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Anticipation et réception d’une thèse de droit.

« De Usu Artis Conjectandi in jure » de Nicolas Bernoulli

(Bâle, 1709).

ROBERT CARVAIS
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Résumé

Comment parcourir l’histoire de la pensée de la science juridique moderne à partir de la teneur d’une thèse en

droit ? Tel est le propos de cette étude de la thèse de Nicolas Bernoulli, sur l’application de l’art de conjecturer

au droit, soutenue à l’Université de Bâle en 1709. Celle-ci est remarquable à plus d’un titre. En effet, si elle

renferme des témoignages de la plupart des courants de pensée juridique depuis le droit romain, bref un état des

lieux de la doctrine savante sur le sujet traité, elle est devenu avec le temps, non sans mal d’ailleurs, un substrat

incontournable des applications du droit privé positif. L’usage du probable, plus que des probabilités, demeure

aujourd’hui encore constant dans nombre de domaines juridiques. Ainsi l’analyse des thèses de droit en général -

celle de Nicolas en particulier parce que majeure sur son sujet - peut être considérée comme une nouvelle

méthode intellectuelle traquant çà et là tels des marqueurs les sources des écoles de la pensée juridique à travers

l’histoire.

Abstract

How could one grasp all the history of modern legal thought from a single thesis in the field of law ? This is the

purpose of our study of Nicolas Bernoulli’s work on the use of ars conjectandi in law, presented in Bâle in 1709.

It stands out for many reasons. While it has contained several evidences of all the trends of legal thought since

Roman Law, quite an inventory of scholarly doctrine on the subject, it has hardly become with time a substratum

for the practice of private law that cannot be ignored. The use of what is probable, rather than probabilities

(calculus), is present today in several domains of law. As a matter of fact, the analysis of theses on law in

general – of that major thesis of Nicolas in particular – can be considered as a new intellectual method to study

all the sources of the different schools of legal thought through history.

Il ne paraît pas étonnant qu’un esprit s’intéresse à plusieurs disciplines à la fois et surtout au

croisement de celles-ci. La Renaissance nous a habitués à de telles combinaisons à travers ce

qu’il est coutume d’appeler le courant humaniste. Cela arrive encore à l’époque des Lumières.

Entre ces périodes les exemples sont plus rares, d’autant plus remarquables lorsque nous en

rencontrons. Au cours de nos recherches entre droit, sciences et techniques, combien nous ont

étonné les écrits d’un Louis Savot, médecin du roi qui rédige son Architecture française des

bâtiments particuliers en 1624, dans lequel on trouve non seulement le premier commentaire

publié des coutumes concernant la construction, mais encore un chapitre raisonné sur les
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sources juridiques ainsi qu’une bibliographie juridique exemplaire concernant l’édification

des bâtiments. La thèse de droit de Nicolas Bernoulli, à l’intersection entre les mathématiques

et les « affaires civiles, morales et économiques »
2
, ne pouvait nous laisser indifférent.

Examinons deux interrogations préalables : En quoi cette thèse est-elle remarquable?

Pourquoi avoir choisi le droit comme terrain d’expérimentation des probabilités ?

- Le statut particulier des thèses germaniques : il est impossible de savoir si en France, à la

même époque une thèse aurait pu s’intéresser au même type d’interrogation plaçant les

mathématiques comme outils au service du droit, pour la simple raison que le doctorat

français ne donnait pas lieu à une publication comme en Suisse. De ce que l’on sait sur la

France, depuis l’Edit réformateur de 1679, motivé par l’insuffisance notoire de

l’enseignement du droit au XVIIe siècle, il est révélateur que la naissance progressive du droit

français dispensé par des praticiens en langue vulgaire éloignait la France des autres pays qui

conservaient un enseignement très soutenu du droit romain, aussi revisité fut-il, en langue

latine. A part quelques exceptions, on ne peut comparer un savant comme Nicolas avec un

avocat, même aguerri par une longue pratique des affaires. Même les cours de droit civil

(droit romain) et canonique, qui utilisaient la méthode scolastique et qui étaient malgré tout en

latin, ne séduisaient plus les étudiants. La dialectique n’était plus de leur goût. Ils n’aimaient

plus disputer. Les déclarations royales avaient prévu qu’après la deuxième année, à la fin de

laquelle se soutenait l’acte de baccalauréat, les candidats à la licence seraient tenus d’assister

aux thèses et d’y disputer. Ceux qui aspiraient au doctorat devaient au cours d’une quatrième

année, s’astreindre aux mêmes obligations. En fait, ces dispositions ont été peu suivies.

Néanmoins, il n’était pas question d’écrire une thèse et de la publier, tout au plus, convenait-il

au candidat de soutenir oralement des positions
3
. La thèse de Nicolas Bernoulli est ainsi

remarquable à plus d’un titre. D’une part, tout en appliquant les découvertes de son oncle

Jacob au domaine du droit, elle prolonge une œuvre scientifique de premier ordre
4
. D’autre

part, elle constitue un marqueur exceptionnel de l’état de la science juridique de cette époque

à travers les sources et les références sur lesquelles elle s’appuie
5
.

- L’essence du droit réside dans la fragilité issue de son mécanisme casuistique. « Ex facto jus

oritur » (le droit naît du fait), selon la célèbre formule de Balde. Le droit est conçu à partir

d’accidents factuels et a besoin de ces situations concrètes pour prendre sens. Le savoir

juridique inclut nécessairement les modes de transposition des informations abstraites, tirées

des règles et décisions, à l’espèce, au cas. Le droit a besoin des faits pour se nourrir, pour

vivre. Les juristes ont parfaitement conscience de cette situation originale dans laquelle leur

savoir s’alimente d’expériences. La mission des juristes est de « dégager une solution,

annoncer une stratégie possible, un résultat envisageable ou probable. Pas plus que les livres

de mathématiques, voire de mécanique, ne suffisent pour piloter un avion ou réparer une

automobile, la connaissance des dispositions légales et réglementaires et des positions

juridictionnelles ne permet pas seule de rédiger un contrat, de plaider une cause, de mener une

enquête pénale régulière et efficace, de préciser les modalités de gestion licite d’une

2
 D’autres connexions ont été démontrées et étudiées entre droit et mathématiques et particulièrement l’algèbre

au XVIe siècle (Cifoletti, 1998) ou plus généralement entre droit et science, voir les livraisons de Science in

Context, vol. 12, n. 1, Spring 1999 et Studies in History and Philosophy of Science, vol. 33A, n. 2, June 2002.
3
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naturelle de la quatrième partie inachevée de l’Ars Conjectandi ».
5
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de la science juridique surtout à des époques aux riches croisements d’écoles, voire de simples courants de

pensée, dans le cadre d’une construction juridique normative permanente.
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entreprise, de présenter et d’expliquer le déroulement d’un procès. »
6
  Soit le juriste cherche

dans la loi une vérité objective, c’est le positivisme ; soit un élément de calcul statistique,

comme en common law ou en droit romain ; soit il envisage de créer son propre raisonnement.

La prévision porte alors non pas sur l’autorité institutionnelle mais sur la qualité du jugement

qui emporte la conviction. Cependant aujourd’hui la logique judiciaire floue replace le droit

dans son incertitude
7
.

De plus, « ce qu’apportent le juriste et son savoir, ce qu’attendent les particuliers, en ayant

recours au savant, c’est une certaine sécurité. Pourtant, celle-ci est largement illusoire. Le

professionnel consulté ne peut guère être affirmatif et péremptoire ; il ne peut guère indiquer

qu’une probabilité. Pour reconnu qu’il soit, le savoir juridique a bien rarement la rigueur et la

précision que le profane lui prête. »
8
 Il en est de même lorsqu’il est fait référence à des

décisions de justice dans un dossier. Ce renvoi peut être d’ordre statistique ou plutôt relever

de probabilités. « Il peut y avoir plus qu’une nuance entre cet usage de décisions connues et

leur simple présentation servile comme reflet de l’état du droit. L’espoir est de gagner en

sécurité, en prévisibilité. Si des juges ont déjà statué ainsi dans des cas supposés analogues,

c’est que d’autres juges pourront adopter la même position ; c’est aussi qu’ils ne tiendront pas

la solution pour absurde… »
9
 Au début du XXe siècle pour accroître le rôle de la

jurisprudence comme source de droit, René Demogue écrit qu’il y a de fortes « probabilités »

pour que le droit se trouve dans la zone des faits jurisprudentiels
10

. Le droit est ainsi un opus

incertum qui nécessite comme l’a justement perçu Nicolas Bernoulli des lois régulatrices des

accidents du hasard.

