières d'une certaine nature, n'a donc pas
eu une origine de pur hasard, mais elle porte la trace du discer-
nement et de la science législative.

2296. Seu actionibus quoe pro his exercentur. Lorsque l'office
du préteur, dans la dation des juges et des formules, se trouva
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supprimé, chaque contestation pouvant être portée directement,
par les parties, devant le juge compétent, il dut en être de même
de la dation des interdits. Alors, dans les causes pour lesquelles
le préteur aurait donné jadis un interdit, il revint tout simplement
aux parties le droit d'agir devant-le juge, pour faire garantir les
droits que l'interdit aurait garantis. Les interdits restèrent donc
comme des dispositions de la législation prétorienne, qui donnaient
naissance à des actions. C'est ce qu'expriment les paroles de notre

texte; et telle est leur transformation sous Justinien.

Interdits prohibitoires j restitutoires , exhibitoires.

I. Summa autem divisio interdic-

torum hoec est, quod aut probibitoria
sunt, aut reslitutoria, aut exhibitoria.

Prohibitoria sunt, quibus-proetor vetat

aliquid fieri : veluti vim sine vitio pos-
sidenti, vel mortuum inferenti quo ei

jus erat inferendi ; vel in sacro loco

oedificari; vel in fltimine publico .ripave

ejus aliquid fieri quo pejus navigetur.
Restitutpria sunt, quibus restitui ali-

quid jubet; veluti, bonorum possessori

possessionem eorum quoe quis pro hoe-

rede aut pro possessore possidet ex ea

hoereditate; aut cum jubet ei qui pos-
sessione fundi dejectus.sit, restitui pos-
sessionem. Exhibitoria sunt per quoe

jubet exhiberi : veluti eum cujus de

libertate agitur, aut libertum cui patro-
nus opéras indicere velit, aut parenti
liberos qui in potestate sunt. Sunt tamen

qui putant proprie interdicta ea vocari

quoe prohibitoria suïit, quia interdicere

est denuntiare et prohibere ; restitutoria

autem et exhibitoria, proprie décréta

vocari. Sed famen obtinuit omnia in-

terdicta appellari, quia inter duos

dicuntur.

1. La principale division des interdits
est qu'ils sont ou prohibitoires, ou res-

titutoires, ou exhibitoires. Sont prohi-
bitoires ceux par lesquels le préteur
défend de faire quelque chose; par
exemple de faire violence à celui qui
possède régulièrement, ou à celui qui
porte un mort là ou il en a le droit, ou
de bâtir sur un lieu sacré; ou de rien
faire dans un fleuve public ou sur sa
rive qui nuise à la navigation. Sont
restitutoires ceux par lesquels il or-
donne de restituer quelque chose; par
exemple de restituer au possesseur des

biens la possession de choses hérédi-
taires qu'un autre possède à titre d'hé-
ritier ou de possesseur, on bien la pos-
session d'un fonds à celui qui en a été

expulsé par violence. Sont exhibitoires

ceux par lesquels le préteur ordonne

d'exhiber, par exemple, l'individu dont
la liberté est en litige, ou l'affranchi
dont le patron réclame les services ; ou
d'exhiber au père les enfants soumis à
sa puissance. Cependant, dans l'opinion
de certains jurisconsultes, le nom d'in-
terdits ne devrait s'appliquer, à propre-
ment parler, qu'à ceux qui sont prohi-
bitoires, parce que interdire signifie
défendre, prohiber; et ceux qui sont
restitutoires ou exhibitoires devraient se
nommer décrets. Mais le mot interdit
a prévalu pour tous, parce qu'ils sont
rendus entre deux parties.

2297. La formule finale pour les interdits prohibitoires est
ordinairement : Vim fieri veto ou Veto; —pour les interdits
restitutoires -.Restituas; — et pour les exhibitoires : Exhibeas.

Celte première division des interdits avait quelque influence,

quant à la procédure qui devait être suivie dans le procès engagé
à la suite de l'interdit : « Et quidem, nous dit Gaius, ex prohibi-
toriis interdictis semper per sponsionem agi solet; ex restituloriis
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vero vel exhibitoriis modo per sponsionem, modo per formulam

agitur quoe arbitraria vocatur (1). »

Afin de donner une idée plus complète de la matière, nous

rapporterons ici des exemples des principaux interdits, parmi
lesquels se trouveront expliqués ceux que cite notre texte.

2298. Ainsi, pour les choses sacrées, l'interdit qui défendait
de rien faire de nuisible dans un lieu sacré était conçu en ces
termes : tin loco sacro facere inve eum immittere quidveto (2). »

2299. Pour les choses religieuses, un interdit protégait en ces
termes le droit d'inhumation :

« Quo quave illi mortuum inferre invito te jus est, quominus
illi eo eave mortuum inferre et ibi sepelire liceat, vim fieri
veto (3). »

Et un autre, le droit d'élever un sépulcre :
« Quo illi jus est invito te mortuum inferre, quominus illi in

eo loco sepulcrum sine dolo malo oedificare liceat, vim fieri
veto (4). »

2300. Pour les choses publiques, il existait un grand nombre
d'interdits. Ainsi :

Quant aux lieux publics, celui qui défendait d'y rien faire de
nuisible :

« Ne quid in loco publico facias sive in eum locum immittas,
qua exre illi damnum detur, proeterquam lege, senatusconsulto,
decretove principum tibi concessum est : de eo quod factum erit
interdictum dabo (5). »

Il y en avait un autre qui protégeait la jouissance ou la percep-
tion des droits de ceux qui avaient affermé quelque lieu public (6).

Quant aux chemins et voies publics, l'interdit suivant défendait

d'y rien faire de nuisible :
« In via publica itinereve publico facere, immittere quid, quo

ea via idve iter deterius fiât, veto (7). »

Cet interdit était prohibitoire; un autre ordonnait de restituer,
c'est-à-dire de réparer ce qui aurait été fait :

«.Quod in via publica itinereve publico factum immissumve
habes quo ea via idve iter deterius fiât, restituas (8). »

Le suivant protégeait le droit de chacun d'user de la voie

publique :
« Quominus illi via publica itinereve publico ire agere liceat,

vim fieri, veto (9). »

Un autre, celui de dégager et de réparer la voie publique (10).

(1) GAI. 4. 141, et ULPIEN, Fragmentum Vindobonense, §§7 et 8; inséré
dansles textes anté-justiniens de M. BLONDEAU,p. 261. — (2) DIG. 43. 6.1. pr.
-

(3) DIG. 11. 8. 1. pr. — (4) Ib. 1. § 5. — (5) DIG. 43. 8. 2.' pr. —
(6) DIG.

43. 9. 1. pr. — (7) Ib. 8. 2. g 20. — (8) DIG. 43. 8. 2. § 35. - (9) Ib. 2. § 45.
-

(10) Ib. 43. 11. 1. pr.
TOME m. 43
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C'est à ce sujet que nous trouvons chez les jurisconsultes romains
cette maxime : « Viam publicam populus non utendo amittere
non potest (1). »

Quant aux fleuves publics, des interdits semblables avaient
lieu. Voici l'interdit prohibitoire défendant de rien faire qui pût
nuire à la navigation :

« Ne quid influmine publico ripave ejus fadas, ne quid in

fiumine publico neve in ripa ejus immittas, quo statio itervc

navigio deterior sit (2). »

Ensuite l'interdit restitutoire, ordonnant de rétablir ce qui
aurait été fait :

« Quod influmine publico ripave ejus fiât, sive quid in id

flumen ripamve ejus immissum habeas, quo statio iterve navi-

gio deterior sit, restituas (3). »

Deux autres, l'un prohibitoire, l'autre restitutoire, défendaient
de rien faire qui pût changer le cours de l'eau, et ordonnaient de
rétablir ce qui aurait été fait :

« In fiumine publico, inve ripa ejus facere, aut in id flumen
ripamve ejus immittere quo aliter aqua fiuat, quam priore
oestatefluxit, veto (4). n

Enfin un autre protégeait le droit qu'avait chacun de naviguer
dans les fleuves ou dans les lacs publics, de charger ou de

décharger les navires :

a Quominus illi influmine publico navem ratem agere, quo-
minus per ripam onerare exonerare liceat, vim fieri veto. Item
ut per lacum, fossam, stagnum publicum navigare liceat inter-
dicam (5). »

2301. Le texte nous cite pour exemples d'interdits exhibitoires
différents interdits relatifs aux personnes. Gaius nous donne pour

règle à ce sujet que l'action ad exhibendum se donne à celui qui
a un intérêt pécuniaire à l'exhibition; mais que, lorsqu'il s'agit
d'un autre intérêt, c'est aux interdits qu'il faut recourir (6).

En tête de ces interdits, nous placerons celui de libero homine

exhibendo, garantie de la liberté individuelle, qui a pour but

d'empêcher qu'un homme libre ne puisse être détenu par qui que
ce soit (tuendoe libertatis causa : videlicet ne homines liberi
retineantur a quoquam) (7). Il est ainsi conçu :

« Quem liberum dolo malo rétines, exhibeas (8). »

Cet interdit se donne à tout le monde : « Hoc interdictum
omnibus competit; nemo enimprohibendus estlibertati favere» (9);

cependant, en cas de concurrence, à la personne la plus inté-

(1) DIG. 2. f. Javol. —
(2) Ibid. 43. 12. 1. pr.

—
(3) Ibid. 1. § 19. -

(4) Ib. 13. .1. pr.
— L'interdit restitutoire sur le même sujet est dans la

même loi, § 11. — (5) DIG. 43. 14. — (6) DIG. 10. 4. 13. —
(7) DIG. 43.

29. 1. § l..f. Ulp.
—

(8) Ib. pr.
—

(9) Ib. 3. § 9.
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ressée (1).—Il est perpétuel (2).— L'homme injustement détenu
doit être exhibé, c'est-à-dire produit en public (in publicum
producere) (3) sur-le-champ, sans délai (nec modicum tempus
ad eum exhibendum dandum) (4). — Le writ d'habeas corpus
des Anglais offre la plus grande analogie avec cet interdit.

L'interdit de liberis exhibendis est conçu en ces termes :
« Qui, quoeve in. potestate Lucii Titii est : si is eave apud te

est, dolove malo factum est quominus apud te esset : ita eum
eamve exhibeas (5). »

Cet interdit avait pour but, comme on le voit, de faire exhiber
au chef de famille le fils soumis à sa puissance, qui était détenu
ou caché par quelqu'un. Un second interdit, de liberis ducendis,
faisant suite à celui-là, avait pour objet de garantir au père le
droit d'emmener son fils :

« Si Lu&ius Titius in potestate Lucii Titii est : quominus
eum Lucio Titio ducere liceat, vim fieri veto (6). »

L'interdit de Kberto exhibendo, dont nous parlent notre para-
graphe et un fragment de Paul, au Digeste (7), ne nous est pas
parvenu dans ses expressions. Il était donné au patron pour faire
exhiber l'affranchi qui avait contracté envers lui l'obligation de
certains services, afin de se faire rendre ces services (tom. II, n° 80).

L'interdit relatif à l'exhibition de celui dont Ja cause de liberté
était en question (eum eujus de libertate agitur) devait se donner
à toute personne qui voulait vendiquer un autre individu soit en

liberté, soit, au contraire, en servitude (c'est-à-dire qui voulait
le faire déclarer libre ou esclave), pour faire préalablement exhi-
ber cet individu. Il pourrait aussi, dans ce eas, suivant un frag-
ment de Paul, y avoir lieu à l'action ad exhibendum (8).

Quant aux autres interdits cités dans notre paragraphe, et que
nous n'avons pas encore expliqués, ils le seront dans les para-
graphes suivants.

Interdits pour acquérir, interdits pour retenir, interdits pour
recouvrer la possession, et interdits doubles, en ce sens

qu'ils sont donnés tant pour acquérir que pour recouvrer
la possession.

II. Sequens divisio interdictorumhoec

est, quod quoedamadipiscendm posses-
sionis causa comparata sunt, quoedam
retinendoe, quoedam recuperandoe.

1t. La seconde division des interdits
est qu'ils sont donnés les uns pour
acquérir, d'autres pour retenir, et les
autres pour recouvrer la possession.

2302. Cette division ne concerne que les interdits relatifs à la

possession : ce sont ceux que Paul désigne généralement comme-
donnés causa reifamiliaris; quoe ad remfamiliarem spectant (9).

(1) DIG. §§ 10 et suiv. § 12. — (2) Ib. § 15. — (3) Ib. %8. — (4) Ib. 4. 2.
— (5) Ib. 30. 1. pr. — (6) Ib. 3. pr. — (7) DIG. 43. 1. 2. § 1. f. Paul. —
GAI. 4. 162. — (8) « De eo exhibendo, quem quis in libertatem vindicare velit,
huic actioni [ocus esse potest. « (DIG. 10. 4. 12 pr.) — (9) DIG. 43. 1. 2. § 3.

48.



756 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. IV.

Du reste, celte division se combine avec la précédente, en ce

sens que ces mêmes interdits, considérés sous un autre rapport,
sont, les uns prohibitoires, les autres restitutoires.

Adipiscendoe possessions causa. C'est-à-dire pour acquérir
une possession qu'on n'a jamais eue, pour se faire attribuer une

possession dont on n'a jamais encore été nanti. « Adipiscendoe

possessionis sunt ihterdicta, nous dit Paul dans 4e même frag-
ment; quoe competunt his qui ante non sunt nacti possessionem. »

Les autres désignations, retinendoe et recuperandoe possessio-
nis, se comprennent suffisamment par elles-mêmes.

III. Adipiscendoe possessionis causa

interdictum accommodatur bonorum

possessori, quod appellatur QUORUMBO-

NORUM. Ejusque vis et potestas hoec est,
ut quod ex iis bonis quisque quorum

possessio alicui data est, pro herede

aut pro possessore possideat, id ei cui
bonorum possessio data est restituere

debeat. Pro herede autem possidere
videtur, qui putat.se heredem esse. Pro

possessore is possidet, qui nullo jure
rem hereditariam vel etiam totam he-

reditatem, sciens ad se non pertinere,

possidet. Ideo autem adipiscendoe pos-
sessionis vocatur interdictum, quia'ei
tantum utile est qui nunc primum co-

natur adipisci rei possessionem. Itaque
si quis adeptus possessionem amiserit

eam, hoc interdictum ei inutile est. In-

terdiclum quoque quod appellatur SAL-

VIANUM, adipiscendoe possessionis causa

comparatum est; eoque ufitur dominus
fundi de rébus coloni, quas is pro mer-

cedibus fundi pignori futuras pepigisset.

3. Pour acquérir la possession, on
donne au possesseur des biens l'iutcr-
dit nommé QUORUMBONORUM,dont l'effet
est de forcer celui qui posséderait à
titre d'héritier ou de possesseur quelque
chose des biens donnés en possession à
en faire restitution au possesseur des
biens. Celui-là possède à titre d'héritier

qui croit être héritier; et comme pos-
sesseur celui qui, sons aucun droit, et
sachant qu'elle ne lui appartient pas,
possède une chose héréditaire, ou même
l'hérédité tout entière. On dit de cet
interdit qu'il est donné pour acquérir
la possession, parce qu'il n'est utile qu'à
celui qui veut acquérir pour la première
fois la possession d'une chose. Si donc,

ayant eu déjà la possession, vous la

perdez, cet interdit vous sera inutile.
On donne encore, pour acquérir la pos-
session, l'interdit nommé SALVIEN, à

l'usage du propriétaire du fonds sur les
choses du colon, affectées par lui en

gage du loyer.

2303. QUORUM RONORUM. NOUS avons donné déjà une idée
sommaire de cet interdit (ci-dess., n° 1142). Voici quels en étaient
les termes :

« Quorum bonorum ex edicto meo illi possessio data est,

quod de his bonis pro herede aut pro possessore possides, pos-
sideresve si nihil usucaptum esset, quod quidem dolo fecisti ut
desineres possidere, id illi restituas (1). »

Cet interdit, comme nous le voyons et comme nous l'avait déjà
dit le § 1er de ce titre, est restitutoire. II ne s'applique pas â

chaque chose héréditaire en particulier, mais à leur universalité

(ad universitatem bonorum, non ad singulas res pertinet) (2).
Il se donne au possesseur des biens, qui strictement n'a aucun
droit à la pétition d'hérédité, mais qui parvient à un résultat

analogue en se faisant mettre en possession à l'aide de l'interdit.

(1) DIG.43.2. Quorum bonorum. 1. pr. — (2) DIG.43. 2.1. § 1.



TIT. XV. DES INTERDITS. 757

L'héritier ne peut se servir de cet interdit que dans le cas où il
réunit à sa qualité celle de possesseur des biens, et où il a

accepté cette possession (1). Dans ce cas, l'interdit peut lui

offrir, sur la pétition d'hérédité, l'avantage de la célérité et de
la différence des preuves à fournir; car il suffit de prouver ici

qu'on est possesseur des biens. — Quant à la règle répétée par
notre paragraphe, que l'interdit ne se donne que contre ceux

qui possèdent à titre d'héritier ou de possesseur (pro herede aut

pro possessore), nous l'avons déjà suffisamment expliquée (tom. II,
n° 830) en parlant de la pétition d'hérédité.

Même dans le cas de possession des biens donnée sine re

(ci-dess., n° 1123), l'interdit QUORUMUONORUM, auquel cette

possession donne droit, au moins nominalement, sert à nous

expliquer quels étaient les avantages d'une pareille possession
des biens. Sans doute, si les droits de l'héritier sont incontestés,
et qu'aucune controverse ne soit élevée parle bonorumpossessor,
celte possession des biens demeure illusoire et ne reçoit aucune

suite; mais en cas de doute, de contestation possible, le bono-
rum possessor se trouve, par l'effet de la possession des biens
et de l'interdit qui marche à la suite, constitué possesseur dans
le procès; par conséquent, il n'a qu'à se maintenir dans le rôle
de défendeur. C'est à celui qui se prétend héritier à l'attaquer et
à justifier de son droit pour parvenir à l'évincer : « Sine re,
quum alius jure civili evincere hereditatem possit (2). »

2304. On peut, à la suite de cet interdit, en citer un autre
relatif encore aux hérédités, et donné aussi adipiscendoe posses-
sionis causa : l'interdit QUODLEGATORUM, accordé à l'héritier ou
au possesseur des biens pour se faire restituer les choses dont

quelqu'un se serait mis, sans leur volonté, en possession, à titre
de legs (legatorum nomine) (3).

