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Cette th& cherche établir I'clrtW~ce et la portCe âcs f9ndemaibjueidi~ues modema do Ir garantie 
de qualité du vendeur dans le Code chdi du Québec. Elle cqosc k dévebppmcnt de Irr garantie 
depuis le droit romain juspu'au Code civil actuel. La giimtie rédtc de fa fiision de deux obligations 
ayant leur murcc dans le droit prinria'f de la Rome antique, mit la mponsabifité édilicienne a 
I'exigtnce de bonne foi par rapport au vice connu. Leur intégration a été achevée, pendant f'ancien 
droit fiancais, sur la base de deux pimcipes qui rant devenus les fondements juridiques rrmdQlles de 
la garantie: le bien doit procurer son usage; le vendeur doit dénoncer le vice mch6 qui lui est connu. 
La garantie reste Mile B ces fondements. Le vice au eens de la garantie possède un sens unique. Son 
existence est subordannée à la umstaîation que le bien oounie dim déficit d'usage. Le vice 8'iâmtifie 
donc a toute cause mgendant une perte de l'usage du bien. La garantie dépasse également sa 
conception d'origine. Le droit nouveau lui décerne un impaotif i6c\nitrire. Le r é g b  mdCLIgljtaitt 
de la garantie s'adapte à cette vocation. La prbomptirn de connaissance se justifie d'une i h M c  
additionnelle, soit celle de la responsabilité du fait des produits. Le vendeur professionnel ne peut 
établir son ignorance du vice caché en ce qui a ûait au préjudice corporc1 que ce dernier occasionne. 



Cettc thèse cherche éîablir i'ais!cncc et fa des fondements jwidiques modernes & ta 
garantie de qualitt du vendeur dans le Code CM du Québec. Elle expose le développement de 
la garantie depuis l'apparition de res premiers Cléments en droit mmain juqu'k atm intégration 
dans le Code civil actuel. La garantie résulte de 19 fiia'on & deux obligations phitivcs du droit 
f0matfOmatn, soit fa responsabilité Milicienne et i'cxl*gmce de bonne foi en rapport avec le vice connu. 
Cette fusion s'est achevée, h l'époque de l'ancien droit fiançais, our la base de deux principes. 
D'abord et principalc~llcnî, le bien doit pmcum ~ l l l  wagc; ddtmement, le vendeur doit 
dénoncer le vice caché qui lui est connu. Ces principes iesultaieat des mtc@tations particuliétes 
des obligations romaines d'origine ainsi que la fortne de leur mtcgration dans une obligation 
unique. ils constituent, de nos jours, les fondements juridiques modernes de la garantie. 

Le contenu et l'interprétation de la garantie mOdctne mmt ndèits A ces hndcmmts. Celui 
visant à assurer l'usage du bien apparaît dans le mttachnnmt du ncwts direct i ia garantie, dans 
la qualification comme un vice de tout phhomine nuisant i l'mage, dans la présence d'une 
exigence temporelle spéciale a dans l'existence d'un régime indemnitaire garantissant l'usage 
bu bicn. Celui obligeant le vendeur a dénoncer le vicc connu fixt les limites de I'exchision 
convmtionnellc de la garantie, le domaine d'application de l'exigence rempotclle et l'accès aux 
dommages-intérêts. La connaissance fictive, imputée par présomption Mgale et qui est une 
extension de ce fondement, op&! ces mhes effets. 

Ces fondements juridiques ne constituent pas seulement les assises thbiques de la garantie 
rnodeme, mais des objectifs que celle-ci cherche à atteindre. En particulier, te sens du vice, 
suivant la garantie, est subordonné au principe que le bien doit procurer son usage. L'&et 
nuisible à l'usage du bien n'est plus une simple condition du vice réprimé. ïi est la constatation 
préalable qui permet d'établir i'cx~~stence mémc du vice. Ainsi, tout fait, ou concert de fàits, 
entrainant une diminution de l'usage protégt est constitutif de vice. La garantie contre le vice 
caché est devenue une garantie de l'usage du bien. 

La fidélité de la garantie à son double fondement ne l'empêche pas de se dépasser par mpport 
a sa conception d'origine. Le Code civil du Québec confere & la garantie, m matière 
contractuelle, une vocation de responsabilité des biens non sicuritaires. Cependant, le régime 
indemnitaire de la garantie, conçu pour assurer l'usage du bien et condamner la malhonnêteté du 
vendeur au sujet du vice connu, accorde une immunité de principe en dommages-in* B tout 
vendeur qui ignore le vice de son bim. Seule la présomption de connaissance permet de passer 
outre à cette immunit6. L'interprétation de cette présomption selon le Code c i '  du Brrs Gznada 
ne suffit toutefois pas à confhr B l'acheteur la protection minimale requise d'une obligation 
moderne de sécurité. En droit nouveau, la présomption se justifie d'une thbric juridique 
additionnelle, soit la responsabilid du fait des produits. Le vendeur professionnel ne peut ignorer 
ie vice caché m ce qui a trait au &iudicc mtnnrcl mir M A-;- - * - m ~ - -  
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INTRODUCTION 

1 - Lorsque la qualité vCn'table*du bien vendu n'est pas canfirmic i celle de wn apparence, Ie 

&de civil du Québec d c f c  B l'rchctcm une protection juridique rut neme: ta garantie de 

qualité. Cependant, cette solution dissimule elle aussi ses secrets. La garantie m question sat de 

façade à ses fondements juridiques qui échappent à la vue. Un des o b j d s  du présent travail 

est de les rendre visibles. 

2 - La vente est le contrat le plus courant de notre société et probablement du monde mtia. La 

garantie de qualité', connue sous l'empire du Code civil drc Bus Conada cammc la garantie 

contre les vices cachés, est de loin l'obligation la plus importante que notre droit civil impose 

au vendeur. De fait, l'obligation de déIivrauctb du bien est normalement accomplie sans 

difficulté. Quant à la garantie du droit de pmpri6tée, l'ancienne garantie collm l'éviction, qui h t  

l'objet de grandes discussions théoriques à l'époque préindustrielle, elle ne souIèvc guère 

d'accroc de nos jours, car la vente des biens meubles est, en géaéral, conchie par le vendeur 

professionnel et celle des immeubles béneficie de la publicité foncière, cc qui lui assure une 

grande stabilité. 

3 - En revanche, au cours de la mime période, la garantie contre les vices a pris une importance 

inattendue pour les responsables de la première &cation de notre droit en 1866, de même que 

pour ceux de la cadification française de 1804. Le rôle majoré de la garantie découle d'une foule 

de facteurs dont la camplcxification des biens, en particulier la montée de leur nivau technique 

et dangereux, l'emploi de matériaux sans cesse nouveaux, la montée relativement récente de la 

doctrine du consumérisme, la transfomation des marchés commefciaux des biens meublcs et 

immeubles ainsi que les méthodes modernes de fabrication permettant la pductian massive et 

en série de biens meubles et innneubles. Dis lors, la préoccupation sociale au sujet des biens 

'Amcle 1726 C.C.Q.; arricle 1522 CsB.C. 

bAnicle 1717 C.C.Q.; articles 1492 C.cB.C. et S. 

'Article 1723 C.C.Q.; articles 1508 C.cB.C. et S. 



défectueux a justifié l'inmduction dans Ie Code ciwiî rkc @&CC dime nouvelle responsabilité 

dans le domaine extraco~ltractuel traitant préci&mcnt des biens non aécwitairesd. 

4 - En 1866, la garantie fit  envisagée comme une obligation liant le vendeur 

immédiat qui devait assura l'absence de vices wmpromcüaut l'intégrité physique du bien. La 

jurisprudence, en vertu de l'ancien Code, lia b a n s f i  en me rcrpanrrbilité du âbricant à 

l'égard de tout sous-acquireuf. En introduisant dans noire droit la hgle dite de n a d ,  le 

Code civil du Québec l'investit du rôle presque exclusif d'mie rcsponsabilitt du fait des produits 

en matière wntractuelle~ 

5 - Malgré son importance, la garantie se présente dans Ic Code sous une allure vague et 

imprécise. D'apparence, elle est constituie d'une série de rêgles et de notions aussi disparates que 

générales dont l'unité ne tient qu'au voeu a à l'oeuvre du lkgislateur. Ses dispositions fint 

réfirence à des notions peu ou nullement difinies telles que ccylCCYlcc~, earactèrt rcachém, le vendeur 

m e  pouvant ignorm le vice et le «délai raisonnable». Chacune de ces notions paraît 

indépendante, devant établir ses propres s a s  et orientation, en l'absence de tout principe 

commun. 

6 - La jurisprudence qui porte su la garantie de qualité du droit civil ne manque pas. Nos 

recherches ont confirmé l'existence de plus de 1000 mêts quCbicois qui en font l'application. 

Au Québec, depuis 1976, la garantie fait, en moyenne, l'objet de 27 jugements publiés par année. 

Cependant, la doctrine québécoise traditi01me11e ne hii a amsacré que des commentaires 

sommaires et la doctrine moderne, mal@ l'ampleur de la juispnidcltce dont elle fbit l'objet et 

peut-être en raison de celle-ci, s'est limitée a d6crire les grandes lignes de ses règles principales. 

"Articles 1468 C.C.B.C. a S. 

'Genera/ Motors ?hàwtr ofClma& Lki c. Rruvio, [1979] 1 U S .  790. 

'Article 1458, aiinéa 2 C.C.Q. 



Aucune analyse n'a tenté d'examina la garantie de fàçcm globale ifin de priciscr ses fondeinents 

juridiques modernes, ce qui pmilettrait de f à k  le lien entre -Ici et les di)]lërcntes tiglcs 

particulières qui la composent. En taisan dime jurispnidence aicOmbtaLlte et d'une absence 

d'orientation unitaire de ses règles, la gamtie est devenue pn mitrument jwidiquc de stabilité 

douteuse et de vocation incertain+. La mise en évidence de ses principes dPecteurs cunlriicra 

certainement à l'application cohérente de son contenu. 

7 - Nous chercherons, dans le présent travail, à détennma si la garantie se risume à la somme 

de ses dispositions ou, au contraire, repose sur quelques fondements juridiques essentiels. De tels 

fondements doivent transcender le texte particulier des dispositions pour leur procurer une 

orientation commune. ils doivent donna à la garantie une certaine logique interne. Enfin, ils 

devraient permettre de rendre compte des limites d'adaptabilité de la garantie a de sa capacité 

ou non de dépasser son cadre conceptuel. 

8 - Les fondements juridiques de la garantie, s'ils existent, ont nécessairement une histoire. Dans 

un chapitre préliminaire, nous retracerons l'évolution de la garantie depuis ses origines mmaUIes 

en suivant ses développements et ses codifications successives dans notre b i t .  Nous aums alors 

l'occasion d'observa l'évolution de la notion juridique de protection de la Qualité du bien vendu 

jusqu'à son aboutissement dans le cadrc actuel d'une garantie lbgalc du vendeur dans le Code 

civil du Québec. L'examen nous permettra de montrer que la garantie résulte d'une fusion & 

deux obligations distinctes, dérivées d'un long diveloppemeat duquel décadent tout 

naturellement ses deux fondements juridiques modernes. 

9 - La mise en  denc ce et la délimitation de I'influence de ses findements juridiques imposent, 

H noire avis, l'examen de la totalitk du conteau juridique de la garantie. 

9. Cayne, ((The Buyeis Remedy in Damages fm Latent Deficts in the noviace of Quebecip, (1976) 54 R du 
B. m. 105,129: «Within these baundaries, oubstantial dcbate a n d u t l c c ~  affects vimially ntny meaningfiil Iegai 
and policy question that bas arisa» A aotn avis, depis que ces XUUS f u m  écrits, ia situation s'est cmpiiéc. 



10 - Dans une première partie, nous tâcherons de disséqier à dessein l'essence même de la 

garantie, B savoir sa nature juridique, zim damaine d'application et oa notion ce~ltralc de vice 

caché. Il sera dors possible de amtater dans queue mesure la garantie d t u e  un moyen 

d'expression de ses fimderncnts juridiques a de miaa 6tablir le véritabIe sens ainsi qr imt .  

L'analyse nous permettra aussi de v M e r  si la garantie a su dépasser sa conception d'origine 

de répondre aux exigences commemales, locjales et &cuitaires modernes. 

11 - Dans unc deuxiinic partic, nous nous emploierons à scruter le contenu de la garantie qui 

assure sa sanction, soit son exigence partidin de dénonciation dans un délai raisonnable et son 

régime d'indemnisation. Ce faisant, nous baiucrons comment ces aspects de la garantie servent 

ensemble d'instrument à l'actualisation de ses fbndements juridiques. Cela nous donnera 

également I'occasion d'examina si le régime mdcnmitairc de la garantie, dont Ia conception vise 

à réparer I'abscncc de qualit6 du bien, permet i cette obiigation d'assuma le Iole d'une 

responsabilité contractuelle du fait des produits que hi confère le Code CM du Québec. 



CHAPITRE P~LIMINAIRE L'ORIGINE DE LA GARANTIE, SON EVOLUTION 
ET SA R&CEVI~ON EN DROIT Q ~ C O I S  

Section 1 LA NOTION DE GARANTIE DE QU- 
A L'origine du terne qprantkb et son appropriation progressive de b protecdoa & 

la quaiité du bien 

12 - La conception diine idée pdcùie souvent mn énoncé. lï en est de même des idks 

juridiques. Ce fut notamment le cas en ce qui a @ait i ia garantie de @té du &oit cuimmm 

incombant au vendeur. Si le développement du contenu de la garantie remonte aux prclnim 

temps de Rome, son cadre nominal a jmidique est une dation relativrmcnt récente. 

13 - Le mot «garantie» tire son cnigine de plusieun sources. Nous powons retracer clan 

apparition dans la langue française dès le siècle, vas I'an 1160'. Le tcrnrc «garantie» est 

dérivé de «garantin> qui vient de uguaib). dont Ir première mention connue rcmontc à i'an 

1080'. Le mot «garant>) est n fait le participe pr&scnt de l'ancien verbe ugarin), signifiant 

qrotégen) a «défendre», a dont le verbe actuel «guirinl est également d(rivé3. uGarin) fut iui- 

même un composé de deux mou d'origine fianque, soit wavan4 qui signifie assurer  la vérité» 

'A. D m  J. Dubois eî H. Mitienad, N m a u  &onnaire é ~ o l o g i q u e  a hll~riqire,  Paz& Laraisse, 1964, 
p. 333. P. Robert, Di~nbmire alphabétique et analogique & lu longue f i m e ,  T. 3, Pa&, Soc. Nouv. L M ,  
1974, p. 21 6; O. Bloch et W. Von Wanbug. Dica'onnui= &ptoIogique & &a hgue jbyaise U,,, Pash, P.U.F., 
1989, p. 287. 

'fiid; O. Bloch et W. Von Wartinug, Dictkma& &molo@@e & îa h g u e  ~ ~ e ,  sclpm WC 1, p. 28% 
P. Robe& Le Grand Robert de lo IrmgYc jbnçaise. T. 4. Paris. LC RDbQS 1915, p. 818. 

B. Bloch et W. Von W- Dicri- &mologlqul da L longue jhpise,  qpru rute 1. p. 287; A. 
Dauzat, J. Dubois et H. MineMQ Nouveau Dictionnaire 4tptologique et hismn'que, qpm iwiie 1, p. 333; P. Robs, 
Dictionnuire u@habdnique et analogique & h h g u e  jhçaise, T. 3. nlpm n#Xe 1, p. 216. 

'O. Bloch a W. Von Wartbuxg, Diaionnuiin hymofo@gue de & bngue j h p i s e ,  nlpm aoie 1. p. 287; P. 
Robert, Le Gmd Robert do la h n p  ~ ~ e .  1.3. q p r o  WC 2, p. 818. 



et weren qui sigaXe «foumir une surêté5». Le mot anglais wtmaty est n6 des mhzles sources 

h q u e s ,  par i'intcnnédiaire de l'ancien fiançais6. 

14 - À son origine donc, la notion de *garantie# avait deux wr. EUe amthait prcmiirement 

un engagement spécial d'assurer qu'un fait affimiC se réalise, et dans I'évcntuaiité contraire, de 

défendre et de protiger le bénéficiaire. Dcuxiimcmcr~t, elle cansistait en un bien physique du 

débiteur qui assurait l'exécution d'une créance. Nous pouvons ainsi comprendre i'arigine 

commune des deux sens. L'idée abstraite d'un engagement certain fut à mi moment associée au 

bien physique qui en assurait l'exécution. Les dictionnaires modernes de hgue couraatc et 

juridique conservent le double sens de la garantie. D'une part, elle représente une obligation 

d'assurer la jouissance diin bien ou d'un droit et de protéger le binéficiaire d'un dommage 

résultant de son inexécution7. De fait, plusieurs garanties modernes sont tributabes de cc sas, 

notamment la garantie du droit de propriété et les diverses garanties du droit judiciaire privé, tel 

le recours en garantie prévu par l'article 216 du Code de procédure civile. D'autre part, une 

'A. Dauzat. J. Dubois et H. Mitterand, N0uveau Dictionnaire drymologique et histonnque, s a p z  mte 1, p. 333; 
P .  Robert, Dictionnaire alphabdtique et analogique & la h g u e  fimrçaLFe, T. 3, supra mte 1, p. 216; J.  Mathieu- 
Rosay, Dinionnaire dpmologique marabout, Alleur, Éd Maraùa& 1985, p. 238. 

'D'abord, les mds *an et wm ont fiisionné pour d e r  au XF si& le mot w m t .  Ce temic a d t e  &mué 
lieu au verbe to m u n t  a le nom wurrmry. E. Pamidge, Ori'ns, Lonâon, IL & K .  Paul Lld, 1958, p. 7%; RK. 
Bamhart, Barnhan Dicn'onmy o/Epmology, New York, H.W. Wilson Co, 1988, p. 1220. Voir les rtférrnccs aux 
mots warranna et wmrunncs Qns le texte origbd du traité & droit mglais & GlpmiLU éait wrs i'an 1187. G9.G. 
Hall, Treatise of rhe Lmvs unà Cicstomr o m  R d m  ofEngIond commcm& culM GlariMI& Chbbrd, C1Plcndon, 1993, 
pp. 37 et S. 

7 P. Robert, Le G d  Robert & ha langue fiançaise, supra mie 3, p. 819; Dollm Dicdonnaùe pmîïque de h i t ,  
Paris, Dallw 1909, p. 693; S .  Corniut, Di~~l'onnaiw & h i t ,  2 Cd, T. 1, Plris, ùalloz, 1966, p. 871; Came & 
recherche en droit fivé a comparé du Québec, Diaioruioire de h i tpr ivé ,  Cowansvillt, Éd Y.  Blais h., 1991, 
p. 272; H .  Reid, Dictionnaire de &oit quPbéco& et canaden, MoPdal, Wiiscm &MM Ltk, 1994, p. 258. E m  
au Moyen Âge, le thoin venant «assurer la v k i t b  â'unc &s panies &ait pppe14 le «garam. Voir A. h e i n ,  
&tudes sur les cantnts dans le très anaen droit fiançais,), (1881) NJLHDEB. 21, 22. 



garantie peut êire I'affectation d'un bien du débiteur ru paiement d'une créance, notarnanent au 

moyen d'une hypothque. il s'agit en cc car dtm rynmyme de rQmé8. 