Le champ juridique est un terrain privilégié d’application des probabilités
11

. Afin de prendre

la mesure de la thèse de Nicolas dans la culture juridique, faut-il dans un premier temps

s’interroger sur quoi elle repose, pour dans un deuxième temps tenter de cerner sa portée.

I : ANTICIPATION DES PROBABILITES

CHEZ LES JURISTES

Quelles sont les fondements d’une telle application juridique des lois mathématiques des

probabilités ? Sur le plan diachronique, le droit a-t-il eu besoin de se poser la question des

probabilités, au sens général du terme, pour résoudre des questions juridiques ?

6
 Atias, 1985, p. 132-135.

7
 Sur la logique, voir Bergel, 2001, p. 360-378 ; Sur la logique floue, voir Mathieu-Izorche, 2001, p. 341 et s.

8
 Atias, 2002, p. 67.

9
 Atias, 2002, p. 128.

10
 Atias, 2002, p. 139.

11
 Franklin, 2001, p. 1-101 ; Les principaux débats sur les probabilités ont eu lieu entre juristes qui par ailleurs

étaient également mathématiciens, bref des juris-mathématiciens. Hacking rappelle que, non content d’être

mathématicien, E. Weigel, le principal professeur de Leibniz, était « aussi remarquablement savant en matière de

jurisprudence et avais divers projets de science juridique déductive ». Et l’auteur de poursuivre : « Probabilité et

loi ne sont pas étrangères l’une à l’autre. La notion de mise en évidence, fonds de commerce des théoriciens de

la connaissance, relève avant tout du domaine juridique, même si elle ne prit sa place actuelle dans les systèmes

européens qu’à une époque étonnamment tardive. Le concept de probabilité épistémique exige de faire la

différence entre ce qui cause l’apparition d’une chose et ce qui nous dit qu’elle est apparue. Un seul domaine

professionnel eut vite fait d’établir cette distinction : le doit civil. L’avocat doit distinguer entre témoignage et

circonstance. Le droit romain disposait ainsi de toute une ribambelle d’échelles de classification des éléments

d’évidence. » (Hacking, 2002, p. 127-134, chapitre 10 : La probabilité et la loi). Voir également le chapitre 2 de

l’ouvrage de Desrosières (2000) titré « Le juge et l’astronome », p. 60-86.
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Pour répondre à cette interrogation, il nous a suffit de nous référer aux sources directement

citées dans le texte même de la thèse juridique. Nicolas use de trois sortes de références

différentes : le droit romain qui reste le fondement du droit occidental à son époque ; la

doctrine juridique ainsi que le réseau intellectuel philosophique des juris-mathématiciens.

1 le droit romain, un point d’appui et de légitimité

Le droit romain, comme l’a admirablement démontré Ernest Coumet dans son fameux article

paru dans les Annales en 1968, a déjà posé depuis longtemps la question du probable dans les

applications juridiques
12

. Inutile d’y revenir, sauf peut-être à suggérer une étude du Corpus

juris civilis en partant de certaines occurrences comme incertus, probabiliter, expectatione,

spei, futuro, etc. Dans sa thèse, Nicolas Bernoulli use de très nombreuses citations du Corpus,

la plupart extraites du Digeste. Ces références servent de fondations à son argumentation.

Tantôt pro, elles sont habilement rapprochées dans le cadre d’une fonction démonstrative :

Par exemple, dans le chapitre premier qui traite de l’art de la conjecture en général, il associe

des dispositions traitant du choix par les juristes entre la « moyenne » (medietatem quandam,

« avec la plus grande sagesse les législateurs ont suivi une sorte de milieu »), le « minimum »

(minimum, « toujours dans l’obscur suivons le moindre ») et le « moindre risque »

(verisimilius, « dans l’obscur, il est habituel de regarder vers le plus vraisemblable »), ce qu’il

assimile aisément « au moindre péril de se tromper » (ubi minimum a vero aberranti

periculum fit)
13

. Le droit romain lui sert de modèle, par exemple l’explication d’Ulpien sur la

Loi Falcidie pour le calcul de pensions alimentaires (à propos des legs de choses futures qui

dépendent donc de la durée de vie de ces choses) : « textus … est valde notabilis » « Verba

hujus legis adeo sunt clara »
14

. De même, dans le chapitre 4 sur l’achat des rentes viagères,

qui comme le dit Ulpien, doit se faire en tenant compte de la considération de l’âge et de l’état

de santé de l’acheteur
15

. Il lui arrive de se servir du droit romain par analogie. Dans le chapitre

3 sur l’absence, il invoque l’usucapion (prescription acquisitive) introduite « pour ne pas

laisser plus longtemps dans l’incertitude la propriété des biens et pour mettre un terme aux

procès »
16

.

Tantôt contra, les références aux Corpus sont regroupées autour d’un même concept, comme

pour la notion juridique d’ « absence » donnant les différentes acceptions du terme et en

même temps les confusions qui peuvent en résulter ; ainsi, le droit romain peut produire de

l’incertitude, là où la théorie des probabilités tend à la résorber
17

. A propos de l’achat des

rentes viagères, Nicolas termine en précisant « qu’il y a lieu à rescision si l’acquéreur a donné

plus du double du juste prix ou si le vendeur en a reçu moins de la moitié »
18

. Il concourre

ainsi au déclin du droit romain lorsqu’il trouve qu’il n’apporte pas la solution idéale au

problème posé, par exemple en rapportant le désordre régnant dans la fixation du juste prix

12
 Coumet, 1970.

13
 Bernoulli, p. 6 (nous citons la numérotation du texte original imprimé).

14
 Bernoulli, p. 39.

15
 Bernoulli, p. 28.

16
 Bernoulli, p. 22.

17
 Bernoulli, p. 17-18. Improprement, le terme « absent » peut s’entendre des fous, des mineurs en tutelle, des

personnes ivres, endormies, sourdes-muettes, des morts, des esclaves. Au sens propre, on peut décréter absents

en matière de prescription, ceux qui ceux qui n’ont pas de domicile dans la même province que celui qui fait

valoir la prescription, en matière de contrats, ceux qui sont à une distance telles qu’ils ne peuvent mutuellement

s’entendre parler, etc. « Ici, précise Nicolas, nous entendons par absent celui dont on ignore où il est et s’il

existe, ou pour lequel il n’est pas évident qu’il soit vivant ou mort et dont la vie et l’état sont incertains. »
18

 Bernoulli, p. 38.
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pour l’achat des rentes viagères chez les Docteurs et leurs usages sur plus de deux pages
19

.

Autre exemple enfin du même (dés)ordre, celui de la part successorale laissée à un enfant au

décès de son père lorsque la mère est enceinte et dont le calcul romain se révèle

inapplicable : « concludimus itaque, dispositionem hujus legis tertiae nullatenus observandam

esse »
20

.

2 Les courants européens de la doctrine juridique
21

Sans tenir compte de la fréquence de citations qui pourrait être un autre indice, de très

nombreux auteurs d’ouvrages juridiques sont appelés en référence
22

 : sans compter le libraire

Commelin, l’éditeur Schütz et le philosophe Henri de Gand, ils ne sont pas moins d’une

soixantaine. La répartition par nationalités n’apporte pas grand chose et ne fait que confirmer

une idée bien arrêtée selon laquelle, la culture juridique à l’aube du XVIIIe siècle est

européenne
23

. En revanche la répartition par période est significative : les Allemands sont

répartis équitablement entre le XVIe et le XVIIe siècle, précisant le fait que la littérature

juridique allemande est naturellement bien connue de l’auteur. Les Italiens sont appelés dès le

« Quatrocento », répartis équitablement entre celui-ci et la Renaissance. Il s’agit

principalement de travaux glosant le droit romain (Balde, Bartole). Les Français, Espagnols et

Hollandais couvrent essentiellement le XVIe siècle. On a encore l’impression en lisant

Nicolas que l’on participe à la construction d’un droit supra-national alors que c’est l’époque

de la naissance des droits privés nationaux. Encore plus intéressant, me semble-t-il, sont les

genres et les écoles juridiques invoqués et représentées.