2305. Quod appellatur SALVIANUM. Il ne faut pas confondre
cet interdit introduit par le préteur Salvien avec l'action Servienne,
dont nous avons parlé ci-dessus (n° 2089). Quoique tous deux
concourussent au même but, ils avaient chacun leur utilité

distincte; car l'un "y concourait avec les avantages d'un interdit,
l'autre avec ceux d'une action; l'un était une voie possessoire,
l'autre une.voie pétitoirc, et il n'est pas nécessaire, pour expli-
quer celte double voie, de supposer que l'interdit Salvianum a
été pour le préteur un acheminement vers l'action Servienne, et

qu'il a cessé d'être employé du moment que cette action a été

introduite.—L'interdit Salvien était donné non pas à tout créancier

hypothécaire, mais seulement au maître d'un fonds rural, sur les

objets du fermier ou colon qui avaient été affectés spécialement
au payement des fermages, pour s'en faire attribuer la possession

(1) GAI. 3. 34. — (2) ULP. Regul. 23. § 6; et 28. § 13. — GAI. 2. § 148,
et 3. § 35 à 38. — (3) DIG. 43. 3.
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à défaut de payement (1). Nous ne voyons nulle part dans les
textes qu'on eût donné aux autres créanciers hypothécaires un
interdit quasi-Saïvianum, de même qu'on leur avait donné une
action quasi-Servienne. €e sont ces mêmes objets que le pro-
priétaire aurait pu poursuivre par la voie d'action, au moyen de
l'action Servienne : ainsi, il faut se reporter à ce que nous en
avons déjà dit. Il est difficile de bien déterminer jusqu'à quel
point l'interdit Salvien pouvait être exercé contre les tiers déten-
teurs. Il semblerait résulter d'une constitution de l'empereur
Gordien, qu'il ne pouvait être exercé contre d'autres que le
colon ou le fermier lui-même; et qu'en conséquence, si les

objets avaient passé dans les mains de tiers, le seul recours
contre ces tiers était l'emploi de l'action Servienne (2). Cependant
Théophile en parle positivement comme existant sans distinction

contre tout détenteur (3), et cette assertion est d'accord avec
d'autres textes, notamment avee un fragment de Julien, où le
même principe est formellement admis (4).

— Le texte de l'inter-
dit Salvien ne nous est pas parvenu (5).

IV. Retinendae possessions causa

comparala sunt interdicta UTI POSSIDE-

TIS, et UTRUBI, cum ab utraque parte
de proprietate alicujus rei controversia

sit, et ante quoeritur uter ex liligatori-
bus possidere, et uter petere debeat.

Namque nisi ante exploratum fuerit
utrîus eorum possessio sit, non potest
petitoris actio institut; quia et civilis
et naluralis ratio facit, ut alius possi-
deat, alius a possidente petat. Et quia
longe commodius est possidere potius
quam petere, îdeo plerumque et fere

semper ingens existit contentio de ipsa
possessione. Gommodum autem possi-
dendi in eo est quod, etiamsi ejus res
non sit qui possidet, si modo actor non

4. Pour retenir la possession, ou
donne les interdits UTI POSSIDETISet

UTRUBI, lorsque, dans une contestation
sur la propriété d'une chose, on recher-
che préalablement lequel des plaideurs
doit être possesseur, lequel demandeur.
Car si on n'a pas déterminé d'abord au-

quel des deux appartient la possession,
il est impossible d'organiser l'action

pétitoire, parce que, d'après Ja loi et la
raison naturelle, il faut que l'un pos-
sède et que l'autre vendique contre lui.
Et comme il est bien plus avantageux
de posséder que de vendiquer, il y a

presque toujours grande contestation
sur la possession elle-même. L'avantage
de la possession consiste en ce que,

(1) GAI. 4. J 147. — DIG. 43. 33. De Salviano interdicto. — COD. 8. 9,
De precario et Salviano interdicto.

(2) COD. 8, 9. 1 : « Id enim (interd. Salvian.) lantummodo adversus conduc-
. torem debitoremve competit. i — (3) THÉOPHILE, hic : « Adversus quemlibet

possidentem rem coloni instituetur Sali/ianum intordictum. « —
(4) DIG. 43. 33.

De Salv. interd. 1. f. Julian., dans le principium, où le jurisconsulte donne
même contre un tiers acquéreur l'interdit Salvien utile, pour obtenir la posses-
sion de l'enfant né chez lui de l'esclave hypothéquée qu'il a acquise : et dans
le § 1, où le jurisconsulte s'exprime ainsi : « ... Adversus extraneum Salviano
interdicto recte experientur. »— (5) GAIUS nous cite encore deux autres interdits

qui se rangent dans la classe de ceux donnés adipiscendoe possessionis causa,
savoir : 1° l'interdit POSSESSOMUMen faveur de celui qui avait acheté l'universa-
lité des biens d'un débiteur, selon ce que nous avons exposé ci-dessus, nos 1666
et suiv.; 2° l'interdit SECTOBIUMen faveur do ceux qui avaient acheté des biens
dévolus par confiscation au peuple romain : ainsi nommé parce que ces ache-
teurs s'appelaient sectores, comme nous l'avons expliqué ci-dessus, n° 2029,
avec la note 3. (GAI. 4. §§ 145 et 146.)
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potucrit suam esse probare, remanet
suo loco possessio : propler quam cau-
sant , cum obscura sunt utriusque jura,
contra petitorem judicari solet. Sed in-
terdicto quidem UTI POSSIDETISde fundi
vel oedium possessione contenditur;
UTRUBIvero interdicto, de rerum mobi-
lium possessione : quorum vis ac potes-
tas plurimam inter se differentiam apud
veteres habebat. Nam UTI POSSIDETIS
interdicto is vincebat, qui interdicli tem-

pore possidebat : si modo nec vi, nec

clam, nec precario nactus fuerat ab ad-
versario possessionem, etiamsi alium vi

expulerat, aut clam abripuerat alienam

possessionem, aut precario rogaverat
aliquem ut sibi possidere liceret. UTRUBI
vero interdicto is vincebat, qui ma-

jore parte ejus anni nec vi, nec clam,
nec precario ab adversario possidebat.
Hodie tamen aliter observatur. Nam

utriusque interdicti potestas, quantum
ad possessionem, exaequata est : ut ille

vincat, et in re soli et in re mobili, qui
possessionem nec vi, nec clam, nec pre-
cario ab adversario litis contestationis

tempore detinet.

même quand la chose n'appartiendrait

pas à celui qui possède, si le demandeur
ne peut prouver qu'elle soit à lui, la pos-
session reste à celui qui l'a. C'est pour-
quoi, en cas d'obscurité dans les droits
de part et d'autre, l'usage est qu'on
juge contre le demandeur. L'interdit
UTI POSSIDETISs'applique à la possession
des fonds de terre et des bâtiments ; l'in-

terdit UTRUBI à celle des choses mobi-
lières. Il y avait chez les anciens de

grandes différences dans leurs effets.

Car, dans l'interdit UTI POSSIDETIS, ce-
lui-là l'emportait qui possédait au mo-
ment de l'interdit, pourvu qu'il n'eût

pas acquis sa possession sur son adver-
saire par violence, clandestinité, ou

précaire, l'eût-il d'ailleurs enlevée par
violence à un autre, ou envahie clan-
destinement , ou en eùt-il obtenu de

quelqu'un la concession précaire. Dans

l'interdit UTRUBI, au contraire, celui-là

l'emportait qui, durant la majeure par-
tie de cette année, avait eu la posses-
sion, sans violence, clandestinité, ni

précaire à l'égard de son adversaire.
Mais aujourd'hui il en est autrement;
car ces deux interdits ont été assimilés
dans leurs effets quant à la possession ;
eu ce sens que, soit qu'il s'agisse d'une
chose immobilière, soit d'une chose mo-

bilière, celui-là l'emporte qui, au mo-
ment de la constatation du litige, a la

possession, sans violence, clandestinité,
ni précaire à l'égard de son adversaire.

2306. Le texte développe longuement la principale utilité des
interdits retinendoe possessionis causa, lorsqu'ils ont lieu comme
un préliminaire de la contestation sur le droit de propriété, pour
régler le rôle des parties, et garantir au possesseur les avantages
de la défense, ainsi que le maintien de sa possession jusqu'à la

preuve de la propriété.
Mais il ne faut pas croire que cette utilité fût la seule : ces

interdits étaient employés aussi pour se faire garantir dans sa

possession contre les troubles ou violences qui, sans vous en

dépouiller, pouvaient y être apportés.
2307. UTI POSSIDETIS.Cet interdit est ainsi conçu : « Uti cas

aides, quibus de agitur, nec vi, nec clam, nec precario aller
ab altero possidetis, quominus ita possideatis vint fieri veto.
— De cloacis hoc interdictum non dabo : neque pluris quam
quanti res erit, intra annum, quo primum experiundi potestas

juerit, agere permittam (1). »

(1) DIG. 43. 17. 1. pr.
— On retrouve également celle formule, en termes

à peu près identiques, dans FESTUS : a Possessio est, ut defmivit Gallus ./Elius,
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Cet interdit est prohibitoire : il défend qu'aucun trouble, aucune
violence soient faits à celui qui possède. Bien que celte formule
ne parle que des édifices, ce n'est qu'un exemple : l'interdit

s'applique à tous les immeubles (1). Nous voyons, par ses termes

mêmes, qu'il est annal, c'est-à-dire qu'il doit être exercé dans
l'année du trouble ou de la violence, à partir du moment où l'on
a pu agir.

Ces expressions de l'interdit : nec vi, nec clam, nec precario
aller ab altero possidetis, demandent quelques explications. Pos-
séder vi, c'est posséder par violence; clam, clandestinement;
precario, à titre précaire, c'est-à-dire en vertu d'une concession
accordée à vos prières, qui ne doit durer qu'aulant que le voudra
bien celui qui l'a faite : « Precarium est quod precibus pelenti
utendum conceditur tandiu quandiu is qui concessit patitur (2). »
Mais remarquons bien que, pour que ces vices de la possession
puissent être opposés à celui qui demande l'interdit, il faut qu'ils
existent personnellement à l'égard de son adversaire lui-même;
c'est-à-dire que ce soit à son adversaire lui-même qu'il ait arraché

par violence ou enlevé clandestinement la possession ; ou que ce
soit de lui qu'il l'ait obtenue à titre précaire : car peu importerait
que ces vices existassent à l'égard d'un autre, pourvu qu'Us fussent

étrangers à l'adversaire : l'interdit protégerait la possession. C'est
ce que signifient ces expressions de l'interdit : aller ab altero, et
ce qu'explique fort bien notre paragraphe.

2308. UTRUBI. Un fragment d'Ulpien nous fait connaître la
formule de cet interdit :

« Utrubi hic homo, quo de agitur, majore parte hujusce ami

fuit, quominus is eum ducat, vimjîeri veto (3). »

L'exemple de cette formule est tiré d'un cas de contestation sur
la possession d'un esclave, mais l'interdit s'étendait généralement
à tous les objets mobiliers. Il faut appliquer ici les observations

que nous avons faites sur l'interdit précédent relativement aux
vices de la possession, en remarquant bien la différence quant
au temps. Dans l'interdit uti possidetis, pour les immeubles,
c'éfait celui qui possédait au moment même qui était maintenu
en possession ; et dans l'interdit utrubi, pour les meubles, celui

qui avait possédé le plus longtemps dans l'année.
Cetle différence, qui avait encore lieu sous les empereurs

Dioclélien et Maximien, comme le prouvent les fragments du

Vatican, n'existe plus sous Juslinien, et c'est, dans les deux cas,

usus quidem agri aut oedificii, non ipse fundus aut ager; non enim possessio est

(e) rébus quoe tangi possunt; nec qui dicit se possidere, is vere potest (rem
suam) dicere. 1laque in Icgitimis actionibus nemo ex his qui possidet rem suam
vocare audet, sed ad interdictum venit, ut proelor his verbis utatur. « Ulinune

possidetis eumfundum Q. D. A., quod nec vi, nec clam, nec precario alter ab
altero possideatis, (quominus) ita possideatis, adversus ea vint fieri veto. »

(I) DIG. 43. 17. 1. §§ 1. 7 et 8. — (2) Dre. 43. 26. 1. pr. f. Ulp. — (3) Dw.
43. 31. De utrubi. 1 pr. — Et GAI. 4. 160.
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la possession au moment même de la contestation qui obtient la

préférence.
V. Possidere autem videtur quisque,

non solum si ipse possideat, sed et si

ejus nomine aliquis in possessione sit,
licet is ejus juri subjectus non sit, qua-
lis est colonus et inquilinus. Per cos

quoque apud quos deposuerit quis, aut

quibus commodaverit, ipse possidere
videtur. Et hoc est quod dicitur, reti-
nere possessionem posse aliquem per
quemlibet qui ejus nomine sit in pos-
sessione. Quinetiam animo quoque re-
tineri possessionem placet, id est, ut

quamvis neque ipse sit in possessione,
neque ejus nomine alius, tamen si non

derclinquendoe possessionis animo, sed

postea reversurus inde discesserit reti-
nere possessionem videatur. Adipisci
vero possessionem per quos aliquis
potest, secundo libro exposuimus. Nec
ulla dubitatio est quin animo solo adi-

pisci possessionem nemo possit.

S. On possède non-seulement lors-

qu'on est soi-même en possession, mais
encore si quelqu'un y est en notre nom,
bien que non soumis à notre puissance,
comme le colon et le locataire. De même

par le dépositaire et l'emprunteur. Et
voilà pourquoi l'on dit que nous pou-
vons retenir la possession par toute per-
sonne possédant en notre nom. Bien

plus, on peut retenir la possession par
l'intention seule; c'est-à-dire que, sans
être en possession ni par soi-même ni

par aucun aufre, cependant, si ce n'est

pas dans l'intention d'en abandonner la

possession, mais, au contraire, pour y
revenir, qu'on s'est éloigné de la chose,
on en retient toujours la possession.
Quant à l'acquisition de la possession,
nous avons exposé, dans le second livre,

par quelles personnes elle peut avoir
lieu. Mais il est hors de doute qu'elle
ne peut jamais résulter pour personne
de fa seule intention.

2309. Nous avons déjà développé les principes énoncés dans
ce paragraphe, en parlant de la nature de la possession (tom. II,
nM 346 et suiv.), de la manière dont elle peut s'acquérir (tom. II,
n0'

357, 411 et suiv.) ou se perdre (tom. II, n°* 425 et suiv.). Il

doit suffire de recourir à ces explications.
VI. Recuperandoe possessionis causa

solet interdici, si quis ex possessione
fundi vel oedium vi dejectus fuerit. Nam
ei proponitur interdictum UNDE VI per
quod is qui dejecit, cogitur ci restituere

possessionem, licet is ab co qui vi deje-
cit, vi, vel clam, vel precario posside-
bat. Sed ex sacris constitutionibus, ut

supra diximus, si quis rem per vim

occupaverit, si quidem in bonis ejus
est, dominio ejus privatur; si aliéna,

post ejus restitutionem etiam oestima-

tionem rei dare vim passo compellitur.
Qui autem aliquem de possessione per
vim dejecerit, tenetur lege Julia de vi

privata, aut de vi publica : sed de vi

privata, si sine armis vim fecerit. Sin
autem cum armis cum de possessione
expulçrit, de vi publica tenetur. Armo-
rum autem appellatione non solum scuta
et gladios et galeas significari intelli-

gimus, sed et fustes et lapides.

6. Pour recouvrer la possession, on
rend un interdit, dans le cas où quel-

qu'un a été expulsé par violence de la

possession d'un fonds ou d'un édifice.
On lui donne, en effet, l'interdit UNDEVI,

par lequel celui qui l'a expulsé est con-

traint de lui restituer la possession,
quand bien même il l'aurait prise lui-

même par violence, clandestinité, ou à

titre de précaire sur celui qui l'a ex-

pulsé. Mais, comme nous l'avons dit plus
haut, d'après les constitutions sacrées,
si quelqu'un s'empare

d'une chose par
violence, il en perdra la propriété, si elle

est dans ses biens; et si elle est à autrui,
il devra, outre sa restitution, en payer
de plus l'estimation à celui qui aura

souffert la violence. Du reste,.celui qui

par violence a expulsé quelqu'un d'un

fonds est passible do la loi Julia sur la

violence privée ou publique : violence

privée, si elle a été exercée sans armes;

violence publique, si l'expulsion a été

faite à main armée. Par armes, on

entend non-seulement les boucliers,
les glaives, les casques, mais encore

les bâtons et les pierres.
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2310. L'interdit UNDE VI avait lieu jadis dans deux cas bien
distincts : selon qu'il s'agissait de violence à main armée (de vi

armata), ou de violence ordinaire (de vi quotidiana), c'est-à-dire
sans armes.

Dans le cas de violence ordinaire, celui qui avait été expulsé
d'un immeuble par violence était rétabli dans sa possession à
l'aide de l'interdit, pourvu que lui-même ne possédât pas vi, clam
ou precario à l'égard de son adversaire (1).

Mais si l'expulsion avait été opérée à main armée, on était plus
sévère, et quelle que fût la possession qu'on eût ainsi enlevée par
la force des armes, on la faisait restituer au moyen de l'interdit.

Ainsi, celui qui avait usé de violence armée, ne l'eût-il fait

que pour reprendre une possession qu'on avait eue sur lui par
violence, clandestinité, ou précaire, n'en était pas moins exposé
à l'interdit (2). En effet, le principe était qu'en cas d'agression à
main armée, on pouvait bien employer les armes contre les

armes, non-seulement pour résister, mais encore pour se rétablir
dans les lieux d'où l'on venait d'être expulsé : pourvu, toutefois,

que ce fût sans intervalle ; en quelque sorte dans un seul et
même combat. Car, l'affaire finie, si l'on venait, après coup, user
de main armée pour reprendre sa possession, on était passible de
l'interdit (3).

2311. A l'époque de Justinien ces deux cas se sont confondus:

quelle que soit la violence, armée ou non armée, elle donne lieu
à l'interdit, même dans le cas où celui qui a été expulsé n'aurait
eu qu'une possession violente, clandestine ou précaire à l'égard
de l'adversaire. C'est ce que nous dit notre texte.

La formule de l'interdit UNDEVI a été insérée au Digeste, d'après
un fragment d'Ulpien. Elle était ainsi conçue :

« Unde tu illum vi dejecisti, aut familia tua dejecit, de eo

quoeque Me tunchabuit, tantummodo intra annum, post annum
de eo quod ad eum pervenit, judicium dabo (4). »

Mais comme elle ne fait aucune mention de la nature de la

possession, vi, clam ou precario, ni de la nature de la violence,
armée ou non armée,_ il est à croire que, pour la mettre en
harmonie avec le nouveau système , on y aura fait quelque
suppression.

2312. Cet interdit UNDEVI n'avait lieu qu'à l'égard des immeu-
bles , le possesseur pouvant, à l'égard des meubles ravis par
violence, agir : soit, quant à la possession, par l'interdit UTRURI,

puisque la possession violente ne peut compter à son adversaire
dans le calcul fait pour voir quel est celui qui a possédé le plus
dans l'année; soit, en fait d'action, par celle vi bonorum rapto-
rum, ou furti, ou ad exhibendum (5).