15 - Dans les faits, la qualification de ginautic pour la nspansabilité des vices du bien vendu 

remonte au dmit fianc qui avait prévu une forme primitive dc garantie du droit de propriété ou 

contre l'éviction. Lorsque le droit de propriM de I'achacm était imris en cause, il appartenait 

au vendeur, appel6 le garant (wanïtnirun), de le Mkadxc a de repmmr toute prétention d'un 

tiers. Le vendeur se substituait littéraiement i I'achctc~,~ dans l'instaace et devait l'indemniser 

lorsque le tias avait gain de cause9. 

16 - A padr du xm. siècle, le dmit romain en matib de contrats et obügations fut 

progressivment reçu'' en France. Les règles romaines en matière d'éviction furent intégdcs 

au moule juridique analogue déjà en vigueur. La fusion a donné lieu à une nouvelle responsabilité 

incombant au vendeur, qualifiée de  garantie^ cunm ou de droit". Cela a 6galcment 

permis d'introduire en droit fiançais la conception m&e d'une responsabilité des vices du bien 

vendu". Le droit fiançais de l'@que n'avait aucune responsabilité générale ai cc sens. Et les 

jurisconsultes français s'intcrrogaient alors quant au cadre juridique que celle-ci devait revêtir. 

'P. Robert, Le Grand Robert de la 1-e *me, stpra nine 2, p. 819; Dictionnaim pranran4i(e de h i &  nptu 
note 7, p. 693; S. Corniot, Dictionnaire de hi& T. 1, m p  mott 7, p. 871; Dicdonnaire & ïbvirprivé, siqam nWe 
7, p. 272; H. Reid, Dinionnoire & &if qrrébéwir a ertnadion, npm mte 7, p. 229. Ce scps & «garanîieu par;ui 
venir du droit h n c  du gage et du cautionnement. Ie ma w b m  &gr& un bien & vaieur importante que le 
débiteur confiait h un tim pour assurer l'e%émicm d h ~  ahce. Voir A. l k n c i ~  &tu& sur les contrats dans 
Ie t&s aaaen droit fiançais>), supra mtc 7, 137 a S.; J. B&id, MrrrmcZ dliitwin? r& &oit privé, Paris, A 
Fontemoing, 1908, pp. 434 et S.; R Auôenas, Cwrs dlifrmire dlr h r l  m, T. 5, Aix-noveacC, Pensée 
univenitaire, 1956, pp. 15 a S. 

"voir nosamment P. Ouriiac et J. & M a i a i i i ,  HLsroin du droit pnbd (tcs obiigationq), T. 1, Paris, P.UE, 
1961, p. 269; C. Loyseau, «Traité de la garantie dw rrntcs,), dans k s  ocwres dr maim Clirrrlles Lqyseuu, L~yan, 
Compagnie des l i i s ,  1701, p. 2. 

"Voir infia nos. 77 et S. 



Auparavant, les jurisconsultes romains n'avaient pas non phis ammi la tcrponirbilitt de Qualité 
du vendeur d'un cadre fennel. ils s'y rtfaaicnt d o n  les k Lctions LDmWcs usurant sa 

sanction". Les juristes de î'mciai b i t  b ç a h  jugeaient &pivaque le Tut de qualifier cette 

responsabilité de garsntie, car, con ûahmcnt i la garantie con- lihnctian, k vendeur ne 

s'engageait pas à d6fc11à.r~ l'acheteur d'une prétention d'un tiers, mais quant à l'inaptitude du 

bien lui-même. Ceitains juristes pionniers de l'ancien droit fiançais, tels Loyseau1', Bourjcm'5 

n Pothi#, ce sont néanmoins réfifi à cette rclponubiatC à ti- de ~ ~ t i t ~ .  D'autres s'y 

opposinnt. De Fem'àc, pour sa part, opta pour la mlution mmdne cn employant Fexpression 

«action rédhibitoire"». De son &té, Domat préféra la dicrin cwiw un ucngagcmnt"~. 

17 - Vraisemblablement, la cadification du droit français de 1804 et bsscanadien de 1866 dut 

mettre fin aux diffirtntes expressions qui avaient cours. Le Code civilfio~rçais a alors intitulé 

cme obligation «garantie des défauts de la chose v ~ a d u c ' ~ ~ ,  d o s  que le Code civil du Bar 

"Ii s'agissait de l'auio empti (Livre 19, Tiac 1, Article 13 dans Les -m liwes r& Digese ou clrs 
Pandecm de I'Empenéut ht inien,  rra& M. Hulot a M. Berthelot, T. 3, Paris, RdnAnnncay 1804 (ci-après le 
Digeste de hn'nien) et & l'ac~b selon l'ka% dcr édiIes (Livre 21, Tiar 1, Asticiw 31 (paragrspbe 7) a 48 du 
Digeste & Aminien. 

"C. ïqseau, <<Traité de la m e  des nntcs», daus Lcr m m m  de moirme Met LOYJMIl. mpm me 11, 
Chapitre II, para$raphe 1, p. 4. La premiére tditim & ce traité morne P 1595. 

"F. BOjoq Le h i 1  commun de lo Fmce a h Caunmie & Paris &fa ai~nc@es,  Grange a Rouy, 
1747, p. 402. 

I6R-3. Poshier, «Traité du contrat de wntut, daus ûeuvres carnplètes & P o W ,  T. 3, Pa& Chet Tbaain et 
Foric, 1821. p. 161, no. 2û3. L'tditim pirmière remonte 1 1762. 

"C. & Fernemère, htrpnrdnrce rik Digeste, w@& mec ies orrknmUnccs lm aou1ynies & F?unce, a 
les décisicm de Coun soIcvetOj12eS. 2 bd, Pasis, Jean Cocban, 1688, p- 475. Ia Cditicm claie & 1677. 

'9. Domat, Les lois civiles donr leur & ~ l l o r l ,  N d e  éü, Paiq Bouc& 1767, Livn ï, Section 
paragraphe IV, p. 34. En revanche, il employait le tmne «-a* pour dcsigmr ia garaaie du droit dc paopriété 
(l'ancienne garantie contre i'éviuion). La p!emihe édition mnonte B 1691. 

'@'Le titre coiflint les anicles 1641 Code civil a S. 



Canada l'a nommée #garantie des dcfauts cacbismw. NbmomS, des dorites peniitiicnt qurnt 

à savoir si cette protection juridique constituait en &oit une garantie. Cemins auteurs français 

s'opposaient à une telle qualincation, crr une garantie dupposc l'obligation de p â r e  f i t  a 
cause pour une personne cn vue de faire rejeter une demande dirigée con@ ek. A leur avis. 

cette protection jddique constituait p W t  une cmsponsabiiité spkkde21a. D'riueuts, la 

rédaction de certames dispositions de ia garantie dans Ie Codr CM du Bas ~ c r &  cernait la 

confiision en se référant à une «obligation de garantie». 

18 - Le choix de l'expression ou du te= approprié pour la pmtection juridique contre les vices 

du bien vendu a suscité de nombmues hdsitations au cours des récents ûavaux menant à la 

realisation du Code CM du Québec. Les travaux initiaux de l'office de révision supprimèrent 

toute réfirnce à «garantie», à la fois dans la dtsignation a dnns le texte de l'obligationu. 

Toutefois, le projet de Code civil préparé par I'Officc ~ ~ u i s i t  le terw en énonçant que le 

vendeur devait «garantir l'achetm des vices cachés2')>, mais cette obligation restait sans nom. 

- - -- - -- 

''% titre coiffant les articles 1522 C.C.B.C. et S. 

"JtM. BoiInq Comrnentaim sio le Code NqoZion, T. 5,6'&, Pais, M U C S C ~  et Dujartb, 1857. p. 703 (m(C 

infrapaginale 1); C. Aubry et C. Rau, C m  rde Wt civfljFançuLr, T. 4.4' Cd. Pan's, Lib. Gén. Jurippndcnce, 1871, 
p. 386, no. 355bis (me infiapagïde 1); F. Laami, P ~ I I I c @ ~  & h i t  hrll T. 24, 3. Cd, Paris. A. 
Maresq, 1878, p. 272, no. 271; R F U ,  acNatwe juricüque & 1Y mpcmdilité du vendw pw la vices cacbb,  
(1903) RZD.  C. 279, 282. 

UArticles 1530 et 1531 C.C.B.C. Voir aussi 1731 C.C.Q. 

UOffice de révision Q Code civil, Rqppon sur ta vente, vol. 31, MoPtiCal, 1975. Voir Sarticie 30 et 
commentaires, p. 56. 

UOffice & révision du Code civil, Rapport sur Ie Code civil àu Québec, V. I, %jet & C4de civil, QuCbK. 
Editeur officiel du Quebec, 1978, Livre cinquième, Artkle 373. 



19 - Dis l'avant-projet de loi poxtant sur le droit des obligations, le Iégisiatcur retint la 
qualincabon d'une ugarantie~~ pour la protecb'on juridique en question tout en changeant son 

nom pour celui de *garantie de  qualité^. De plus, î'article principal en ia matiire précisait que 

«le vendeut est tenu de garantim l'absence de vices26. Ces formufatims fureat retenues durant 

les travaux subsiqucnts et donc mcarporécs dans le texte du nouveau Cod&'. 

B. L'erprcssion et k cadre jPridiqoe conformes & r o ~  contenu obli(rd0nncl 

20 - La protection juridique de qualité mcornbant au vendeur n'a donc pas été qualifiic dès son 

origine de «garantie». Eiie a propssivement reçu ce nom au caurs de son histoire. Toutefbis, 

ce choix n'a pas su obtenir i'appui unanime des juristes dont certains ont prifiri les tcrmts 

mesponsabiiité~~, acngagemcnw ou ~obligationn. Avant de poursuivre plus avant notrc cxamcn 

de cette protection juridique, nous croyons opportun de dkmincr l'exprdon et le cadre 

juridique qui lui conviennent le mieux pour véhiculer son contenu obligationnel. 

21 - D'abord, le tcnne (ucsponsabilitiw nous paraît moins pcrtibent que le terme ~garantic)). La 
responsabilité est (d'obligation de répondre de certaines actes2'». L'expression est donc trop 

génaale, car elle inclut la responsabilité tant contractuelle qu'ex~tracbc11t. La 

«responsabilité» est aussi synonyme de la responsabilité civile ou cx~acuntractuele". En 

U A v a n t - p ~ r  & loi, Loi ponant réfinne au Code civil & Qicébec riic bit ih obligai~ll~, Assemblée 
Nationale, Remi& sessian, Tren!eaoisi&rne L4gisianirc, Editcur officiel Q Quéôec, 1987, !itn des aib'clcs 1774 
et S. 

zCentre de ~iec&rcbe en b i t  pivé a camport & Qutbec, Didonnaire dg dioir privé, supu mte 7, p. 498; 
H. Reid, Dictionnuire de droit qirébécclis et canadien, supra note 7. p. 503. 



revanche, la responsabilité légale incombant au vendeur quant H la quaiit6 de mn bien est en 

principe contractueîle, car elie naît du contrat de vente. 

22 - Par ailleurs, le tcnne uengagcmcno> semble également insatisfâisant devant le contenu 

juridique de la protection contre les vices. Lkngagemcllz est synonyme d'obligation*. 

Cependant, un engagement est généralement entendu ru rens contractuel canne un devoir 

volontairement a s d .  Or, même ei la protection amnt les vices dda d';m contrat, elle n'est 

pas uniquement contractuelle. Sa source et son contenu sont d'origine légale; elle est un effet de 

la loi. Au demeurant, eiie n'est pas purement volontaire. A I'Cgad de c e d m  vendeurs, elle 

revêt une name impérativP1. 

23 - Quant au ternie clobligation», il ne permet pas non plus de refléter clairement le contenu de 

cette protection juridique. Son emploi n'est pas crroné, 1726 C.C.Q. ét9nt certes 

constitutif diint obligation. L'insuffisance est plutôt imputable au caracticc imprécis et neufrc 

du terme. Une obligation peut être de tout genre, notamment contractuel1e ou extracontractuelle. 

Elie peut comprendre n'importe quclie intensitb obligationnelk, soit de moyens, de résultat ou 

de garantie. 

24 - ïi ne sufit pas ainsi d'élimina les concepts juridiques concmcntids pouvant encadrer la 

protection contre les vices pour wnfircr au ternie agar~illtie~ sa légitimité. I1 faut encore établir 

si cette protection, dérivée du droit romain en matière de vices et reçue dans i'ancicn droit 

français dont nous sommes les héritiers, constitue véritabl~me~~t, et non seulement en nom, une 

garantie. En somme, il importe de détermina en quoi cette protection juridique se conforme au 

contenu obligatiomel d'une garantie. 



25 - Pour sa part, Ir doctrine n'a roulevC qu'une objection sérieore i c e  qydificatim, mit celle 

selon laquelle une garantie suppose nécessairement l'obligation pour Ic créancier de prendre f i t  

et cause pour le dCbid2.  11 s'agit ià d'un ra isorn~~~l~~l t  muambu. A i'origîne, en droit b c ,  

le mot ((garantie)) mipliqyait mi devoir du crCancier d'assumer pasonnellanmt Ir défénse de son 

débiteur. Toutefois, depuis lors, le sens murant a jwidiqye du terme a &armément évohaé. La 

garantie cherche avant tout à protéger le créancier dime p d  A noter qiie la défaw par le 

créancier n'est qu'un moyen de le protégeï; 1'mdtlllIllsaticm financière ou Ir résohaion du contrat 

constituent des moyens tout aussi valables. Cependant, à titre de créance de natue paoonnelle, 

le teme «garantie» ne parait rien ajouter de partider au devoir d'indemnisation par rapport aux 

autres obligations? Toute incxicution d'une obligation danne au criancier le droit d'obtenir 

une indemnisation conséquente a le cadre juridique particulier de la protection légale est 

secondaire. De fat, le Code CMZ du Quebec soumet à un régime unique la miK en oeuvre de 

toute obligation, de nature contractuelle ou extracontra~tue11e~~, a nous vem>as que la garantie 

n'en est pas exclue3'. ûr, il existe en droit moderne une pléthore d'obligations revêtant le nom 

de «garantie», y compris des garanties du type aâministratif a constitutio~el? Aucune de ces 

*Voir les autorités, n q ~ m  m e  21. 

UL. Guillouarâ, Truités de kà vcnre & & I'édim>ge, T. 1, Paris. Pecbe-ïauriel, 1889, p. 430, m. 415; G. 
chadin, De la gmmvie a raison cdes vices d é s  en m&&e & vente, Pais, Pcûcme. 1895, m. 129 a S.; G. BPdy- 
Lacantinerie et L. Saiguat, Traité h50n'que etprurjgue & h f t  civil, De h wiuc et de l'échange, T. 18. Société du 
Receuii, 1900, p. 282, m. 347. 

*Voir les agamies juridiques,> &s articles 7 P 14 dc la Chme d i e n n e  des &in a libertés, Loi 
constiiutionnefle cdc 1982. LRC. (19853. App. il, Na 44, Ann B. k Charte drs h i &  et l W  & l o p m v ~ ,  
LJLQ., c. C-12, s'en tient aux tnmcs «Qoib) ct «Ir'bcrté,b. 



garanties n'oblige cependant le débiteur H prendre fâit et cause pour le créancier qui ea est 

titulaire. 

26 - A notre avis, ce qui créc dans les nits, et jpnifie en b i t ,  l'étiquette de garantie est la 

perception que son cxhtim est as& et que le débiteur ne peut pas s'y soustrain. L'exécution 

peut prendre deux fornies, mit le respect de i'obligation ou l'indemnisation pour son inexécution. 

L'analyse modeme de l'évaluaa'on de l'intensité & l'obligation permet de &taminer si la 

perception d'exécution o s d e  qui se dégage du terme «garantie» est confkmc au contenu de 

l'obligation en cause. L'analyse a ca égard consiste à distinguer les obligations, selon leur 

intensité, en obligations de diligence, de résultat ou de garantie: l'obligation de diligence n'oblige 

son créancier qu'aux moyens raisonnabbs pour s'cxécutrr, c e k  de résultat oblige à l'exécution, 

sauf au cas de fmc majeure; s d e  i'obligation de garantie exige de son créancier l'exécution 

absolue, mime dans I'évenwlité d'un cas de force majeure. Or, la doctrine précise que 

l'intensité de l'obligation, prévue par l'article 1726 C.C.Q., de transmettre un bica cxcmpt de 

vice, est une obligation de garantie39. Le devoir d'exécution qui incombe au vendeur est donc 

le devoir le plus élevé connu de notre droit privé. li obîige le vendeur a remettre un bien exempt 

de vices cachés, de manière absolue et sans qu'aucune excuse ne puisse le décharger. 

27 - Selon nous, la. garantit est à la fois I'cxprcssion a le cadre juridique appropriés pour 

designer la protection légale de qualité imposée au vendeur selon le droit comrrrrm. Aucun 

obstacle théorique valable n t  sl appose. L'intensité du contenu de l'obligation, selon laqucile 

le vendeur est véritablement tenu de s'exécuter, appuie ccttc classification. 

28 - Enfin, notons que i'évolution de la notion de garantie exerça une infiumcc dans la 

reformulatim du titre de la garantie dans le Code CM du Québec. i.a coditication française de 

'?.-A. -au, L'inrerisicé & I'obligarion furidigue, Cowamdîe, &. Y. Blais Inc, 1989, p. 13; P . 4 .  Jobin 
La wnre dmrr le Code dh Québec, Cowsnsville, Éd Y. Blais Inc., 1993, p. 120, m. 150. Lïntensité diane 
obligation cst indCpendante & sa naire caüacîuUc ou extiacontractuciie. En droit francais, P. Malaurie et L 
Aynès, Cours de h i c  civii. k obIigorSont. 6' Cd, Ms, Cujas, 1995, p. 468. m. 822. 



1804 et la codincation bas-ca&icnne de 1866 Vont nspectivement nommée «garantie des 

défauts» et «garantie des défauts cacbéw. Le tame ugamtie~ a donc été anploy6 au sens 

ancien de «défendre)) d'un vice caché dont le vendeur était garaut. Cependant, le sens moderne 

dominant de cet& garantie est qu'elle assure I'arécutioa d'une obligation probi'bant la présence 

d'un vice. Ainsi, l'expression agarautie des vices cach6s» paraîî équivoque, car elie semble 

décrire une garantie assurant l'existence a non l'absence de vices. En conséquence, une partie 

importante de la doctrine en France''' et au @&cc" a préfM i'appelcr qamntie oontn les 

vices cachés)), ce qui est en effet beaucoup pius clair. De même, ~ignalons que déjà les 

codificateurs de l'ancien Code avaient Mete i'exprcssion du Code ciuujiançais ugarantic en cas 

d'éviction")) pour y substitua tcgarantie contre l'évictionUa. 

29 - Dans le Code ciuil du Québec, le législateur a innové ai intitulant la protection juridique 

contre les vices de agarantie dc quaIittU~. Cc tiim a alors soulevé plusieurs cammcntaircs 

négatifs de la part des juristes qui préfitaient i'cxpmsion «garantie contre les vices cachb,  

expression de prédiliction de la doctrine* de l'époque. L'angine du nouveau titre demeure 

obscure et le législateur ne s'est pas expliqué à ce sujet. L'expression vient probablement du droit 

comparé. Le caractire ginérique de i'cxprcssion lui permet de rejoindre les notions de droit civil 

'G. Lambeiz Cours L h i ;  civil, T. 3, Paris. MPisannewe, 1974, p. 266; H, L, a 1- F. Chabas et 
M. Juglart, kpnr de dioir dviI, Rinc@tna unaorr: vmie n échange, T. IU, T éd., PMs, Éd Moatchrrstien, 1987, 
p. 295; F.C. Dutilleul et P. Delebecque, ûm~m dvlk a commmora, 2 éü, Pais, Dalloe, 1993, p. 207, m. 263; 
J. Huet, Respo>~~abilicé du vendeia et gamncie umwe les vkm cachés, Paiis, Litec, 1987. 