De la première renaissance du droit romain (la scolastique juridique), Nicolas retient

essentiellement la composante Bartoliste avec Bartole de Sassoferato
24

, son disciple Balde
25

 et

quelques autres. En réaction à cette école, lui reprochant d’ignorer les textes d’origine et d’en

négliger la langue et le sens, à force d’interprétations et de manipulations, une nouvelle école

dite « historique et exégétique » du mos gallicus va transformer radicalement le droit romain,

afin de le restaurer dans son premier état. Elle met au point des méthodes critiques et

novatrices, ingénieuses et fécondes, chargées de rétablir la lettre authentique des textes, en les

interprétant avec les ouvrages littéraires ou philosophiques et en cherchant à en détecter les

interpolations éventuelles. Cette école se développe à travers toute l’Europe dans des œuvres

doctrinales comme celles d’un Benedikt Carpzov
26

 ou d’un Georg-Adam Sturve
27

, d’Andréa

Alciat
28

 et surtout en France de Jacques Cujas et ses disciples comme Denis Godefroy et

Antoine Fabre
29

. Ce grand juriste français, fondateur de la science historique moderne,

exécrant les Bartolistes, renoue en quelque sorte avec l’esprit des glossateurs. Il porte à sa

perfection la méthode humaniste fondée sur la trilogie collatio (collecte du maximum de

documents), emendatio (critique scientifique des textes avec identification et correction

d’erreurs), interpretatio (découverte du vrai sens des lois romaines dans le but d’une

amélioration du droit). Le droit romain devenait ainsi applicable immédiatement.

19
 Bernoulli, p. 26-28.

20
 Bernoulli, p. 53.

21
 Pour un repérage des différentes écoles de science juridique consulter Dubouchet, 1998.

22
 Consulter en annexe le tableau des auteurs cités, juristes ou non d’ailleurs.

23
 25 allemands, 15 italiens, 11 français, 7 espagnols et 4 hollandais.

24
 Bernoulli, p. 19.

25
 Bernoulli, p. 26. Balde est rapporté par l’intermédiaire de Dumoulin.

26
 Bernoulli, p. 19, 20 et 23.

27
 Bernoulli, p. 20 et 23.

28
 Bernoulli, p. 18 et  20

29
 Bernoulli, p. 18.
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Cependant, Cujas, pur théoricien, a négligé la pratique et les praticiens qui avaient besoin de

textes solides pour asseoir leurs solutions. Ses études critiques bouleversaient les théories les

mieux établies et introduisaient une grande part d’incertitude dont la pratique juridique n’avait

pas besoin, mais qui pouvait se révéler utile à une réflexion pratique sur les probabilités de

véracité. On se rappelle que la pratique juridique requiert une grande stabilité pour être

efficace. Les domaines étudiés trop librement, même si justement interprétés, donnaient lieu à

de multiples divergences jurisprudentielles entre les Parlements, là où il aurait fallu une unité.

Cette défaillance de l’école exégétique historique donna naissance à un courant concurrent

que certains ont appelé « l’Ecole du droit romain appliqué »
30

. C’est l’annonce d’un certain

rationalisme juridique qui verra le jour plus tard sous l’influence de Descartes et de Leibniz,

fonctionnant à l’aide d’une logique déductive (le mos geometricus). Au XVIe siècle, et

Nicolas se sert encore de son œuvre, c’est Hugues Doneau
31

 qui utilise en ses divers passages

de ses Comentarii la division aristotélicienne selon les quatre causes efficiente, matérielle,

formelle et finale, telle qu’il avait pu la rencontrer dans le système de Ramus. Nicolas n’a pas

besoin de citer Jean Bodin pour croire en la grande affirmation du rationalisme juridique

d’après lequel les catégories et les structures logico-juridiques préexistent à l’expérience du

droit. C’est cette nécessité de la pratique qui donnera à Nicolas l’opportunité de citer Charles

Dumoulin
32

, juriste français suffisamment gallican pour qu’on le désigne comme le fondateur

du droit français, le premier à réfuter l’idée que le droit romain devait représenter le droit

commun. Il est surtout le premier à préconiser l’unification des coutumes et à en faire une

étude comparative. Il en sera de même chez René Choppin
33

.

Le dernier courant servant de sources à Nicolas est celui de l’Ecole du droit naturel. On

connaît les méprises existantes sur cette école, qui ont fait couler beaucoup d’encre. Nous

sommes persuadé que le droit naturel classique aristotélicien, qui s’identifie à la justice,

persiste dans l’esprit de Nicolas car ses démonstrations juridiques tendent à atteindre un

équilibre naturel en réalisant l’égalité entre tous les membres du corps social : « égalité

mathématique dans la justice commutative, qui veut par exemple que le vendeur d’un bien

reçoive un prix en argent égal à sa valeur ; et égalité géométrique, proportionnelle dans la

justice distributive, qui vise à répartir équitablement les biens entre tous les membres de la

cité, à attribuer à chacun ce qui lui revient »
34

. Cependant, ce droit naturel classique repose sur

la nature des choses extérieures, postulat remis en cause à la Renaissance par le droit naturel

moderne qui repose sur la nature intérieure de l’homme, affirmée par la seconde scolastique

espagnol (courant de pensée complexe oscillant entre le réalisme thomiste et le nominalisme

scotiste et ockamien, représenté par Luis Molina invoqué aux chapitres 4 à propos des rentes

viagères et 6 à propos des assurances
35

 et Juan Caramuel au chapitre 7 des jeux et paris
36

), la

jurisprudence humaniste du XVIe siècle et l’Ecole du droit naturel (Hugo Grotius invoqué

positivement sur l’assurance
37

 et Samuel Pufendorf qu’il cite abondamment pour le

critiquer
38

, mais aussi pour justifier la nécessité des probabilités en matière de jeux et paris
39

,

ou encore pour l’encenser  plus loin « ut bene loquitur celeber Pufendorf »
40

).

30
 Dubouchet, 1998, p. 59.

31
 Bernoulli, p. 23.

32
 Bernoulli, p. 24-25. Nicolas cite Dumoulin comme relais et synthèse de l’opinion des Docteurs, Oldradi,

Balde, Romani et Cumani.
33

 Bernoulli, p. 19.
34

 Thireau, 2001, p. 353.
35

 Bernoulli, p. 23, 25, 28 et 46.
36

 Bernoulli, p. 49.
37

 Bernoulli, p. 45.
38

 Bernoulli, p. 24.
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3 Le réseau philosophique du moment

La place du droit dans l’histoire européenne des idées est naturellement éloquente à l’époque

moderne et même auparavant car le droit a été l’objet d’un enseignement universitaire assez

tôt. Les études de médecine et de droit ont été depuis l’origine privilégiées par rapport à

d’autres disciplines en particulier scientifiques. Dès la fin du XVIIe siècle, l’enseignement

juridique et médical est érigé en « service public ». Formant des corps privilégiés dans l’Etat,

les universités du Grand siècle étaient normalement divisées en cinq facultés où le droit

occupait la part la plus importante : théologie, droit canon, droit civil (c’est-à-dire droit

romain), médecine et arts (cette dernière regroupait des enseignements divers (grammaire,

rhétorique, philosophie, mathématique et physique) qui correspondaient plus à notre actuel

enseignement secondaire qu’à notre enseignement supérieur : elle était l’antichambre des

facultés supérieures (théologie, droit et médecine) qui n’étaient accessibles qu’aux gradués ès

arts. Enrichi par l’apport essentiel de la scolastique médiévale, le droit d’apparence simpliste,

rempli en réalité de complexité dans l’analyse des textes, constitue une matrice naturelle pour

les débats d’idées de toutes sortes à l’époque.

C’est la raison pour laquelle, les premiers - et d’ailleurs pas seulement les premiers - penseurs

des mathématiques probabilistes sont des juristes professionnels (Viète, Fermat, Huygens, de

Witt, Leibniz) ou au moins des fils de juristes (Cardano, Pascal) qui ont eu des contacts étroits

avec la culture juridique. Bacon et Copernic, dans la périphérie des découvertes sont aussi des

juristes, Montaigne, un juge, Valla, un notaire, Machiavel et Arnaud, des fils de juristes,

Pétrarque, Rabelais, Luther, Calvin, Donne et Descartes, des anciens étudiants en droit. Le

droit occupait alors l’espace culturel rempli aujourd’hui par les sciences sociales. Pour

débuter une carrière dans une quelconque administration, il fallait détenir un diplôme en droit.

En Angleterre, les secrétaires personnels étaient juristes, à tel point que juriste était synonyme

d’homme d’affaire. Le droit avait ainsi la main mise totale sur l’écrit, avec la médecine et la

théologie.

L’idée d’une logique des probabilités avait été suggérée très tôt à Leibniz par ses études

juridiques et théologiques
41

. En apprenant de Jean Bernoulli que Jacob Bernoulli préparait son

Ars conjectandi, il lui écrivit : « ego quoque talia jam olim sum meditatus, praesertim in usum

Jurisprudentiae et Politicae. Voco Doctrinam de gradibus probabilitatis »
42

. Il citait souvent,

nous rappelle Couturat, « les distinctions subtiles que les jurisconsultes avaient établies entre

les degrés des probations »
43

. Il avait écrit une théorie des probabilités à partir d’une réflexion

sur les contrats conditionnels (1665). Il entreprit un ouvrage intitulé Ad Stateram juris, de

gradibus probationum et probabilitatum, dont il ne nous reste qu’une préface inédite, où il

propose les jurisconsultes comme des modèles de Logique dans les questions contingentes
44

.