(1) GAI. 4. 154. —
(2) Ib. 155. — (3) DIG. 43. 16. 3. § 9. f. Ulp. — (4) lb.

1. pr.
—

(5) lb. 1. §§ 3 à 7.
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Remarquons toutefois qu'au moyen de la constitution de

Valenlinien, de Théodose et d'Arcadius, indiquée ci-dessus
n" 1744, liv. 4, tit. 2, § I), l'occupation violente tant des meubles

que des immeubles se trouve également réprimée.
Nous voyons aussi, par le texte de l'interdit undevi, qu'il était

annal.
2313. Tenetur lege JULIA DE VI PRIVATA AUT PUBLICA. Il s'agit

ici des accusations publiques et des peines criminelles auxquelles
est exposé, indépendamment des actions civiles, celui qui a
commis la violence. Nous en traiterons bientôt, au § 8 du tit. 18

qui va suivre.
2314. Au nombre des interdits recuperandoe possessionis

causa, on peut encore citer l'interdit DE PRECARIO,donné à celui

qui a concédé un immeuble à titre précaire, pour s'en faire resti-
tuer la possession par le concessionnaire qui s'y refuse. Cet
interdit était ainsi conçu :

« Quod precario ab Mo haies, aut dolo malo fecisti ut
desineres habere, qua de re agitur, id Mi restituas (1). »

2315. Enfin, nous aurions encore à rapporter un grand nombre
d'interdits qui se classent dans l'une ou dans l'autre des divisions
faites précédemment; tels que les interdits relatifs à des droits

d'usage ou de servitude : de itinere actuque privato, de aqua
quotidiana et oestiva, de rivis, de fonte, de cloacis; de super-

ficiebus ; et encore ceux -. quod vi aut clam, de arboribus

coedendis, de glande-legenda, demigrando, de tabulis exhi-

bendis, de remissionibus; mais les limites de cet ouvrage nous

arrêtent (2).
Nous ferons remarquer que les formules des interdits qui nous

ont été conservées nous viennent toutes, en général, des fragments
d'Ulpien insérés au Digeste.

2316. Nous devons à la découverte récente d'un fragment des

Instituts de ce jurisconsulte la connaissance d'une quatrième sorte

d'interdits qui se rattachent à la division que nous venons

d'examiner. En effet, l'ènumération qui ne compte dans cette

division que ces trois termes : interdits adipiscendce , interdits

retinendoe, et interdits recuperandoe possessionis causa, n'est

pas complète : il y manque un quatrième terme, qui nous était

ainsi indiqué par un fragment de Paul, inséré au Digeste : « Sunt

interdicta (ut diximus) duplicia, tam recuperandse quam adipis-
cendoe possessionis (3). » Ainsi, il y a, en outre, des interdits

doubles, en ce sens qu'ils sont donnés tant pour acquérir une

possession qu'on n'a jamais eue que pour en recouvrer une que
l'on a perdue.

Mais où trouver des exemples de ces interdits? Cujas y avait

(1) DIG. 43. 26. 2. pr. — (2) lb. 18 et suiv. — (3) DIG. 43. 1. De interd.

2. § 3. in fin. f. Paul.
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épuisé vainement tous ses efforts : ce qui lui avait fait dire :
« Qu'on les collige, qu'on les parcoure, qu'on les discute tous,
si l'on en trouve un seul de cette nature, je veux désormais

qu'on n'ajoute plus foi à rien de ce que j'affirmerai sur le droit
civil (1). » L'on avait donc conclu que ce passage du Digeste avait
été altéré, corrompu, et que cette sorte d'interdits-n'existait pas.

Un fragment d'Ulpien, découvert dans la bibliothèque du

palais impérial de Vienne, par le bibliothécaire, M. Endlicher,
est venu nous révéler, en ces termes, les exemples tant cher-
chés : (sunt etiam interdicta duplicia, tam) « adipiscendoe
quam recuperandae possessionis ; qualia sunt interdicta QUEM
FUNDUM, et QUAM HEREDITATEM : nam si fundum vel hereditatem
àb aliquo petam, nec lis defendatur, cogitur ad me transferre

possessionem, sive nunquam possedi, sive antea possedi, deinde
amisi possessionem. »

2317. Cette sorte d'interdits tient à une particularité de la

procédure romaine. Dans une action in rem, le défendeur qui
possédait la chose vendiquée était, comme nous l'avons vu n° 1924,
obligé de donner caution pour la restitution de la chose et de ses
accessoires (la caution pro proede litis et vindiciarum : plus tard,
caution judicatum solvi) au cas où il viendrait à perdre le procès.
S'il refusait de donner cette caution (si lis non defendatur), il était
censé déserter le procès, et la conséquence était qu'il était obligé,
dès lors et par cela seul, de transférer au demandeur la possession
de la chose litigieuse (n° 2237). Cet ordre lui était donné par
l'interdit QUÊMFUNDUM,dont on peut supposer que les termes étaient
à peu près conçus en ce sens : « Quem fundum Aldus Agerius a
te petit, si litem non defendas, ita eum Mi restituas. » Il résul-
tait de cette translation de possession que les rôles des parties se
trouvaient intervertis, et que, si le défendeur primitif voulait
réclamer et donner suite à la contestation i il était obligé de jouer
le rôle de demandeur et de faire la preuve de son droit de

propriété, puisque la possession avait passé à son adversaire.
Le même jeu de procédure avait lieu dans la pétition d'hérédité,

au moyen de l'interdit QUAM HEREDITATEM; dans la pétition d'un
droit d'usufruit, au moyen de l'interdit QUEMUSUMFRUCTUM,selon
ce que nous apprennent les fragmenta Vaticana (2), et proba-
blement aussi dans la pétition de toute servitude (3).

L'effet de ces interdits était donc, comme nous le dit Ulpien,
soit de faire acquérir pour la première fois au demandeur la

possession delà chose litigieuse, s'il ne l'avait jamais eue; soit de

(1) CUJAS.Observ. IV, 11. — (2) VATIC. J. R. FRAGM.§ 92. « ULPIANUS,lib. 4.
De interdictis, sub titulo, a quo ususfructus petalur si rem nolit defendere.
Sicut corpora vindicanti, ita et jus, satisdari oportel; et ideo necessario exemplo
interdicti QUEMFUNDUMproponi etiam interdictum QUEMUSUMFRUCTUMvindicare
velit, de restituendo usufructu. J — (3) DIG. 39. 2. De damno infecto, 45.
f. Scoevola, qui doit être expliqué par cetle tcanslalion de possession.
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la lui faire recouvrer, s'il l'avait déjà eue. C'était en ce sens qu'ils
étaient appelés doubles (1). Leur emploi, sous Justinien, était
tombé en désuétude ; il n'en est plus question dans les textes de
cet empereur, et c'est par inadvertance que les compilateurs du

Digeste en ont conservé la mention dans le passage précité de Paul,
tout en supprimant les choses.

Cette qualification d'interdits doubles était donnée aussi dans
un autre sens qui fait l'objet de la division suivante :

Interdits simples et interdits doubles en ce sens que chaque partie
y joue à la fois le double rôle de demandeur et de défendeur.

VII. Tertia divisio interdictorum
hoec est quod aut simplicia sunt, aut

duplicia. Simplicia sunt, veluti in qui-
bus alter actor, alter reus est : qualia
sunt omnia restitutoria aut exhibitoria.

Namque actor est qui desiderat aut
exhiberi aut restitui; reus is est a quo
desideratur ut restituât aut exhibeat.
Prohibitoriorum autem interdictorum
alia simplicia sunt, alia duplicia. Sim-,

plicia sunt, veluti cum prohibet proetor
in loco sacro, vel in Humilie publico
ripave ejus aliquid fieri : nam actor est

qui desiderat ne quid fiât; reus, qui
aliquid facere conatur. Duplicia sunt
veluti UTI POSSIDETIS interdictum et
UTRUBI. Ideo autem duplicia vocantnr,
quia par utriusque litigatoris in his con-
ditio est, nec quisquam praecipue reus
vel actor intelligitur, sed unusquisque
tam rei quam actoris partes sustinet.

S". La troisième division des interdits
est qu'ils sont ou simples ou doubles.
Sont simples ceux dans lesquels l'un
est demandeur, l'autre défendeur. Tels
sont les interdits resiitutoires ou exhi-
bitoirês. Car celui-là est demandeur qui
veut faire exhiber ou restituer; celui-là
défendeur à qui on veut faire exhiber
ou restituer. Quant aux interdits prohi-
bitoires, les uns sont simples, les autres
doubles : simples, par exemple, quand
le préteur défend de faire quelque chose
dans un lieu sacré, ou dans le lit ou sur
la rive d'un fleuve; car celui-là est de-
mandeur qui veut empêcher qu'on ne

fasse, défendeur qui veut faire. Doubles,
dans le cas des interdits UTI POSSIDETISet
UTRUBI. Cette dénomination leur vient
de ce que la condition des deux parties
y est égale; aucune n'étant plutôt dé-
fendeur que demandeur, mais chacune
soutenant ce double rôle à la fois.

2318. Duplicia sunt, veluti UTI POSSIDETISinterdictum et
UTRUBI.Ces deux interdits paraissent cités ici et dans Gaius seule-
ment comme exemples, mais nous n'en connaissons pas d'autres qui
aient le même caractère. Cette qualification de doubles s'applique
également aux trois actions : Finium regundorum, familioe
erciscundw, communi dividundo, dans lesquelles chaque partie
est pareillement demandeur et défendeur à la fois. On dit aussi,
dans le même sens, tant de ces interdits que de ces actions, qu'ils

(1) Ce fragment d'UIpien relatif aux interdits QUEM FUNDUM et QUAM HEREDI-
TATEMnous donne l'explication de plusieurs lois dont le sens était resté plus
ou moins obscur : notamment, DIG. 6. 1. De reivindic. 80. f. Fur. Anthian. —

39. 1. De oper. nov. nuntiat. 15. f. Afric. — COD. 8. 6. utipossid. 1. const.
Dioclet. et Maxim. — Voir, velalivement à la découverte de ce fragment et à
ses résultais scientifiques, ce que notre collègue M. PELLAT en a publié dans
la Revue de législation et de jurisprudence, année 1836, t. IV, p. 411 et suiv.
— Ou trouvera aussi le fexte do ce fragment, sous le litre de Ulpianifragmen-
tutn Vindobonense, § 6, dans la collection des textes anté-justiniens, par notre

collègue M. BLONDEAU, p. 261.



766 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. IV.

sont mixtes (1). Car, sous ce rapport, les qualifications de doubles
ou mixtes sont synonymes (2). Cette nature spéciale de l'interdit
était importante dans l'issue du procès : en effet, chacune des

parties n'étant pas plus demanderesse ou défenderesse que l'autre,
il y avait lieu à condamnation ou à absolution tant à l'égard de
l'une qu'à l'égard de l'autre (3). Gaïus, au sujet de cette
similitude de position entre les deux parties, nous fait remarquer

que le préteur l'a observée même dans la formule de ces deux

interdits; car il les y place à la fois dans les mêmes termes

(pari sermone cum utroque loquitur) (UTI POSSIDETIS; UTRUBI
HIC HOMQ... FUIT) (4).

De la procédure en matière d'interdits.

VIII. De ordine et vetere exitu

interdictorum supervacunm est hodie

dîcere. Nam quotiens extra ordinem

jus dicitur —
qualia sunt hodie omnia

Judicîa
— non est necesse reddi inter-

dictum; sed perinde judicatur sine

interdictis, ac si utilis actîo ex causa

interdicti reddita fuîsset.

8. Quant à la procédure et à l'issue

qu'avaient jadis les interdits, il est

aujourd'hui superflu d'en parler. Car,
toutes les fois que la juridiction a lieu
extraordinairement— et c'est ce qui se
fait aujourd'hui dans tous les jugements
— il n'est pas nécessaire qu'un interdit
soit rendu, mais on juge sans interdit,
comme si une action utile avait été
donnée par suite d'un interdit.

2319. Gaius, dans ses Instituts, après avoir traité des interdits,
traitait de leur procédure et de leur issue (5). Cette partie du

manuscrit ne nous est parvenue qu'avec de nombreuses lacunes;
nous en dirons quelques mots, toutefois, pour en donner une
idée sommaire.

2320. h'injus vocatio pour la demande d'un interdit se faisait
de même que pour la demande d'une action. Les mêmes moyens
de contrainte privée existaient; et si l'appelé se cachait, était

absent, sans qu'il se présentât personne pour soutenir la défense,
l'envoi en possession de ses biens pouvait avoir lieu (6).

2321. Une fois injure, devant le magistrat, si le défendeur
avouait les faits, reconnaissait le droit de son adversaire, ou s'ils
étaient évidents, il était inutile d'aller plus loin. De même que
dans une demande d'action, le préteur, s'il y avait aveu, ne déli-
vrait pas d'action, c'est-à-dire de formule organisant une instance
devant un juge; de même, ici, il ne délivrait pas l'interdit, il

prononçait lui-même, il rendait, en vertu de sa jurisdiçtio et de

(1) DIG. 44. 7. 37. § 1. f. Ulp.
—

(2) DIG. 10. 3. 2. § 1. f. Gai. — 10. 1.
10. £. Julian. —

(3) Tandis qu'en règle ordinaire,, il n'y a lieu à condamnation

que contre le défendeur; et s'il gagne son procès, à absolution. —
(4) GAI. 4.

160. —
(5) lb. 161 et suiv. —

(6) i Hoc interdictum et in absentem esse

rogandum Labeo scribit; sed si non defendatur, in bona ejus eundum ait. »

(DIG. 43. 29. De homine libero exhib. 3. § 14. f. Ulp.) La faculté de faire la
demande de l'interdit, même contre un adversaire absent, semble être ici une

particularité exceptionnelle.
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de son imperium, un ordre immédiatement obligatoire, que,
. par la force dont il disposait et de la main de ses officiers

(sua potestate, manu ministrorum), il aurait, au besoin, fait

exécuter (1).
Mais quand cet aveu, cette reconnaissance n'avaient pas lieu,

il y avait matière à procès : le préteur rendait son interdit, qui
devait faire la loi particulière de ce procès. Là-dessus, en cas que
la contestation persistât, une instance était à organiser. Devant

quelle espèce de juge et suivant quelle procédure? C'est ce que
nous avons à examiner.

2322. Nous croyons que, dans l'origine du système formulaire,
il n'y a eu, pour tous les interdits, qu'une même sorte de procé-
dure, la procédure per sponsionem. Nous savons que cette sponsio
a été une des premières dérivations du sacramentum , un procédé
de transition pour passer du système des actions de la loi à un

système moins rigoureux. Nous savons comment, au lieu de déposer
réellement le sacramentum, les parties ont été admises d'abord à

en promettre seulement le payement, par promesse verbale quiri-
taire (per sponsionem) et avec répondants (prcedes); puis à se

promettre l'une à l'autre, par semblable promesse et sans répon-
dants (per sponsionem), le payement d'une somme, qui serait

au profit non du trésor public, mais du plaideur gagnant. De

telle sorte que la procédure était engagée par une sorte de pari

préalable dont chacune des parties courait le risque pour le cas où

elle perdrait le procès (voir ci-dessus, n° 1917). Cette première
forme du système formulaire étendu aux citoyens, cette forme

transitoire, fut appliquée aux interdits, et elle s'y conserva. —

Le demandeur, qui prétendait qu'il y avait eu violation ou non-

exécution de l'interdit, provoquait le défenseur par une sponsio,
dont le sens, approprié à chaque cas et à chaque espèce d'interdit,

était, par exemple, pour un interdit prohibitoire, à peu près
celui-ci : « S'il a été fait par toi quelque chose contre ledit du

préteur qui nous a délivré interdit, promets-tu de donner

tant?-* Le défendeur, après avoir promis, interrogeait à son tour

le demandeur, par une stipulation inverse, nommée , à cause de

cela, restipulatio, à peu près en ce sens : « Si rien n'a été fait

par moi contre l'édit du préteur qui nous a délivré interdit,

promets-tu de donner tant (2)? » Sur la réponse affirmative, le

(1) « Et si alia quacumque actione civili, vel honoraria, vel interdicto exhibi-

torio, vel restitutorio, vel prohibitorio, dum quis convenitur, confiteatur : dici

potest, in his omnibus, subseqni proetorem voluntatem orationis divi Marci de-

bere : et omne omnino quod quis confessus est pro judicato haberi. » (DIG. 42.

2. De confessis, 6. § 2. f. Ulp.). —» Si quis forte confiteatur pênes se esse

teslamentum, jubendus est exhibere : et tempus ei dandum est ut exhibeat, si

non potest in proesentiarum exhibere, sed si neaet se exhibere posse, vel opor-
tere : interdictum hoc competit. » (DIG. 43. 5. De tabul. exhib. 1. § 1. f. Ulp.)
— Voir aussi la note 1 de la page 749. — (2) « Nam actor provocat adversarium
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pari réciproque se trouvait engagé, et le plaideur qui succombait,
outre les conséquences de la perte de son procès, devait payer
encore la somme objet du pari. Car la sponsio, en matière d'in-

terdits, était sérieuse; elle avait un caractère pénal, constituant la

punition du procès injuste (voir ci-dessus, n° 1917). Aussi Gaius
dit-il de cette procédure des interdits qu'on y agissait cum pcena,
cumpericulo (1).

2323. Comment il se fait que cette procédure ait été, dans

l'origine du système formulaire, celle de tous les interdits, et

qu'elle s'y soit maintenue toujours comme règle commune, c'est
ce qui s'explique doublement. — D'abord, cette procédure ayant
été le premier procédé transitoire pour arriver des actions de la
loi à l'emploi des formules même entre citoyens, on conçoit que
les interdits, sous le régime formulaire, aient dû commencer par
là. —- Il y avait en outre, quant aux interdits, une raison parti-
culière qui a fait maintenir cet emploi des sponsiones et des resti-

pulationes, même après l'entier développement du système
formulaire. L'interdit n'était que de droit prétorien et non de
droit civil. C'était un ordre du magistrat, une loi particulière à
la cause et personnelle aux parties, qui suppléait aux lacunes de
la loi générale : en asseyant sur cet interdit des sponsiones et des

restipulationes, on arrivait à de véritables engagements de droit
civil quiritaires; on se donnait le moyen de construire sur eux un

procès civil. On voit que c'est absolument le même procédé que
celui qui a été employé pour plier les actions réelles à l'emploi
des formules (ci-dessus, n° 1924). — Enfin, pourquoi la sponsio
n'est-elle pas ici purement comminatoire, préjudicielle ? pourquoi
est-elle sérieuse, ayant un caractère pénal, réciproque des deux

parts, et exigible véritablement de celui des plaideurs qui perdra?
Evidemment c'est pour donner une sanction plus forte à l'ordre
du préteur; pour que, dans ces matières d'intérêt public, sujettes
à rixe et à voies de fait, la crainte de perdre la somme du

pari soit une raison de plus pour prévenir les mauvaises contes-
tations.