"T. Rousseau-Houle, PLécis de h i t  & lo wme ci ub &augeI 2' éd.. Québec, P.UL., 1986, p. 119. 

'%ae coinant les articles 1626 a suivants du Corde dvil m h .  

"Titre coifhnt les articles 1508 C.cB.C. a o. 

"Le titre Qs atticles 1726 C.C.Q. a S. 

'% Lksiauriers, ~Cammentaitcs sur les pmpostirrns amœmnt la woto), (1988) 29 C dc D. 931, 937-938 et 
942; P. kgrand, jr., «ConsolidaP'011 a niptuig: les ambiguiîés & la iÉfom Qs wrmats mmmCfi>), (1981) 30 C. 
& D. 867, 901; Barreau du Qu&c, De b vnie er de la &nation (Avmrt-pmjn de loi), 1988, p. 4. 



et de cornmon law, a plusicitrr hades & droit canpPré l'ont effcetivem~~~t employk6. 

L'expression peut également constituer un empnmt au droit & la tmuomnati0~1~'. 

30 - L'cxprcssion agarzultie de qualité& noad parai3 tout dc mime prifiable i ceiie & I'ancien 

Code qui employait «garantie des d6fauts cach6sw. La ~ouvelle expression a l'avantage d'être 

claire. Elle n'est cependant pas tout H fait clracte, car la notion de quaiité s'avère pius large que 

ceiie de vice. En outre, ia uquaüti» du bien en tint que wncept est totrilem~~lt absente des 

dispositions de la garantit du droit 11wvead'. L'expression possède ntanmoins un eens dans 
la mesure 06 la quaiité du bicn est assurée lorspe l'aüeinte i celle-ci provient d'un vice caché. 

Section II L'ORIGINE ET L'$VOLUTIO-Y DE LA GARANTlE AVANT SON 
INTRODUCTION EN ANCIEIi; DROIT CANADIEN 

A. La crPation des Qléments de k gurntk en droit n i m a  

a) La garantie est issue de deux voies jarîàîques 

31 - La garantie de qualité dont nous sommes Ies héritiers est en grande partie une invention 

romaine. Le droit romain n'a pas été la première ligislaticm antique à fournir à l'acheteur une 

protection spéciale de la qualité du bicn vendu*, mais il est alli plus loin que tous les systèmes 

qui I'ont précédé. 

32 - La premik voie de développement s'annonça avec l'obligation du vendeur de dénoncer les 

vices du bien dont il avait connaissance. Cette obligation runoau aux premiers temps de l'ancien 

*CJ. M o m ,  uwarranty of Qdty A Cmpmîivt Suiyn,, (193940) 14 T u k  LR 327; E. Wl, uThe 
Nature of Warranty of Qualityu, (1949-50) TTrclonc LJL 273; R Sw~ison, wWamûy of QuaMy in tPPauo'onai 
Saies - Cornparbon, Conflict, ad Confusiom, (1959) Untv. Rl Lw Fonan 445. 

"G. G o l a  uLa vente ciam le aowcau Clode ad du QuCkc: qudqucs observotians aitiques sur le 
de loi 125n, (1991) 51 R du B. 329, 356357. 

"Voir cependant i'anicle 1733 C.C.Q. 

'Voir i n f i  note 77. 



droit civil romain. Après la promulgation de la Loi d a  XII tables en l'an 450 avant nom ère. 

seules les actions y Qonctes (le@ oc&) 8Ujvmt un nirrmlimic archaiqpe f h n t  rewmues par 

les tn'bunaux. Le vendeur ne s'engagea q ~ e  dans h merpn de aes diclaraticmi expresses. Qu'il 

aiEmât la présence de cataines @tés ou l'absence de c a r i i n s  vices, il en était responsable 

devant la loiso. Cependant, l'essor commercial sans prtctduit de Rome d a  des situations 

inhabituelles exigeant des lias juridiques plus loilples. Les migiwats commmcbent dors à 

reconnaître des &as insolites afin de répadrc aux besoins ammaciaux du jour. La 

wmpétcnce judiciaire d'ianovcr en ce damaine fut cependant fint limitée par l ' é n h t i c m  ai 

principe limitative des actions dans la Loi des Xi ioblu. A h  d'accmitrc leur mege de 

maneouvre, les magistrats éIaborbnt une distinction jupe-là impensable. C e s ,  les nouvelles 

actions ne pouvaient être qpalifiées de saicti jurfr (droit mict) ai l'absence de dispositions 

précises. Elles constituaient plutôt des actions b o ~ e  N e i ,  car leur nature contraj~flat~tc était 

implicites'. Ces actions, notamment pour sanctionna la étaient fondées sur le principe 

que la bonne foi devait toujours présider à ccrtames relations contractueiles. Les fondaires 

judiciaires des actions de la vente, soit de l'acheteur (OC& mpti), doit du vendeur (actio 

vendito), coriuncnçèrent a implorer le miunal d'obliger le cocontractant hutif a taut cc 

qu'imposait l'ex fide bond3. Avec le temps, la bonne foi de I'action de vente ne fut plus perçue 

comme un critère de sa recevabilité, mais comme k fbndea~nt de son ccmmiu juridiqueSJ. 

Ainsi, l'acheteur et le vendeur se devaient la bonne foi au moment de la vente. Ni l'un ni l'autre 

ne pouvait tromper son vis-à-vis. L'application de ce principe au vice du bien établit le premier 

p61e de développement de la garantie: le vendeur fut responsable du vice connu quïl avait omis 

%e louage, la société et Ic mandat sont aussi les comas &rivés dw actions & bonne fai. Voir AH. k h y .  
c a m e  and Law)), (19W07) 20 H m m d  LA 606. 

53V~ir les formules & as actions daas F. & Zulu- Romun Luw of Sole, CiMnQq 1957. p. 74. 

V. Sch* Hislory cfRommi Legd Science, û x f i i  Ciam&, 1953. p. 83. 



de déclarer à l'acheteur. La nondénonciation du vice cannu constitua de la h a d e  (dob mdo). 

Le vendeur ayant connaissance du vice devait désabusa l'acheteur i-p. Ci& (de 106 

a 43 av. J.-C.) explique que cette responsabilité quant aux vices fit imposée au vendeiir ai vertu 

de I'actio empd; soit du contrat de vente. A condition de démonm îa mauvaise foi 

du vendnn", l'acheteur pouvait espérer tous les donrmages~intérêtî aiüaînks par le viceY. Ce 

recours était de droit comtnun i Rome et n'était m u n i s  i aucun d&i d'cxoepti011~~. Ii possédait 

un caractère impératif du fait que le vendeur n'avait pas le droit de i'exclun par convention, car 

une telle entente eut iti fia~dulcuse~~. 

33 - La deuxième voie de d6veloppemcnt de la garantie à Rome n t  tire pas son origine du b i t  

civil. Elle résulte plutôt du droit pénal ou quasi administratif des M e s  curules, Leur iat~~ention 

ne peut routefois être wmprise qu'à la 1-kre du droit civil ai vigueur à cc moment. A mi- 

chemin dans la République (environ 250 ans av. J.-C.), la responsabilité du vendeur quant à la 

-- 

55~ivre 19, Titre 1 ,  Mcle 1 ,  paragraphe 1 du Digeste & Jutrinien; id, Livre 19, T i  I l  Article 13, paragraphe 
6. 

%dron, De oflcii, Iü, 16 et 17. Voir la aaduction dans F. & Zuiueta, Roman fm of &le, 5% PP- 
63-67. 

19, Titre 1, Atticle 21, paragraphe 1 du Digeste & ktinim.  

=P. ûuriiac et J. & Melafusse, Hhtoire ûi droit privé, supra mte 11, p. 263; H. S M e r ,  Cam de &oit 
rornain,T. 2, Paris, L. Lame, 11903. p. 220; AE. Giffard a R Villers, m i t  mm& et d c 0 i 1 ~ ~  3' éd., 
Paris, Datloz, 1970, p. 67; R Z i m ~  Low of Obligaiionr -Romun F- of the Civilian T ' t i o n ,  Cqx 
Town, Juta & Ca. Ltd., 1990, pp. 308-310. 

9% délai @ubie variait selon la ptriode. Dam un mer temps, tes aCanccs frrrmt en piacipe 
imprescripfi'bles. A pmir & 424 apr. J-C, le &lai fut & 30 ons. C. Accab, M i s  & Mt m u i n ,  spw nde 
50, p. 468; H .  Stacdtler, Corrrs de &oit ma in ,  qpra mre 58, p. AE. Gifiird & R Villers, Droit mmain et 
mien droit fianpis, mpm supra 58. p. 70; R Ziuun- Lmu of Obligations -Romon FOundOaons of the Civiltkan 
Traàition. supra mte 58, pp. 324325, 769-770. 

'"Livre 19, Titre 1 ,  Artide 1, paragnphe 1 Q Digeste & hn'nien; IIwc 19, T h  1, Ariicie 13, para%nphe 6 
du Digeste & Jurtinien. Voir aussi Livre 21, Titre 1, Article 14, paragraphe 9 du Di'gese de hi in ien .  



qualité de son bien reposait sur trois tbiorits juridiqycs6'. En pterrn*cr iicu, les déciarations 

(dicta et promissa) du vendeur concernant h qualité du bien, notanmat l'ab== d'un vice, 

devaient être exactesbr, car elles ena.ainaient une nsp~nsabilité ~ventionnciie. Ea deuxième 

lieu, comme nous l'avons vu, le vendeur &ait tenu de répondre de la wm-dénanciation du vice 

connu. En troisième tieu, k vendeur pouvait d e r  a l'acheteur me rtipuiatiian expt«rsc 

(stipdatio) selon laquclc le bien &ait exempt de vicesQ. Soulipas qut depis 367 av. J.-C., 

les édiles c d e s  étaient des magistrats ayant une compétence @di#. Ils devaient 

survcilk cmains lieux publics et y asmrcf i'ordrc, y compris dans ks marchés. A cette fin, ils 

détenaient des pouvoirs judiciaires et policiers relativement &tendusa. Les esclaves et le bétail, 

parmi les biens meubles les plus dispendieux de l'ipoque, étaient notamment négociés dans les 

marchés. 

''Ceriains auteurs se réfiorem à cette @que romaine comme œiIe & i'agpiication & la maxime awat a p m r ,  
c'est-Mire que l'acheteur prenne garde. Voir B. Niwias, I i o n  a~ Ronian Law* O x f i  QaRnQn, 1%% p. 
18 1 ; R Zimmermann, Low of 0bligmimi0lzs - Roman F e o m  ofthe Civilion Tdt ioi i .  s î p ~  mte 58, p. 306; 
A. Rogerson, dinpiied Warramy Aga& ïate% Defect in Roman lad Engiish Lam, dans Suiires m the Roman Lmv 
of Sale, Wmt, Ciarendon, 1959, 113. Cepeadaat, il y a lieu & p&ba pue, malgré son appaience, I'atpteSsim 
ccrveaz empior n'est pas une mairime autlientique & droit romain et ny a jamais eu droit & &. Voir Voir WB. 
Hamilton, <(The AnCient Maxim Caveat Exnpm, (1931) 40 Yde W. 1133, lIS6.1157. Le dicton est pl& une 
création de la cornmon law modeme et son effet se Wte Q œ systQne. 

Giffard et R Viliers, Droit romah et mrcim ritoit)hzn@, npm mie 58, p. 67; E &&ier, Covrs rde 
b i t  romain, supra note 58, p. 220; R Zi- Liaw o/ObligaUon,r - Roman FouniWm of the Civilimi 
Tradtion, supra note 58, pp. 30û-3 IO. 

O A E .  GifFard et R Viiia, Dmit mnruin erwcicn duit-, spu IKW 58, pp. 6M7;  R Manier, Lu 
garantie contre les viocs & d m  la vente nnnoine, Psnis, S i ,  1930, p. 10; R Zimmnmaia LqW of 
0bligmonons - Roman F m t i o m  of the Civilion Trrirliiiia, npm aote 58, p 310. 

sC.-J. & Feni&, Hisroire L h i t  romain, Pa&, Savoie, 1760, p. 56; Ind MackaiPe, 5îwk.s in Ronrcn b, 
London, William Blackwood & Sons, 1862, p. 5. Pour unt Cnide dbWe des WCS et de iau juridiction, wir I. 
Corpel, De ia garantie des ~ & ~ U L S  cricliés en normére & vrna ( h i t  mmahj* Paris, Giiud 8t Brière, 1892, pp. 25 
et S. 



34 - La r6putation des marchands d'esclaves et de bêtes était des phas indigneo. La plupart 

venaient de l'&ranger et étaient notoatment malhmetes, ce qui entraînait de nombreuses 

fhudesM. En générai, les victimes de ces fioudes, mit les acheteurs, se dîstinguUcnt par leur 

qrialiti de citoyen romainm. D'après Varron (de 116 à 27 av. LC.), l'usage était dans de telles 

ventes que le vendeur s'engageât par une stipulation voulant que les biau huiaat &sa. 

Cependant, m h e  si la stipulation était effectivement accordée, eUc n'était pu néctrsairemcnt 

respectée. L'état du droit devait â'ailleuts parah nettement ;iisppropriC devant î'mpleur des 
abus observés: plusieurs cornidies de Plaute (de 254 à 184 av. J.-C.) illustrent de façon pdois 

amusante i'opinion romaine très négative à l'égard de ces vendeurs69 

wP.F. ûurliac et J. de Malafosse, Histoire riic &oit privé, npm noie 11, p. 263; A.E. G- a R Viilas, Droit 
romain et ancien droitJkçais, sqwa note 58, pp. 67-68; P. Cavin, TW1é & dioitpnvé sulrse, T. 7.1, F n i  
Éd. Univ. F n i ,  1978, p. 73; R Zimmermann, L4W of0bligations-Rowwn F M o m  ofthe CMlian Tdition. 
supra note 58, p. 31 1; R Monier, Lu garantie conae les vices && rkmr & vente mmoine, ripa supro 63, p. 29, 
J. Corpel, De la garantie des defmcu euchès en man2re & venre ( i i t  -), supra mie 65, p. 27. 

9. & Zuiueta, Roman Law of Sale, npra niXe 53, p. 62. 

69«Carcdio» (Cbaiançon), Phte ,  TTra A A T. Di, Paris, Soc. M. des Belles ïeüce~~, 1935, pp. 92-93 
(vers 494 i 505): 

CAPPADOX (ven&ur d'dm) - Je m'en -au; je te la vends avec toute gptyitie. 
CHARRANCON (client) - Moi, aaqm ta garantie d5m ICno [Mldnu d'esclave]! Dc ccs pris 
quidont d'autre bienvaiiiant queleurlyigue,pouroieroarsiafadu~crmtmI'argent qu'cm leur 
a prêté? Vous n'&es pas pn@&aircs ni dc ceux que mu vtPdez ni & ceux que vais 
a f h s h b q  m & c e u x i q u i v a u s ~ ~ a c w u t v a i s r a v i r & u u t i o n P  
personne. La nce dcs LCaos, en ce mon&, nt s#iroit mina r cmqmer, dan *aux 
mouches, aux wusins, aux pmaws, aux pora a aux puces: 01%- maüihm, miisiies P tout 
le monde, incapables & rendre &a B personne. Y-a-t-il un homitte homme qui ose s'tiritter 
a causer avec vous sur le forum? Qui ccmque se risque i le fWc eot U n d ,  monrré au si@, 
vilipendé. Ne fit-il rien & mai, on dit mjm qu'il est en min & padn a a f- a son 
wt. 
LYOB (ami du client) - Par Poilia, mon ôorgre, m'est avis que tu conaais joümem bien les 1CPos. 



35 - Les WCS d4cid-t donc â'inmcnir en @sentant une régicmcntation Ctenduc qui dcvait 

déteminer les droits des parties dans les venter iaiimircr i leiir wnû6Se. Ea I'rn 199 av. Je- 

Cg7', ils prodguirent un édit mtiail6 De nontc@iis vQlChlndis, i c a r a d  àiipCne, d a n t  

ainsi un righne particuiicr qui régissait ulliequemcllt k vente d'esclavesn. À îa mCme m e ,  

ils proclamirent un deuxième édif De iunrenrtr vdundir ,  au sujet de la vate du b M n .  Les 

deux écüts frnait connus sous le nom collectif de I ' h  des M114S d e s .  L'objectif &s dera 

idits était clair: protéger le consommateur romiE des pratiques d6tayries et rrrthann%tts des 

marchands d'esclaves et de bétailf4. Giratd a dCcrit 1'&t comme urm angtt de police relatif 

à des trafiquants s u ~ p c c t s ~ ~ ~ .  Selon certains historiens de droit, le responsable des premières 

démarches qui menèrent à ces promulgations fut nul autre que Caton 1'Ancid6. 

"Bien que le araclére irnpCratif a m b e  policier & cet Mt soit reconnu, les avis divergent au ngüd de son 
style de rédaction paxticuliérement sévère. Voir A. Wamq aTbc Impcratives of the Aediliaaa Edicw, (1971) 39 
R H.D. 73. 

'%et édit est piéservé au Livre 21. The 1, Article 1. w h e  1 & Digeste & Jwtinim. 

%date exacte &cet édit estencore plusdificile 1pré01er. selon& auteus, ilcstpd'bie qyel'édit 
relatif au bétaii soit antérieur P celui des esdaves. Voir R Monier. hgmmrie mm lu vijr c d d s  dmu h mte 
mmanie. nqm note 63. p. 148, porti*cuiièrmrent la m e  infnplgianle 1. A ce suje& Mir égaiement, R 
Zimm- h u  o / o b I i g ~ n ' o ~  - Roman Foun&tiom of the Civilion T d t i o n ,  supra no<e 58, p. 3 18. Doutns 
estiment queL'Mt relatif aubCtailestpc&ieur &œiuidcOesclavcs.CcpQm&vueeriDMnlaamp ram~ Vair 
H. Vincent, b i t  des é d k ,  Pa& Sm, 1922, p. 290. Cd Ldit est pCaavt au Liwe 21, titre 1. rriick 38 du 
Digeste & Jwtinien. 

"R Monier, Lu gmmie con= la  vices tach& doiu & mnoüu. sypm ~e 63. p. 29; Livn 21. Titre 
1, Article 1, paragraphe 2 & Digeste & Jumken. 

'PI. Girard, Mélunges & &it mmain, T. 2, Paris, Sirey, 1923, p. 126. 

"D. Dwbe, Foms ojRoman Legirlation, sqpm mte 70, p. 95; D. Pugsiey, aThe Aadilich Edic~), h A 
Watsoq Daube Noster, London, Scatiish Academic PICSS, 1974, 2U, 256 (me 20). Ca avis n'est apadM pas 
unanimemerit partage. Voir A. Waison, «?bt Impcrativcs of tht Aed*ciaa Edim, qpra iide 71. 74 a S. 



36 - En fait, les édiles innovèrent sur un double plan, soit celui des notions de droit de fond et 

celui de la procédure en matière de responsabilité du vendeur. Toutefois, iis se sont probablement 

inspirés des usages contractuels de fépoque et des fégisiatims antiques pticédentcs qui 

concernaient la vente de bétail et d'esclaves, car eertaines rigles retenues leur paraissent tout a 

fait semblablesn. 