 Dans sa thèse, Nicolas rend hommage à ses oncles Jacques et Jean. Et s’il ne cite pas Leibniz,

il renvoie, en les louant pour leurs œuvres, à ses contemporains, le physicien hollandais

Huygens et le juriste français Domat. A propos de Huygens, dans ses premiers chapitres qui

sont les fondements de son étude, il écrit « quam demonstrant Hugenius in eleganti Diatriba

39
 Bernoulli, p. 47.

40
 Bernoulli, p. 50.

41
 Sur les premiers intérêts de Leibniz pour le droit, lire Schneider, 1981, p. 202-206.

42
 Lettre de Leibniz à Jean Bernoulli du 5 mars 1697, d’après Couturat, 1901, p. 240, n. 2.

43
 Lettre de Leibniz à Jean Bernoulli du 6 juin 1710, in Couturat, 1901, p. 240, n. 3.

44
 Couturat, 1901, p. 241.
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de Rationiis in aleae ludo » et plus loin dans le chapitre sur le pari, « singulari diatribi »

(remarquable dissertation). On notera l’importance qu’il accorde aux travaux de Huygens

dans la mesure où il ne les cite qu’avec ceux de son oncle Jacques, soit en les comparant, soit

en en citant des extraits qui se répondent
45

. Quant à Domat, il lui réserve une longue citation

dans son chapitre 5 sur les legs qui dépendent du futur et attribue à ses remarques extraites des

Loix civiles le qualificatif laudateur d’« elegantia »
46

. Il convient de bien comprendre le

rattachement de Nicolas à l’école française classique naissante qui veut replacer certes les lois

dans l’ordre que leur assigne la nature pour les rendre plus faciles à la compréhension et à

l’application, mais surtout pour en révéler leur sens chrétien, le message d’amour qu’elles

renferment. Domat est soucieux de l’amélioration de sa discipline mais aussi de moralisme à

visée humaniste. Il rassemble les lois romaines selon un esprit scientifique d’inspiration

cartésienne, mais dans le but d’y découvrir les vérités cachées, ancrées dans les grands

préceptes chrétiens pour amener des solutions aux litiges
47

. C’est exactement le propos de

Nicolas.

II : RECEPTION DES PROBABILITES CHEZ LES JURISTES

A-t-on lu l’œuvre de Nicolas Bernoulli et en a-t-on tiré profit ? Afin de répondre à ces

questions, il serait souhaitable de mesurer la destinée de cet ouvrage dans les débats

scientifiques de l’époque, de repérer sa place dans les bibliothèques, de retracer la mention

voire les citations de la thèse dans les ouvrages juridiques, d’en rechercher, le cas échéant, les

comptes-rendus dans des revues scientifiques de l’époque, tant en Suisse, que dans tous les

pays d’Europe
48

. Or, il est peu probable qu’une thèse, aussi brillante fusse-t-elle, ait pu être

imprimée en un grand nombre d’exemplaires. Sa diffusion, sous forme de fascicule imprimé,

s’est sans doute opérée dans un cercle - assez restreint bien qu’international - d’intellectuels

liés à la stochastique. Leibniz en fait paraître une version expurgée de toutes les références

savantes dans sa revue Acta eruditorum en 1711
49

. La pratique juridique courante, magistrats,

avocats, notaires, n’ont eu que fort peu de chance d’être même au courant de l’existence de

cette thèse, ni a fortiori de s’en inspirer dans leur tâches quotidiennes. D’ailleurs, il convient

de rappeler que Nicolas, après sa thèse eut une activité nourrie de savant comme membre de

nombreuses académies, correspondant avec de multiples scientifiques, enseignant surtout les

mathématiques et la logique. Il ne devint professeur de droit qu’assez tardivement en 1731.

La filiation la plus directe est bien connue : plusieurs mathématiciens, hommes de lettres et

politiques français ont continué l’œuvre de Nicolas Bernoulli, mais pour ces derniers sans le

vouloir, attirés simplement par des questions judiciaires traitées avec injustice ou pour une

question politique de gestion du territoire
50

. Les exemples d’erreur judiciaire avaient

suffisamment marqué la période des lumières pour qu’un Voltaire écrive son Essai sur les

probabilités en fait de justice en 1772 ou qu’un François de Neufchâteau mentionne l’éveil de

l’intérêt pour la démarche probabiliste dans son discours Sur les études du magistrat, rédigé et

publié en 1786 : « On a songé que tard à l’application heureuse dont les mathématiques

devenaient susceptibles, en leur soumettant les problèmes de la jurisprudence ou de la

politique. Platon et Aristote n’avaient eu que le germe de cette grande idée. De nos jours

45
 Bernoulli, p. 5, 7, 8 et 48.

46
 Bernoulli, p. 42.

47
 Renoux-Zagamé, 2003.

48
 Nous envisageons de faire cette recherche à partir de la Bibliothèque de l’Université de Bâle où la thèse de

Nicolas a été écrite, comme d’ailleurs le repérage de toutes les sources citées dans la thèse.
49

 Sous le titre : « Specimina Artis Conjectandi, ad quaestiones juris applicatae ».
50

 Damien, 2003.
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seulement le calcul adapté par la philosophie à la législation même, a donné des résultats sûrs

et des combinaisons profondes. Bernoulli, le premier, réduisit en système les conjectures

juridiques sur la mort des absents. D’autres ont soumis au calcul tous les hasards du jeu,

toutes les probabilités, tout jusqu’aux caprices de l’opinion même [en note : voyez les travaux

de M. le marquis de Condorcet]. Il est à souhaiter que cette méthode nouvelle se propage et

s’étende encore, et que ce soit toujours par la réunion d’une saine logique à la rigueur

mathématique, qu’un jeune Magistrat dispose son esprit à la recherche de la vérité. »
51

 Il est

fort probable que si le calcul n’est pour lui qu’un moyen, la finalité du degré de certitude des

décisions de justice l’intéresse comme magistrat. En revanche, les œuvres des juris-

mathématiciens ne lui sont connues - à l’exception peut-être de Condorcet - qu’indirectement

par le biais des dictionnaires et encyclopédies, très diserts sur le sujet à l’époque
52

. Rappelons

que l’article « Absent » de la première édition de l’Encyclopédie, écrit par d’Alembert décrit

avec justesse le contenu de la thèse de Nicolas.

En ce qui concerne les scientifiques intéressés à appliquer les mathématiques aux sciences

judiciaires et qui ont probablement poursuivi en la connaissant la thèse de Nicolas, il est

d’usage de citer Condorcet
53

 avec son Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des

décisions rendues à la pluralité des voix (1785), mais aussi Laplace avec son Essai

philosophique sur les probabilités (1795), dont la dernière partie est consacrée aux

applications des probabilités aux sciences morales à travers les témoignages, des décisions des

assemblées et des jugements des tribunaux, et enfin Poisson dans ses Recherches sur la

probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile (1837). Cependant, si ces

travaux reçurent un mauvais accueil tant auprès de juristes que des scientifiques et restèrent

sans suite dans le domaine des probabilités, ils permirent le triomphe des statistiques tant dans

le domaine juridique que social
54

.

Nombreux sont les exemples démontrant la faible réception des travaux probabilistes dans la

pratique juridique. Ainsi, si Antoine-Augustin Cournot qui faisait de la Cour de cassation un

organe de contrôle des erreurs commises par le juge, opposait les procédés analytiques

positifs aux procédés synthétiques négatifs, proposait pour en réduire le risque d’appliquer

« la probabilité à la critique des sources de nos connaissances », ses propositions n’ont guère

suscité d’enthousiasme. Christian Atias estime qu’« elles se heurtaient sans doute aux mêmes

obstacles que l’analyse juridique elle-même ; elle ne peut être poursuivie indéfiniment sans

sortir des limites du jeu. »
55

 Même les statistiques ont trouvées leurs détracteurs auprès des

tribunaux. « La jurisprudence jusqu’en 1938, inspirée par le développement des statistiques, a

pu laisser croire à l’admission généralisée de la rescision pour lésion dans les contrats

aléatoires. Cependant, la condamnation catégorique par la chambre des Requêtes [Cass 27

déc. 1938 D.P. 1939, I, 81, note R. Savatier] du calcul statistique comme seul mode

d’évaluation des prestations marqua un coup d’arrêt à l’admission de la lésion dans les

51
 Cité d’après Margairaz, p. 152.

52
 D. Margairaz rappelle que si François de Neufchâteau connaît visiblement bien les travaux de Werenfels,

professeur à Bâle « des lieux communs et des controverses » en 1696 - lié par conséquent à Jacques Bernoulli - ,

en particulier les Logomachies, il ne possède seulement dans sa bibliothèque que le Nouveau dictionnaire

historique et critique de Chaufepié et les 36 volumes de la Bibliothèque universelle qui lui consacrent de larges

extraits.
53

 La Bibliothèque Mazarine conserve dans les papiers Condorcet une traduction partielle manuscrite de la thèse

de Nicolas Bernoulli.
54

 Barbin et Marec, 1987.
55

 Atias, 1999, p. 342.
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contrats aléatoires. La lésion devait désormais s’apprécier au regard des circonstances de

chaque espèce, ce qui limitait bien évidemment, les possibilités de la sanctionner »
56

.