2324. Les bases préliminaires du procès étant ainsi assises,
les parties recevaient du préteur une formule d'instance, qui les

renvoyait devant un juge ou devant des récupérateurs, par qui la
contestation devait être décidée et la sentence prononcée (2).

Il est permis de conjecturer que le préteur donnait des récupé-
rateurs dans le cas où l'affaire se présentait de telle manière que,

sponsione : Si contra edictum proeloris, non exhibuerit aut non restituera ; ille
autem adversus sponsionem adversarii restipulatur. i (GAI. 4. § 165.)

— Voir
un exemple formulaire de pareilles sponsio et restipulatio, pour l'interdit uti

possidetis dans Gaius, Comm. 4. § 166.

(1) GAI. 4. §§ 141. 162. —
(2) t. Ad judicem recuperatoresve itur, et tum

ibi, editis formulis, qiueritur an aliquid adversus proeloris edictum factum sit,
vel an factum non sit quod is fieri jusserit. > (GAI. 4. § 141.)
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par ces récupérateurs, pris instantanément entre les assistants

(repente apprehensi), elle pouvait être jugée de suite, ou du moins

plus promptement : « ut quam primum res judicaretur » , selon
les expressions de Cicéron; « ut protinus a recuperatoribus...
condemnetur », suivant celles de Gaius (tom. I, Hist., n° 164).
Peut-être aussi les délais soit pour la constitution du juge, soit

pour l'expédition de l'instance devant lui, étaient-ils plus courts
en matière d'interdits que dans les procès ordinaires; ou d'autres

règles tendaient-elles à accélérer la solution de l'affaire. C'est ainsi

que les empereurs Valentinien, Valens et Gratien nous disent,
dans le Code de Théodose, qu'il n'y aura pas lieu à appel dans
l'interdit QUORUMBONORUM,de peur que ce qui a été inventé dans
un but de célérité (quod beneficio celeritatis inventum est) ne
soit traîné en longueur (1). Quoi qu'il en soit, ces règles dedélail

plus expéditives ne nous sont pas connues ; et il faut avouer que
ce n'était pas dans les préliminaires pour la délivrance de l'action

que se trouvait l'accélération, puisqu'il fallait commencer par
. obtenir l'interdit avant d'arriver à l'action. Mais déjà cette inter-
vention préalable du préteur, l'ordre qu'il pouvait donner exécu-
toire immédiatement par ses officiers (manu ministrorum), si les
faits étaient avoués ou patents, et enfin le péril des sponsiones et

restipulationes si un procès était engagé sur l'interdit : tout cela
était autant de causes qui, dans ces affaires soumises à la surveil-
lance spéciale de l'autorité, pouvaient arrêter la contestation dès
son principe et prévenir le procès.

2325. Mais à mesure que le système formulaire se développa,
cette procédure per sponsionem et restipulationem put être rem-

placée, à l'égard de certains interdits, par une procédure plus
simple et moins dangereuse. En effet, lorsque l'interdit délivré par
le préteur était de ceux qui ordonnaient de restituer ou d'exhiber

quelque chose (RESTITUAS EXHIBEAS) , il n'était pas logique ni

convenable que le procès aboutit seulement à des condamnations

pécuniaires, comme l'étaient toutes celles du système formulaire.
Ce qui était à désirer, c'est que, si la restitution ou l'exhibition
était reconnue juste parle juge, le défendeur pût, soit volontaire-

ment, soit, au besoin, par contrainte" (manu militari), être amené
à la faire en nature. La même nécessité s'était fait sentir pour les

actions réelles, et nous savons comment le préteur y avait heu-

reusement pourvu en imaginant la formule arbitraire (ci-dess.,
n0' 1991 et suiv.). Il ne resta donc qu'à appliquer cette formule
aux interdits restitutoires ou exhibitoires. — Ainsi, dans ce genre
d'interdits le préteur délivre simplement aux parties une formule
arbitraire (formulant arbitrariam), par laquelle, au moyen de

(1) <cIn interdicto QUORUMBOXORUMcessât licentia provocandi, ne quod bene-
ficio celeritatis inventum est subdatur injuriis tarditatis. » (COD. THÉOD. 11. 36.
Quorum appellal non recip. 22. const. Valent,, Val. et Grat.)

TOME m. 49
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l'adjonction de ces deux mots ; NJBIRESTITUÂT,NISI EXHIBEAT,le
juge reçoit le pouvoir, en cas qu'il reconnaisse le bon droit du
demandeur, d'arbitrer et .d'ordonner, par un jussus préalable, ce

qui doit être fait pour donner satisfaction à ce demandeur. Si
cette satisfaction est donnée, le défendeur est absous, sinon il est
condamné aux dommages-intérêts (quanti ea res est) (1). Mais,
dans tous les cas, ni l'un ni l'autre des plaideurs ne «court ici le

risque d'une peine semblable à celle de Ja procédure per spon-
sionem, puisqu'il n'y a eu aucune gageure. Aussi Gains dit-il de
cette seconde sorte de procédure qu'on y agit sinepoma, sine

periculo, —r En somme, de même que les actions dans lesquelles
il s'agit de restitution ou d'exhibition (c'est-à-dire les actions
in rem,finium regundorwm, doli mali, quod metus causa, ad

.exhibendum) sont organisées par «ne formule arbitraire (ci-dess.,
np1996) ; de même, les interdits résolutoires ou exhibitoireg sont

susceptibles d'une pareille formule. C'est toujours, tant dans les
unes que dans les autres, le caractère de restitution ou d'exhibi-
tion qui détermine l'emploi de cette formule (2),

2326. Mais pour que cette procédure plus simple soit accordée
aux parties, il faut que le défendeur (ou bien encore le deman-

deur) la sollicite du préteur immédiatement après la délivrance
de l'interdit, avant de sortir de son tribunal, de telle sorte que
le procès soit organisé de suite. « Qbservare débet is qui volet
arbitrum petere, ut ita eum petat, antequam ex jure exeat, id

est, antequam a praetore discedat : sera enim petentibus non

indulgebitur (3). » Sans doute parce que, s'agissant d'une chose
dopt la restitution bu l'exhibition est réclamée, le défendeur sait
bien à quoi s'en tenir; il sait bien s'il doit ou non cette restitu-
tion , cette exhibition. Il faut donc qu'il prenne son parti de suite.

Sinon, le procès ne pourra plus être engagé, plus tard, que selon
la règle commune, avec une gageure préalable et réciproque,
le demandeur provoquant son adversaire par cette sponsio : «Si
CONTRAEPJCTUMPR/ETORISNONEXWBUERIS,OUNONRESTITUERA,etc.»

(Si, contrairement à l'édit.du préteur, tu n'as pas exhibé, ou tu
n'as pas restitué,.., etc.); et le défendeur le provoquant à son

(1) GAI. 4- § 163. — (2) C'est ainsi qu'on arrivera, par exemple, pour les
interdits restitutoires, à faire réparer, rétablir, restituer véritablement ce qui
aurait été fait de nuisible à la voie publique, ou à la navigation des fleuves, ou

a\i cours de l'eau; à faire restituer eu nature au possesseur des biens la posses-
sion des choses héréditaires (interdit QUORUMBON'OIIUM); ou à l'héritier, oello
des legs dont on se serait mis en possession sans sa volonté (interdit QUODLEGA-

TORUM); ou au maître d'un fonds rural, celle des choses affectées spécialement
au payement des fermages (interdit SALVIANUM); ou à qui de droit, colle dos

choses enlevées par violence (interdit UNDEVI), obtenues à titre précaire (inter-
dit DE PRECARIO),et tant d'autres encore. De même, pour les interdits exhibi-

toires, à faire représenter en nature les tables du testament, ou en personne,
l'homme libre, le fils de famille, l'affranchi dont l'exhibition est demandée

(interdits de tabulis, de homine libero, de liberis, de liberto, exhibendis), —

(3) GAI. 4. § 164.
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tour par une restipulatio inverse; de telle sorte qu'alors chacun
d'eux courra le péril de la gageure (1).

2327. Quant aux interdits prohibitoires, ils sont toujours restés
soumis à la procédure primitive, à la procédure per sponsionem,
et étrangers à la formula arbitmria. En effet, il s'agit dans ces
interdits de la défense d'un acte nuisible, à part toute idée de
restitution. Si cette défense a été violée, la violation commise et
consommée est réprimée naturellement par une condamnation

pécuniaire (2). Par exemple, si vous m'avez empêché de passer
sur la voie publique, de naviguer sur un fleuve, de porter un
mort là où j'en avais le droit ; si vous avez commis quelque fait

profanatoire d'un tombeau ou d'une chose sacrée : du moment

qu'il n'est pas question de restitution ni d'exhibition, la répara-
tion se résout naturellement en une somme d'argent. Il n'est pas
nécessaire de sortir des règles de la condamnation formulaire.
Ainsi, l'utilité de la formule arbitraire ne s'y faisant pas sentir >
ces interdits restent soumis à la procédure per sponsionem (3).

2328. Telle est la progression historique qu'a suivie, selon
nous, la procédure formulaire en matière d'interdits. Ce qui nous
confirme que nous sommes dans la vérité, c'est que cette marche
est toute naturelle, en accord avec les autres institutions du

système, et surtout qu'elle sert, à elle seule, à rendre compte,
de la manière la plus simple, de divers points embarrassants
dont les explications proposées jusqu'ici nous ont toujours paru
inexactes ou insuffisantes (4).

(1) GAI. 4, § 165. —
(2) L'idée de restitution est généralement mise à part

dans ces sortes d'interdits; et ce qui le prouve, c'est que souvent, au sujet des
mêmes choses, l'édit contenait, outre l'interdit prohibitoire pour la défense des
actes nuisibles, un interdit restitutoire pour le rétablissement en l'état primitif,
s'il y avait lieu (ci-dessus, n° 2300).

—
(3) a Et modo cum poena agitur, modo

sine poena : cum poena velut cum per sponsionem agitur; sine poena, velut
cum arbiter petitur. Et quidem ex prohibitoriis interdictis semper per sponsio-
nem agi solet ; ex restitutoriis vero vel exhibitoriis modo per sponsionem, modo

per formulam agitur, quoe arbitraria vocatur. « (GAI. 4. § 141.) — De même,
au paragraphe 162 : « Igitur cum restitutorium vel exhibitorium interdictum
rédditur... modo sine periculo res ad exitum perducitur, modo cum periculo. J
— C'est ce que nous apprend aussi un des fragments des Instituts d'Ulpieu,
découvert dans la bibliothèque de Vienne par m. ENDLICHER : & (Resiitutoria
vel exhibitoria per formulam) arbitrariam explicantur aut per sponsionem ;
semper prohibitoria vero per sponsionem explicantur.

— Restitutorio vel exhi-
bitorio interdicto reddito, si quidem arbitram postulaverit is cum quo agitur,
formulam accipit arbitrariam per quam arbiter... » — C'est d'un interdit resti-
tutoire mis en application par la procédure per sponsionem qu'il est question
dans CICBRON, Pro Coecina, c. 8 : a... His relus ita gestis, P. Dolabella prator
interdixit, ut est consuetudo, de vi hominibus armatis, sine ulla exceptione, tan-
tum ut unde dejecisset, restitùeret. Restitiiisse se dixit, sponsio facta cst.'Hac
de sponsione vobis judicandum est. i —

(4) Ainsi, nous né saurions admettre
la manière dont M. ZIMMERN (§ 71, note 15), d'après HUSCHKE, croit pouvoir
expliquer la différence de procédure enlre les interdits restitutoires ou exhibi-
toires, et les interdits prohibitoires, en disant que dans ces derniers il y a tou-
jours à réprimer une atleinte portée aux droits d'autrui. Cette atteinte existe

49.
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2329. A ces données sur la procédure générale en matière

d'interdits, il faut ajouter quelques détails relatifs à certains cas

particuliers ou à certains interdits spéciaux.
L'action que les Romains appelaient judicium calumnioe, qui

avait pour but de réprimer les procès suscités de mauvaise foi,
et que le défendeur avait le droit d'intenter en opposition à la

demande du demandeur, était applicable en matière d'interdits,
aussi bien que dans les actions ordinaires; avec cette différence,

toutefois, que.le demandeur convaincu d'avoir agi de mauvaise

foi était condamné, dans les procès ordinaires, seulement au

dixième de l'intérêt de la cause, tandis qu'en matière d'interdit,

if était condamné au quart de cet intérêt : nouvelle preuve que
le préteur cherchait plus énergiquement encore dans les interdits

que dans les actions ordinaires à prévenir les mauvaises contes-

tations (1). Gaius mêle"ce détail à la description de la procédure

générale des interdits, pour faire remarquer que dans les interdits

restilutoires ou exhibitoires, quand l'instance a été organisée par
une formule arbitraire, le demandeur ne court aucune espèce de

risque, à moins que le défendeur ne réplique contre sa demande

par le judicium calumnioe, soutenant que c'est de mauvaise foi

et par esprit de chicane que cette demande est formée. Alors, en

effet, si la mauvaise foi était prouvée, le demandeur serait con-

damné au quart de l'intérêt de la cause (2).
2330. Les interdits qui étaient doubles (duplicia), en ce sens

que la condition des deux parties y était identique, chacune d'elles

jouant à la fois le rôle de demandeur et de défendeur, c'est-à-dire

les interdits UTI POSSIDETISet UTRUBI (ci-dess., n° 2317), offraient

une particularité remarquable. Précisément à cause de ce double

rôle qu'avait chacun des plaideurs, la sponsio et la restipulatio

y étaient doubles, chacun des plaideurs devant faire à son tour

tant l'une que l'autre. Ainsi, par exemple, dans les deux interdits

dont il s'agit, chacun des plaideurs prétendant être possesseur,
l'un d'eux, indifféremment, engageait le pari par une sponsio

conçue à peu près en ce sens : Si la possession est à moi, pro-
mets-tu de me donner tant ? A quoi l'autre, après avoir répondu
affirmativement, répliquait par une restipulatio inverse : si, au

contraire, la possession n'est pas à toi, promets-tu de me donner

aussi toujours dans le cas des interdits restitutoires ou exhibitoires, et souvent

même au plus haut degré ; par exemple, quand il y a eu dépossession par vio-

lence; mais la restitution, l'exhibition dont il s'agit, a appelé ici, de même que
dans les actions restitutoires ou exhibitoires, l'emploi de la formule arbitraire.

(1) t Et quidem calumnioe judicium adversus omnes acliones locum habet, et est

decimae partis causse; adversus interdicla autem quartoe partis causoe. i> (GAI. 4.

§ 175).
—

(2) GAI. 4. § 163. —La fin de ce paragraphe ne nous est parvenue que
tout altérée. Gaius y parlait d'une question controversée entre les deux écoles.

Dans les conjectures faites pour remplir cette lacune, on a supposé qu'il s'agis-
sait de savoir si le judicium calumnioe pouvait avoir lieu de la part du deman-

deur contre le défendeur. Mais celte supposilion nous paraît fort problématique.
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tant? Voilà la sponsio et la restipulatio au point de vue de l'un
des plaideurs. Mais comme l'autre ne se bornait pas à nier la pos-
session de son adversaire ; qu'il soutenait, à son tour, être posses-
seur, et qu'il devait avoir dans la procédure une position en tout
semblable à celle de la partie adverse, il faisait à son tour la
même sponsio suivie de la même restipulatio. De telle sorte que
celui qui serait reconnu avoir tort perdrait, outre le procès, le
double pari engagé : tant le montant de sa sponsio, que celui de
sa restipulatio (1).

2331. Enfin, une autre particularité, assurément bien digne
d'attention, se présente dans l'interdit UTI POSSIDETIS.Outre les
formes générales que nous venons de décrire, la procédure s'y
complique d'incidents tout particuliers. Malheureusement le ma-
nuscrit de Gaius offre de nombreuses lacunes dans le passage qui
y était relatif. Mais nous croyons qu'on peut jeter quelque jour
sur les obscurités qui résultent de ces lacunes, en se reportant à

l'historique de ces institutions, et surtout à ce qui se pratiquait,
en cas de réclamations de propriété, dans l'action de la loi per
sacramentum (ci-dessus, n°" 1856 et suiv.), et plus tard dans la

procédure per sponsionem (ci-dessus, n°* 1917 et suiv.).
2332. En effet, le préteur paraît s'êlre guidé, pour la procé-

dure relative aux disputes de la possession, sur l'imitation de celle
relative aux disputes de la propriété. — De même que dans l'an-

tique action de la loi per sacramentum, de même dans l'interdit
UTI POSSIDETIS,les deux plaideurs sont, dès le principe, en une
situation parfaitement égale : pas de demandeur, pas de défendeur;
chacun se prétend possesseur.