37 - D'abord les Miles rendirent obligatoire la stipulation ( ~ u l a ü o )  par le vendeur que le bien 

vendu était cxcmpt de vicesn. Le vendeur k i t  tcnu de dicl- à l'acheteur, et ce, avant la 

vente, tous les vices du bienm. En cas d'omission de sa part, tout vice ~CCOUVCR après la vente 

entraînait la responsabilité prévue par  édit. Ii slagit 1à d'un changement fondamental. Pour 

imposa cc régime, les idiles se sont fondés sur un principe qualifié depuis d'«cxorbitantw)~ et 

d'«étrangd'» au droit conmm: d e  vendeur doit wnnaîî sa chose; s'il ne la connaît pas, il 

est par cela même en fauteu». En définitive, le veadcuf n'avait pas le droit de ne pas connaître 

nLors de la première dynastie babylonienne, ii y a emriron 4 000 ans, k Co& clThmmW prwaivait dejà 
une obligau'on impérative à l'encontre & cenains vices particuliers dans la vente des esclaves, soumise Q l'exigence 
d'un délai particulièrement c m  de 30 jours; le nmWe & l'acktm se Iimita B la résdution & la vente. Voir G R  
Driver & J.C. Miles, Babylonian Law, Vol. 2, O r d ,  Clarrrdon, 1955, p. 93; E. Cuq, Énrdes sur le dtoit 
babylonien, Paris, Gieuher, 1929, pp. 206207 (Article 278). Dans le Nmel  Empire & 1%- anciem~, qui 
remonte à environ 3 500 ans, des recherches ont &montFC I'eicisunee &s amditioap oomractuelles sembiaùles dans 
les ventes à'esclavcs et de bêtes. Voir S. Allam, da vente daas l'kgype -enne (pziticulibcrnent i l'&que du 
Nowel Empire, XVI-M siécles avant nom ére)», (1982) 60 RHBJX. 377, 390 et S. De même, en G*ce an!ique, 
le droit de la RépubIique athénienne avait établi uae responsabilité légale aualogue à l'occasion & la vente d'esclave. 
Voit F. fringsheim. Greek Imw ofMe ,  Weimar, Nachfolger, 1950, pp. 475 et S. 

Giffard et R Virilers, Droit rumain et ancien &oit fiun@, sapa mte 58, p. 68; R. Ijmmcimann &IV 
of Obligatiom - Roman F&ons of the civilimr T?uditioi1. supra mte 58, p. 316. 

99. Girard, Manilel ilémentoire & &oit romain, 8.66, Paris, Ruseau a Cie, 1929, p. 599; Lim 21, Tiae 
1, Article 1, paragraphe 1 du Dige- & hn'nien. 

9. Cavin, Traite de &oit privi suisse, supra aotc 66, p. 72. 

"AE GifFYd et R Villas, Droit romain et ancien c i i o i f ~ ,  ncitc 58, p. 68. 

OJ. C-l, De la garantie des dcfm d i s  en matière & wnte ( h i t  mmain), supra, notc 65, p. 37; J. 
StaedtIer, Cours & droit romain, npra mie 58, p. 220; P.F. GGinrd, Munuel élémentaire & &oit romain, supra note 
78, p. 599, voir aate infraPaginaie qui m t  les textes llnposant cette obligation; A Anf, De h théorie générale 
de h garantie pour vices cachés, Paris, Domat-Moutchrestia 1936, pp. 5-6; E. Cain, & &finitSon du viœ cuché 



sa choseu)). Suivant ce principe, le vmdcur devait d é c b  le vice dout ü n'avait même pas 

connaissanceU. Son ignorance ne lui était d'aucun iecoirrs. Les édiies avaient tranché @'il &ait 

en effet mdifFirent pour l'acheteur mmpé de Têke par l'ignorance du vendeur ou par son 

astuce". Le mtcanisme des Mer était la fois prëvmtif a réptessif? Le vendeur devait 

assurer que tout vice du bien était dénoncé. En d'omission, le vendeur c n d t  la sanction 

de la loi. 

38 - n resta cependant à d&ir et à distugun le vice recevable en vertu de l'ait de celui qui 

ne i'était pas. la jurirpndence, incorporée progressivement dans l'kt&, détermina gradueilaiunt 

les conditions du vice «édilicin», c'est-à-dire au sens de l 'h l  des ddües. Contrairement aux 

Iégislations antiques antérieures, l'Édit d a  édiles ne visait p u  scuicwnt à procurer à i'achtteur 

un bien exempt d'un certain vice stipuié. Sa particularité majeure venait du fait qu'il cherchait 

à établir une responsabilité absolue du vendeur pour tous les vices non déclarés du bien. 

Cependant, avec le temps, en particulier pendant la pinode classique (de 150 ans av. J.-C. à 250 

ap. J.-C.) de l'Empire romain, les édiles et les magistrats qui leur succédèrent se rendirent compte 

que la matière se prêtait mal aux absolus et que maintes distinctions devaient être admises pour 

que Ie vice pût être qualifié d'édiîicim. 

&H. Sueder, Cours & h i c  nnnaïn, mgm me 58, p. 221; A E  Giffard a R ViUers, k i t  main et ancien 
hi~fiançuir, supra note 58. p. 68; C. Ma- Cours de Mt main, T. 5 4* td, Bnaclles, Bt'uyhtQiristapk 
& Cie., 1877, pp. 226227, 9ac infrapigipale 21; F. Scù& Ctassicol Romm Law, û x f i i  clrrrrados 1951, p. 537. 
Quant au dévelappcment histcniquc & la rtgle, voir AM, H d .  r<T& Histcq of ik Aediliîian Actions froan 
Roman IO Roman-Dut& Law», w m  nore 70, p. 136. Voir Livre 21, Ttrt 1, Article 1, pPagr;ipht 2 du Digeste & 
Aurinien. 

=J. -1, De la gmmde &s dcfoim mchés n mmhe de wiire ( h i t  main), sapro note 65, p. 47. Voir 
Lim 21, Titre 1, Article 15, pangrapbc 2 du Digeste & 3usriSirninien. 

=J. Corpel, De la garantie des difoutf EpChéS en maière dC YQUC (&if mmain), supm aaC 65, p. 65. 



39 - En p~~rm'cr lieu, ü fiillut décider du sens à occotder au teme «vice# (morbur (maladie) ou 

W u m  (vice)) prescrit par l'kt&. Un premier CO-t de juUpmdaise statua Que toute 

imperfection du bicn disait?. Cette idée *u t6t abandonnée, car ies édiles s'apperçurcnt que 

nul bien, en partinilier les b h s  vivants, ne pouvait être à l'abri de bute inipenccticm. Pendant 

le HauttEmpire, les iidiles ct les iuriscoriQultcs comsl~llcèrent I -trc que seul le vice qui 

portairtait atteinte i l'usage ou i Ihtilîté du bicn pouvait donna dmit i la protcctim de l'&i~. k 

vice interdit était dès lots soumis au critère de diminution de l'usage. I1 devait mdre le bicn 

cumins propre a remplir les fanctcms pour lesquelles la nature l'[avaitl fàit%. Si l'esclave ou 

l'animal avait une légère blessureo, un travers d'espn90, ou un d, me joue ou un bras plus 

long que l'autre9', I'appikatim de l'Édit était exclue. Notons pue la diminution de lhsage 

devait être anorniale pour satisfaire à ce critért. Ainsi, le fait pour un esclave ou un animal 

d'avoir un âge avancé ne constituait pas KU viceQ2. 

40 - La reconnaissance du lien entn Ie vice a la diminution de l'usage du bien entraîna le 

diveloppement d'une mdition voisine, Une diminution I é g k  d'usage ne suffisait pas non plus 

à engager la responsabilité du vendeur. La perte d'utüitk devait s'avérer importante. Les édiles 

et les jurisconsultes posaient donc pm~msivcmcat la condition que le vice au sens de l'Édit 

devait nuire de manière sirieuse à l'usage du b i d 3 .  

"R Monier, La garantie conrre les viw ux& dmrr & vente maine, supm mie 61, p. 33. Vair Livre 21, 
Titre 1, Article 1 1 du Digeste & htinien. 

%we 21, Titre 1, Am'cle 1, paragraphe 7 du Digeste & Jirrnnien. 

%ivre 21, Ti= 1, Article 1, pnragrapbe 8 du Digeste & Aurinien. 

Qvre 21, Tim 1, Article 1, paragrapk 9 du Digeste de Jirm'nim. 

"Livre 21, Titre 1, Article 1, p~lgraphc 12 & Digeste & Jirrtinien. 

P2Livre 2 1, Titre 1, Article 1 O, paragraphe 1 1 du Digeste & &n'den. 

93Livre 21, Titre 1, Article 1, panOaphc 8; Lim 21, Titre 1, M c l e  10, p~agnphe 2; Livre 21, Titre 1, Amide 
12, patagraphe 1 du Digeste & Jmnim. Voir P. Ourliac et J. & Malafossc, Hisroisv rllc h i c  privé, qpra mte 1 1, 
p. 262; H. Staedtler, Cours & &ait mmain. qpm note M, p. 221; C. Ma= Gmm de h i t  fornoin, sqpm mte 



41 - L'expénmce des édiles les m& en ou- à aPaphcr drvmtage le crnctne absolu de h 

responsabilité d k W t  par 1'Ériil. Ils acceptérait que le vendeur ne mit pas tenu de dhoncct opus 

les vices de son bien. Celui-ci pouvait r pcmetûc & passer rcror ~ C L I C C  ceox qui devaient être 

évidents à l'acheteur. Lorsque l'animal ou l'esclave était aveugle ou avait une blessure visiblew, 

le vendeur était dispensé d'en f& déclaration, car, en ces cas, r~nit  le monde pouvait s'en 

aperccvoiP». Le vice était alors répnti a p p m P .  

42 - Enfin, Ic vice tdüicien fbt subordonné E une demière tondition. il fallait que le vice ait 

aîteint le bien antérieurement a la ventew. Si, par exemple, l'animal contractait une maladie 

après la vente, l'Édit n'était pas ouvat à I'achctcur. En fQif il ne s'agit ià que de l'application 

du principe du droit commun tontain tes peri! domino, selon lequel les isques passent à 

l'acheteur au moment de la vente98. 

43 - Les j ~ s c o n d t e s  de Rome firent des commcntaitcs abondants pour distingua le vice 

édiIicicn de celui qui ne l'était pas. Leun commentaires sont préservés en partie dans les 

compilations du Dignrte de ~im'inien~~. Mentionnons que la rrsponsabilit6 pmmitc par l'&if 

fut légale puisqu'clle naquit du simple fait de la vente. En manche, les parties pouvaient 

84. pp. 225-226; R Zimmermann, Lmu of ObZigan'o~~~ - Romm FoM&ilom of the Civilian Tmdtion, qpra note 
58, p. 312. 

%ivre 21, Titre 1, Artide 14. paragraphe 10 du Digea & hn'ntlai .  

%P. Ourliac et J. & Malafosse, H W r e  dL &oit pnW, qpra iw 11. p. 261; & Staedtitr, Covn dc b i t  
romain, supra note 58. p. 221; C. M a m  Caa & h i t  mnion. stpm 84. p. t26; R Zi r b - O !  

Obligations - Rommi F-om @the Chiilun T d t i o n ,  v a   na^ 58. p. 3 1 1. 

"Voir P. WPC R J. & Maiafbsse, Histoire <& diOitprtvé, sypm M& 11, p. 261; IL S W e r ,  COM dl h i t  
romain, ,sa note 58, p. 221; C. Maynt, Caos de dmit mmaïn, qpm 84, p. 226. 

Woir Livre 21 (De 1'i5rh't rdos édites), Titre 1 du Digeste & huisnien. 



I'cxcl~te'~ dans la mesure oii le vendeur, suivant la règle du droit commun déjà discutée, 

n'avait pas agi de d i r e  dolosive ai omettant de dénoncer le vice cann~'~'. 

44 - Non seulement les M e s  créércnt une nouvelle responsabilité, mais ils établirent également 

des actions spéciales, recevables uniquement devant leur tn'bunaux d'exception, pour assurer sa 

sanction. D'abord, l'acheteuf se vit M t r e  le droit de demander la résolution de la vente 

lorsque le vendeur avait omis de faumir la stipulation obligatoire. Ce motif scui suffisait sans 

que l'acheteur n'eût à dimontrer quelqw vice que ce sait? L'acheteur d'un bien vicié eut 

également le choix de dtux aubes recours, soit la résolution de la vente (actio redhibitontr) ou 

la réduction du prix (actio quanti minoris)'". L'action en résolution mettait juridiquement fin 

a la ventela. Le vendeur devait dors restituer le prix à l'acheteur qui devait, à son tour, rendre 

le bien au vendeur. A Ibpposé, selon l'action en réduction du prix, le contrat dem-t en 

vigueur, mais le prix était MsC à la baisse en raison du vice1". Étant dom6 que les adiles 

disposaient uniquement d'une campCtence de police et de surveillance, ils ne pouvaient créer des 

'%a 2, Titre 14, Article 3 1 du Digeste de Jllsruiim. 

l0'J. CorpeI, De k garantie des d é f i  &és en matière & vmte (ifmit main ) ,  supra note 65, pp. 50 a S. 
Voir Livre 21, Titre 1, Article 14, pamgqk 9 du Digeste & Jirrrinien. Pour les pratiques dans les marchés 
concernant la vente sans responsabilitti tditicienne. voir Aulu-Geile, Les nuits mkpes, T. î, Paris. Belles LeUres, 
1978, m. 52-53. 

Io3P.F. G i d ,  Manuel t k m a i m  & h i t  mm&, npm nue 79, p. 601; A.€. Giffard a R Viiieis, Droit 
m a i n  ei ancien dmitfim@, nqm me 58, p. 67; C Chus dc b i t  m i n ,  .rypra W 84, pp. U7-229, 
H. Staedtler, Cours dé &oit main, qpnl pro 58, pp. 22î-223. Sur l'mi* du rreours, voir A G i  d'action 
édiiicienne w n  mino*, (1931) RHDEX 682. 

""H. Staedtler, Cours & &vif -n, stpm mte 58. p. 222; C. Maynz, Cours dc droit -n. supm note 84, 
p. 228; R Zimmermann, Luw ofObIigcinm - Romun Fotmdqtiom of the Civilfan Tdit ion,  npm mie 58, p. 317. 

I W ~ .  Staedtler, Cuurs de h i c  mmain, mpa m?e 58, p. 223; C. Ma- Cotlrs de droit m i n ,  q r a  note 34, 
p. 229; R zimmennann, Lmv of Obligationr - hman Foundrrtiom ofthe CMIian Trrrditïon, supra noie 58, p. 31 8. 



recours civils. Ni l'action ai résolution ni celie en raduction ctu prix ne dcmuaient donc droit à 

l'acheteur d'obtenir des dommages-in-. 

45 - Les délais particuliers limitèrent dans le temps ces actions. L'action en résolution pour 

absence de stipulation devait êm intentée dans un délai & dcia mois suivant la vendM. 

L'action en résolution pour un vice, elle, était -se i un délai de s u  mois'". L'action en 

réduction de prix se prescrivait par une annttlO'. 

46 - Par ces deux voies, l'obligation du vendeur de dénoncer le vice connu de l'aczio empti et 

la responsabilité m vertu de llÉdit des idiles, le droit romain formait une responsabiiité de droit 

contre les vices dans le domaine de la vente. Nous exposerons maintenant le processus selon 

lequel ce développement se réalisa. 

B. La responsrbiïit4 Càiücienne est reçue dius le jus civil romain de la vente 

47 - Dans notre droit, les principes édilicims ne sont plus réservés à certaines ventes spéciales- 

Ils sont constitutifs du droit commun de la vente. Le développement en cause ici est donc 

singulier un système réglementaire d'exception, voire de nature phalelog, ne visant que des 

ventes conclues par certains commerçants, a pu s'intégrer au droit général de la vente. Quelques 

juristes attn'buent ce changement à l'oeuvre des jurisconsultes de Justinien qui, d'un irait, 

'"'PI. Girard, Mmiuel élémentaire & h i t  romain, qpm ride 79, p. 601; AE. Gïfhrd et R Villcrs, Droit 
romain et ancien dmit jïunpis, supra note 58, p. 69; C. Maytq Coias & h i t  romain, apm nae 84. pp. 227-228. 
Livre 21, Titre 1, Am'cle 19, paragnphe 6 du Digesre dtr Jirrtinien. 

l M ~ E .  Giffard et R Villexs, Droit romain et rlioitjhnpfr, qpra note 58, p. 69; H. Staedtler* Corn de 
droit romain, supra me 58, p. 2 3 ;  R Ziuun- Lmv o/Obiig~n'o~ - Roman Foundiniom of the Civilian 
Tradition, supra note 58, p. 318. Liwe 21, lïa 1, Article 48, pangraphe 2 du Digrrte & ktinien. 

'%. Cuq, Manuel des in~timtions firn'diqices d, mmains, 2 &, Paris, L.G.DJ, 1928, pp. 468 a S. 



I'auraicnt rialis6 a la fin de l'Empire romain a 1'OCCQdiQll de k rédacricm du Digaie de 
~ ~ ~ 1 1 0  . Des recherches plus f W & s  tendent toutefoi0 à démontra que la réception des 

principes Uiciens dans le droit de la vente fiit beaucoup plus lente et complexe"'. Cette 

évolution parait s'être effectuée en quatre grandes étapes. 

48 - Dans la première drape, I'acilo empti, y coq& con applicaiion na vices, a l'& d a  

édiles connaissaient des développements distincts d autonomes. Cette p&iode carrespand à celle 

de la seconde moitié de la République (de 225 1 27 av. J.-C,). Les règles et les distinctions 

fondamentales de i'application des deux nsponsabilids h t  aicm W s .  

49 - Suivit la deuxième étape qui se caractérisa par une réception progressive des principes de 

Ja responsabilit& édilicicnne dans I'actio empti. Ces dlveloppements cwlcnt lieu principalement 

pendant la première partie du Haut-Empire (de 27 av. J.-C. à 130 ap. J-C.). Le droit prétorien 

du contrat de vaitc reconnut alors une rcsponsabilitC des vices d'un bien non visé par lgdit, et 

cc, sans stipulation du Mime si ce dernier ignorait la présence du vice, I'actio empti 

permettait i l'acheteur de se pourvoir en résalution de la vmte ou en r6duction du prix"'. il 

a été dit qu'une protection égale a la responsabilité 6dilicienne était «toujours censée déxmée  

' ' ~ o i r  R Monier, Lu garantie c o r n  les vices dont b vm@ mmaiue, sqm mîe 63, p. 196, F. Scbulz, 
Clmsical Roman Law, supra mte 84, p. 537; A & Senarclem, C c t ' ~ a n  de l'&it des idiles aux veaOes & îcnlîe 
*ce dc choses», (1927) RHB.FB. 385. 

'"J. Corpel, De la guruntie des &jii  aidés en mère & ~rn le  (droit romain), siqrm mat 65, pp. 38-39; PI. 
Girard, Mmuel éIémentaire de h i t  romain, supra mte 79, p. 601; W. Honort, u'Ibc Histcuy of tbc Aedilitiau 
Actions frrim Roman to Raman-Dutch Lam, qpra nott 70, pp. 139-140; P. M a c  ct S. & MdIf065e. Histoire du 
droit privé, supra note 1 1, p. 271; R Zimmmm, Luw of Obligafim - Roman Formdod'm of the CMlimi 
Tradin'm, supra note 58, p. 321; F. & Zuiueta, R o m  LPW of Sale, MU 53, p. 9. 