Néanmoins, trois domaines juridiques semblent avoir été les terrains de prédilections des lois

des probabilités, sans toutefois qu’une application officielle, directement rattachée au nom des

Bernoulli soit clairement affichée : la conscience du juge ; l’aléa en matière contractuelle et la

perte d’une chance en matière de responsabilité délictuelle.

1 La décision du juge et le système des preuves

L’obligation pour le juge de rendre une décision comme l’y contraint sa mission, à défaut

d’être coupable d’un déni de justice en vertu de l’article 4 du Code civil et cela à des fins de

sécurité juridique, peut obliger le juge à recourir au sort. Le juge peut décider selon un article

du Code, ou selon son intime conviction, mais la seule chose qu’il ne puisse pas faire, c’est de

ne pas décider. On comprend alors que dans des cas dramatiques, le sort, exprimant une

volonté supra-humaine, ait pu constituer longtemps une façon d’alléger ce lourd fardeau. Au

tribunal, la preuve a davantage pour objet de convaincre le juge que d’établir la réalité

objective. De fait, « elle n’est pas, comme la preuve scientifique, le fait d’un même chercheur

qui la fait et la reçoit ; elle résulte du concours de plusieurs personnes, le juge et les parties.

La preuve judiciaire n’est donc pas forcément celle d’une vérité objective, mais plutôt

seulement celle d’une vérité relative. Elle n’aboutit pas toujours à des certitudes et se limite

souvent à de simples probabilités. »
57

C’est ici toute la question de la conscience du juge. On peut imaginer le regard du juge face à

une loi qu’il considère injuste, parce qu’en opposition au droit divin ou au droit naturel ; de

même le rôle de l’équité face à un droit strict ; de même imaginons le trouble d’un juge face à

une erreur de droit qu’il a commise. Une des questions les plus discutées au Moyen Age dans

le jus commune européen est celle de la contradiction - qui place le juge dans un conflit de

conscience – entre les preuves présentées par les parties et les éventuelles connaissances

directes des faits de la cause par le juge lui-même
58

.

Les savants ont alors interprété avec beaucoup d’acuité le fameux adage judex secundum

allegata non secundum conscientiam judicat sur plusieurs siècles. Le juge est-il tenu de

prononcer son jugement secundum allegata ou bien doit-il (ou peut-il) juger secundum

conscientiam ? Le droit canonique a distingué le for intérieur et le for extérieur, ainsi qu’entre

les causes civiles (le juge doit se tenir aux preuves alléguées) et celles pénales (le juge peut en

cas de conflit de conscience, chercher à prouver l’innocence de l’accusé ou se récuser comme

juge de la cause). Pour les auteurs du jus commune, la conscience du juge comprend et sa

connaissance des faits et sa conscience morale. Thomas d’Aquin adopta une position stricte,

considérant que faire confiance à la conscience du juge pouvait inciter l’arbitraire du juge.

Ainsi, un courant va faire dépendre la solution de la qualité du juge selon qu’il est ordinaire

ou au-dessus des lois (princeps). Cette question a débouché sur une remise en cause du

système des preuves et surtout une nouvelle grille d’évaluation de la valeur des preuves par le

juge (preuves pleines/imparfaites).

Au XVIIe siècle, Samuel Pufendorf discute de l’idée de certitude dans le domaine moral et

juridique, en distinguant la certitude sur les valeurs de la certitude (de nature statistique) sur

56
 Morin, 1998, p. 256.

57
 Bergel, p. 390.

58
 Padoa-Schioppa.
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les faits. Le rôle du juge a muté. Apparaît alors le principe de la « certitude morale » comme

principe nécessaire et suffisant pour émettre une décision judiciaire. Ce concept résulterait du

degré de « probabilité » qu’un fait donné présente au juge. C’est donc à partir de cette époque

que l’attitude du juge par rapport aux preuves devient fondamentale dans la notion de

« certitude morale »
59

. C’est cette approche qui prélude à la transformation de PROBABILITAS de

la dialectique et de la rhétorique médiévale à celui de la probabilité statistique moderne, par le

biais de juristes comme Antonio Genovesi et Tommaso Briganti au XVIIIe siècle et un peu

plus tard le grand Cesare Beccaria.

Dès le XVIIe siècle, Leibniz admirateur sans bornes du droit romain, utilise le modèle

physique du calcul de la résultante de forces concourantes, pour déterminer la solution d’un

conflit juridique
60

. En vertu du Code de Justinien, cette solution,  qui requiert la considération

de l’équité, de la piété, car la pluralité des créanciers et des débiteurs concourant pour une

obligation (ou une créance) commune, divisible matériellement ou intellectuellement, a

« donné naissance à la théorie romaine… subtile et contradictoire…des obligations

indivisibles »
61

. Pour résoudre les cas complexes, Leibniz n’hésite pas à rechercher la

solution, ailleurs que dans le droit, à travers les règles du « droit naturel » par exemple : « Là

où l’affaire ne peut être décidée à partir du droit, le jugement bien constitué du juge doit

suivre les règles de la charité, de l’équité, de l’humanité, de la commodité, de LfUTILIT^d c
'%

MATH^MATIQUE), pourrait-on rajouter. Il fait appel à la conjecture en cas d’absence de

présomption par exemple, ou de preuves complète des parties, en renvoyant à « une théorie

des degrés de probabilité » encore inconnue, fondée pour lui dans les :OPIQUES d’Aristote à

travers les syllogismes dialectiques, fondés eux-mêmes sur les prémisses probables. Le choix

du moindre mal entre les réquisits des demandeurs permet ainsi de décider. Un texte court et

tardif de 1670, .E LEGUM 2NTERPRETATIONE! 8ATIONIBUS +PPLICATIONE! 9YSTEMATE, (Sur

l’interprétation, les raisons, l’application et le système des lois) souligne comment Leibniz

rejoignant la tradition romaine de l’interprétation juridique, le pouvoir performatif de la

preuve et le mécanisme de l’argumentation, parvient à démontrer l’évidence de l’appel au

probable
63

. Autour de la Révolution la question de la probabilité d’un jugement conforme à la

vérité soulève de nombreux débats, à propos de la pluralité des juges et des jurys
64

Le .ICTIONNAIRE DE CULTURE JURIDIQUE commet une entrée « Probabilisme et art de juger »

rédigée par Guy Thuillier qui d’emblée reconnaît l’importance de la question, sans renvoyer

aux travaux des Bernoulli, et en même temps le peu d’intérêt qu’elle suscite. Il est de

l’essence du juge de rechercher des probabilités, de tenter de prouver le plus probable

(PROBABILIOR) et non plus de poursuivre la vérité. « Un juge n’est jamais au clair avec son

OFFICIUM…on est dans le doute sur ses obligations en conscience : juger n’est nullement

l’application mécanique de normes juridiques, on vit dans le flou, l’indistinct… L’art de juger

est en soi probabiliste »
65

. Jean-Philippe Lévy, spécialiste de l’histoire du droit des preuves,

estime qu’en général, le juge ne peut perdre son temps à trouver la vérité absolue et doit « se

59
 Lire l’histoire de ce concept en matière de droit pénal dans Cogrossi, 2000. Comparer avec la théorie de la

certitude morale développée par Buffon et utilisée par Diderot, et que Condorcet critique en partie dans

l’Encyclopédie Méthodique (Mathématiques, 1784) au mot « Absent ».
60

 Leibniz, 1665, p. 29-30.
61

 P. F. Girard, 5ANUEL ^L^MENTAIRE DE DROIT ROMAIN , Paris, 8e édition, 1929, p. 750, cité d’après Leibniz, 1667-

1669, p. 22.
62
.ISPUTATIO DE CASIBUS PERPLEXIS, 1666, § 10, cité d’après Leibniz, 1667-1669, p. 18.