—
Cependant, durant le litige, à

qui la détention intérimaire de la chose avec ses fruits sera-t-elle
accordée? De même que dans l'action de la loi, de même dans
l'interdit UTI POSSIDETIS, il faut résoudre d'abord cette question
préalable. Ici elle est résolue par une mise aux enchères entre les
deux plaideurs (fructus licitatio : contentiofructus licitationis) :
celui qui offrira la plus forte somme détiendra la chose et en per-
cevra les fruits durant le litige. On dit de lui qu'il a été victorieux
dans la licitation des fruits (fructus licitatione vicit), et de l'autre

qu'il y a été vaincu (fructus licitatione victus est) (2). Cette

fructus licitatio de l'interdit répond au vindicias secundum alte-
rum dicere de l'action de la loi (ci-dessus, n° 1866). Toutefois le

montant des enchères n'est pas véritablement le prix des fruits

intérimaires, c'est une somme pénale que l'enchérisseur s'oblige à

payer, en cas de perte du procès, à titre de punition d'avoir cher-
ché , par ce moyen, à retenir une possession et une jouissance qui
appartenaient à autrui (3).—Du reste, ces fruits intérimaires ne

(1) GAI. 4. §§ 166 et 167. — (2) GAI. 4. S 166. — (3) * Summa enim fructus
licitationis non pretium est frucluum, sed poena nomine solvitur, quod quis
alienam possessionem per hoc tempus rctinere et facullatem fruendi nancisci
conatus est. « (GAI. 4. § 167.)
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lui sont pas définitivement aequis. S'il gagne le procès, il les

gardera avec la chose litigieuse, sans même payer la somme pénale
des enchères ; mais s'il perd le procès, il faudra, outre le paye-
ment de la somme pénale des enchères, qu'il restitue la chose et
les fruits intérimaires. De même que dans l'action de la loi il

garantit cette restitution par une promesse spéciale avec répon-
dants, de même ici il la garantit par une stipulation spéciale
nommée fructuaria stipulatio (1). Cette promesse pour la restitu-
tion de la chose et des fruits (fructuaria stipulatio), dans l'inter-
dit , répond aux proedes Utis et vindiciarum de l'action de la loi

(ci-dess., n° 1866), et à la caution pro proede Utis et vindiciarum
de la procédure per sponsionem (ci-dess., n°* 1924 et suiv.). —

Cela fait, les deux plaideurs se provoquent, tour à tour, par les
doubles sponsio et restipulatio (2), dérivation de l'antique sacra-
mentum. —

Après quoi, la formule étant donnée, elles sont ren-

voyées devant le juge. Celui-ci, pour juger qui est débiteur du
double pari, ou, en d'autres termes, quelle est \&sponsio et quelle
est la restipulatio justa, examinera à qui, d'après les règles de

l'interdit, appartient véritablement la possession.
— Cet examen

fait, si celui qui a été vaincu dans les enchères est reconnu avoir

tort, il est condamné au montant de la sponsio et de la restipu-
latio faites avec lai, comme perte du double pari du procès ; l'autre
est absous au sujet de toutes ses promesses, et, en outre, il garde
la chose ainsi que les fruits intérimaires, puisqu'il est vérifié que
la possession était à lui. — Si, au contraire, c'est celui à qui
l'enchère est restée qui est reconnu avoir tort, il est condamné :

1° au montant de la sponsio et de la restipulatio faites avec lui,
comme perte du double pari du procès ; 2" an payement de la
somme montant de l'adjudication des fruits, comme peine pour
avoir retenu, par ce moyen, une possession et une jouissance qui
n'étaient pas à lui ; 3° enfin à la restitution de la chose et des fruits

intérimaires, en vertu de la promesse qu'il en a faite dans la

fructuaria stipulatio. Son adversaire, en sens inverse, est absous
de la sponsio et de la restipulatio faîtes avec lui (3).

— Ainsi,

remarquez bien comment, le procès étant véritablement engagé
sur la question de savoir qui est débiteur et qui ne l'est pas dans

les sponsiones et dans les restipulationes qui ont été faites, la sen-
tence da juge consiste principalement à condamner et à absoudre
au. sujet de ces sponsiones et restipulationes ; comment, chaque

(1) GAI. 4. § 166. Les mots insérés, par conjecture, dans les éditions de

Gaius, pour remplir les lacunes du manuscrit, sans doute, sont fort utiles sou-
vent : mais souvent aussi ils sont dangereux, parce qu'on s'habilue à prendre
(tomme un texte 1ce qui n'est peut-être qu'une supposition erronée. Nous croyons
qu'il en est ainsi de cette fructuaria stipulatio, relative spécialement à la res-

titution des fruits intérimaires, comme son nom même l'indique,, et que les

mots intercalés, par les éditeurs, feraient porter uniquement sur la restitution! de

la possession. —Cotte remarque est importante pour l'intelligence de ce qui «a

suivre. —
(2) GAI. 4. § 166. —

(3) GAI. 4. §§ 166, 167 et 168.



TIT. XV. DES INTERDITS. 775

plaideur y jouant un double rôle,-tant celui de demandeur que
celui de défendeur, il faut que la sentence statue à l'égard de
chacun- d'eux, condamnant l'un et absolvant l'antre ; enfin com-

ment, malgré le caractère'purement pécuniaire des condamnations

formulaires, on arrive, jusqu'à un certain point', à la restitution
delà chose et des fruits intérimaires, au moyen de la fructuaria
stipulatio (1). —- Avec le temps, cette fructuaria stipulatio cessa
même d'être indispensable. Quand le plaideur vaincu dans la Irri-
tation des fruits n'avait pas eu soin de la faire ou qu'il avait voulu
la laisser de côté (omissa fructuaria stipulatione), deux actions

spéciales furent imaginées, et, s'il gagnait définitivement le

procès, mises à sa disposition comme conséquence forcée de sa
victoire : l'une nommée judicium Cascellianum, du nom proba-
blement de son inventeur, pour se faire restituer la possession de
la chose (2), et l'autre nommée judicium fructuarium, pour se
faire restituer les fruits perçus dans Vintérim (3). Ces deux actions
étaient qualifiées, tant l'une que l'autre, Aejudiciuni secutorium,

parce qu'elles suivaient comme conséquence la victoire obtenue
sur la sponsio (quod sequitur sponsionis victoriam) (4).

2333. Gaius, qui décrit cette procédure seulement à l'occasion
de l'interdit UTI POSSIDETIS, ne dit pas qu'elle s'appliquât aussi
à -l'interdit UTRUBI; mais la similitude de situation peut faire

conjecturei- qu'elle y avait lieu aussi, ou du moins qu'il s'y
passait quelque chose d'analogue.

2334. Du reste, nous avons suffisamment expliqué comment,

lorsque la forme des jugements qu'on appelait autrefois extraor-

dinaires est devenue la forme commune, les interdits ont dû

perdre leur caractère, et donner lieu seulement à des actions,
comme si l'interdit avait été prononcé par le magistrat. Les

gageures préalables per sponsionem et toutes les autres institu-
tions spéciales au système formulaire étant tombées en même

temps en désuétude, on voit qu'il n'est presque plus rien resté
de cette procédure particulière des interdits que nous venons
de décrire.

(1) Nous disons jusqu'à un certain point, parce qu'en définitive, si l'adver-
saire se refusait à faire celle restitution, tout se réduirait à une condamnation

pécuniaire contre lui; tandis que dans la procédure per formulam arbiirariam,
on pourrait l'y contraindre, au besoin, manu militari. —

(2) GAI. 4. § 166. —

(3) GAI. 4. § .169. —
(4) C'est ainsi que nous croyons pouvoir expliquer simple-

ment le texte de Gaius relatif à ces actions. Les explications qu'en ont données

ZtJUfERji, et même WALTER, moins éloigné de la vérité, ne nous paraissent nul-
lement satisfaisantes. — Nous sommes porté à croire que \e judicium Cascel-
lianum et le judicium fructuarium étaient tous deux au nombre des actions

arbitraires, puisqu'ils avaient le caractère restitutoire. C'était ainsi qu'on
parvenait, bien que les'interdils UTI POSSIDETISet UTRUBIfussent seulement pro-
hibitoires, à tenir compte dés restitutions qui devient en être la suite.
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TITULLS XVI.

DE POENA TEMERE LITIGANTIUM.

Nunc admonendi sumus, magnam
curam egissc eos qui jura sustiuebant,
ne facile homines ad litigandum pro-
cédèrent : quod et nobis studio est.

Ideoque êo maxime fieri potest, quod
temeritas tam agentium quam eorum
cum quibus agitur, modo pecnniaria
poena, modo jurisjurandi religione,
modo infamiae metu coercetur.

TITRE XVI.

DE LA PEINE DES PROCES TEMERAIRES.

Remarquons ici que les gardiens de
la

législation ont toujours apporté un

grand soin à empêcher qu'on ne se

jetât trop facilement dans les procès;
et telle est aussi notre sollicitude. Le
meilleur moyen d'y parirenir consiste
à réprimer la témérité soit des deman-
deurs, soit des défendeurs, tantôt par
une peine pécuniaire, tantôt par la

religion du serment ou par la crainte
de l'infamie.

2335. Le mot calomnie (calumnia), chez les Romains, s'appli-
quait non-seulement aux accusations criminelles portées sciem-
ment contre un innocent, mais encore aux procès civils entrepris
ou soutenus de mauvaise foi, avec la connaissance qu'on n'a aucun
droit. Gaius nous en donne la définition. La calomnie, dit-il, de
même que le crime de vol, consiste dans l'intention (in adfectu
est). Celui-là s'en rend coupable qui sait qu'il agit sans droit,
mais qui intente son action pour opprimer son adversaire, fon-
dant l'espoir du succès plutôt sur l'erreur ou sur l'iniquité du juge
que sur la vérité : « Qui intelligit non recte se agere, sed vexandi
adversarii gratia actionem institùit, potiusque ex judicis errore
vel iniquitate victoriam sperat, quam ex causa veritatis (1). «
Cette expression de calomnie, quoiqu'elle concernât plus spéciale-
ment le demandeur, s'appliquait aussi au défendeur.

Différents moyens pour prévenir ou pour réprimer les procès
ainsi intentés ou soutenus par calomnie, existaient dans le droit
romain.

2336. Contre le défendeur, c'était, à l'époque de Gaius, dans
certains cas, la sponsio/ dans d'autres, une peine,pécuniaire;
à défaut, le serment (jusjurandum) ; quelquefois l'infamie

(ignominia).
La sponsio était une sorte de gageure, une sorte d'amende qui

avait remplacé, dans le système formulaire, la consignation de
l'action de la loi per sacramentum, et par laquelle il était permis
au demandeur, dans certaines actions, de provoquer le défendeur
en ce sens que celui des deux qui serait condamné payerait cette
amende à l'autre (2). (Voy. ci-dessus, n° 1917).

La peine pécuniaire consistait en ce que, dans certaines actions,
la condamnation devait être du double contre le défendeur, mais

(1) GAI. 4. 178. — Voir aussi la paraphrase de Théophile, hic. — (2) Telles
étaient l'action de pecunia certa crédita, dans laquelle la sponsio devait être
du tiers, et celle de pecunia constiluta, dans laquelle elle était de moitié. (GAI.
4. 171.) Tels étaient encore les procès des interdits prohibitoires. (GAI. 4. 141.
— Voir ci-dessus, nos 2522 et suiv.)
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seulement s'il avait nié et contesté (adversus inficiantem dupla-
tur; — lis inficiando crescit). Et, dans d'autres, elle devait être
du double, du triple ou du quadruple, dès le principe, soit qu'il
eût nié ou non, par la seule nature de l'action (statim ab initia

pluris quam simpli est actio). Dans la première classe se ran-

geaient les actions -.judicati, depensi, damni injurioe, legatorum
per damnationem relictorum; dans la seconde, par exemple, les

&ct\onsfurti manifesti, pour le quadruple ; concepli et oblati,
pour le triple ; nec manifesti, pour le double (1).

Le serment était employé lorsque aucune des garanties que
nous venons d'indiquer n'existait; c'est-à-dire lorsqu'il n'y avait
ni sponsio, ni action se doublant par la dénégation, ni action

dépassant le simple par sa seule nature. Alors le préteur permet-
tait au demandeur d'exiger du défendeur le serment qu'il ne sou-
tenait pas le procès par esprit de calomnie {non calumnioe causa
se infcias ire) (2).

Enfin certaines actions emportaient infamie pour le défendeur

qui succombait (tom. I, Génér., n 0875 et suiv.;—tom. II, n" 284,
et ci-dess., n- 1169, 1546, 1553, 2145).

2337. Contre le demandeur, les moyens de prévenir les procès
téméraires ou de réprimer, la calomnie étaient, tantôt l'action de
calomnie (calumnioe judicium) ; dans certains cas l'aclion con-
traire (contrarium judicium) ; dans d'autres la restipulation (resti-
pulatio), ou bien le serment (jusjurandum) (3).

L'action de calomnie (calumnioe judicium) pouvait avoir lieu
dans tous procès, contre le demandeur, sur le motif que sa
demande était faite ou avait été faite de mauvaise foi et sciem-

ment, par esprit de calomnie, en prenant ce mot dans le sens

3ue
nous venons d'y attribuer (n° 2335). La peine était d'un

ixième de la cause à l'égard des actions-, et d'un quart à l'égard
des interdits (4). Ce judicium calumnioe pouvait être intenté par
le défendeur soit en opposition à la demande même, durant le

procès principal; soit, comme le dit la paraphrase de Théophile
(hic, § 1), après que l'affaire avait été jugée et que le demandeur
avait perdu son procès.

L'action contraire (contrarium judicium) n'avait lieu que dans
certaines actions ou dans certains interdits déterminés, pour faire

condamner le demandeur tantôt au dixième, tantôt au cinquième
de la cause, par cela seul qu'il avait succombé, sans examiner
si c'était sciemment, par esprit de calomnie ou non, qu'il avait

(1) GAI. 4. 171 et 173. —
(2) GAI. 4. 172. — Nous voyons, dans ce passage,

qu'à l'égard des héritiers, des femmes, des pupilles, il y avait ordinairement

remise de l'augmentation du double, ou de la sponsio, et qu'on les soumettait

simplement
au serment. —

(3) GAI. 4. 174. —
(4) GAI. 4. 175. — Peut-êlre

faudrait-il lire, à l'égard des interdits, un cinquième au lieu d'un quart (quintoe
au lieu de quartoe). M. Éverard Dupont, qui émet celte opinion (page 136 de

sa Dissertation), en donne des raisons assez plausibles.
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intenté le mauvais procès (1). Ainsi, dans ces cas particuliers, on
était plus sévère. -

La restipulatio était à l'égard du défendeur ce que la sponsio
était à l'égard du demandeur. L'une était la réciproque de l'autre,
d'où résultait l'engagement mutuel de chacune des parties à payer
la somme dite en cas de perte du procès (ci-dessus, n° 1917).
Ici, de même que dans le contrarium judicium, on n'examinait

pas s'il y avait eu sciemment esprit de, calomnie : par cela seul

que la partie succombait, elle encourait là peine (2).
Enfin, dans tous ces cas, le défendeur avait le choix d'exiger

simplement du demandeur le serment préalable qu'il n'agissait
pas par calomnie (non calumnioe causa agere) (3). Mais s'il avait
choisi le moyen du serment préalable, il ne pouvait plus revenir
aux autres (.4).

2338. Cet historique nous fera comprendre facilement les

paragraphes suivants, qui nous exposent la législation SUTce

point, telle qu'elle était parvenue sous JuStinien. A cette époque,
la sponsio, l'action de calomnie, l'action contraire et la restipu-
latio étaient tombées en désuétude. En conséquence, le serment

(jusjurandum), destiné à les suppléer, avait pris une grande
extension. Le» Instituts de Jusfinien, comme ceux de Gaius,
commencent par exposer d'aboïd les moyens relatifs an défendeur,
et ensuite ceux qui concernent le demandeur.

H. Ecce enim jusjurandum omnibus

qui conveniuntur, e% constitutionë nos-
tra dëfertur. Nam reus non aliter suis

allegationibus utitur, nisi prius juraverit
<piod putans sese b°na instantia uti ad
contradicendum pervenit. Et adversus
inficfantes ex quibusdam causis dupli
vel tripti acli» donstituitur : veluti si
damni injurias,; aut legatorum locis
venerabilibus relictorum nomine agitur.
Statim autem ab initio pluris quam sim-

pli est acfro r veluti, furti, manifesti,
quadruplf r nec manifesti, dupli. Nam
ex causis his et aliis quibusdam, sive

quis neget, sive fateatur, pluris quam
simpli est actïo. Item actoris quoque
catumnra coercetiir. Nam etiam actor

pro catumnia jorare cogitur ex. nostra
constitutionë. Utriusque etiam partis
advocati jusjurandum subeunt, quod
alia nostra constitutionë comprehen-
sum est. Hase autem omnia pro veferi
calumnfaî actions introductà sunt, qo*
in desuetudinem abiit'. : quia in. partem
decîmam litis actotes mutetabat, quod
nunquam factum esse inveflrmus. Sed

1. Et d'abord, en vertu de notre con-

stitution, lie serment est déféré à tous
ceux qoi sont actionnés. En effet, le
défendeur n'est admis dans sa défense

qu'après avoir juré que,, s'il vient con-

tredire, c'est dans la persuasion de la
bonté dé sa cause. En outre, dans cer-
taines affaires 1, l'aY5tidn; est portée an
double ou même au triple, contre ceux

qui ont nié. Tels sont les cas de dom-

mage causé injustement, ou de legs faits
aux" établissements pieux. Il est d'au-
tres' cas où, dès fe principe, l'action

dépasse le simple : par exemple, ceux
de vol manifeste, pour le quadruple; et
dé vol non manifeste, pour le double;
car, dans ces affaires et quelques autres

semblables, que le défendeur nie ou

avoue, l'action est toujours plus que
do simple. A l'égard du demandeur, la
calomnie est également réprimée; car
notre constitution le soumet également
au serment sur 1 la calomnie. Enfin les
avocats de chaque partie' doivent aussi
le serment prescrit pat une autre de
nos constitutions. Toutes ces formalités

(1) GAI. 4. 177 et suiv-. —(2)74. 180 et 181. —
(3) lb. 176. —

(4) lb. 179.
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pro his introductum est et prsefatum
jusjurandum, et ut improbus litigator
et damnum et impensas lîtis inferre
adversario suo cogatur.

ont été introduites pour remplacer fan-
cienne action en calomnie, qui est
tombée en désuétude; car elle frappait
le demandeur de la peine du dixième
de la valeur du litige, or nous n'avons

jamais vu cette peine appliquée. Mais
à sa place on a introduit, et le serment
dont nous venons de parler, et l'obli-

gation, pour te plaideur de mauvaise

foi, de payer à son adversaire les dom-

mages et les frais.

2339. Ex constitutionë nostra. Cette constitution est insérée
dans le Code de Justinien. Elle contient le serment imposé au

défendeur, et celui imposé au demandeur (I).
Vel tripli. Le texte semble dire que là dénégation pouvait

entraîner, dans certains cas, une condamnation au triple (adversus
inficiantes... dupli vel tripli). Les commentateurs conviennent

qu'ils ne connaissent aucun exemple du triple. En effet, c'est une
erreur de rédaction, dans les Instituts de Justinien, d'avoir fait

rapporter le mot tripli à ceux qui précédent : adversus inficiantes.
Il est facile de s'en convaincre par la lecture des Instituts de Gaius,
d'où notre paragraphe a été tiré, et où le mot tripli, qui fait
allusion aux actions furti concepti et oblati, se rapporte aux
cas dans lesquels la condamnation est, dès son origine, plus que
du simple (2) ; c'est une erreur que Théophile n'a point commise
dans sa paraphrase (3).

Quod alia nostra constitutionë comprehensum est. C'est la
constitution 14, § 1, au livre 3, titre 1 du Code de Justinien.
Nous y retrouvons ce que devait contenir ce serment des avocats

(patroni causarum), prêté, comme les autres, sur les saints

Evangiles.

H. Ex qctibttsdam jndiciis damnati

ignominiosi fitmt : veluti furti, vi bo-
norum raptorum, injuriarum, de dolo;
item tuteloe, mandati, depositi, directis,
non contrariis actionibus ; pro socio

quoe ab utraque parte cfirecta est ; et ob
id quilibet ex sociis eo judicio damna-
tus ignominia notatur. Sed furti quidem
aut vi bonorum raptorum, aut injuria-
rum , aut de dolo, non solum damnati
nofantur ignominia, sed etiam pacti :
etrecte. Phjrimum enim intérest, utrum
ex delicfo aliqois, an ex contraclu
débiter sit.