1'3Livre 19, Tiae 1, Article 13 & Digeste de krinien.  



dans le contrat de veatdlk. Il 

le droit de la vente, soit l'a& 

m rtsultg une noweiït LOU~EC de Ir rcqmmbilité édiliciaine: 

ewlpn. 

50 - La transmission des principes édiîiciais au droit de la vente découla dhne intaprétabon 

extensive de la name inhérente de Ir bonne fbi clans le contrat de vente"? En raison dc 

de bonne foi, les parties frnent uobligics lime aivers l'autre à nison de tout ce qui 

compose la nature de la Or, les junscondtcs, nomment LiibCon a Ulpiai, 

réussirent à fairr progressivement accepter qu'une stipuiation expresse du vendeur n'était pas 

nécessaire pour assurer que le bien vendu soit propre à l'usage auquel ü était destiné. A leur avis, 

un tel engagement relevait de la nature de la vente. II incombait plutôt au vendeur ne voulant pas 

assumer une telle responabilité de i'cxclun cxpnssémentl'? En outre, I'cxigence de la bonne 

foi pnmit d'introduire dans la vente les pratiques caxmmciaics co~fiai~~tts"? Or, il était 

d'usage d'obtenir une stipulation expresse de qualité dans presque toutes les ventes. 

51 - La responsabilité édilicimne, d'une part, considérée par cenaias juriscondtes comme itant 

de la nature de la vente, et, d'autre part, exigée systimatiquemnit par stipulation dans l'usage 

par l'acheteur, fut peu a peu perçue par tous comme un acquis w mommt de ia vente. Les 

acheteurs n'insistaient plus pour obtenir formtilcrnent cette protection juridique; ils sl 
attendaient comme a une chose normale à l'occasion de la vente, a cela était également admis 

"'LIYR 19. Titre 1. Artide 1 1, psla%rapbes 3 a 4 du Digeste & Jiutinia. 

"'G. ChiWq De ka garantie d rabon &s vktv Eochis en mm*k & ww, nqim ade 33, m. 50 et S.; F. & 
Zuiuetn, Rommi Luw of Sole, sym WC 53, p. 9; A. Watscm, u*Seers' L*Mliy fa Defa :  Aedüician Edict sPd 
Praetorian Lam, (1987) 38 LV3.A. 167, 17û-171; R iEhmmmq Liaw of Ubl&mionr - h a n  FOundOtio~ of 
the Civilian Traàition, apra mte 58, p. 321; 

116L.ivre 19, Titre 1, Mcle 1 1 du Digeste & htinim. 

"'Lim 19, Titre 1, Aiticle 6, paragraphe 4; Mcle 1 1, pvrgRpbt 3 & D i ,  dr JLmnien. Voir R 
Zimmermann, Law of Oblfgarions - Romm Formdon'o~cs of the CiviIian T d t i o n ,  supra WC 58, p. 320. 



par les vendeursng. La pmttctian édüjcienne devint ainsi une ccmdition uni8ci1tcndue à la 

vente1". Une cenaine analogie se dessine dans la pratique colltaqmine d' inch dans les 

contrats de vente irrinrabiliàt une clause de garantie du vendeur, nr%mc si la garantie 1Cgde 

existe de plein droit du seuI f ~ t  de la ventefz'. 

52 - La réception des principes édiiicieas dans le droit cammua de Rome tenait à leur caractère 

équilibré et à la perception générale quc cet éqdi'brc rendait sjastice~ aux parti#. Le 

vendeur se vit imposé alors une responsabilité objective, et donc sans Cgard à la wnnaissance 

du vice, qui l'obligea à rendre une partie ou i'inttgraiité du prix de vente dans l'éventualité d'un 

vice. En revanche, l'acheteur accepta de ne pouvoir réclamer au vendeur les dommages subis en 

raison du vice, en dehors d'une restitution partielle ou entière du prix de la vente, à moins de 

pouvoir établir la connaissance par celui-ci du vice1a. Ce compromis dans les responsabilités 

et droits respectifs du vendeur et de l'acheteur s'imposa leatemcnt dans les moeurs juridiques 

comme le régime de base n t  de plein droit de la vente, mimt si les parties ~ S t m n t  h'br~s d'y 

déroger dans les limites de la bonne foi. A ia fiO de cette période, la responsabilité Wcienne 

avaient donc deux sources: le droit des édiles et le droit de la vente. Elles accordaient à 

l'acheteur une identité pratique dans la protection con- les vices. Cependant, elles restaient 

distinctes et réglementaient des ventes diffircntes. L'&il consma a préhnhence drns les 

ventes d'esclaves et d'animaux; I'actiu mpti accorda sa protection dans les ventes d'autres biens. 

"%ir sur le sujet, J. Corpei, De b punüe dej défoutr tr en mariire & vente ( i i t  main).  qpm mXe 
65, p ~ .  38-39. 

Zimmemiann, i uw  of Obligan'ons - Roman FOUlidqCiom of the CMlian Tradition, npm note 58, p. 321. 



53 - La lroisième étape de I'évolution s'amorça par me fui011 progressive du droit des M e s  

ct du droit de la vente qui eut lieu pendant la seconde partie du &ut-Empire (de 130 à 284 op. 

J.-C.). Cettc période se caractérise par un efficunent graduel des champs d'application mptctifs 

des deux sources de la rcsponsabilit6 édilicicnne. Deux événements accélerémit cette intégration. 

D'abord, en i'an 130 ap. J.X., à la suite des instructions en ce rens de l'empereur Hadrien, le 

droit civil des préteurs de même que les principes régissant l'a du Wlo d e s  finent 

codifiés puis pt~muigis'~. Leur codification Wta le pouvoir des magistrats d'innover, car ils 

durent se conformer aux textes arritis. La responsabilité du diveloppenlent du droit incombait 

alors surtout aux jurisconsultes, par le truchement de leurs mterprttations. Or, les jurisconsultes 

favorisaient une intégration complète du droit des Odiles dans le droit de la vente. D e  fait, ils 

empruntaient des règles d'un régime et les étendaient li'bremcnt à l'autre1*. Ainsi, dans leurs 

commentaires au sujet de la responsabilité pour vices en vertu de i'octio empti, les jilrisoonsultes 

tranchèrent des questions concernant des esclaves et des animaux suivant les principes 

édilicien~"~. De même, dans leurs ouvrages cancernant ~'Édü des édiles, ils se i e f e h t  aux 

principes élaborés dans le droit du contrat de vente'". Le second évhcment renfbrçant 

l'intégration des deux sources relève de l'appareil judiciaire. Les instances a ensuite les postes 

des édiles curuies furent  aboli^''^. Cependant, leur édit resta en vigueur et fut dés lors 

sanctionné par les triiunaux civils ordinaires. 

wP.-F. Giard, Texrer & h i t  mmoin, 4' &, Paris, Raisseau, 1913, p. 170; D.H. van Zyi, History 4nd 
Princ@les of Roman Mate Law, sqm natc 64, p. 33. 

?Livre I, Titre 3, Article 13 du Digeste de h t i n f e n .  s'ogit & I'ap9ion 

'%ivre 19, 'Iitre 1, Article 4; Livre 19, Tm 1, Articic 1 1, pMgRpht 7 du Digmte rle JimW'rn. 

21, Titre 1, Amcle 1, pangraphe 9; Livre 21, Titre 1, Aieide 4, p;rrosraphe 4 & Dime de htinien. 

UEPeut-éae sous I'empmur Alaandrt Stvbe (222-23s op. J -C) .  Vcir AM. Hm&, ccFIistory of tk Aedüitian 
Actions from Roman to Roman-Dutch Lam, supm noie 70, p. 133. Les postes &dent abolis: dc manière pmgmsive 
et certains juristes estiment que leur disparition farmeue n'eut lieu ùcauccup plus tard Voir D. B. Van ZyI, Hisros, 
anà Priwples of Roman Privaxe Law, npra notc 64, p. 2û. 



54 - Certains grands j\aisconsultes, tek L a b b  a Wipicn, fiirmt hvonblec à I'intégIabcon 

complète des principes Cdüicicns au droit de ia vmte. Cependant, ia rrrrté des textes @sen& 

dans le Digdne de JimWèn. au iein du livrr de 1'uctio apii au regard des vices, pama 

d'avancer que leurs opinions ne h t  pas partagées par tnt, les jiiriscaosaltes de i'époqut 

ciassique. Iï est diniciie de préci= ~ucUt opinion fut m a j d W a t  obm& par les prétem. 

ïi y eut probablement une cemine instabiüté jpnbpnidcntielk i ce sujet et Ir question demeura 

controversic~ même à la fin du Haut-Empire. Il paraîî néanmoins probable que k oaurcint 

majoritaire ginialisa le &oit tdilicien à la vente de tout bien, car les compilat~s de I'ocuvre 

de Justinien, en faisant le tri de toute h doctrine, ne consavèrent que les principes 

dominantsrn. 

55 - A la fin du Haut-Empk et de la pinode dite chique du droit romain, le courant 

jurisp~dentiel majoritaire parait avoir a c c d  à l'acbeteiir dc tout bien une protection 6diliciaine 

contre les vices. La pièce m~~tresse de cette protection d e m m  l'&il des édiles; le droit de la 

vente ne réussit pas à formuler des règles ghérales ptopm. Sur le plan théorique, la réception 

se révéla donc fort imparfaite. La niJion intégrale des deux droits ne fut j d s  entièrement 

réalisée. 

56 - Pendant la période du Bas-Empire (de 284 a 565 ap. J.-C.), le déclin se généralisa. Cela se 

répercuta sur la science juridique qui connut une stagnation &s progrès théoriques ainsi que la 

rigression et le fractionnement des tb&ries juridiques Cxistantcs. Pour la ttsponsabilitb des vices 

incombant au vendnu, le déclin de la raison juridique riwmt i un moment inopportun. Les 

développcmcnts en corn annonçaient une réception intégrale prochaine de la mponsabiüté 

tdilicienne dans le droit de la vente. La venue du Bas-Empire paralysa tout pm@s théanque 

appréciable subséquent. 

WH. Van Zyl, Histovy and Pn'nc@les of Roman Mate LQW. n(pm 64, p. 63. En cff*, 2 000 livres Q 
docnine fwm teduits aux 50 ïmes Q Digeste & Jùs&&n, UL, p. 64. 



57 - Vers fan 395, alors que IErqirt ronrain se trouvait divibé, en fâit rinon en droit, en parties 

occidentale et orientde, la principale priorité des autones fiat d'assura l'ordre. Sur le plan 

juridique, cela se manifesta parmi déslr de 6impliiia le droit commun. La Loi des cirrrfions (426 

ap. J.-C.), selon laquelle seuls les cinq plus grand jurisconsultes avaient droit de cité sur une 

question du droit"', allait d'dm dans ce sens. Le Code ~Podosfen,  ai 439 ap. J.G., codifia 

les démts iinpéria~x, mais n a  le droit commun qui nrtr n6gligt1". En zuatière de 

responsabilité de Qualité exigée du vendeur, le Code I71éodosien ne fit que reproduire un décret 

impérial de 386 ap. LC. qui précisait le devoir de l'acheteur de rendre le bien défectueux ea 

vcitu de l'Édit des édilesn2. 

58 - A cette époque, m e  rupture se saait produite entre les parties occidcntaie et oiientale de 

l'Empire quant à l'onmtatiw de la responsabilité édiiicienne. En Occident, les acquis des 

jurisconsultes pendant l'ère classique fiirent d'abord compromis et par la suite perdus. 

L'extension de la tesponsabilitt Milicienne aux ventes de tout bien paraît avoir été 

progressivement abuidonnkH3, probablement au profit de stipulations conventionnelles. 

D'aucuns ont prétcadu qu'en Occident la responsabilité Milicienne pour les ventes de bitai1 et 

d'autres animaux fùt également remise en cause et que seule celle qui concernait la vente 

d'esclaves fbt maiEltenue'/'. Cela naus paraîî improbable en raison du caractère explicite de 

 dit des édiles sur la question'". Enfin, ni 476 ap. J.-C., l'aumIitt de l'Empire romain 



d'Occident, dont firisait partie la piovince de M e ,  aomba aux mains des envahissacs du 

N& a le droit, dont le n6m est m i ,  prit dénnitivement im vinge n ~ ~ e a u .  

59 - bans la parrie arientale de ce qui mmit aicm de I'Empih, le sort zéscmC à la 
responsabilité des viccs incombant au vendcm fit plus hnueux. Le déclin juridique n'entraha 

pas une régression, mais une stagnation âu droit de i'époque & Haut-Empire. ks a q y b  de la 

période classique dmmrèmt inchangks dana ~QlOcmble. En 527 op. J . 4 ,  i'empaeut histinicn 

enûcprit I'irmnmse projet de oodifia le droit romain existant. En ce qui a trait P la protection 

juridique contre les vices, sa cadincation s'avéra non négligeable. Les juristes charges de 19 

rédaction du Digeste y consignèrent la rcspansabilid incombant au vendeur dans son état 

inachevé de la piriode classiqye'". Cependant, ils tinrent à 6limiaa tout doute quant à 

i'application des principes édiiicicns i la ventc de tout bien, Nous avons vu que la sphère 

d'influence de ces principes évoluait canstunm~nt et faisait probléme, même à la fin de la 

période classique, quoique l'avis majoritaire des j u r i a d s  d'dors fivoxisât I'extensicm de 

la responsabilité édiiicicnne k toute vente. La jmistes de Justinien eurent le mérite de eonsacrer 

cette solution de mani& défdtive, dans une rédaction non éQuivoque. Ainsi, fe premier 

paragraphe du titre concemant I'Edit des Mflu dias le Mgrsrr d 6 c h  que wrtdz drc Miles 

curules embrasse toutes sortes de vates, tant de choses mobilières qu'im~~obilikes'~'». 

60 - Ii s'agit ici de la réaîisation de la daniitt étape du développement de la responsabilité 

juridique contre les viccs cn droit romain. Quoique les travaux de Justinien ne modifiassent pas 

le droit en vigueur, ils eurent le mérite d'Climinet des points dc vue minoritaires ayant perduré 



pendant des siècles. L'htégntion des principes édiliciens dans le droit de la vmte fut mfin 

expresse. Elle ne dépendait plus des opinions des jiaiscanniltes, mais d'un texte qui avait force 

de loi. 

61 - Trois idks fondamentales msottent ici de la contriiution romaine à no- thhie  de la 

garantie de qualité du vendeur: la responsabilité pour la nondénonciation du vice connu; les 

principes Wiciens, surtout la notion du vice édilicien; a I'inttgration de la responsabilité 

édilicienne dans le droit commun de la vente. Néanmoins, la responsabilitt romaine quant aiu 

vices restait primitive à plusieurs tgarâs. Elle n'a pas été téduite à une série de règles génbles 

favorisant san application aux divers cas particuliers. Dc leur &té, les conditions du vice 

édilicien restaient difficilement diosociablcs des biens iaitialanmt vidr par l'&il da idiles. 

L'iIaboratim thbrique h t e  empêcha alors une intégration approfondie des concepts en cause. 

Une idée fondamcntaie de la garantie moderne, au centre de la présente thtsc, restait hors de 

portée des analyses romaines: la fision conceptuelle des deux sources fondatrices de la 

responsabiliti romaine quant aux vices, soit Ic devoir du vendeur de dénoncer le vice m u  et 

la xspansabiiiti édicilienac, et cc, même après qu'elics cahabitbt dans le droit de la vente. 

Une t ek  union des thoories ne pouvait se réalisa que par h gbéalisatitm abstraite préalable 

du vice Milicien. Or, le droit romain ne réussit pas à h c h i r  cctte Ctape. La fusion de ces 

thiorits devait attendre le déroulement de l'histoire, qui passait, pour I'hcurc, par I'cmpire des 

rnaiûcs nouveaux vcnus du Nord. 



62 - Lors de l'entrée en vigueur du droit de hutinicn en 533, la M e  ne nisait phu partic de 

l'Empire romain. La chute de celui-ci ai Occident en 476 engendra un développement juridique 

original Qns le temituire de I'aacicnne M e ,  lqud donnerait naismce i I'rncien droit fiapçais 

dont le Québec est l'héritier dans le domaine du b i t  privC. 

63 - La fin de l'autorité maiaine en Gaule aumit pu pmoquer I'Wcation du b i t  romain. lï 

n'en fût pouriant rien. La raison prMcipale en est la ooncepb'on même du droit chez les peuples 

gcmains. Selon leur système juridique, l'individu est soumis au droit de son peuple et non à 

celui du territoire, soit le principe de la pctsonnalité des lois'? Chaque personne a le droit de 

m s i g a  et &être jugée selon sa propre loi. 

64- Au moment de la chute de l'Empire romain, trois peuples gnmains principaux occupaient 

le tcnitoire gaulois: les Visigoths, les Burgondes et les Fraacs"? Cependant, les Gall~~romabs, 

les anciens Ccltcs romanisés pendant les cinq siècles d'occupation miriaine, constituaient encore 

une population importante, mutout dans le Sud, sous Ir domination des Visigoths et des 

Burgondes. Le principe de la personnalité des lois soulevait des difiidtés impoltantcs pour les 

Gallo-romains. Le droit qui leur restait applicable était le droit romain qui n'avait, depuis la 

disparition de la prédominance romaine, aucune autorité ICgishtivt. De pius, tes magistrats des 

peuples gnmains pouvaient diffidancnt dècida selon un droit 

remédier à ces problèmes, les rois des Visigoths a des Burgondes 

Mmwl d'histoire àu h i t f i ~ i s .  L.GS J, 1949, p. 49; J. ï k c b d i ,  ' ~ f r to i rc  ghbolc âù &vit fianpis, 
Paris, Sirey, 1925, pp. 83 et S. 



65 - En l'an 506, le roi Uaric II des Visigoths fit proclamer à Todouse Ir La Romana 

romains. Vas 516, le roi des Burgondes mit en vigueur une loi romrine des Burgondes, k Im: 

Romano Burgundwn~m"~. Ces codifications germaines dermaieat am b i t  romah comimpu 

et détourné, cornmuabcnt désignt adroit romaui wlgaire~. Elles ne r c p d e n t  m fait qy'unc 

partic jugCe esscntielIe du Code Thwdosien et des règles étbortes pendant répoque 

cla~sique'~. 

66 - Pour leur pa& la Francs se oontcnthit de laisser le droit mm& ginhl  s'appliquer à 

leun citoyens galîo~mrnains, sans élaborer un m e i l  de tcxtcc prtcib"? Cependant, une 

version M i t e  du droit romain pénétra chez les Fmcs de d i r e  mdinae. En 507, Clovis, roi 

Vas l'an 483, le mi dcs Viigoths fit m m  par Ccrh la Lof drr JWguri~ (Lar lptrfprbrccm) (voir C. 
Ginou]hi?ir_ Cnos démentoibc d%&toVÇ gkrérde rlL b i t  fi-, Piuis, Rairscu, 188). p. 226; P. T i  et P. 
ûuriiac, M m e 1  d7tistoiiy L &ait-, nqno aatc 139, p. 53). ÀIi du V siklc, le mi -baud dcr 
Burgondes fit promuigwr la Loi Gombeue (voir P. Vidlet, H'toim àu h i c  eMIjhça&, Pais, S.R. gén dcs lob 
et an&, 1905, p. 130; P. T i i  a P. Oudiac, Mmuet daistoire (11< hi t jhnçm,  ~ilpra ode 139, p. 53; F. Olivier- 
M m  H i m i e  àu diaftfimpir. spra l~ne 139, p. 18). Dc mCme, les Frmics mïiens fLmi Mger IO h i  sdique 
(voir P. Viol& Himire dic <boit cMIltmyoi, siqno iwnr 139, p. 10% et Ics F~ocr n'plains, Ir h i  @uaih (VOV 
Id, p. 11%. 



des Fmcs, conquit le taritoire des Vigoths et s5ustdia i Tuuiousc'". En 534, son fi 

s'cnipara des Burgondes et prit possession de Ir Provence1*. A porir & cette année, ia pmque 

totaiiti de la Gaule fut sous la danbution des Francs et le territoire occupé prit le nom de 

Francia. L'extension des tmjtoircs fiancs eut tgalernent pour e&t de répandre le droit romah, 

tel qu'il était d é  par les lois gemaines, nirtout le BrLvlriù.e d ! ! ,  dans l'ensemble du 

royaume h c ,  à l'intention des anciens sujets de l'Empire romain1? 