63
 Leibniz, 1670-1710, p. 45-71.

64
 Laplace, 1795, introduction, p. XCIV-XCIX.

65
 Thuillier, 2002, 2003.
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UVd T`_UZeZ`_d oXR]Vd WRTV Rf UR_XVc V_XRXo& @R ^RrecZdV UV ]¡R]oR aRc ]¡V_ecVacV_Vfc$ UR_d ]Vd

T`_ecRed UV [Vfi T`]]VTeZWd `f U¡RddfcR_TV$ UoT`f]V UV ]R bfR_eZWZTReZ`_ Uf YRdRcU aRc f_ TR]Tf]

dTZV_eZWZbfV& 7V d`_e ]Vd ac`SRSZ]Zeod bfZ UVafZd ]V LJ==V dZpT]V aVc^VeeV_e f_V eV]]V ^VdfcV Uf

YRdRcU&

@Vd T`_ecRed R]oRe`ZcVd `_e f_ coXZ^V acogf aRc ]V 7`UV TZgZ] !]ZgcV L== Uf eZecV ===$ Rce& )1., l

)10+"& @¡RceZT]V )1., UZda`dV 2 { @V T`_ecRe R]oRe`ZcV Vde f_V T`_gV_eZ`_ coTZac`bfV U`_e ]Vd

VWWVed$ bfR_e Rfi RgR_eRXV dVe Rfi aVceVd$ d`Ze a`fc e`feVd ]Vd aRceZVd$ d`Ze a`fc ]¡f_V `f

a]fdZVfcd U¡V_ecV V]]Vd$ UoaV_UV_e U¡f_ ogo_V^V_e Z_TVceRZ_& HV]d d`_e 2 ]V T`_ecRe U¡RddfcR_TV$

]V acqe l Xc`ddV RgV_efcV$ ]V [Vf Ve ]V aRcZ$ ]V T`_ecRe UV cV_eV gZRXpcV& @Vd UVfi acV^ZVcd d`_e

coXZd aRc ]Vd ]`Zd ^RcZeZ^Vd |& 9T`fe`_d ]V T`_dVZ]]Vc Hc`a]`_X T`^^V_eVc TVe RceZT]V 2 { @Vd

eV^ad d`_e aRddod `t ]R TcoUf]Zeo UV^R_URZe l ]¡Z^a`defcV ]R cogo]ReZ`_ UV ]¡RgV_Zc} O@PV

^`UVdeV TR]Tf] UVd ac`SRSZ]Zeod R acZd ]R a]RTV UV ]R dTZV_TV RfURTZVfdV Ve gRZ_V Uf Wfefc& ARZd

dZ T¡Vde ]V TYVW U¡~fgcV UV _`ecV VdacZe UV cV_UcV ac`SRS]Vd ]Vd ogp_V^V_ed bfZ UoaV_UV_e U¡f_

RgV_Zc TRTYo$ T¡Vde ]V TYVW U¡~fgcV Uf Uc`Ze UV ]Vd cV_UcV ac`WZeRS]Vd l _`d Z_eocqed TZgZ]d} O@V

[fcZdT`_df]eVP _¡R aRd SVd`Z_ U¡V_ecVc Rf W`_U UR_d ]¡oefUV UVd dTZV_TVd T`_[VTefcR]Vd dZ

d`fgV_e ec`^aoVd aRc ]V YRdRcU& =] RTTVaeV ]R W`cef_V T`^^V f_ WRZe 3 Z] ]R ]RZddV gV_Zc dR_d ]R

T`_[fcVc& ARZd TV bf¡V]]V R UV WReR] UVgZV_e$ UR_d dVd Z_gV_eZ`_d Z_Xo_ZVfdVd$ ]R d`fcTV U¡f_V

Z_UV^_Zeo `f ^q^V U¡f_ XRZ_& 7V bf¡V]]V R UV ac`aZTV$ ^RZd U¡o]`ZX_o$ dV ecRUfZe V_ f_

oTYR_XV UV ]¡Z_TVceRZ_ a`fc ]V TVceRZ_& =] _¡Vde aRd [fdbf¡Rfi YRdRcUd ]Vd a]fd Z_UZWWocV_ed bfV

]¡Z_UfdecZV Yf^RZ_V$ UZcZXoV aRc ]R [fcZdacfUV_TV$ _V afZddV Rdd`TZVc l UVd T`_ecRed docZVfi Ve

WRZcV e`fc_Vc V_ TRfdVd UV So_oWZTVd& DRc%UV]l$ ]R d`^^V UVd SZV_d dV ec`fgV ^f]eZa]ZoV 3 ]V

^`fgV^V_e UVd RWWRZcVd d¡RXcR_UZe$ Ve ]¡VdacZe U¡V_ecVacZdV$ WcR_TYZddR_e ]Vd S`c_Vd oec`ZeVd Uf

acodV_e$ V^ScRddV ]¡RgV_Zc a`fc V_ eZcVc UVd RgR_eRXVd RTefV]d&   7¡Vde dfce`fe UR_d ]V

..
@ogj$ )11-&

./
8R_d ]Vd 8ECUEILS DE LA SOCI^T^ 3EAN ,ODIN T`_dRTco l ]R acVfgV !)1.-"$ e& LJ===$ a& )+

.0
GYRaZc`$ )11)&

.1
Hc`fdd`g$ 2NTRODUCTION [ LA TH^ORIE DE LA PREUVE JUDICIAIRE $ ecRU& DZReZX`cd\Z$ A`dT`f$ )1.,$ TZeo U¡Racpd @ogj$

)11-$ a& 0+$ _ +&
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T`^^VcTV bfV ]Vd daoTf]ReZ`_d dfc ]Vd ogp_V^V_ed Z_TVceRZ_d d`_e fdfV]]Vd 3 RfddZ$ ]Vd

[fcZdT`_df]eVd `_e%Z]d T`fef^V UV UZcV ^oeRaY`cZbfV^V_e 2 5ERCATORES CONSUEVERUNT FUTURA

PROGNOSTICARI$ WRZdR_e R]]fdZ`_ l ]Vfc Xo_ZV bfZ dRZe YRdRcUVc f_ aVf a`fc XRX_Vc SVRfT`fa$ Ve

`dV eZcVc dfc ]R W`cef_V UVd ]VeecVd UV TcoUZe} O8R_d TVd T`_ecRed R]oRe`ZcVdP$ TV bfV ]¡f_ U`__V

l ]¡RfecV Vde ]V acZi U¡f_ cZdbfV U`_e Z] ]¡R TYRcXo$ Ve bfZ Vde ReeRTYo l f_ WRZe ogV_efV] Ve

U`feVfi& |
/(

@R ac`SRSZ]Zeo U¡f_ codf]eRe aVfe dV UoWZ_Zc T`^^V { ]V cRaa`ce Uf _`^ScV UV TYR_TVd

WRg`cRS]Vd l ]¡ogo_V^V_e$ Rf _`^ScV e`eR] UV TYR_TV |
/)
& @R ac`SRSZ]Zeo ^ReYo^ReZbfV U¡f_

ogo_V^V_e T`^a]ViV dV TR]Tf]V l aRceZc UV ]R ac`SRSZ]Zeo UVd ogp_V^V_ed dZ^a]Vd bfZ d`_e V_

TRfdV& Cc$ ]R T`^a]ViZeo UVd TRfdVd _V aVc^Ve aRd e`f[`fcd TV TR]Tf]$ RZ_dZ cVT`fce%`_ l ]R

ac`SRSZ]Zeo deReZdeZbfV !aRc ViV^a]V$ a`fc ]V TR]Tf] UV ]¡mXV UV UoTpd ac`SRS]V UVd aVcd`__Vd

V_ gfV UV ]¡ogR]fReZ`_ UVd cV_eVd gZRXpcVd$ a`fc ]¡ogR]fReZ`_ UV ]R WcobfV_TV Ve UV ]R gR]Vfc

UVd dZ_ZdecVd bfZ aVc^Ve UV TR]Tf]Vc ]Vd acZ^Vd V_ ^ReZpcV U¡RddfcR_TV"& @R { ]`Z UVd XcR_Ud

_`^ScVd | Vde TZeoV UR_d ]Vd `fgcRXVd [fcZUZbfVd& D`fceR_e$ V_ Uc`Ze$ ]Vd TRd dZ^a]Vd d`_e cRcVd&

DRc T`_dobfV_e$ ]¡feZ]ZdReZ`_ UVd W`c^f]Vd bfZ W`_e T`__RrecV ]Vd ac`SRSZ]Zeod UV TYRTf_V UVd

T`^SZ_RZd`_d Z_UZgZUfV]]Vd Vde aVf feZ]V& @R bfVdeZ`_ ]R a]fd WcobfV_eV Vde ]V TR]Tf] UV ]R

ac`SRSZ]Zeo { a`fc bfV ]¡oTRce UoaRddV f_ _`^ScV U`__o |& HV] Vde ]V ac`S]p^V a`do aRc ]V aZ]V