9. Dans certaines actions, la con-
damnation est infamante ; par exemple,
dans celles de vol, de rapt, d'injures,
de dot: de même dans les actions de

tutelle, de mandat, de dépôt, directes,
mais non contraires*. Egalement dans
l'action pro socio* qui est directe de

part et d'autre, et où, par conséquent,
la condamnation est infamante pour
l'associé condamné, quel, qu'il soit.
Mais à l'égard des actions de vol, de

rapt, d'injures et de dol, non-seule-
ment la condamnation, mais même la
transaction emporte infamie : il y a

loin, en effet, d'être débiteur par un

délit, ou de l'être par un contrat.

2340. Directis, non contrariis. Et c'est à bon droit, dit Ulpien;
car, dans les actions contraires, il ne s'agit point de mauvaise foi,

(1) COD. 2. 59. 2. —
(2) GAI. 4. §§ 171 et 173. —

(3) THÉOPHILE, hic.
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mais de comptes qui se règlent en quelque sorte par l'instance :
« Nec immerito; nam in contrariis non de perfidia agitur, sed
de calculo qui fer e judicio solet dirimi (1). »En effet, nous savons

que, dans les actions contraires, ce n'était pas le tuteur, le
mandataire, le dépositaire qui était poursuivi; mais, au contraire,
c'était le pupille, le mandant, le déposant, auxquels on demandait
les indemnités qui pouvaient être dues pour frais, dépenses ou

reliquats de compte. Or, il n'y avait aucune mauvaise foi de la

part de ces personnes à ignorer au juste le montant de ces indem-

nités, et à vouloir les faire régler en justice. —'• Toutefois Ulpien
nous cite un cas dans lequel il y aurait mauvaise foi de la part
du mandant, et où, par conséquent, l'action contraire de mandat
entraînerait contre lui note d'infamie, savoir : si, refusant de
restituer au fidéjusseur la dette que celui-ci a acquittée pour lui,
il était condamné par l'action contraria mandati (2).

Sed etiam pacti, et recte. Parce que, nous dit Paul, la trans-

action, dans ce cas, emporte l'aveu d'un délit [quoniam intelligitur
confiteri crimen, qui paciscitur) (3).

m. Omnium autem actionum in-
stituendarum principium ab ea parte
edicti pr.oficiscitur, qua proetor edicit
de in jus vocando. Utque enim impri-
mis adversarius in jus vocandus est,
ad eum qui jus dicturus sit. Qua parte
proetor parentibus et patronis, item

parentibus liberisque patronorum et pa-
tronarum hune proestat honorem ut non
aliter liceat liberis libertisque eos in

jus vocare, quam si ab ipso proetore
postulaverint et impetraverint. Et si

quis aliter vocaverit, in eum poenam
solidorum quinquaginta constituit.

3. L'ordre à suivre dans l'exercice
de toute action commence dans cette

partie de l'édit où le préleur traite de
la citation in jus. En effet, il faut
avant tout citer son adversaire in jus,
c'est-à-dire devant le magistrat chargé
de la juridiction. Dans cette partie de

l'édit, le préteur veut que, par respect
pour les ascendants et pour les patrons,
et même pour les ascendants et enfants
de patrons et patronnes, les enfants et
les affranchis ne puissent les appeler in

jus, si ce n'est après en avoir demandé
et obtenu la permission du préteur; et
contre ceux qui citeraient .autrement,
il établit une peine de cinquante sols.

Voir ce qui a été dit ci-dessus, n° 2111, tit. 6, § 12.

TITULUS XVII. TITRE XVII.

DE 0PPICIO JUDICIS. DE l/oFFICE DU JCGE.

2341. Sous ce titre, les Instituts de Justinien donnent quelques
détails sur les règles que doit suivre le juge dans les principales
actions qui peuvent être portées devant lui.

Les explications si étendues que nous avons déjà données sur
les actions nous dispenseront d'en ajouter ici de nouvelles ; et il
nous suffira, pouf l'intelligence des paragraphes suivants, de

renvoyer à ce que nous avons déjà dit.

Superest ut de officio judicis dispi- Reste à traiter de l'office du juge. Et
ciamus. Et quidem imprimis illud ob- avant tout, son premier devoir est de

(1) DIG. 3. 2. 6. § T. —
(2) lb. § 5. — (3) lb. loi 5.
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servare débet judex, ne aliter judicet
quam quod legibus, aut constitutioni-

bus, aut moribus proditum est.

s'attacher à ne jamais juger que suivant
les lois, les constitutions et les cou-
tumes.

2342. Legibus. Ce qui doit s'étendre aussi aux sénatus-consultes,
quoe legis vicem obtinent.

Moribus. Ce qui comprend les réponses des prudents ; en un

mot, tout le droit civil. Sous le système des formules, le droit

prétorien n'était pas compris dans cette obligation du juge, mais
seulement le droit civil. En effet, c'était au préteur, s'il voulait
faire observer quelque disposition du droit honoraire, à y pourvoir
par la nature ou par la conception de la formule qu'il donnait.

Mais, sous Justinien, où l'on ne donne plus de formule, et où la

plupart des dispositions du droit honoraire sont passées en force
de loi, cette distinction n'est plus à faire.

Nous avons vu ci-dessus, nb 1783, liv. 4, tit. 5 pr., que la
sentence rendue contrairement aux lois était nulle, sans qu'il fût
besoin d'appel, en ce sens que le procès'pouvait être recommencé.

La peine contre le juge coupable à dessein d'une telle violation
des lois était la déportation. « Judex qui contra sacras principum
constitutiones, contrave jus publicum quod apud se recitatum est,
pronuntiat, in insulam deportatur (1). »

I. Ideoque, si noxali judicio addictus

est, observare débet ut, si condem-

nandus, videtur dominus, ita debeat
condemnare : PUBLIUM MJEVIUM LUCIO
TITIO IN DECEM AURKOS CONDEMNO, AUT

NOXASIDEDERE.

1. Par conséquent, dans une action

noxale, il doit avoir soin, si le maître
lui paraît devoir être condamné, de

rédiger ainsi la condamnation : JE CON-
DAMNE PuBLIUS M.EVIUS ENVERS LuCIUS

TlTIUS, A DIX SOLS D'OR, OU A FAIRE ABAN-

DON N0XAL.

2343, In decem aureos condemno. C'est la condamnation

pécuniaire, la véritable condamnation de la sentence ; car, quant'
à l'abandon noxal, il est laissé à la faculté du condamné, et c'est
de la loi qu'il tient cette faculté. Aussi l'action judicati, si elle
avait lieu, ne pourrait-elle porter que sur la condamnation pécu-
niaire. Nous avons déjà exposé ces principes ci-dessus, n° 2221.

II. Et si in rem actum sit : si contra

petilorem judicaverit, absolvcre débet

possessorem ; sive contra possessorem,
jubere eum débet ut rem ipsam resti-

tuât cum fructibus. Sed si possessor
neget in proesenti se restituera posse,
et sine frustratione videtur tempus res-
tîtuendi causa petere, indulgendum est
ci : ut tamen de litis oestimalione caveat
cum fidejussore, si intra tempus quod
ei datum est non restituisset. Et si

hereditaspetita sit, eadem circa fructus
interveniunt quoe diximus intervenire

%'. Dans le cas d'action réelle, s'il juge
contre le demandeur, il doit absoudre
le possesseur ; s'il juge contre le pos-
sesseur, il doit lui ordonner de restituer
la chose avec les fruits. Mais, si le pos-
sesseur se dit dans l'impossibilité de
faire immédiatement la restitution, et

que sa demande d'un délai paraisse sans

fraude, elle doit lui être accordée ; tou-
tefois , en lui faisant garantir par fidé-

jusseur l'estimation du litige, pour le
cas où la restitution ne serait pas faite
dans le délai concédé. En cas de pétition

(1) PAUL. Sent. 5. 25. 4. — DIG. 48. 10. 1. § 3. f. ftlârcian.
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de singularum rerum petitione. Illorum

autem fructuum quos oulpa sua posse6-
sor non perccpit, in utraque actione

eadem ratio pêne habetur, si proedo
fuei'it. Si vero hona fîde possessor
fuerit, non habetur ratio consumpto-
rum, neque non perceptorum. Post

inchoatam autem petitionem, etiam

illorum ratio habetur quia culpa posses-
soris percepti non sunt, vel percepti

consumpti sunt.

d'hérédité, il en est à l'égard des fruits
comme nous l'avons dit pour la péti-
tion d'objets particuliers. Les fruits que
le possesseur a, par sa faute, man-

qué de percevoir, se
comptent à peu

près de la même manière dans l'une et
dans l'autre action, à l'égard du pos-
sesseur de mauvaise foi: Ce possesseur
de bonne foi, au contraire, ne doit

compte des fruits consommés, ni des
fruits non perçus. Mais, à dater de la

demande, il est dû compte même des
fruits non perçus par la faute du pos-
sesseur, ainsi que de ceux consommés

après la perception.

2344. Ut rem ipsam restituât cum fructibus. 11 s'agit ici de
Yarbitrium préalable, qui avait lieu dans les aclions arbitraires,
par conséquent dans les actions in rem, et que nous avons assez

expliqué pour que nous n'ayons plus à y revenir. — Remarquons
la faculté laissée ail juge d'accorder, selon le cas, un délai à la

partie, pour obéir à Yarbitrium.
Et si hereditas petita sit. Voyez à l'égard de la pétition d'hé-

rédité ce que nous en avons dit tome II, n° 830.

IH. Si ad exhibendum actum fuerit,
non suffîcit ut exhibeat rem is cum quo
actum est; sed opus est ut etiam rei

causam debeat exhibere, id est ut eam

causam habeat actor quam habiturus

esset, si cum primum ad exhibendum

egisset, exhibita res fuisset. Ideoque si

inter moras usucapta sit res a posses-

sore, nihilominus condemnabitur. Proe-

terea fructuum medii temporis, id est,

ejus quod post acceptum ad exhiben-

dum judicium ante rem judicatam in-

tercessit, rationem habere débet judex.

Quod si neget is cum quo ad exhiben-

dum actum est, in proesenti exhibere

posse, et tempus exhibendi causa petat,

idque sine frustratione postulare videa-

tur, dari ei débet : ut tamen caveat se

restituturum. Quod si neque, statim

jussu judicis rem exhibeat, neque postea
exhibiturum se caveat, condemnandus

sit id quod actoris intererat ab initio

rem exnibitani esse.

3. Dans l'action ad exhibendum, il
ne suffit pas que le défendeur exhibe la

chose, il faut encore qu'il en exhibe la
cause telle qu'elle a été soulevée; c'est-
à-dire que la cause du demandeur doit
être la même que si l'exhibition de la
chose avait eu lieu aussitôt après la
demande. C'est pourquoi si, pendant les

retards, le possesseur a accompli l'usu-

capion de la chose, il n'en sera pas
moins condamné. Le juge doit, en outre,

compter les fruits du temps inter-
médiaire , c'est-à-dire du temps écoulé
«ntre la délivrance de l'action ad exhi-
bendum et le jugement. Si le défendeur
se dit dans l'impossibilité de faire im-
médiatement l'exhibition, et que sa
demande d'un délai paraisse sans fraude,
elle doit lui être accordée, en lui fai-

sant, toutefois, donner caution qu'il res-
tituera. Mais, faute par lui de faire, sur
l'ordre du juge, l'exhibition immédiate
de la chose, ou d'en cautionner l'exhibi-
tion postérieure, il doit être condamné
en l'indemnité de tout l'intérêt qu'avait
le demandeur à ce que l'exhibition eût
lieu immédiatement.

2345. Il faut rapprocher des dispositions de ce paragraphe sur
l'action ad exhibendum les notions que nous en avons déjà don-
nées tom. II, n° 3*87; ci-dess., n0' 1992 et suiv., relativement aux
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actions arbitraires, n° 2143 et au § 31 des actions, — Nous savons

que l'aetion ad exhibendum était au nombre des actions arbitraires,
et par conséquent, avant la condamnation, il y avait un arbitrium

préalable, pour ordonner l'exhibition.

TV. Si familîoe erciscundoe judicio
actum sît,singulas res singulis heredi-

bus. adjudicare débet; et si in alterius

persona proegravare videatur adjudica-
tio, débet hune invicem coheredi certa

pecunia, sicut jam dictum est, con-
demnare. Eo quoque nomine coheredi

quisque sao condemnandus est, quod
solus fructus hereditarii fundi percepif,
aut rem hereditariam corruperit aut

consumpserit, quoe quidem similiter
inter plures quoque quam duos coh'e-

redes subsequuntur.

V. Eadem interveniunt, et si com-
muni dividundo de pluribus rébus ac-
tum fuerit, Quod si de una re, veluti de

fundo : si quidem iste fundus commode

regionibus divisionem recipiat, partes
ejus singulis adjudicare débet ; et si unius

pars proegravare videbitur, is invicem

certa pecunia alteri condemnandus est.

Quod si cpmmode dividi non possit, ve-
luti si homo forte aut mulus erit de quo
actum sit : tune totus uni adjudicandus
est, et is invicem alteri certa pecunia
condemnandus.

VI. Si finium regundorum actum

fuerit, dispicere débet judex an neces-

saria sit adjudicalio : quoe sane uno casu

necessaria est, si evidentioribus finibus

distingui agros commodius sit, quam
olim fuissent distincti. Nam tune necesse

est ex alterius agro partem aliquam alte-

rius agri domino adjudicari : quo casu,
conveniens est ut is alteri certa pecunia
debeat condemnari. Eo quoque nomine

damnandus est quisque hoc judicio,

quod forte circa fines aliquid malitiose

commisit, verbi gratia, quia lapides
finales furatus, vel arbores finales ceci-

dit. Contumacioe quoque nomine quis-
que eo judicio condemnatur, veluti si

quis jubente judice metiri agros passus
non fuerit.

4. S'il s'agit de Y&ci\onfamili(e ercis-
cundoe, il doit adjuger les objets, cha-
cun séparément, à chaque héritier en

particulier, et si l'adjudication paraît
plus considérable à l'égard de l'un, il
doit, comme nous l'avons déjà dit, le
condamner, par compensation, envers
son cohéritier, en une somme certaine.
Pareille condamnation doit avoir lieu

également contre chaque héritier en-
vers son cohéritier pour les fruits héré-
ditaires qu'il aurait perçus seul, ou pour
les choses qu'il aurait détériorées ou
consommées. Et ces règles sont les
mêmes quand il y a plus de deux
héritiers.

5. Il en est de même dans l'action
communi dividundo, lorsqu'il s'agit du

partage de plusieurs objets. Mais lors-

qu'il n'y a qu'une seule chose, par
exemple un fonds, dans ce cas, s'il peut
se diviser commodément, le juge doit en

adjuger les parts à chacun en particulier,
et si la part de l'un paraît plus forte.,
celui-ci doit, par Compensation, être
condamné envers l'autre en une somme
certaine. Mais si l'objet ne peut se

diviser, comme un esclave, un mulet,
alors il faut l'adjuger tout entier à un
seul, et celui-ci, par compensation,
devra être condamné envers l'autre en
une somme certaine.

6. Dans l'action en bornage, le juge
doit examiner si l'adjudication est néces-
saire; et elle ne l'est que dans un seul
cas ; s'il devient utile de distinguer les

champs par des limites plus évidentes

que celles qu'ils avaient. Alors, en effet,
il est nécessaire d'adjuger à l'un une

partie du champ de l'autr.e ; et, par con-

séquent, l'adjudicataire doit, dans ce
cas, être condamné envers l'autre, en
une somme certaine. Dans cette action,
doit être également condamné celui qui
auraitfrauduleusement commis quelque
entreprise contre les limites, par
exemple en enlevant les bornes, on en

coupant les arbres qui les distinguent.
Enfin on y est aussi condamné pour
cause de contumace, par exemple si,

malgré l'ordre du juge, on s'est opposé
au mesurage des champs.
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2346. Renvoyons, pour les trois actions : FAMILI/E ERCISCUND^E,
COMMUNIDIVIDUNDOet FINIUM REGUNDORUM, à ce que nous en avons dit
tom. I, Génér., n 0' 229 et 271 ; tom. II, rï°' 299 et 319; ci-dess.,
n°81931, 1962, 2119 et suiv., auparagr. 20 des actions.—Nous

savons que ces trois actions avaient cela de particulier, qu'elles

pouvaient emporter à la fois adjudication et condamnation.

Ainsi, dans -les actions FAMILLE ERCISCUND^:, et COMMUNIDIVI-

DUNDO, il y avait : adjudication à chacune des parties de la por-
tion que le juge lui attribuait et dont elle acquérait par ce moyen
la propriété exclusive; et, en outre, condamnation contre quel-

ques-uns envers quelques autres au payement de certaines som-

mes, pour compensation en cas d'inégalité des lots, ou bien pour
les prestations personnelles dont les cohéritiers ou les coproprié-
taires pouvaient être redevables entre eux, pour avances ou dété-

riorations sur la chose commune. Il pouvait même arriver que
l'action eût uniquement pour but, non pas un partage à opérer,
mais la poursuite de ces prestations personnelles, et, dans ce

cas, elle ne donnait pas lieu à adjudication, mais seulement à
condamnation. '_

Quant à l'action FINIUM REGUNDORUM,nous avons déjà vu égale-
ment, et lé texte nous explique de nouveau en quoi consistait la

condamnation, et comment Y adjudication ri y était qu'acciden-
telle, seulement dans le cas où le juge estimait utile de modifier

les limites, et en conséquence d'attribuer à l'un des voisins la pro-

priété d'une partie de terrain appartenant à l'autre, sauf une con-

damnation pécuniaire contre celui qui se trouvait ainsi avantagé,
afin de compenser cet avantage. Nous pouvons remarquer qu'à

proprement parler, dans l'ancien droit, on appelait fines l'espace
vacant, de cinq pieds de large, qui devait être laissé entre les

champs (tom. I, Hist., tab. vil, §4); et que l'action finium

regundoruma.xa.it pour but de faire régler ces confins.

Aliquid malitiose commisit. Il y avait en outre, contre le

déplacement des bornes, des peines publiques que nous trouvons

indiquées au Digeste, liv. 47, tit. 21, de termino moto, et qui
.pouvaient aller jusqu'à la rélégation.

"VII. Quod autem istis judiciis alicui

adjudicatum sit, id stafim ejus fit cui

adjudicatum est.

ff. Du reste, toute chose adjugée par
suite de ces actions devient immédiate-
ment la propriété de l'adjudicataire.