67 - Le principe de la personnalité des lois imposa la dualité jMdique i la Gauie hnque: le 

droit germain et le droit romain vulgaire. fi fiut donc d e r  maintenant la responsabilité des 

vices incombant au vendeur à l'intérieur de chaqge système. 

68 - Le droit gamanique ne comportait pas en générai une nsponsabiüti des vices incombant 

au vendeur, honnis le cas de stipulation conventionnelle expresse. Cependant, des txccptiom, 

surtout fondées sur le do1 du vendeur, existaient'". L'absence d b e  responsabilité objective 

de quaIité du bien vendu n'est pas surprenante, compte tenu de l'état primitif du droit 

germanique. Avant leur migration dans les tcrrjtoircs civiIisés, l'activité économique des peuples 

germaniques était probablement inférieun A ceiie de Rome A l'in de la Loi' des XïT tables, soit 

vers 450 av. J.-C. Nous avons d'ailleurs pu y constater la m h e  lacune. De telles circonstances 

SC prêtaient mal à la formation dixne théorie juridique développée à ce sujet. Le droit âanc 

prévoyait toutefois une série de recours originaux protégeant le droit de propribté de l'acheteur. 

L'absence de pubiicité foncière soulevait maintes contestations et lo loi germanigque tentait d l  

"9Am'cle 16.9 & la Loi des bavmlr, la Baiwm'4rum, Wg& vcis 550, qui obli@ le vadcur 1 coascntir 
i la résolution de la vente d'un nnimli daas un dClU & mis jains l o ~ ~ u i m  vice rnrmu n'était pas &m&. Vair 
E. lrvyl Wesmmfrdes Vi@mchc DPI obligo11'4nawe& npu nue 133, p. 228. 



remédier en énonçant diverses solutions de nature ccmtractueile, dérivés nomment d'une fbnne 

primitive de gagelS. 

69 - Le droit romain vuIgaire, iui, conserva une partie de la responsabilité Wrlicicnnc, soit celle 

qui concernait la prohi'bition d'éviction'? En revanche, e k  délaissait d e  qui avait trait aux 

vices. Txois raisons principales expliquent ce développement. D'aord, I'Ctat inachevk de la 

responsabilité Wilicieane i l'iposut clusique ne lui fiaiaaisuit guère d'assies miides pour 

survivre à un d i c h  économique et juridique. L'extension de la respansabi.Iit6 ddilicicnne aux 

vcntes de tout bien avait été Me à certains développements camrnc~ciaux qui exigeaiat une 

stipulation con- les vices. L'efi[ntancnt du domaine d'application de la responsabilité 

édilicicnnc quant aux vices cohcida dans les faits avec le dkiin économique de la partie 

occidentale de 12mpire romain1". Ii est donc probable que I'absence d'une responsabilitt des 

vices objective incombant au vendeur à l'époque franque diète  un dCclin économique graduel 

dans le territoire de l'ancienne Gaule. Enfin, les sources romaines utilis&s i'occasion des 

codifications germaines du droit romain vulgaire ne fivorisaient guère h responsabilité de Qualité 

du bien. De fait, seuls deux ouvrages de jurisconsultes furent consuités. Le premier, les Inrrinttm 

du jurisconsulte Gaius, ne fkit aucunement réfhce à la rcsponsabilid des vices. Le deuxième, 

les Sentences du jurisconsulte Paul, ne soulève c m  question que par rapport aux ventes 

- - - - - - 

l50L. W& ha&nne et lo grnantie dUnr lu amwart JFrmcr, Maiines, L. & A Godtaru, 1M3, pp. 143 d s; 
J. Balon, Rechedes sur Ict (usmrbfèes juifidairct a ldgidmivcr sur lu thifs a sur Zes obIigad" 
alvu I'Eauvpe des Frana, T. 1, Namur, Gradmint, 1960, p. 135. 

"Voir supra aos. 56 ct S. 



d'esclaves, a ce, de manière fort c o m m i r ~ ~ ~ ~ .  L'absmx d'amer ~ i i c e s  et I ' w c c  

excessive accordée à ceiies qui fineat utilisées rembknt avoir concouna à effacer Ir responsabilité 

des vices sans faute du vendeur. 

70 - Par contre, d'autres aspects généraux de ia responsabilité incombant au vmdcur furent 

conservés. En raison de i'iafluence @mante des Sr-taces de Paul i i'époque, il est permis 

de croire que le droit romain vulgaire empêchait Ie vendeur de tromper sciemment son acheteur 

quant à la @té du bien1? De fhit, les actes pnvCs du droit mmain dg& du royaume 

Vandale ni Af'riqut du Nord protégaient l'acheteur de ia hudc du vendd". Même si ni le 

droit commun des gamains, en particulier celui des FMCS, ni le droit romain vulgaire 

n'imposaient au vendeur une mponsabiiité particulière concemant les vices cachés, il ny a pas 

lieu de croire que le vendeur ne pouvait y ênz tenu. Cene responsabilité était probablement 

réduite au domaine conventionnel. 

71 - A la h du DT siècle, l'époque b q u e  s'acheva par un glissement méhictablc vers un 

nouvel ordre social: la f-ti. Les villes se dipeuplircnt La vie économique et sociale devint 

essentiellement agricole. L'avènement de cet or& social eut des oonsCquences miporrantes sur 

le plan juridique. La première était déjà en préparation depuis le dtbut de l'époque b q u c .  Le 

système de la personnalité des lois ne pouvait fonctionner qu'en pdscncc de peuples distincts 

habitant un même territoire. Or, avec le temps, ü y eut une confluence et une assimilation des 

nationalités, &nt le processus fût- acctléré par le mode de vie récientaire p p r c  ru systWe 

fCoda1. La nision des groupes nationaux força l'abandon progressif du systtme de la personnalité 

l a P d  Scntentiue. 2, If. Scctbn 5. Voir tductioli dans F. dt Z u l m  Romm ï uw  of Sole, siqno 52, p. 
72. 

lY~uuii Soiatiae. 2.17. Secrion 6. Voir la aPductiaa &as F. de Zuiu- Romun L4W ofkle, nqna 52, 
p. 72. 

"'c. CouJtois et al, Tablettes Albmini, Actes piYCI <IC I ' !  YQndOIe, supm aoce 151, pp. 149 et S.; J. dt 
Malafossc. ~~ sur les Tablettes Albaiini: les ttipiiazim dc oyznti84 npm oac 151. 



des lois N p f i t  d'un droit dow, inspiré des systèmes jlaidiqucs rnlaids. Ea oimc, 

le système fisdal iaboduisit un Clément nouveau: I'ahypadécenmdisationw de tout v o i r  

legislatif et judiciaire. Cela pmvoqua le âactionnemcnt du droit, qui se rattacha d m  h un endroit 

piminilier dont t'étendue pouvait varier dime région i iia ~i l lage'~ .  Le droit prit ainsi ia f;omit 

de coutume territoriale. 

b) L'époque fiodaie: Ii premitre renrirunce du droit romah et Ia mfse par Ccrit d'un 
droit coutamier 

72 - Au XP siècle, la Fance en devenir sombra dans une léthargie tconomi*quc, sociale et 

intellectuelle. La culture juridique traversa alors une réelle période de stagnation"'. Le droit 

coutumier, administré localement par des juges analphabètes, se n'sumait à la kadition orale et 

était dépourvu de conceptions thé on que^'^^. 

73 - Il est périileux de tenter de préciser ici le contenu de chaque droit orai tocal, et encore plus 

hasardeux d'en tirer des rêgles ginhales détant l'ensemble des coutumes. Cependant, par une 

tournure inusitie de l'histoire* les diverscs poiitiques et usages cornmerriaux des XF et siécles 

furent transcrits pour servir outre-mcq ce sont les Assises de Jéncsulem. Au xf siècle, les 

Européens, dont un nombre important de Français, se fixèrent pour but de reprcadrc Jérusalem 

aux tenants de Mahomet. En 1099, après la prise de Jérusaiem, le duc de Basse-Lonaine, 

Godefioy de Bouillon, fiit 6Iu souverain du nouveau royaume et cbargca une équipe de juristes 



de rédiger d m  codes à i'image da lois de ia mère patrie pour rcrW de base juridique1*. k 

16gislation fit connue sous le nom des Assfres de Jbusaltm. Celles de la Cour des Bourgeois 

réglementaient les principaw matrats commerciaux, dont Is vente. ûr, la vdcm de ce code qui 

nous est parvenue comprend des dispositim Cnonçant clahment une responsabiüté des vices 

d'inspiration Milicienne incombant au vendeur de bétail161 et d'esclaves1". li serait tentant 

d'y voir des règles imparties de France, mais h conchision nous par& ttmCrairel". La vasion 

originale de ces assises fut perdut au moment de Ir dc Jérusaiem par les mrhomhis en 

11871M. Des recherches pcmicttent de constater que t v&cm que nous passédans de nos 

jours, et peut-être même la vernemon initiale, avait subi une forte iduence du droit de Jushien, 

en vigueur en Syrie au moment de la canq~ête'~.  Ces articles s'intègrent donc probablunmt 

a un droit mrnain vulgaire d'ment, dérivé du droit de Justinien. 

74 - Cependant, la stagnation de k pensée juridique ne dmi pas. A Bologne, var la fLi du fl  

siècle, un maître de ginie, Irnhs, commença à enseigna un droit nouveau à partir de textes 

juridiques romains récemment remuvis, en particulier le Digeste de Jusmien. Ii fonda une b I e  

de juristes, dits glossateurs, qui se li-t à i'exigise de l'ensemble de l'oewre de Justinien. 

Des juristes de toute l'Europe vinrent apprendre le droit des glossateurs et repartVent pour Ic 

"'~rticies 31 et 34, Assires des Bougeoir; V. Foucher, Assises du Ro)Piane & JLnrdem, T. 1, Piuis, Joubert. 
1839. 

l u h - ~ l ~  32 n 33, Assiru d a  Bougcolr; V. Faicba, h s i r e ~  d~ ~ciyiaia~ & ~ é n r t h ,  NSC 161. 

IaD. Hayek, Le (60itfitmc en me, PYiS, SPCG 192S, pp. 39 et r. 

"'(2. Ginouüriac, Cours éIémmroUe d%is@iw &irale du dmit m, svpra note 141, p. 463. 

'%i, pp. 478481; P. VioUet, H i m Y r  rh droit avil jbçuis, qm IKUC 141, p. 184. 



professa a Ic pratiquer c b a  d". De Bologne, ce noweau droit se propagea en Fmce et 

donna lieu à la première -ssance du droit 

75 - Cette renaissance e n M a  deux condquences majeures pour le droit a pour la 

garantie. D'abord, le b i t  romah des contrats fbt progressivement reçu dans toute la France. 

Ensuite, les coutumes tenitariales k t  mises par écrit. I1 reste h détaminer l'effet précis de ces 

déveIoppements sur l'hrohtion de la garantie. 

76 - La renaissance scientifique du droit romain marqua l'histoire juridique de la France en la 

divisant pendant des siècles ai pays de droit écrit dans le Midi, où le droit romain devint le droit 

commun, et en pays de droit coutumier au Nord, où le droit romain n'exerça @'un rôle de raison 

baite'". Rbcisons cependant que le droit romain des ccmm fit exception B cette division. 

L'ancien système coutumier des contrats, h caractère formaliste et archaïque, issu de la fusion 

du droit fiaac et du b i t  romain vulgaire, fut peu à peu abandonné, au profit du droit 

Le droit coutumier n'avait d'iülnm jamais cimçu une théorie de l'obligation'". 

luUn des glosateus, Placcntin, vint enseigner P Montpeilia où il mourut en 1192. Voir P. T i  a P. Ourliac, 
Mmuel d'irist4ire àu h i t  m, si(pr0 note 139, p. 120. 

'*A Dumas, Hiszoin ah th& jhtn~&, k-ebnovaig  aist te upivemt?irr, 1946, p. 140; P. T i  a P. 
M a s ,  M-2 d'histoire du droit Jh@, supra note 139, p. 120; F. Olivier-Mycis Humin dù droit fiangùs, 
npra rioac 139, p. 121. 

'*A. Dimias, H i @  rlk droitjFwCair, npm note 167, pp. 141-142; P. T i  et P. Ourlizc, M m e 1  d'hirwire 
du riroicjhnpis, supta note 139, pp. 121-ln F. Olivier-Manin, H i m i n  ùu dmit&nçuis, npm nac '139, pp. 1 11- 
112. 



A i'opposé, le système conmûad du droit romPm impr#ciannrit par sa logique et son caractère 

77 - La réception du droit romah des contrats incluait celui de Ir vente a & sa pmtection ccmw 

les vices. La rapidité de la réception ~ p n n d .  Dès le début du siècle, dPns le Mi&, les 

ventes commencèrent à camporta des chues de garantit, d'absence de &lln et de 

renonciations aux actions tedhiitoires et qwng nrfnodn. Au niilicu du xrn? siàC1c, ces 

clauses se sont généralisées a sont apparues ûans les actes de vente un peu partout ni 

 rance* ". 

78 - n faut cependant se garder de croire que la seule préscnct des clauses oonmctuclles se 

r é f h t  aux concepts de droit romain sipifie leur comprrhcnsim. A Tdousc notaxnmcnt, 

l'étude des contrats de vente conclus pendant cette période ne pcrma pas d'érablir si les clames 

concanant l'éviction ou les vices fhhieat allusion i tme tesponsabilité légale ou 

conventionneUd". En général, la responsabilité de @t6 incombant au vendeur semble être 

restée sur un plan conventionnd et v010ntaVC~'~. 



79 - La mutation du droit applicable au domaine des canmts se mlda par la préMnaice du 

droit romain en la matière vers la fin du xur ~i&le '~ .  Cependant, le ccmtcnu de cc droit des 

obligations demeurait fort quivoque. k s  mers interprètes du droit rPmsin, les glossateurs, 

se contentèrent de f h  l'exkgèse der textes de hsthien, sans perspective dique.  A leurs yeux, 

tous les textes dont ils s'employaient à déchiffier k contenu avaient une valeur &gale1". 

Toutefois, en raison de leur piètre de la liaCratm a de l'histoire d e ,  il Ieur 

manquait la perspective nCcessairc pour suiwe l'évolution du &oit mnaidw. 

80 - Soulignons que l'approche des glossateurs souîcvait de nombreuses critiques, car d e  ne 

tenait pas compte des Ccarts entre la civilisation romaine et celle des rn et xm' siècles. Ainsi, 

ils accumulaicat une masse complexe de règles qui ne répondaient pas aux exigences de la 

pratique1*. La méthode des glossateurs fùt parti*culiiremcnt mal adaptke aux textes romains qui 

concanaient la responsabilité du vendeur en matière de vices. Le droit romain de l'ipoquc 

classique avait laissé dans un état inachevé ccttc ~oponsabili3, au sujet de laquelle ravis 

majoritaire, mais non unanime, des jurisconsultes avait reconnu la réception des principes 

édiliciens dans le droit commun de Ia vente. Et cet état de choses fort imparfait fut ensuite 

codifié dans l'oeuvre de Justinjcnl". Or, les glossateurs hmnt incapables d'apprécier cette 

évolution historique et ne réussirent pas à compmdrc pourquoi une partie de la responsabilité 

des vices incombant au vendeur fut incorporit au Livre 19 du Digesre priant sur I'actio empti, 

alors qu'une autre partie se trouvait au LiMe 21 qui avait Qait à l'Édit des &files. 

'"Voir les autorités, qpra note 169. 

"A. Dumas, HLrcoire dic &oft@tç& sqm notc 167, p. 141; F. Olivier-MYazr, Histoire dY dioit f unpis. 
sipro note 139, p. 429. 

"'Voir supra, no. 59. 



81 - Au lien de conetlier les dglcs IZ~UV&S dans les deux hm, les glos~teurs se mircnt a 

élaborer des thfies qui justifiaient leur emplacement diffimit. Ilr é t a b b t  amsi que chaque 

livre possédait un dormine d'application propre. A leur avis, la rcsponsabiiie édiiicicnne 

s'appliquait i KNins vices. tandis que l'a& mpii protégeait ltacheteur de tw les autres1*. 

Certains glossateurs, dont Azon a Acciase, soutenaient que chacun des deux livres accordait un 

tccoufs en réduction du prix d i f f h t .  Dans i'rrciio ap t i ,  la réduction devait ta Cvaluée de 

manière subjectivelu alors que, dans la mpomabiîité édiliche, la dûuction devait êûe 

estimée de maniire objectivdu. Cependant, des glossateurs minaritagcs, dont Bulganis a 
Placentin. rejetaient cette distinction ai faveur dian recours unique en réduction du Les 

glossatcurs ne comprirent pas comment le principe de I'immunité quant aux dommages-in* 

en fhmr du vendeur ignorant de l'actzb empti pouvait se mcil ia  avec la responsabilité sans 

faute en réduction du prix des Au lieu de la démystifier, ils élaborèrent une théorie 

tout à fait étrangère au dro'i romain selon laquelle la responsabilité du vendeur ignorant du vice 

variait selon le type de bien vendu'". 

82 - Succédèrent aux glossateurs une nouvelle génération de juristes qui d o m i n h t  

l'interprétation du droit romain aux x~ et w siicle~. Ce sont les postglossateur~, également 

connus sous le nom de bartolistes, d'après le nom de leur membre illuiire, Bartole". Au 

'OP. Stek «Madieval Discussions of& Buyer's Actions fot Physicaî Defecml dans WU in rire Roman tow 
of M e ,  Mord, C l a r w k  1959, 102, 1 Ob. 

"'A Dumas, Hisroire riir droit fiançais, siqrta nolc 167, p. 121; P. Tissct a P. Outii?c, Manuel d Afrtoitr du 
&oit fimpzis, nqp*o nae 139, p. 121; F. Olivier-Manin, Histofn dù dmit lFonpPLr, sqpm MW 139, pp. 428429. 



commentaire ex6gétique, ils pr6f-t un a p s 6  méthodique plus critique, orienté v m  les 

besoins de la pratique'? Cependant, les pos@ossateiar n'avaient p u  non plus une 

connaissance historique du droit romain. En matière de vices, ils ne réussinnt pas & tlaniner, au 

sein mimt de leur groupe, des points de vue divergents hdanmtaux. D'abord, le domaine 

d'application de Ia responsabiiité &diiicicnne demeurait controversé. En génCal, les 

postglossatcurs hvarisaient l'existence de la rerpanubilité édilicienne pour les ventes 

d'animaiat~~ , dors que quelques-uns soutenaient ~u'elle devait tgalement s'appliqua aux 

ventes de tout bien'''. Les postglossateuts restèrent aussi divists sur le nombre d'actions quanti 

mino& et leurs effets. Pierre de Belkpcrche et Cmus enseignèrent qu'il n'y avait qu'un recours 

selon lequel la réduction était ivalute de -&e objectidn. Néanmoins, Bariole resta fidèle 

à la thèse des deux recours c i  son avis demeura p~épondérant'~'. 