`f WRTV [`fo f_ ^Z]]Z`_ UV W`Zd& @R _`eZ`_ UV ac`SRSZ]Zeo _oTVddRZcV Rfi [fcZdeVd UR_d

]¡ogR]fReZ`_ UVd R]oRd V_ ^ReZpcV T`_ecRTefV]]V R oeo oeRS]ZV l aRceZc U¡f_ ac`S]p^V ]fUZbfV

a`do l DRdTR] aRc ]V TYVgR]ZVc Aoco !7`^^V_e aRceRXVc obfZeRS]V^V_e ]R ^ZdV V_ecV ]Vd

[`fVfcd V_ TRd U¡Z_eVccfaeZ`_ Uf [Vf 4"& @R coa`_dV UV DRdTR]$ VIA ]¡ReeZefUV UVd eYo`]`XZV_d UV

]¡oa`bfV bfZ eV_RZe ]V cs]V U¡RcSZecV Rf%UVddfd UVd Z_eocqed aRceZTf]ZVcd !_`_ aRd ]V eo^`Z_ ^RZd

TV]fZ bfZ UoTZUV dVf]"$ _¡`^Ve aRd TVeeV coWocV_TV W`_UR^V_eR]V Rf Uc`Ze& @R _`eZ`_ UV

ac`SRSZ]Zeo dV T`_decfZcR l aRceZc Uf TR]Tf] UVd gR]Vfcd UVd VdaocR_TVd bfV TYRbfV [`fVfc

a`fgRZe obfZeRS]V^V_e VdaocVc
/*
&

GVf]V^V_e ]Vd T`_ecRed R]oRe`ZcVd ac`acV^V_e UZe d`_e f_ ViV^a]V [fcZUZbfV aRc^Z UV ecpd

_`^ScVfi RfecVd UR_d ]V T`_eVieV a]fd Xo_ocR] UVd T`_ecRed T`_UZeZ`__V]d `f Z_TVceRZ_d !]R ]ZdeV

UVd RceZT]Vd Uf T`UV TZgZ] a`fgR_e WRZcV ]¡`S[Ve UV T`_UZeZ`_d Vde Z^acVddZ`__R_eV"& @VZS_Zk d¡j

Vde aV_TYo aRceZTf]ZpcV^V_e UR_d ec`Zd eVieVd [fcZUZbfVd ^R[Vfcd 2 .E CONDITIONIBUS !)..-"$ .E

CASIBUS PERPLEXIS IN JURE !eYpdV UV Uc`Ze$ )..." Ve .OCTRINA -ONDITIONUM !)../%)..1" V_

T`^SZ_R_e ]V [fdeV Ve ]V a`ddZS]V& { H`fe TV bfZ Vde Uu Vde a`ddZS]V TRc e`fe TV bfZ Vde Uu Vde

[fdeV |& 8R_d dVd `fgcRXVd$ @VZS_Zk ^Ve Rf [`fc ]Vd Y`^`]`XZVd !obfZgR]V_TVd" W`_TeZ`__V]]Vd

V_ecV TVceRZ_Vd ]`Zd aYjdZbfVd Ve TVceRZ_Vd ]`Zd [fcZUZbfVd bfZ aVc^VeeV_e aRc ViV^a]V { UV

cV]ZVc ]V Uc`Ze _RefcV] STRICTO SENSU Rf Uc`Ze UV ]R _RefcV TRc ]Vd aRceZVd U¡f_ ac`Tpd aVfgV_e qecV

RddZ^Z]od l UVd T`cad Ve ]Vd ^q^Vd ac`acZoeod d¡j ^R_ZWVdeV_e RfddZ SZV_ UR_d ]R UoeVc^Z_ReZ`_

UV ]¡obfZ]ZScV UVd Uc`Zed bfV UR_d ]Vfc codf]eR_eV& |
/+
8V ^q^V$ ]¡~fgcV UV @VZS_Zk R ]V ^ocZeV

UV d`f]ZX_Vc l bfV] a`Z_e ]R ac`UfTeZ`_ U¡f_ VWWVe [fcZUZbfV _¡Vde aRd doaRcRS]V UV dVd

T`_UZeZ`_d UV a`ddZSZ]Zeo&

& 3= JALNA @ZOHA ?C=H?A

7¡Vde d`fd TVeeV V_ecoV$ Uod`c^RZd [fcZUZbfV$ bfV ]Vd ecRgRfi UVd 6Vc_`f]]Z `_e WRZe f_V

Z^a`ceR_eV aVcToV Rf LLV dZpT]V& 9_ VWWVe$ ]R TYR_TV `SoZe l f_V UoWZ_ZeZ`_ ]RcXV& 9]]V Vde ZddfV

eR_ese UV TZcT`_deR_TVd R]oRe`ZcVd Zd`]oVd a`fc acV_UcV ]V gZdRXV Uf YRdRcU$ eR_ese U¡f_V docZV

/(
Hc`a]`_X$ )0,-$ a& **+%**,&

/)
7`fc_`e$ TZeo aRc 6o_RSV_e$ )1/+&

/*
Gfc ]Vd UoSRed Vfc`aoV_d Rfe`fc UV ]¡VdaocR_TV Ve Uf TY`Zi ac`SRSZ]ZdeV$ g`Zc 7c`^SZV$ )11,$ a& )+./%),*(&

/+
@VZS_Zk$ )..-$ a& +(&
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UV a`ddZSZ]Zeod bfV ]V ^ReYo^ReZTZV_ VddRjV UV acog`Zc aRc UVd TR]Tf]d UV ac`SRSZ]Zeod& 7VeeV

U`fS]V WRTVeeV UV ]R TYR_TV YRdRcU'ac`SRSZ]Zeo R oeo Via]`ZeoV aRc 5]RZ_ 6o_RSV_e UR_d dR

eYpdV UV Uc`Ze$ Z_eZef]oV { @R TYR_TV Ve ]V Uc`Ze | Ve d`feV_fV V_ )1/+ bfZ UV^VfcV [fdbf¡l

Rf[`fcU¡YfZ ]V dVf] ecRgRZ] dfc ]R bfVdeZ`_& D`fc TV ac`WVddVfc$ ]V Uc`Ze ^Ve ]`_XeV^ad l

Z_eoXcVc ]V T`_TVae& >fdbf¡l ]R WZ_ Uf L=LV dZpT]V$ ]V Uc`Ze `apcV { f_ ^`fgV^V_e UV cVTf] |

WRTV l ]R TYR_TV$ ^R]Xco ]¡VWWVcgVdTV_TV eYo`cZbfV dfdgZdoV& =] T`_deReV bfV ]V Uc`Ze coac`fgV

]Vd [Vfi UV YRdRcU
/,
& GV]`_ ]¡RceZT]V )1.- 7& 7Zg&$ { ]R ]`Z _¡RTT`cUV RfTf_V RTeZ`_ a`fc f_V

UVeeV Uf [Vf `f a`fc ]V aRjV^V_e U¡f_ aRcZ |& @¡ZUoV dV]`_ ]RbfV]]V { ]V Uc`Ze _¡R aRd a`fc

g`TReZ`_ UV cVUcVddVc ]Vd T`fad Uf d`ce | aVcUfcV dfc f_ RfecV W`_UV^V_e& @R cVda`_dRSZ]Zeo Vde

aVcnfV T`^^V ]V T`c`]]RZcV UV ]R ]ZSVceo& DRc ViV^a]V$ ]Vd gZTeZ^Vd U¡ogp_V^V_ed W`cefZed _V

d`_e aRd Z_UV^_ZdoVd `f SZV_ V_T`cV$ dVf]d ]Vd U`^^RXVd acogZdZS]Vd$ g`ZcV TVceRZ_d$ d`_e

coaRcod !Rce& ))-( 7& 7Zg&"& @V cVdaVTe UV ]R aRc`]V U`__oV dV cogp]V dfWWZdR^^V_e W`ceV WRTV

Rfi S`f]VgVcdV^V_ed oT`_`^ZbfVd bfZ a`fccRZV_e dfcgV_Zc& @¡`aac`ScV Vde [Veo dfc TVfi bfZ

gVf]V_e ac`WZeVc UV ]R TYR_TV& @R { daoTf]ReZ`_ | Vde aVcnfV T`^^V f_ RTeV Z^^`cR]$ @Vd

aRTeVd dfc dfTTVddZ`_d Wfefcd d`_e ac`YZSod !Rce& ))+) 7& 7Zg&"& GVf]Vd bfV]bfVd a`ddZSZ]Zeod

dfSdZdeV_e 2 ]Vd T`_ecRed R]oRe`ZcVd$ ]R T`_UZeZ`_ !Rce&)).0 7& 7Zg&"$ ]Vd ducVeod !Rce& *(/) 7&