Nous savons en effet que Y adjudication était, même dès la loi

des Douze'Tables, un des moyens légaux d'acquérir le domaine
romain.

2347. Ajoutons que le juge peut, à cette époque, par suite de
la plus grande extension donnée, d'abord par Justin et finalement

par Justinien, à l'admissibilité des demandes reconventionnelles,
condamner le demandeur comme le défendeur (ci-dess., n 0"

2171,
4° et 2200).



RESUME DU LIVRE QUATRIEME.

(TITRE XIII A XVII.)

Exceptions.
—

Répliques, dupliques, etc.

L'exception est un moyen de défense contre l'action. — C'était vérita-

blement, dans le système des formules, une exception, ou une restriction,
mise par le préteur soit à la prétention formulée dans Yintentio, soit à la
condemnatio. — La plupart avaient pour but de faire absoudre le défen-
deur. Quelques-unes de faire diminuer le montant de la condamnation.

Elles étaient employées lorsque l'action existant en principe et devant
être donnée au demandeur, cependant quelque circonstance particulière,
alléguée par le défendeur, et dont le juge n'aurait pas pu s'occuper de

plein droit, devait, si elle était vraie, emporter absolution, ou restrein-
dre le montant de la condamnation. Le préteur, en faisant exception,

pour ce cas, à la prétention du demandeur, donnait ainsi mission au

juge de vérifier cette circonstance et d'y avoir égard. — La plupart des

exceptions provenaient du droit prétorien; quelques-unes cependant
dérivaient de lois, de sénatus-consultes ou de constitutions impériales.—
On en trouve quelques-unes qui sont opposées à des actions prétoriennes
en vertu du droit civil. — Mais lorsque la nature de l'action emporlait

par elle-même mission au juge d'avoir égard aux faits allégués, il était
inutile de les mettre en exception; ainsi, dans les actions de bonne foi,
loutès les exceptions fondées sur la bonne foi étaient sous-entendues de

plein droit.
Les exceptions citées par noire texte sont : celles provenant du dol

(exceptio doli mali) ; de la violence (metus causa), ou de l'erreur : celle
du dol est générale; les deux autres cas n'en sont que des spécialités
particulières ; — les exceptions conçues en fait (in factum j — in factum

composites) ; ce qui n'est pas une sorte d'exception particulière, mais
seulement une forme sous laquelle les exceptions peuvent être conçues ;
en effet, on dit qu'elles sont conçues en fait, lorsque le préteur a spé-
cifié un fait précis et circonstancié que le juge n'a plus qu'à vérifier. —

Telles sont les exceptions de non-numération (pecunioe non numérales),
du pacte (pacti conventi), du serment (jurisjurandi), de la chose jugée
(rei judicatoe).

Les exceptions sont, les unes perpétuelles et péremptoires, les autres

temporaires et dilatoires : ce qui, dans le droit romain, ne doit s'enten-
dre en aucune façon des effets de l'exception une fois proposée en justice
et appliquée par le juge, mais seulement de la durée et des effets de

l'exception dans les mains du défendeur, lorsque le procès n'a pas encore
été engagé. —En ce sens, les exceptions perpétuelles et péremptoires
sont celles dont la durée est illimitée, c'est-à-dire qui pourront être

opposées au demandeur, à quelque époque qu'il agisse, et qui, par con-

séquent, périment l'action, puisqu'elles l'empêchent de pouvoir jamais
être exercée utilement. — Les exceptions temporaires et dilatoires sont
celles que le défendeur n'a que pour un temps; de sorte que, passé ce

temps, si le demandeur agit, elles ne peuvent plus lui être opposées :

TOMEm. 50



786 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. IV.

d'où il suit qu'elles procurent seulement au défendeur un délai durant

lequel il ne peut être attaqué utilement. — Mais toutes les exceptions,
tant péremptoires que dilatoires, avaient cela de commun, que si l'action
était intentée mal à propos et qu'elle fût repoussée par une de'ces excep-
tions, même dilatoires, elle l'était pour toujours, parce que, ayant élé
déduite en justice et consommée, elle ne pouvait plus y être reproduite.
Cependant Justinien modifie ce point à l'égard des exceptions dilatoires :
les délais que le demandeur a méprisés seront seulement doublés, et
tous les frais à sa charge.

Certaines exceptions sont dilatoires à raison de la personne : telles

sont celles qu'on nomme procuraloires, et qui sont fondées sur l'inca-

pacité du procureur par lequel on agit.
De même que l'action, l'exception peut, à son tour, être repoussée par

une réplique (replicatio), qui n'est qu'une exception contre l'exception :

Celle-ci par la triplique (triplicatio), et ainsi de suite.

Certaines exceptions profitent non-seulement an débiteur, mais à tous

ceux.qui sont tenus pour lui, et à ses successeurs; d'autres lui sont

exclusivement personnelles et ne peuvent être invoquées que par lui.

Telles sont celles de la cession des biens, du pacte personnel, du bénéfice

de compétence.

Interdits.

L'interdit était un décret, un édit rendu sur la demande d'une partie,

par un magistrat du peuple, le préteur, ou, dans les provinces, le

proconsul, pour ordonner ou défendre impérativement quelque chose.

C'était, à proprement parler, un édit particulier, un édit entre deux

personnes : inter duos edictum, à! où .interdictum : de manière à suppléer
à l'absence de loi générale, par les ordres particuliers du magistrat.

Les interdits s'employaient dans les matières placées plus spécialement
sous l'autorité publique : telles que la conservation ou l'usage des choses

de droit divin ou religieux, des choses communes ou publiques; et,

quant aux choses privées (rei familiaris causa), dans les contestations

urgenfes, qui, pouvant amener des rixes ou voies de fait, appellent
l'intervention immédiate de l'autorité : telles que celles sur la possession
et sur la quasi-possession.

L'affaire n'était terminée par l'interdit qu'autant que celui contre qui
il avait été donné s'y soumettait. Sinon, il y avait procès ; on était renvoyé
devant un juge, avec une action conçue d'après l'interdit.

Les interdits sont prohibitoires, restitutoires ou exhibitoires, selon

qu'ils contiennent une défense, ou bien un ordre de restituer ou d'ex-

hiber. Celte division est la première et la plus générale.
Ceux relatifs à la possession se divisent en interdits : 1° pour acquérir

(adipiscendoe), 2° pour
1
retenir (retinendoe), 3° pour recouvrer (recupe-

randoe possessionis), et 4° interdits doubles, en ce sens qu'ils se donnent

tant pour faire acquérir que pour faire recouvrer la possession (tam

adipiscendoe quam recuperandoe possessionis). Cette division n'est que
secondaire, et propre seulement aux interdits possessoires. -—Dans la

première classe, notre texte cite les interdits QUORUMBONORUMet SALVIA-

NUM; •— dans la seconde, UTI POSSIDETISet UTRUBI; — dans la troisième,

UNDEvi ; — dans la quatrième, nous savons par un fragment d'Ulpien,
récemment découvert, et par les fragments du Vatican, qu'il y avait les

interdits QUEMFUNDUM, QUAMHEREDITATEM,QUEMUSUMFBUCTUM.
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Une troisième division des interdits les distingue en simples ou dou-

bles : les-premiers, dans lesquels les contestants sont, l'un demandeur,
l'autre défendeur; les seconds, doubles en ce sens que les contestants y
sont l'un et l'autre demandeur et défendeur tout à la fois.

Depuis la suppression du système des formules, et de ce qu'on nom-

mait autrefois la juridiction ordinaire, on ne rend plus d'interdits; mais

on agit directement devant le juge, comme si de l'interdit naissait une

action utile. Ainsi, les interdits ont été remplacés par des actions.

Peines contre les plaideurs téméraires.

Les moyens de prévenir ou de réprimer les procès téméraires ou la

calomnie sont, au temps de Justinien, le serment (jusjurandum pro

calumnia), tant à l'égard du demandeur que du défendeur et de leurs

avocats; et en outre, contre le défendeur : dans certaines actions, le

doublement de la condamnation, encouru pour avoir nié ( adversus infi-

ciantes); dans d'autres, la condamnation au double, au triple ou au

quadruple, attachée dès le principe à la nature même de l'action, soit

que le défendeur ait nié, soit qu'il ait confessé; enfin, dans quelques-
unes, l'infamie en cas de condamnation; ou même en cas de transaction,
s'il s'agit de vol, de violence, de dol ou d'injures.

— La nécessité d'une

autorisation préalable, pour agir contre un ascendant ou un patron, doit

encore être rangée au nombre de ces moyens.

Office du juge.

Le juge est obligé de prononcer selon les lois ; sinon la sentence est

nulle, même sans appel, et il peut être passible d'une peine publique.
Le texte applique ce principe aux cas des actions ; noxales, in rem,,
ad exhibendum, familioe erciscundoe, communi dividundo et finium

regundorum.

TITULUS XVIII.

DE PUBUCIS JUDICIIS.

Publica judicia neque per acliones

ordinantur, neque omnino quidquam
simile habent cum cseteris judiciis de

quibus loeuti sumus : magnaque diver-
sitas est eorum et in instituendo et in
exercendo.

TITRE XVIII.

DBS ACCUSATIONS PUBLIQUES.

Les procédures publiques ne s'orga-
nisent pas par des actions; et elles
n'ont aucun point de ressemblance avec
les autres procédures dont nous avons

parlé. Il y a entre elles une grande
différence, soit quant à leur introduc-

tion, soit quant à leur poursuite.

2348. La procédure criminelle et le droit pénal des Romains

seraient un sujet digne de toute notre attention, et il y aurait

assurément le plus haut intérêt à les exposer dans tous leurs

développements d'histoire et de législation ; mais ce n'est pas ici

la place d'un pareil traité. Les Instituts de Gaius ne contenaient

rien sur cette matière; ceux.de Justinien se bornent à en donner

quelques idées sommaires (1). D'ailleurs, à cette époque, la pro-

(1) Nous trouvons dans les Sentences de Paul une série de titres qui se

50.
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cèdure criminelle était complètement déchue, et le droit pénal
bien modifié.

Il me suffira de renvoyer au résumé de leurs vicissitudes histori-

ques , tel que je l'ai tracé tom. I, dans l'histoire de la législation
romaine, principalement n 01868 et suiv. (1).

2349. Nous avons vu comment s'était établie, dans le septième
siècle delà république, l'institution des QUJESTIONESPERPÉTUÉE,ou

délégations perpétuelles, d'après lesquelles l'accusation publique

(piiblicum judicium) avait lieu en'vertu d'une loi spéciale qui
caractérisait le crime, qui en fixait la peine, et surtout qui en

réglait la procédure (tom. I, Hist., nos272 et suiv.), de sorte que,
dans cette législation, la procédure criminelle n'était pas générale
et uniforme pour tous les crimes ; mais elle était spéciale pour
chacun d'eux, et réglée par la loi relative à ce crime.

2350. Nous avons aussi remarqué l'origine des différentes lois

qui établirent successivement un jugement public contre les divers

crimes : de concussion (de repetundis ) ; de brigue (de ambitu) ;
de vol de deniers publics (depeculatu) ; de lèse-nation (de majes-

tate); de plagiat (deplagio), etc. (tom. I, Hist., n° 278); et, sous

Sylla, contre ceux de faux (defalsis) et de meurtre (de sicariis)

(tom. I, Hist., n°293).
Chacune de ces lois organisait la peine et la procédure crimi-

nelle (publicum judicium) contre chacun de ces crimes. Les délits

ainsi prévus par une loi spéciale, devenus l'objet d'une quoestio

perpétua, étaient retirés de l'arbitraire et de l'incertitude primitifs.
Ceux auxquels ce système n'avait pas encore été appliqué restaient

dans cet arbitraire; et ils faisaient comme par le passé l'objet de

procès résolus soit par les comices ou par le sénat, soit par des

délégations aux consuls, aux préteurs, ou à des quoestores par-
ticuliers. Ce fut là ce qu'on nomma cognitiones extraordinarioe,
extra ordinem cognoscere, en matière criminelle.

2351. Nous avons vu comment, sous l'empire, à côté des pro-
cédures publiques (publica judicia) organisées par une loi spéciale

pour chaque crime, se développa toujours davantage la procédure

exceptionnelle (extra ordinem), notamment contre les faits répri-
més par des sénatus-consultes ou par des constitutions, sous le

titre de crimes extraordinaires (extraordinaria crimina), et jugés
le plus fréquemment par le préteur ou par le préfet de la ville

conjointement avec le consul (tom. I, Hist., n" 405).
Le nom de publica judicia était exclusivement applicable aux

rapportent à cette matière (liv. 5, tit. 13 et suiv.). — Elle est traitée : dans le

Code Théodosien, au liv. 9 ; — dans la Collatio leg. Mos. et Rom., tit. 1 jusqu'à
15; — au Digeste, liv. 48; et au Code de Justinien, liv. 9.

(1) Avant la loi des Douze Tables, n° 83; —depuis la loi des Douze Tables

jusqu'à la soumission de toute l'Italie, n° 206; — depuis cette époque jusqu'à
l'empire, nos268 et suiv., 316; depuis l'empire jusqu'à Constantin, n° 405;

enfin, sous Justinien, n° 472.
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premières de ces procédures; les autres se nomment extraordi-
naria judicia (1).

Et même il arriva qu'à l'égard de certains crimes on ne retint
de la loi primitive, qui avait organisé contre eux une peine et
une procédure publique, que la pénalité seulement; et on laissa
tomber en désuétude la procédure publique, pour les soumettre
à la procédure extraordinaire (2).

Tel était l'état de la législation criminelle sous Justinien (t. I,
Hist., n° 472). La procédure des publica judicia a totalement

disparu, et il ne reste plus, des lois qui les avaient organisés,
que la pénalité.

2352. Neque per actiones ordinantur. C'est-à-dire ce n'était

pas par des actions obtenues du préteur, au moyen de formules
délivrées par lui, qu'avaient lieu les poursuites criminelles-; c'était

par voie d'accusation.

I. Publica autem dicta sunt, quod
cuivis ex populo executio eorum ple-
rumque datur.

1. On les nomme publiques parce
que tout citoyen, en général, peut les

poursuivre.

2353. Les Romains n'avaient pas imaginé 1 institution d un

magistrat chargé de poursuivre, au nom de la société, devant les

juridictions criminelles, la répression des crimes. Cette institution,
qui constitue le ministère public, appartient à l'âge des nations
modernes (3). C'est par le droit d'accusation publique, dévolu

généralement à tous les citoyens, même pour des faits qui leur,
étaient personnellement étrangers, que les Romains avaient

pourvu à cette nécessité.
Celui qui voulait se porter accusateur devait souscrire, par-devant

le préteur ou le proconsul, le libelle d'accusation, précisant le

genre de crime, et s'engager à poursuivre l'accusation jusqu'à
la sentence (4). Cette formalité avait, entre autres buts, celui de

prévenir la légèreté des accusations, et de faire réfléchir l'accu-
sateur à l'engagement qu'il prenait, et aux peines auxquelles il

s'exposait, si son accusation était intentée par calomnie (5).
Nous trouvons dans un fragment de Paul l'exemple d'un libelle

d'accusation : « Consul et dies (c'est-à-dire la date). Apud Muni

proetorem vel proconsulem, Lucius Titius professus est se
Moeviam lege Julia de adulteriis ream déferre : quod dicat eam
cum Gaio Seio, in civitate illius, mense illo, consulibus illis,
adulterium commisisse (6).

Plerumque. En effet, certaines personnes n'étaient pas admises
au droit général d'accusation ; à moin,s qu'elles ne voulussent

(1) DIG. 48. 1. 1. f. Macer. —
(2) lb. 8. f. Paul. —

(3) J'ai exposé l'ori-

gine et l'histoire de cette belle institution dans l'ouvrage que j'ai publié, de
concert avec mon ami M. Ledeau, sur le ministère public en France, tom. I,
introduction. —

(4) DIG. 48. 2. 7. § 1. f. Ulp.
—

(5) lb. pr.
—

(6) lb. 3. pr.
f. Paul.
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poursuivre des crimes commis contre elles ou contre leurs proches.
Et cela soit à cause du sexe, comme les femmes, ou de l'âge,
comme les pupilles; soit à cause de leur propre délit, comme
les personnes notées d'infamie; de leur pauvreté, comme ceux

qui possédaient moins de cinquante sous d'or, ou par quelques
autres motifs (I).

H. Publicorum judiciorum quoedam
capitalia sunt, quoedam non capitalia.
Capitalia dicimus quoe ultimo supplicio
afficiunt, vel aquae et ignis interdictione,
vel deportatione, vel métallo. Coetera, si

quam infamiam irrogant cum damno

pecuniario, hoec publica quidem sunt
non tara en capitalia.

16. Les procédures publiques sout, les
unes capitales, les autres non capitales.
On nomme capitales celles qui empor-
tent le dernier supplice, ou l'interdiction
de l'eau et du feu, ou la déportation, ou
la condamnation aux mines. Les autres,
si elles emportent l'infamie avec peine
pécuniaire, sont publiques, mais non

capitales.

2354. Capitalia. Il s'agit ici du sens propre de ce mot, tel

qu'il doit être pris en matière criminelle, et non du sens vulgaire
qu'on peut y attacher dans le langage ordinaire. C'est ce qu'ex-
prime Modestinus en ces termes : « Licet capitalis latine loquen-
tibus omnis causa existimationis videatur, tamen appellatio capi-
talis mortis, vel amîssionis civitatis intelligenda est (2). »

Coetera, si quam infamiam irrogant. Il y a quelque inexac-
titude dans ces expressions. En effet, nous savons que plusieurs
actions, qui étaient priuées et non publiques, emportaient infamie

pour le défendeur condamné (voy. ci-dess., n° 2332). D'un autre

côté, un fragment du jurisconsulte Macer nous apprend que les
condamnations pour crimes n'emportaient pas toutes infamie. Il
fallait distinguer entre les judicia publica et les judicia extraor-
dinaria : les premiers emportaient toujours infamie; les seconds,
seulement lorsqu'ils avaient lieu pour un crime ou un délit à

l'égard desquels l'action privée elle-même eût été infamante.

Ainsi, si l'on poursuivait par la voie criminelle extraordinaire

(extra ordinem) un délit de vol, de violence, d'injure, la con-
damnation criminelle, bien que non organisée par un judicium
publicum, emportait infamte, parce que la condamnation civile
elle-même aurait produit cet effet (3).

153. Publica autem sunt hoec : lex
JULIA majestalis, quoe in eos qui contra

imperaforem vel rempublicam aliquid
molili sunt, suum vigorem extendit.

Hujus poena animoe amissionem susti-

net, et memoria rei etiam post mortem
damnatur.