83 - En somme, ni Ics glossateurs ni les postglossateurs n'arrivèrent à ilaborer une théorie cl* 

et nette d'inspiration xomaine pour la rcsponsabiiitt des vices incombant au vendeur. En dehors 

des ventes d'animaux, i'application d'une telle responsabilité resta fort incertaine. Le contenu 

juridique de cette responsabiiiti se pritait Gailieurs à des dibats multiples, ce qui favorisa 

l'emploi des stipulations conventionnelles. 

84 - Par ailleurs, la renaissance du droit romain et sa réception en France curent des 

répercussions sur une autre source de droit, la coutume. Le boit romain, le Corpus @ris CM[& 

lnId pp. 108 et 110. R Zimm~rma~~, L m  of O b l & ~ i m  -Roman FOIO&~ON of the ChriIian Trodirin. qpm 
note 58, pp. 322 et S. 



de Justinien, était sous fomre écrite, ce qui motiva ion appellation de adroit &rit1%. L'oraiité 

des couhiIIies tmitorialcs mît ai évidence leur caractère démire. Ainsi, dans le nord de la 

France, où le droit romain fillsait oompétition au droit coutumier, l'oralité de ce dania le rendit 

particulièrement vuinérable. L ' W  de codifier les diverses coutumes gagna du tmain. En 1454, 

le roi Charles par l'ordonnance de Montilsdes-Tom, prescrivit de mettn par écrit toutes 

les coutumes des pays de FrancdM. 

85 - A vrai dire, le projet de codification des wutumer constituait m e  oeuvre cn partie défensive. 

Les rédacteurs cherchaient A conserver les anciens usages a pratiques encore observés, qui 

risquaient d'être supplantés par le droit romain. Or, en ce qui concerne Ic droit des contrats et 

des obligations, la codification suntuit trop tard. Partout en Frauce, depuis déjà un demi-siècle 

avant I ' odo~mce  de Charlu W, les anciens usager n'étaient plus obsmb. A I n n  place. dc 

manière presque cxcIwive, Ie droit en viguet~ M t  le anouveau» b i t  ~omain'~. Dans ces 

circonstances, fort peu de dispositions concernant les contrats înrcnt insérées dans les coutumes 

écrites1*. La plupart de ceil& ne mentionnent d'dm nuiiemmt une responsabilité du 

vendeur quant à la qualité au aux vices du bien. Ntanrnoms, en certaines contrées, les anciens 

usages ct pratiques à ce sujet furcbt a ce point tenaces qu'ils demeuraient observés au moment 

de la rédaction des coutumes. Ces règles incarnaient les préoccupations des ventes usuelles de 

l'époque. La plupm réglementaient la vente des chevaux, principal moyen de aansport pendant 

'"Id, p. 232; P. T i  n P. M a c ,  Mmul d'hW& du droit mo -a nae 139, p. 206; F. Olivia- 
Martis Hiruire th h i t  j h @ s O  supra note 139, p. 420. Au milieu Q xvf aiècie, la piuplir des cauaimcs étaiera 
mises par tcrit (A Dumas, H'uroin rlL bitmis, qpm irae 167, p. 233). Cepeadam, k rCdPctioar iaitiales 
avaient souveat pamis & nleva & aombmws ailles. Perdom Ir dnrrO&nc moitit du xvC W e ,  un nombn 
important de eounimcs, doar d e  & Pais en 1580, fimm itvir6ts atmd6ks P. Tissa a P. Oializc, Manuel 
d'hisroire dir h i r  M. q r a  KHC 139, p. 207). 

'*C.-J. & Fcrribe, HUroirc du hait  main, mpm WC 65, p. 338; & Flraunc, h i t  unaumiCr m. k 
conam, Paris, ûcbmme, 1889, pp. 1%195; A Dimut, Hitroirr & hit$mpiso sirpro 167, p. 237. 



tout le Moyen Âge'? D1aums YiUimt k ventes & b W ,  notamment cecclle dss 

pourceaux1". Certaines règles prescrivaient une respombiiité spéciale par rapport i la vente 

de biens locaux. En Provence, par exemple, l'acheteur de toiles de batiste jouissait d'une 

protection juridique spécialem, alors qu'en Auxmc la vente de vin fit l'objet d'un aqagcnmt 

de qualitéa'. La Caaume de Bretagne, q m t  à elle, dermai t  une règle d'application génénlc 

assurant la qualité du bien venduzu. 

86 - Ces règles constituaient des survivances, surtout contractueiles et sans doute infléchies du 

droit germanique et du droit romain vulgaire, dont la îùsion avait produit le boit wutumin- Il 

n'est cependant pas improbable qu'elles aient pu égalanent subir l'intluence du droit romain, 

omniprésent dans la pratique depuis déjà deux siècles. En général, sur le plan de la rtflcxim 

juridique, ces règles demeuraient *ès primitives. Eues sont même comparables au droit pré- 

romain, notamment celui de l'Empire babylonien, selon lcqud la responsabilité du vendeur pour 

la qualit6 du bien se limitait a une pmhi'bitim d'un certain type de vice dans un certaiu type de 

bien, le tout soumis à des dilais exuêmcme~lt courts, comptés en joursm. L'influence de ces 

règIes particulières déborda cependant au-delà des territoires muaers où elles avaient force 

de loi. Antoine Loisel, partisan d'un droit coutumier générai pour la  rance^^, slm inspira pour 

'9gCoulume de Sens, Article 160; Counune & Bm, Anicle 205; Corrnae dAtaerre, Am'cle 151; Ctnuume de 
Bourbon~is, Anicle 87; G m m e  & Cmnbrai, ïim 21, Article 5. Voir S. Girukr-Ma#% Les cofliu rdc codÿmcr 

en manMère de wnrrats dmrt lrrjwispncdenu desporlemencs, & M o u l i n  ou Code civil, Puis, P.U.F., 1980, p. 44. 

'"Courume & TouIot~~e, Article 97. Voir aussi A. Lois& I i inars  ~ounmricrs, Pais, Ni& Gosselis 1710, 
T. 1; a g i e  18 a les oaunrmes énum&. 

%. & Boniface, AArrEa notables dr lu Clnu & Parlement & Rwmce, Cout des wmptes, ARydes n FfMnces 
du même Pair, T. IV, Paris, J. et R Guignard, 1689, pp. 44546, m. 2 

Zoocoicrume de Brei4gnc (& 1539), Am'clc 282, dtvtmi i'Mide 295 & h CovMne & &ctrrgiil (& 1580). La 
dglc est ccpendauî ceodc sur la don & ltsicm 



fairr valoir des principes génarin d b t  respoa~bilité des vices des c h d  et d a  

porcsm incombant au vendeur, et celle-ci îùt agdk par k jlaispnrdcna généralp. Au 

demeurant, la codification des usages concernant la respantsbilité des vices Moombant au vmdcur 

dermit  un concept trop mcertak i l'époque en raidan des d t s  doctrinaux autan du droit 

romain: la rcsponsabilit& de qualité pouvait &re de soiirce légale et ne devait pas nécessairement 

dépendre d'une intcrventioa coavcnticmn~ilt. 

87 - A la veille de i'introducti~~~ de l'ancien b i t  &anfis en Ammpe, la hsponsabilité des 

vices incombant au vendeur se présente donc comme ua micanisn# jutidiqot rudimentaitt, 

disparate et incertain. Son existence est justifiée pxincipalcment par b droit d, qui nt  réussit 

cependant pas à lui imposa une assise lCgale solide ni & en fournir une vue d'ensemble 

cohérente. Par ailleurs, le droit coutumier reconnaît généraimient une forme plimitive de cette 

responsabilité, iimitie surtout aux ventes d'animaux. 

%Id Règle 18. 

mV~ir H. Basnage, Oeirvres, contenant ses ooimnentaim sur Iri CovRae & Nonnmidie, Rouen. 4e M. Imp. 
pnviltgiée, 1778, p. 104. 



Section III L'6volution de k garantie iprh WQ htroduction en ancien droit 
canadien 

A Les dCveloppementl de k garantie penbuit le R m e  dnoçds (de 1600 1 1763) 

a) L'introduction en NouvcIIeFr~nce de Ii garantie de k Cbutùme & Par& et de 
hacien droit fian#s 

88 - Bien que la France ait revendiqué la possession de la Nouvelle-France depuis I'anivk de 
Jacques Cartier en ces tenes, le 10 d 1534, le pcup1cmc1lt h ç a i s  de I'actuelic p h c e  de 

Quéôec n'a véritablement été ampris qu'à partir des années 1600, et sirrtout après la fadation 

de Québec, le 3 juüla 1608? En ce qui concerne les premières années de colonisation, 1 est 

malais6 de prbciset le dgime juridique ai vigueur. La priorité des autorités hnçaises de la 

métropole et ni Arnérique était &asnuet la défense, I'ordrr et le peuplement de la donie, a les 

questions juridiques &aient rcEgutcs au second plan. Lorsqu1en 1627 Louis MII céda à la 

Compagnie des Cent-Associés «tous le dit pays de la Nouveiie-France, &dite Canada2%. aucun 

rigime juridique n'y fut fonncIIcment inmduit. ïi en résuita me situation particdière de pluralité 

des coutumes, alors que diverses coutumes françaises, principalement celles de Normandie a de 

Paris, fiuent simultanément obseivte~~'*~ À l'époque, la responsabilité des vices incombant au 
vendeur dérivait de deux sources: le droit coutumier et le droit b ç a i s  génbal d'inspiration 

romaine. 

89 - La Coutume de Nomandie et la Coutume de Pu& reconnaissaient une foime limitée de 

cette responsabilité. En f a  les textes mêmes de ces coutumes n'énonçaient aume dg1e sur le 

sujet Néanmoins, par l'entremise du droit ooutumia générai, ia jurisprudence a la domine de 



chacune d'elles admettaient cette mporisabilité pocr les ventes d'animaux. En Normandie, la 

jurisprudence de Rouen, au moins depuis 1653, obligeait le vcadcur d'un cheval à se porter 

garant de ses vices2". Phs îard, ia responsabilité fùt étendue à ia vente de bétail, id que vaches 

et moutons212. Pour le droit parisien, Guy CopriSc, drmr son ouvrage sur le droit coutumier 

français paru en 1607"~, se réfirait déji P une ancime ordannance de Ia police de Paris qui 

prescrivait la responsabilité du vendeur pour le cheval aaeint de vice8". Pendant la piriode 

de pluralités de coutumes, les ventes de chevaux au moins béniticiirent donc probablement d'unt 

protection juridique quant à la qualité. 

90 - Toutefois, le régime de plufalit6 des coutumes ne dura pas. La cession du territoire à Ia 

Compagnie des Cent-Associés ne donna pas les résultats cscompth. En 1663, apris avoir rcpris 

possession de la ~ o ~ v e l l e - ~ r a n ~ e ~ ~ ~ ,  Louis XIV y étendit, par un édi?': les lois fiançaises 

du Royaume de France. I1 s'agit là de I'htroduco'on fonncUt du droit f i a n a  au canada217. 

En plus du droit français général, la France de tépoque &tait régie p u  non moins de 300 

ciiffirentes counimes, ayant toutes en principe comme ressort final la Cour du Parlement de 

al'H. Basnage, Oeuvm, wntenanr scs wmmenrairct sur !à Comme dc Nonnade, sqro mte 207, p. 104. 

2UId, pp. 104-105. 

"'E. Lareau, Hisroie àu &ir CrmClljienI mpm me 208, p. 21; J. Scweii, An Bsoy on the M i a f  Hatory of 
France* sofm ~t Ir Relues ro the fuw of the hvince  oJLona Ch&, Qucbcc, Tbosnas Caq  Co., 18M, p. 
5. 



~a&". Un édit de I'auntC suivaate donna que d e  la de Pa& ait force dc loi 

en Amérique 

91 - L'tlimination du régirnt de pluraiité des coutumes au profit de h ique  Çorriwne de Paris 

f i t  salutaire pour la Nouvell~France. Pour la responsabilité des vices d'origine coutuxniitt, fa 

Nouvelle-France pouvait s*inspircr de la jurisprudence du ChQtelet qui I'avait étendue A la vente 

de presque tous les types d'animauxa. Toptefôis, au XVF *le, la Coiinune de Pruls* comme 

les autres coutumes de France, n'avait plus la mainmise sur l'uabaration du droit des contrats 

et des obligations*'. En ce domaine, l'unité juridique bnçaisc s'était form6e, suivant le droit 

CO- fhçais, sur la base du droit romainn. Ainsi, en ce qui concerne la responsabilité des 

vices dans Ie domaine de la vente en ancien droit canadien, le â&cloppement le plus important 

n'était pas le choix de la wutumc applicable, mais plutôt l'introduction fbrmeile du droit hnçais 

général. Pour f'ètude de fa piriode qui coxespond au Rtgime h ç a i s ,  il faut donc porter à 

nouveau notre regard sur les développements de la garantie dans la &pole. 

92 - L'influence du droit romain sur le droit fiançais ne cessa pas avec les bartolistes. La 

prospérité et la dosité qui pumirent l'exploration a la colonisation des Amiriques 

=IF. Oliv ier -Ma Histoire & la Chume & lo Prtvd3 a viconité & P m ,  T. 1, PYis, E. L#ora, 1922, 
Préface, p. vi. 



pmvoquircnt, dès la secande moitit du xw siècle mie tenrissance à la fois artistique, liaaaire 

et scientifique en Europe. Sur le plan juridique, le renouveau du savoir engendra la d-ème 

renaissance du droit m m  dont nous tâcherons de décrire i prtsent l'effet SUI la responsabilité 

des vices incombant au vendeur. 

b) La deuxthne reniirsince du droit romain et k coartroction d'une théorie 
rcitntidqnt de la garantie 

93 - Au milieu du Xvic siècle, les critiques de l'oewrc des baaolistes se multiplièrent. On leur 

reprochait notamment leur méthode trop utilitaire, appliquk aux dépens du sens véritable des 

textes mmains~,  la masse mdigeste de subtilités et de coniradictions dans leurs ouwagesIU 

et IN ignorance de lMstoire romainew. Certains juristes b t  alors la promotion d'une 

nouvelle mittiode et fondirent une tcole doctrinale dite historique ou humaniste, qui s'inscrivait 

dans le renouveau général des connaissances. Conaairanent aux glossateurs et aux 

postglosratnat, les humanistes recherchaient I'évoIutiw historique du droit romain. A l'aide de 

tous les savoirs de l'époque, dont la philologie, les belles-lettres et l'histoire, ils entreprirent de 

rcconstmkc le milieu juridique romain depuis ses premiers W c m e n t s  jwqu'aux compilations 

de ~urtinien? Leurs connaissances multidisciphaires pronrrérrnt me perspective hors pair 

qui p d t  d'apprécier le droit romain tel qu'il se constitua rétuement, notamment pendant la 

pinode classique. 

=JJ Deciamiil, Hirtoire gén&uie dk &oit nipu nate 139, p. 846; F. Olivier-Martin, Himire du droit 
jhpis ,  supra note 139, p. 429. 

q. Chéaon, Hhioirr ginaule th dioit public a ptivl, T. 2, Pais, Sm, 19s. p. 330. 



94 - Pour la responsabilité des vices incombant m vendeur, i'applidan de ta méthode historique 

fit particulièrement utile. La reconstitution des textes fit voir la dualité de son et permit 

de retracer I'évolution qui mena au droit connnun de Ir ventenT. Les analyses des binnaaistes 

purifièrent les textes romains de toutes les infh\cnces du droit romain vulgaire et écartkent les 

interprétations exronies des glossatcurs et des postglossatmd'. Cette nouvelle &le réussit 

à combattre la thbrie des ba~oktes  de deux types de responsabilité des vices, wloa le M t  de 

la vente et selon la responsabilité idilicicnncm. Le chef du mwvement, Jacques Cujas, fit 

éclater la théorie des bartolistcs posant deux actions quanti mihoris diffirnrtcs, l'une d'évaluation 

objective (du b i t  des idiles), l'au= d'évaluation subjective (du droit de la Soutenu 

par son contemporain D o M c ~ u ~ ~ ,  il réussit à faiie reconnaître qu'il n'existait qy'unc scult 

action de ce gare, d'origine et de conception Milicienne, mais absorbée par le droit de la vente. 

Cujas serait égalcmcnt parmi les premiers juzistcs i employer le mot hnçais upmntiem pour 

dicrire la responsabilité romaine incombant au vendeur, sumut en matih d'ivictionW. 

95 - Notons toutefois que les humanistes ne firent pas non plus l'unanimité. Leur prdoccupation 

de reconstituer fidèlement le droit romain ne satisfkisait pas aux exigences de i'application de 

celui-ci devant les biiunaux ou dans la pratiquea3. Avec le x m  siècle s'ouvrit une nouvelle 

=A Dumas, H ' i r r  dic h i t  1cmifo&, v a  note 167, p. 236; P. T i  et P. Oudiac, Manuel d'iiinoiir ùu 
h i t  jhpis ,  npm lldc 139, p. 21 1. 



ère dans l'approche des juristes mmnbtcs fiançais? Tout en restant fidam à I'cxactitude 

de retrouver dans le droit romain des rolutions aux difIicultés Wdiques de l'heure. Leur 

approche mcorpora aussi des 4lémnrs nouveaux. Ils ne se ccmtcntérent paa de décrire et 

d'exposer le droit romain. Ils s t e f 5 i t  d'cmpnmtcr les meilleurs éléments & ce droit pour 

les indgrer dans un noweau &oit h ç s i s  a la hauteur des exigences de la nison et de i'équitk 

de i'époque moderne? Le droit romPm fut donc dtabard idtrlist et ensuite systématisé en 

fonction des besoins du droit hçais .  

96 - La responsabilité incombant au vendeur quant à la qualité du biai s'est égalernent 

transformée au rythme de cette tendance juridique. Au fil des tcrits de cerîains auteurs 

prééminents se dessina progressivement une théorie scientifique de garantie de Qualité du vendeur 

de conception fiançaise. Charles Loyscau, ttudiant de Cujas, réalisa en langue tiariçaise une des 

prcmitres analyses selon cette méthode et tmts de conciïiet le droit romain d t u e  avec le 

droit fiançais obsmi. Ji décrivit la responsabilité des vices incombant au vendeur en droit 

romah comme une «garantit de fnitu6~. byseau expliqua qu'il @est très n&cssairc de 

présupposer en bref les règles génwes de cate espèce de garantie, dont jusques-icy aucun, ni 

les intrrprètes du droit romain, ni les jurisconsultes hnçais n'ont écrit aactcment%. Toutes 

les règles bien connues de l'époque romaine classique s'y retrouvircnt donc, notamment l'action 



en résolution et en réduction du prixU'. il thmit dans cette garanttic la responsabikté idiliciczvle 

et cele du v m d ~  dolosif qui amet de dénoncer Ie vice col l~lu~~.  Quoique Loyscau semblât 

favorable à ridée d'étendre cette garantie à la vente de tout bien, cmdômbmt au droit 

romainza, il fut fmt de rccmmaîtcc q e  ia jwispmjmicc ipdmscçaise n'aiiait pas jusque-P. 

il se dfira a un axrêt de principe a f fbmt  que cetce rcspmbiiité demeurait wsentielicment 

cbaventiomelle et n'avait licu que si eiic était q r o m i f i .  En manche, 1'cx1*gence de boane 

foi fut intigrée à la responsabilité, notanment par I'application ecinfaüli'ble~ de la garantie chque 

fois que l'acheteur &ait victime du do1 de son vend&. De plus, l'état du droit lui p d t  

d'affirmer que cette garantie existait de droit pour certaines ventes telles que celles des chevaux 

et du bétaiI, COIlfomément au droit coutumier de l'&poquezu. Toutefois, il justifia cette 

exception nan ai vatii du b i t  coutumia, d s  en nison de î'application de ~'Edft dm édiles. 