7Zg&" Ve TVceRZ_Vd acod`^aeZ`_d T`^^V TV]]V UV aReVc_Zeo TV_doV cVa`dVc dfc ]V a]fd ac`SRS]V

!Rce& +)* 7& 7Zg&"&

@V ^`fgV^V_e U¡Z_eoXcReZ`_ UV ]R TYR_TV aRc ]V Uc`Ze T`^^V_TV gocZeRS]V^V_e UR_d ]Vd

R__oVd )01(%)1)(& @R acZdV V_ T`^aeV UVd cZdbfVd dfc ]V a]R_ [fcZUZbfV V_ ]ZRZd`_ RgVT ]Vd

ac`SRSZ]Zeod d¡VWWVTefV UR_d UVfi UZcVTeZ`_d2 ]R coaRcReZ`_ Uf U`^^RXV Ve ]R acogV_eZ`_& 7V

^`fgV^V_e d¡Via]ZbfV aRc UVd ecR_dW`c^ReZ`_d cRUZTR]Vd UV ]R d`TZoeo 2 ]¡Z_UfdecZR]ZdReZ`_ UV

]¡oT`_`^ZV$ ]V S`f]VgVcdV^V_e UVd dTZV_TVd Ve UVd eVTY_ZbfVd$ ]R ^ZdV V_ a]RTV U¡f_V

{ d`]ZURcZeo d`TZR]V |& 8Vd ]oXZd]ReZ`_d daoTZR]Vd dV ^f]eZa]ZV_e RWZ_ UV acogV_Zc ]V ecRgRZ] Ve ]R

dR_eo T`_ecV ]V YRdRcU& @V T`_ecRe U¡RddfcR_TV T`__Rre f_ Vdd`c T`_dZUocRS]V& @R cVda`_dRSZ]Zeo

TZgZ]V dV UoeRTYV aRceZV]]V^V_e UV ]R WRfeV a`fc Z_eoXcVc ]R _`eZ`_ UV cZdbfVd Ve a`fc UVgV_Zc

bfRdZ Rfe`^ReZbfV& =] WRfe bfV ]R gZTeZ^V d`Ze l e`fd acZi Z_UV^_ZdoV$ ^q^V ]`cdbf¡Z] d¡RXZe

U¡f_ TRd { W`cefZe |& DRcR]]p]V^V_e ]¡ZUoV U¡f_ oeR]V^V_e UV ]R coaRcReZ`_ Uf U`^^RXV acoaRcV

]V ^`fgV^V_e UZe UV ]R { d`TZR]ZdReZ`_ UVd cZdbfVd | !`S]ZXReZ`_ UV d`fdTcZcV f_V RddfcR_TV$

UogV]`aaV^V_e UVd W`_Ud UV XRcR_eZV"& @V aco[fUZTV coaRcRS]V Vde V_WZ_ o]RcXZ$ ]R _`eZ`_ UV

{ aVceV UV TYR_TV | Vde W`cXoV aRc ]R [fcZdacfUV_TV Upd ]R WZ_ Uf L=LV dZpT]V& C_ Z_UV^_ZdV ]Vd

gZTeZ^Vd a`fc ]R TYR_TV bf¡V]]V R aVcUfV Ve _`_ a`fc ]¡RgR_eRXV bfV TV]]V%TZ RfcRZe ac`Tfco dZ

V]]V d¡oeRZe coR]ZdoV 2 RZ_dZ ]R aVcdaVTeZgV UV _V aRd aVcUcV f_V T`fcdV UV TYVgR]$ UV _V aRd cReVc

f_ ViR^V_$ UV _V aRd Rg`Zc af XfocZc$ UV _V aRd _RrecV YR_UZTRao `f UV _V aRd Rg`Zc af

Rg`ceVc$ VeT& @V Uc`Ze RU^Z_ZdecReZW _¡Vde aRd V_ cVdeV& =] T`__Rre f_V og`]feZ`_ dZ^Z]RZcV$ ^RZd

a]fd eRcUZgV Ve ^`Z_d ac`_`_ToV !acZdV V_ T`^aeV UV ]¡Z^acogZdZ`_ V_ )1)."& 9_ Uo^jeYZWZR_e

]R TYR_TV$ ]R UoT`fgVceV UVd ac`SRSZ]Zeod WRg`cZdV TV ^`fgV^V_e UV { _ZgV]]V^V_e | UVd VWWVed

Uf YRdRcU aRc ]V Uc`Ze& 5Z_dZ$ ]Vd T`_ecRed R]oRe`ZcVd UV ^`Z_d V_ ^`Z_d cZdbfod UVgZV__V_e UV

a]fd V_ a]fd ReecRjR_ed$ ]R UZdeZ_TeZ`_ UVd `S]ZXReZ`_d UV ^`jV_d Ve UV codf]eRed d¡oaR_`fZV

a]VZ_V^V_e& @Vd oefUVd UV aVcdaVTeZgVd$ W`_UoVd dfc UVd TR]Tf]d UV ac`SRSZ]Zeod$ Z_eocVddV_e ]Vd

aRceZVd bfZ d`fYRZeV_e d¡V_XRXVc dfc ]R UfcoV$ ^RZd RfddZ ]V [fXV bfZ d¡V_ dVce a`fc WZiVc ]Vd

eRfi U¡Z^a`dZeZ`_ Ve TVfi UVd aVZ_Vd Ve ]V ]oXZd]ReVfc ]`cdbf¡Z] Vde R^V_o l ogR]fVc ]R gR]Vfc UV

]R TYR_TV aVcUfV `f ]¡fcXV_TV U¡f_V dZefReZ`_
/-
&

/,
7V bfZ _¡Vde a]fd V_eZpcV^V_e ]V TRd Rf[`fcU¡YfZ$ g`Zc >&%A& 6cfXfZpcV$ { 8c`Ze Ve [Vfi 2 ]V U`fS]V [Vf |$ 8ECUEIL

.ALLOZ$ *((($ _w +($ a& J%J=&
/-

7Vd UVfi aRcRXcRaYVd codf^V_e ]¡RceZT]V UV 6]`fU%FVj$ *((+&
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7VaV_UR_e$ W`cTV Vde UV T`_deReVc bfV ]Vd ac`SRSZ]Zeod UV^VfcV_e Z_dfWWZdR^^V_e Z_Via]`ZeoVd

aRc ]V [fcZdeV bfZ _¡R aVfe%qecV [R^RZd oeo W`c^o Rfi dTZV_TVd ^ReYo^ReZbfVd$ dRfW aVfe%qecV Rf

LJ==V dZpT]V&

# #

#

D`fc T`_T]fcV$ Z] Vde aVf ac`SRS]V bfV ]R eYpdV UV BZT`]Rd RZe cog`]feZ`__o ScfeR]V^V_e ]R

acReZbfV Uf Uc`Ze& 9]]V d¡j Vde Z_WZ]ecoV aReZV^^V_e& 9]]V R dR_d RfTf_ U`feV dVcgZ ]R TRfdV Ve

]Vd UoT`fgVceVd UV d`_ `_T]V Ve ]R de`TYRdeZbfV$ afZdbfV T`^^V _`fd ]¡R cRaaV]o B`cSVce
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Cc$ UV TV]R ]Vd [fcZdeVd d`_e ]`Z_ U¡qecV T`_gRZ_Tfd$ d`f]ZX_R_e

nl Ve ]l ]¡Z_Yf^R_Zeo UVd dTZV_TVd 3 7`^^V d¡Z]d `fS]ZRZV_e bfV ]R ]`Z dRgRZe qecV UfcV$ g`ZcV
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cod`fUcV ]Vd bfVdeZ`_d UV Uc`Ze 2 f_ [fXV c`S`e !bfZ XcmTV Rfi djdep^Vd ViaVced$ Rfi codVRfi
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f_ ViTpd UV dogocZeo$ d`Ze UR_d f_ ViTpd UV ]RiZd^V$ d¡Z] _V UVgZV_e aRd ^RWZVfi" 4 BZT`]Rd
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UZdTZa]Z_Vd dTZV_eZWZbfVd&
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O6]`fU%FVj$ *((+P 7& 6]`fU%FVj 2 7YR_TV$ Z_ .ICTIONNAIRE DE CULTURE JURIDIQUE$ 8& 5]]R_U Ve

G& FZR]d !UZc&"$ a& )0)%)0+$ DI:$ DRcZd$ *((+&

O7Yq_V$ )10*P 7& 7Yq_V 2 4fENSEIGNEMENT DU DROIT FRAN]AIS EN PAYS DE DROIT ^CRIT $'()"
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