S. Dans les procédures publiques
sont : la loi JULIA sur le crime de lèse-

majesté, qui atteint les personnes coupa-
bles de machinations contre l'empereur
ou contre la république. La peine est la

perte de la vie; et la mémoire du coupa-
ble est condamnée même après sa mort.

2355. Cette loi JULIA MAJESTATIS(4) est attribuée à Jules César,
et non pas à Auguste (5).

(1) lb. 1. f. Pomp.; 2. f. Papin; 8. Macer., et suiv. — (2) DIG. 50. 16.
Deverborum significatione. 103. — (3) DIG. 48. 1. 7. — (4) lb. 4. Ad legem
Juliam majestatis. —

(5) Ciciîn. Philipp. 1. 9.
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Aliquid moliti sunt. Le simple projet (qui cogitaverit) est

puni aussi sévèrement que la consommation du crime (1). Du

reste, dans la législation criminelle des Romains, cette règle
n'est pas spéciale au crime de lèse-majesté : elle paraît plus
étendue, du moins en ce qui concerne la tentative dont l'issue
criminelle n'a pas été réalisée. « Divus Hadrianus, nous dit

Callistrate, in hoec verba rescripsit : in maleficiis voluntas spec-
tatur, non exitus (2). »

Etiam post mortem damnatur. Nous avons expliqué cette

particularité (ci-dess., n° 1002, liv. 3, tit. 1, § 5).

IV. Item lex JULIA de adulteriis

coercendis, quoe non solum temerato-
res alienarum nupliarum gladio punit,
sed et eos qui cum masculis nefandam
libidinem exercere audent. Sed eadem

loge JULIA etiam stupri fiagitinm puni-
tur, cum quis sine vi vel virginem vel

viduam honeste viventem stupraverit.
Poenam autem eadem lex irrogat pec-
catoribus : si honesti sunt, publica-
tionem partis dimidioe bonorum ; si

humiles, corporis coercitionem cum

relegatione.

4. De même, la loi $viA\surlarèpres-
sion des adultères, qui punit de mort
non-seulement ceux qui souillent la
couche d'autrui, mais encore ceux qui
se livrent à d'infâmes débauches avec
des hommes. La même loi punit aussi la
séduction exercée sans violence sur une

fille ou sur une veuve de moeurs hono-
rables. La peine est contre les coupa-
bles, s'ils sont de condition honorable,
la confiscation de la moitié de la for-
tune ; s'ils sont de basse condition, une

peine corporelle avec relégation.

2356. La loi JULIA DE ADULTERIIS (3) appartient au règne
d'Auguste (an de R. 736 ou 737).

Gladio punit. La loi JULIA ne portait pas cette peine, mais

seulement, à en juger par les Sentences de Paul, celle de la
confiscation d'une partie des biens contre la femme et son com-

plice, et de leur relégation chacun dans une île différente (4).
C'est une constitution de Constantin, insérée dans le Code, qui
établit la peine de mort (5).

W. Item lex COHNELIAdesicariis, quoe
homicidas ultore ferro persequitur, vel
eos qui hominis occidendi causa cum
telo ambulant. Telum autem, ut Gaius

noster in interpretatione legum Duode-
cim Tabularum scriptum reliquit, vulgo
quidem id appellatur, quod arcu mit-

titur; sed et omne signilicatur quod
manu cujusdam mittitur. Sequitur ergo
ut lapis et lignum et ferrum hoc no-

«mine contineatur : dictumque ab eo quod
in longinquum mittitur : a groeca voce

cnro TOÛ TvjXoîi. Et banc significationem
invenire possumus et in groeco nomine.
Nam quod nos telum appellamus, illi

péXoç appellant è.izo TOÏÏ pa'XXsuOai.
Admonet nos Xenophon, nam ita scribit ;

5. De même, la loi CORNELIA contre
les sicaires, qui frappe d'un fer vengeur
les homicides, ou ceux qui marchent,
armés d'un trait, au meurtre d'un

homme. Par trait, selon ce qu'a écrit
notre Gaius dans son interprétation sur
la loi des Douze Tables, on désigne
communément celui qui est lancé par
un arc; mais ce mot désigne également
fout ce qui se lance à la main. Ainsi,
une pierre, du bois, du fer, sont compris
dans cette dénomination, car elle vient
de ce que la chose est lancée au loin,

par dérivation du mot grec tV)Xoïï

(loin); aussi trouvons-nous la même

signification dans l'expression grecque,
car ce que nous appelons telum, ils le

(1) COD. 9. 8. 5. const. Arcad. et Honor. — (2) DIG. 48. 8. 14. —
(3) JDIG.

48. 5. Ad leqem Juliam de adulteriis. — (4) PAUL. Sent. 2. 26. 14. — (5) COD.
9. 9. 30.

W



792 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS, LIV. IV.

Kal Ta peÀv) ôfAou £<psp£TO, \oyyut,

TO?£Û(ji.aTa, (jcpÉvSovat, irXeïairoî Se xal

Xiôoi. Sicarii autem appellantur a sica,

quod significat ferreum cultrum. Eadem

lège et veneûci capite ilamnantur, qui
artibus odiosis, tam venenis quam su-
surris maglcis, homines occiderint, vel .

mala medicamenta publiée vendiderint.

nomment psÀoç, du mot pa/Aeoôai

(jeter). C'est ce que nous apprend Xéno-

phon, quand il nous dit : On apporta
des projectiles (fSéXv)), des lances, des

flèches, des frondes et une grande quan-
tité de pierres. Les sicaires sont ainsi
nommés de sica, qui signifie poignard.
La même loi punit de mort les empoi-
sonneurs qui, par des artifices odieux,
des poisons et des charmes magiques,
auraient donné la mort à un homme,
ou qui auraient vendu publiquement
des médicaments nuisibles.

2357. Cette loi CORNELIA DE SICARIISET VENEFICIS, ou simple-
ment CORNELIA DE SICARIIS (1), se classe sous la dictature de
Cornélius Sylla (an de R. 672 ou 673). Nous avons eu plus d'une
fois occasion d'en parler dans le cours de cet ouvrage. C'est

probablement cette même loi qui contenait quelques dispositions
relatives à certaines injures (voy. ci-dess., n° 1775, liv. 4,
tit. 4, § 8).

VI. Alia deinde lex asperrimum
crimen nova poena persequitur, quoe
POMPEIA de parricidiis vocatur : qua
cavetur ut, si quis parentis aut filii, aut
omnino adfectionis ejus quoe nuncupa-
tione parricidii conlinetur, fata prope-
raverit ; sive clam, sive palam id ausus

fuerit; neenon is cujus dolo maio id

factum est, vel conscius criminis existit,
licet extrancus sit, poena parricidii
puniatur, et neque gladio, neque igni-
bus, neque ulla alia solemni poena sub-

jiciatur : sed insutus culeo cum cane et

ga|lo gallinaceo et vipera et simia, et

inter eas ferales angustias comprehen-
sus, secundum quod regionis qualitas
tulerit, vel in vicinum mare vel in
amnem projiciatur; ut omnium elemen-
torum usu vivus carere incipiat; et ei

coelum superstiti, et terra mortuo aufe-

ratur. Si quis autem alias cognatione
vel affinitate personas conjunctas neca-

verit, poenam Iegis Cornelioe de sicariis
sustinebit.

G. Une autre loi, la loi POMPEIA sur
les parricides, punit le plus épouvan-
tabfe des crimes par un supplice tout

particulier. D'après cette loi, celui qui
aurait hâté la mort de son père, de son

fils, ou de toute autre personne de sa pa-
renté dont le meurtre est compris sous
la dénomination de parricide, soit qu'il
l'ait osé ouvertement ou secrètement,
de même l'instigateur ou le complice de

ce crime, fût-il étranger à la famille,
seront frappés de la peine du parricide.
Ce ne sera ni par le glaive, ni par le feu,
ni par aucune autre peine ordinaire;
mais cousu dans un sac avec un chien,
un coq, une vipère et un singe; ren-
fermé dans celte prison venimeuse, il

sera, suivant la nature des lieux, jeté
dans la mer ou dans un fleuve, afin que
l'usage de fous les éléments commence
à lui manquer même avant sa mort,

que le ciel soit dérobé à ses yeux et la

terre à son cadavre. Celui qui aurait tué

d'autres personnes unies à lui par co-

gnation ou par alliance subira la peine
de la loi Cornelia sur les sicaires.

2358. La loi POMPEIA DE PARRICIDIIS (2) paraît devoir être

placée l'an de Rome 701, sous le consulat de Cn. Pompée. Le

supplice dont elle frappe le parricide n'est pas nouveau : il dérive
des temps antiques et de la loi des Douze Tables, selon ce que

(1) DIG. 48. 8. Ad legem Corneliam de sicariis et veneficis.
—

(2) DIG. 48.

9. De lege Pompeia de parricidiis.
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nous avons déjà dit dans l'histoire de la législation (tom. I,
n° 136). Il n'a été ni exclusivement ni toujours appliqué au

parricide. Sous le mot de parricide, la loi Pompeia n'avait pas
compris.seulement le meurtre d'un ascendant, mais encore celui
d'un collatéral jusqu'au degré de cousin, ou d'un allié en ligne
directe,- au premier degré, ou enfin d'un patron ou d'une

patronne. Il en était de même du meurtre dés enfants commis

par la mère ou par l'aïeul, mais non par le père (1).

VII. Item lex CORNELIA defalsis,
quoe etiam testamentaria vocatur, poe-
nam irrogat elinii testamentum vel aliud
instrumentum falsum scripserit, signa-
verit, recitaverit, subjecerit; quive
signum adulterinum fecerit, sculpserit,
cxpresserit sciens dolo malo. Ejusque
legis poena in servos ulfimum suppli-
cium est, quod etiam in lege de sicariis
et veneficiis servatur; in liberis vero

deportatio.

ly. La loi CORNELIAsur les faux, nom-
mée aussi testamentaire, punit celui

qui aurait écrit, scellé, lu, représenté un

testament ou tout autre acte faux; et
celui qui aurait fait, gravé ou apposé un

faux cachet, sciemment et à mauvaise

intention. La peine est, contre les escla-

ves, le dernier supplice, de même que
dans la loi sur les sicaires et les empoi-
sonneurs; et contre les hommes libres,
la déportation.

2359. C'est la loi CORNELIA DE FALSIS (2), ou CORNELIA TESTA-

MENTARIA, ou bien encore, comme l'appelle Cicéron, CORNELIA
TESTAMENTARIANUMMARiA, parce que les faux en matière de tes-
taments ou de monnaie étaient compris dans ses prévisions
pénales. Elle a été portée, comme la loi Cornelia de sicariis (3),
sous la dictature de Cornélius Sylla. Nous en avons déjà parlé
plus d'une fois dans le cours de nos explications.

VIH. Item lex JULIA de vi publica
seu privata adversus eos exorilur qui
vim vel armalam vel sine armis commi-
serint. Sed si quidem armata vis redar-

guatur, deportatio ei ex lege JULIA de vi

publica irrogatur : si vero sine armis,
in tertiam partem bonorum publicatio
imponitur. Sin autem per vim raptus
virginis, vel viduoe, vel sanctimonialis,
vel alterius fuerit perpetratus, tune et

peccatores et ii qui opem flagitio dede-
runt capite puniuntur, secundum nos-
troe constilntionis definitionem ex qua
hoc apertius est scire.

8. La loi JULIA, sur la violence publi-

que ou privée, s'élève contre les coupa-
bles de violence à main armée bu sans

armes. Contre la violence à main armée,
la peine infligée par la loi Julia sur la

violence publique est la déportation.
Contre la violence faite sans armes,
c'est la confiscation du tiers des biens.

Mais en cas de rapt, par violence,
d'une fille, d'une veuve, d'une religieuse
ou d'une autre femme, le ravisseur et

ses complices sont punis de mort, aux

termes de notre constitution, où l'on

pourra trouver de plus longs détails sur

ce point.

2360. L'origine de cette loi JULIA DE VI PUBLICAET PRIVATA (4)
reste incertaine pour nous entre l'époque de César et celle

d'Auguste. Il est bon de consulter ce que nous en apprennent les

(1) DIG. 48. 9. 1. f. Macer., 3 et 4. —
(2) DIG. 48. 10. De lege Cornelia

defalsis et de S. C. Liloniano. —
(3) CICÉR. Verr. 2. 1. 42. —

(4) DIG. 48.

tit. 6. Ad legem Juliam de vi publica; fit. 7. Ad legem Juliam de vi privata.
De ces deux titres différents, on pourrait être induit à conclure qu'il y avait

deux lois Julia, l'une sur la violence publique, l'autre sur la violence privée;
mais ce serait à tort, selon nous.
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titres du Digeste et les Sentences de Paul, surtout pour bien

marquer la distinction entre la violence publique et la violence

privée (1).

IX. Item lex JULIA peculalus eos

punit, qui pecuniam, vel rem publicain,
vel sacram, vel religiosam furati fuerint.

Sed si quidem ipsi judices tempore
administrationis publicas pecunias sub-

traxerint, capitafi animadversione pu-
niantur ; et non solum hi, sed etiam qui
ministerium eis ad hoc exhibuerint, vel

qui subtractas ab his scientes suscepe-
rint. Alii vero qui in hanc legem incide-

rint, poenoe deportationis subjungantur.

9. La loi JULIA sur le pèculat punit
ceux qui ont volé des deniers ou des

objets publics, sacrés ou religieux. Si ce
sont des magistrats qui, dans le temps
de leur administration, ont soustrait les
deniers publics, ils sont punis de mort,
ainsi que leurs complices et les receleurs
de ce vol ; toute autre personne tombée
sous le coup de cette loi est punie de la

déportation.

La loi JULIA PECULATUS(2) doit encore être attribuée soit à

César, soit à Auguste : nous ignorons auquel. Le crime de pècu-
lat est le crime de vol ou de détournement à son profit des
deniers publics, sacrés ou religieux.

X. Est inter publica judicia lex
FABIA de plagiariis, quoe interdum

capitis poenam ex sacris constitutionibus

irrogat, interdum Ieviorem.

IO. Il y a encore la loi FABIA sur
les plagiaires, qui inflige,

dans cer-
tains cas, la peine capitale, suivant les

constitutions; et, dans d'autres, une

peine plus légère.

2361. L'origine de la loi FABIA DE PLAGIARIIS (3) nous est

inconnue; nous savons seulement qu'elle n'est pas postérieure
au temps de Cicéron, puisqu'il en est fait mention dans l'une
de ses harangues (4). Est passible de cette loi celui qui, de
mauvaise foi (dolo malo), a recelé, mis ou tenu dans les fers,
vendu, donné ou acheté un citoyen romain, ingénu ou affranchi,
ou même un esclave d'autrui, sans le consentement de son

maître, car la loi a un second chef relatif à. ce cas (5).

XI. Sunt proeterea publica judicia,
lex JULIA de ambitu, lex JULIA repetun-
darum, et lex JULIA de annona, et lex

JULIA de residùis, quoe.de certis capitu-
lis loquuntur; et animoe quidem amis-
sionem non irrogant, aliis autem poenis
eos subjiciûnt qui proecepfa earum ne-

glexerint.

11. Parmi les procédures publiques,
sont encore : la loi JULIA sur la brigue,
la loi JULIA sur les concussions, la loi

JULIA sur les vivres, la loi JULIA sur
les rétentions de compte, qui sont rela-
tives à certains faits spéciaux, et qui ne

portent pas la peine de mort, mais d'au-
tres peines, contre les contrevenants.

2362. JULIA DE AMBITU (6) : portée sous Auguste (7) contre les
manoeuvres ou brigues illicites employées à acheter, à violenter
ou à corrompre les suffrages pour se faire nommer aux fonctions

publiques. Plusieurs autres lois avaient été successivement ren-

(1) PAUL. Sent. 5. 26 (2) DIG. 48. 13. Ad legem Juliam peculalus, et de

sacrilegiis, et de residùis. — (3) lb. 48. 15. De lege Fabia de plagiariis.
—

(4) CICÉR. Pro Rabirio. 3. —
(5) Collatio leg. Mos. et Rom. 14. § 3. f. Ulp.

—

Paul. Sent. 5. 30. b., § 2. —
(6) DIG. 48. 14. De lege Julia ambitus. —

(7) Sueton. Octavian. 34.
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dues sur le même sujet avant la loi Julia. Elle était devenue,
dans la suite, presque inapplicable, puisque les charges et les
honneurs étaient donnés par le prince.

JULIA REPETUNDARUM(1) : portée sous Jules César contre tout

juge, magistrat ou fonctionnaire public qui aurait reçu de l'ar-

gent ou tout autre prix pour ne pas faire ce que les devoirs de sa

charge lui imposaient, pour faire plus ou moins, ou même pour
s'y conformer.

JULIA DE ANNONA(2). On ne sait si elle appartient à César ou
à Auguste. Le mot annona, qui signifie spécialement le froment,
désigne ici toute espèce de vivres. La loi punit les coalitions ou
manoeuvres quelconques qui auraient pour but d'en empêcher les

arrivages ou d'en faire hausser le prix.
JULIA DE RESIDÙIS.Elle se rattache, par l'analogie de la matière,

à la loi Julia peculalus (3), et l'on ignore pareillement si elle
doit être attribuée à César ou à Auguste. Elle punit ceux qui
retiendraient indûment les deniers publics dont ils seraient comp-
tables par suite de location, achat ou autres causes, ou qui leur
auraient été confiés pour un usage quelconque auquel ils ne les
auraient pas employés (4).

XII. Sed de publicis judiciis hoec

exposuimus, utvobis possibile sit summo

digito, et quasi per indicem, ea teti-

gisse ; alioquin diligentior
eorum scien-

tia vobis ex latioribus Digeslorum seu

Pandectarum libris, Deo propitio, ad-

ventura est.

Iî. Mais cet exposé sur les procé-
dures publiques n'a eu d'autre but que
de vous les montrer eu quelque sorte
du doigt, et comme par indication. Du

reste, c'est dans les livres plus étendus
du Digeste ou des Pandectes que vous

devez, avec l'aide de Dieu, en acquérir
une connaissance plus profonde.

(1) DIG. 48. 11. De lege Julia repetundarum.
—

(2) lb. 12. De lege Julia

de annona. —
(3) lb. 13. Ad legem Juliam peculalus, et de sacrilegiis, et de

residùis. —
(4) lb. 2. f. Paul. —4. §§ 3, 4 et 5. f. Marcian. — 9. § 6. f. Paul.

Nos lecteurs consulteront avec fruit, sur le sujet dont traite ce dernier titre
des Instituts, le livre succinct de M. Ferdinand WALTERj_jdont M. PICQUET-

DAMESHE, chargé du cours do droit criminel à la Facul*e^3é:d^oîhàe Grenoble,
vient de donner une traduction. Paris, 1863, br. in/fW> lrj.?' fyf\
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