De même, en citant une des M e s  du Livre 21 du Digeste de ~ u r t i n i e n ~ ,  il laisse croire que 

I'arcepbon s'appliquait aussi à certaines ventes d'immmbl#. Ccpmdanq Loyseau n'innova 

guère par rapport à la dEfinition générale d'un v i a  et n'insista pas sur son lien avec la perte 

d'usage du bien. 

mC. ïqseau, draiié & la des nntem, SUPTQ wtc 11, p. 4, m. 24. 

=%, m. 5. 

*Id, p. 5, no. 12 

'4'Iu!, p. 4, no. 9. 

?d,p.4,m. 7.Pora1'otrCt du23&œmk 16W,vairm.9. 

%i. p.5, no. 9. 

zuId, p. 5, no. 11. 

usLivre 21, Ti- 5 Article 49 du Digeste & Justinien. 

%C. Layseau, aTrPité & Ir m e  & nnteg), q m  ~ o t c  11, p. 5, m. 11. 



97 - L'idée de I'extmsion de cette gmntie à îa vente d'autres biens gagna toutefois du temia. 

Claude de Farière, un antre de la tradition ritrliste'", IfnrmP que «par 

interprétation», la garantie avait aiicu non s c u i m t  ûans les [ventes d) animaux, mais aussi 

dans toutes les autres choses mobilières & dans l a  immeub1e8~~. A l'appui de cette extenion, 

il invoqua des exemples tirés selon toute ipparcllce de la jurisprudence de i'époqye conceniant 

la vente «du blé, du vin, des étoffks & autres choses d!abtcsl'%. 

98 - Ensuite, Jean Domat c o n h  l'application de la garantie Q la vente de tout bien, même des 

imme~bles~~ .  I1 innova cependant cn fandant l'existence de la garantie sur le principe que le 

bicn doit procurer son usage? Ainsi, indCpendsmment de I'ignorancc du vice par le vendeur, 

la garantic devait assurer l'usage du bien. Au regard de cet usage, le bien ne fut plus vendu tel 

qu'il était véritablement, mais tel qu'il devait wa2. De plu,, cri i n t é ~ t  l'exigence romaine 

de bonne foi précisément dans la responsabitité des vices incombant au vendeur, il énonça que 

lorsque le vendeur des @es vices] connaît, il est obiigé de les d t c l d 3 » .  Enfin, Domat posait 

une des premières pimes d'assise de la notion de rcsponsab3itt du vendeur, dont son Çpoque, 

W ~ .  de Fcmèxe, Jurisprudence & Di-, confetée mec les oniorYronut myaux, les mmnu &Fronce. et 
les décisions de Corn soweraines, szipa noae 17, p. 475. 

LiMc ï, Titre Ii, seffioa 9 IV, p.34: aCœmc oankbh h f k w p q u c p r  s'en servir 
selon leur usage, c'est un quahème eqgagma bu vcPderP emms I'rcbncur, & repltndn ia cbosc vmduc si elle 
adesviœs&dcsdtfPutsquihrrPdePstinurilt4~~aisapincaPnmoder ïivxc&TiiI&S&mX& 
paragaphe V , p . 4 8 : « C i u ~ a n n ' ~  ~ e ~ r l u e p a i t ~ ~  d @ ~  &fiid-* a- 
aulcdiminut, IewDdturnc&itpas~tcr rPuac MTcurquepMisspit &, &quedimit pasœqu'ii 

U ' ~ .  bisdvilcs d o n r ~ ~ n a w e t ,  mqrnnac 18,IjvrrI,Tiaei& Seuicm I[,pangnpk IV, 
p. 34. Voir aussi id. Liwe 1, 'Iitlic II, sech'oa porrapbc 2, p.48: d e  veackur est &lie & dtclvn 4 i'ackteur 
les défauts de la chose vendue qui hi wnt amnurw 



avec sa modemité, laissait pressentir k besoin, en adtn'buant au vendeur pmfcssiom~l une 

connaissance fictive du vice? 

99 - Domat fut le premier à fiirr un effort en droit fiançais pour systématiser Ir responsabilité 

de qualitt incombant au vendeur en i'cqnhmt dans une séxie cornpartant d e m e n t  18 règles 

d'application générale. Par sa capacité de synthèse et de réduction en principes9 il a ihissi à 

amma la garantie du droit b ç a i s  à &passer i'ocuyrc romaine. La diminution de l'usage n'était 

plus sCUIcmc11t un critère ou une condition permettant de rrconnaîttt le vice interdit; i'cwtcnce 

même de l'engagement spécial reposait sur i'objectif de procurer IWge du bien. Les théories 

de Domat ont possiblement d'abord été considérées comme avant-gardistes. Elles fiucnt 

cependant vite reconnues par la jurisprudence. L'owragc de F. Boujon, qui & m e  la 

jun'spnidence des instaaces parisiennes, confinnt en effet la réception de I'essentiel du travail 

de ~omat? 

100 - Pmdant le Régime français au Canada, un danier juriste mmaniste, Robnt-Joseph Pothia, 

contri%ua à la thborie de la garantie. li reprit dans i'ensemble k &brie de cette obligation tek 

qu'die avait déjà été tlaborCe par ses devanciers. Pothier confbm en fait que la garantie 

cherchait d'abord a procurer à I'achetnir l'usage du b i d 6 .  De même, il soutdt  une 

intégration poussée de la théorie de hude dans la garantie en ce qui a trait au droit d'exclusion 

-4 Poshict, *Traité & QllllRL & VCIISCn, npm WC 16, pp. 161-162, m. 203: *Cnic obligation est mc suite 
deceiîequecosa~c l e v c n d n i r & f w a d % l ' a c ~  lacborcvcndue: arstobliw ifbkavoiriachosc.daas 
i'intention dc9 @es, est s'obliger & la nin awir utilemcn~, puisqu'en vain 1'- a utilemcn~ imc dmc qui 
nepeduiCtied'aucun usage, L'édio'oa p n m i b t m m t e  tl762,daicipatrlaCoiuF31e, mnisa . laCcss ion 



de l'obligation et a la responsabilité du vendeur en danimrgesint&?? Enfin, iI eut le mérite 

de pdvoir un cadre thémique précis pour la comabance fictive imposée au vendeur 

Nau vmnir que ce cadre pcrmcihi d'élargir âans notre b i t  i'obüption de 

dénoncer le vice connu audelà de ce qae les jlpistxmsuites romains avaient pu envisaga. 

101 - Tout en restant fideles à une interprétation exacte du droit romain, les juristes h ç a i s  

romanistes des xvn' et XVm' dedes éhbortrent donc wac conception essentiellement originak 

de la garantie. Les uns apris les auûcs, ils ajoutèrent des dimensions nouvelles à cette théorie 

en consûuction. 

102 - Depuis 1663, le droit fiançais général, comprenant celui des obligations, était i n d u i t  en 

Nouvelle-France. Lcs développements jurisprudentiels et &&naux dans la métropole étaient 

observés en Nouvtiie-France. La r&cption ne fut toutefois pas @$O jure. La doctrine n'avait 

aucune force de loi a le dernier mot revenait à la jauispnidence. Or, la Nouvelle-France 

bénéficiait d'une certaine autonomie judiciaire, l'édit de 1663 cr&ut le Conseil souverain avait 

investi ce dernier de la compétence de «juger souverainement et en dcmier ressort selon les bis 

et Ordonnances de notre Royaume, et y procéda autant qu'il se pouag en la farme a manière 

qui se pratique et se gardc dans le ressort de nom Cour de Parlement de Paris%. Un système 

juridique poussé ct distinct ne s'est néanmoins jamais formé en Nouvciic-France. ïi n'y eut ni 

mId. p.167, no. 21 1: «Mais si k vcadciP a, las du amtrat, UE pïOac cnnnzicwn & CC vie, et qu'au lieu 
de le déclarer, il stipule quV nc gande pu cc vice: oeae diorimuhiaa & YmdrOr est un dd qui le m d  sujet i 
la -c, mmbstrm la clruscr Id. pp.167-168, m. 213: «Ihns le secund cas, lampe k vtndciP avait 
amnaissa~ce du vice, il est en tcnu dc taiu ks dommages et ipttrtts que cc vice, dont il n'a pas averti 
l'acheteur, a causés B celui-ci dans ses autres M a ;  car aae ito'cenœ & vmdw est un Q1 quV a oommis emrns 
l'acheteur, qui l'oblige P la dpamli611 dc tout k iori qui en rtsulte.n 



doctrine ni recueil de jurispnidcnce piopres A Ia oolaniP. ïi est donc difficile d'évaluer le 

niveau réel de pénhation du dtoit h @ s  et parisien diuis les mocurs juridiques locales. 

Cependant, des m i a u x  s i & g b t ,  dont le Gand 80iivQOia k i t  l%stanct suprême. Or, les 

d o  de ces m'bu11aux confirment <lue les de Ir garantie Aneat sauctioxmésM. 

103 - En raison de l'absence d'un systime jtaidique poiissé en Nouveiic-France, nous croyons 

hautement improbable que le droit concemant la -tic & qualité due par le vendeur en 

Nouvelle-France ait pu diverger de sensible de sa co~i-artie en droit h ç a i s  général. 

Au contraire, la prtsence à l'époque dans la colonie des ouvrages des principaux auteurszQ 

ayant concouru à l'élaboration de la théorie de la garantie fançaise indique que celle-ci était 

connue et suivie dans les milieux jm'diqyes de la colonie. 

104 - Pendant le Régime fiançais, la rrsponsabîlité légale paua h @té du bien vendu s'est 

donc transfonnée d'un droit pour c m e s  ventes d'animaux et cntains vices en une garantie 

légale s'appliquant à toute vente et pmhi'bant le vice de manière génénle. La garantie de l'ancien 

droit fiançais était une oeuvre à Ia fois romaine et française. Tout comme Ia responsabilité des 

vices a pris progressivement I'appelation «garaatie~, au fbr et à mcsutc de l'évolution et de la 

5 Nouvelle-Fmœ, seuis les aotains avaient droit dt pratique. Le rdle aact dcs avocats est difficile à 
préciser. Depuis 1678, ceux-ci n'avaient générdamt pas k droit d'exercer dcvani les m i  Vair M. Nantel, 
d e s  avocats à Mondain, (1942) 2 R di B. 445, 446. 

2QVoir la liste des owngcs Qnt OMC & & F&&c et Doma, m c a t i w  draB les isvcidairrs d# 
bibiiothèques & jinisics m NaweUc-F~ncc: J-C. Dubé, C l o i r d c - h c u  Dqqy  - htcndont dc k NOUVCIZOF~.  
Mondal, Fides, 1969, pp. 323-326; C. Nish, F*rpi~ab-ER'mne Cugner - E~bl~pralc~ps  rr amp*Issu en N d l e -  
France, Montréal, Fidcs. 1975, pp. 149-150. Voir aussi pu F.4. Cugwt, M d  du ~~~ &fi &pmprihi en 
CoMda a@urdAiry Pravfnce h Quüm, Qrdùcc, O. Brwn, 1'175, b lPvaut&bt page. 



systématisation du droit fiançaiK), le conmu romain & ccue obligation subit îargcment 

I'influence de son intqnétatioa fiançaise. 

105 - L'influence h ç a k  parait s'être exercée de trois manières. D'abord, par des absmctions, 

la juristes français con-t et dculhcnt les responsabilités du v~~~dcur  sur la bue de 

principes. Iis fondaient i'aistcnce de la garantie de @té incombant ni v d a a r  sw le principe 

que le bien devait promer ion usage. lis génémiisèrcnt Ir adon de vice cachb, souvent dit 

rédhibitoire, au sujet de laquelle les textes romains n'éno;içaicnt que des règîes concernrnt la 

vente de biens vivaats. Puis, à la de I'abstraction des *&les, a probablement grâce 1 elle, 

le droit fiançais intégra la responsabilité du vendeur fmdk sur i'cx~~gcnce de bonne foi Qns 

I'ancieanc responsabilité Milicienne. Il en résulta une &ion de deux responsabilités pourtant très 

diffircntes quant i leur fondewnt a à leur logique juridiques. ET&, le droit hnçais bcorpora 

dans la théorie de la garantie une responsabilité dginale propre au fabricant et au veadcuf 

spécialisé suivant une règk de coanaissance fictive du vice. 

106 - La garantie de la Nouvelle-France paraissait évoluer au même grthme et dans le même sens 

que celle du droit français. En l'absence d'me doctrine indighe, son cheminement intciicctutI 

fut lit à la doctrine de la mère paoie. A îa fin du Wghe fhuçris, cate garantie avait donc 

I'apparence d'une institution juridique relativement circonscrite a en voie de compléter sa 

logique interne. 

"Ov0i.t supra nos. 16 cî S. 



107 - En temies pratiques, le Régime h q a i s  prit fin le 8 septembre 1760, avec k signature des 
conditions de capitulation du Canada2? Cependant, ni la capituiaa'ion ni même la  ess si on'" 
en 1763 à IZmpire britannique n'curent pour effi  de modifier le droit privé en vigueur dons 

l'ancienne colonie fhnçaisc? Un nOwel ordn *dive en d b e  de droit privé naquit le 

7 octobre 1763, alors que par la Ptoctumotron royale le gawemcmcnt bn'tnnnr*quc abrogeait les 

anciennes lois françaises pour les rrmplaca uas near as znay be agrceabk to the Iaws of 

~ n g l d * ) ) .  Cependant, 11 ans plus tarà, en 1774, le Parlement britannique adopta rActe de 

Québec qui révoquaz6' cette pmcIamation et rétablit, pour les questions de droit civil, la elois 

et couturnes du Canada2%. Il ne s'agissait pas d'me &introduction du adroit h ç a i s ~ ,  tel 

qu'il existait en 1774 en France. Les anciennes lois a c o u ~ s  «canadiennes» de ia donit, 

teks qu'elles étaient la veille du 7 octobre 1763, furrnt remises en vigueur. Le b i t  acmadiem 

D " . ~ ~ ~ ~ ~ ~ o n  m l e ,  LRC. (1985) m e c s ,  Appeadice Ji, No. 1. Pmsrrpbt 4, p. 3. Lt clMkt cutain 
& cette abqation est équivoque. Voir 1'1Pî1yse & F R  Waim Seclpc a d  hqmmvron of rha C M  Codc cf 
towrr Cmiod<i, supra note 266, pp. 7-19. 

=ACU dc Québec de 1774, LRC. (1985) Appenâiccs, Appndice l& No. 2, Pamgqbc IV, P la p. 3. 

paragraphe Vm p. 5. 



n'était plus, sticzu sensu, lié aux divelloppemcnts jlaidiquw & l'rncicane m&opoIe. Désormais, 

ce droit, fig6 dans Pavant-Cession, devait assurrr sa propre hlutio11. 

108 - S'ouvrit ainsi une période difnciitm pnn Ir pratique a I'dmniistration de ia justice. 

Plusieurs facteurs nuisirent au dbe1oppcwnt d'un système juidiqut &. i'incatittudc du droit 

applicable aux diverses questions jutidiquesm, ce qui prit fin i partir de 1791rn; la 
réorganisation fitqumte des tniauxm; la phMe de textes a dc livres traitant de l'rncim 

droit fiançais, aggravte par I'anivCe à partir de 1804 d'im grand nombre d'ouvrages partant sur 

le Code civil fiancab dont le contenu ne reflétait pas exactement celui de i'anciai droit 

canadienz7'; î'absacc de recueils réguliers des adts des m%unaux cmidims jmqu'à 1851m; 

la rareté de la doctrine sur le droit bas-canadienn6 et, enfin, l'insufiisance d'enseignement 

formel du droit jusqu'en 1853'~. 

=Acte conrtimffonnei de 1791, LKC. (1985) Appdices, -cc II, No. 3. 

"'E. La~~au, Histoin th b i t  conodiai, T. 2, supra note 208, p. 234. 

T a  Facuité & droit & l'univasité McGill aivnit ses pma en 1853, a œiic & l'üniversité Lavai ea 1854. 
Voir L. i d e ,  cc'Ibc Eariy Teachbg of Law in Fm& Cauadaw, (19751976) 2 DaIholrrfe W, 521; J. Sewcll, An 
Essay on the Jm'dicol Hlstov o ~ F . ,  so fm ur It Rcloru fia the taU of the Amtfncc OftOWa CoMds 
note 217, p. 34. 



109 - Examinons l'évolution de la garantie au Canada dans cc mtattc. 

b) La progression de L garantle en droit ca~dkn 

110 - La doctrine de l'époque partant sur le droit civil canadien était déjà rarissime. Celle qui 

portait sur la garantie du vendeur 1e fùt cnoare davantage. Seuls quatre autems d'dm ont discuté 

de la garantie, et aucun ne l'a fait de maaiire appmfmdie. Lcurr écrits constituent nQPmoins 

un reflet priviltgié de la thbrie de la garantie pendant ceae Mode. 

11 1 - D'abord, en 1 8 10, J.-F. Partaulp rtconnaissait de la ganutic a k n d t  

((garantie de fait%. Il expliquait également les conditins de son application. Ii se serait bas6 

largement sur la docirine fiançaise du début des a n n h  1600m et était notamment d'avis que 

la garantie nt s'acquérait que par mvcati011 expresse ou dans les cas prCcisCmcnt p r h s  par une 

disposition de la loi2". Par ailleurs, l'auteur ne matait nuliement en évidence le critire de 

diminution de l'usage par rappart au vice interdit. II se r t f d t  plutôt B la ubonti» et à la 

«qualit6» du bien'? L'intCgnition de la thbric de la fiaude dans la garantie se limitait au droit 

de SC prévaloir de la garantie c l l c - m b ~ .  il s'agissait dons d'un recul impartant. Ou i'opinion 

de P e ~ ~ a u l t  fut isolie et inexacte, ou bien eilc témoigne d'rm d & b  significatif de la théorie dc 

*ouvrage dcCLayscayaTnitt&logYrntic&~,~rioic11pMft~c#ur#~.LCS 
~ u ~ r a g e ~ s U b S @ I B ~ ~ ~ a n c P t ~ ~ t l t h i n f l ~  V & C . - J . & F d h , M m  dc 
&oit n üe purique, 3' Cd, Paris, J. Sau- 1749, Qnr In paaaiàe 6dition mnnnra P 17s. 



. . la garantie, p e u t h  lié aux iadtudes itpidiques pendant les pemiEcs ann&s d'admm~W&n 

britanniquem. 

112 - Ce retour en mière fht cependant bref. Dis 1832, H. DeSrivitrttiBeaubicn se prononça en 

fivcur de l'application de la garantie aux ventes de tout bienm. Cet auteur décrivit et d y s a  

la garantie de manière ghéralemcnt confhmc h la doctrine fhaçbise avmt la Cession. il précibait 

que les vices interdits étaient ceux qui nuisaient i l'usage du b i d 6 .  En revanche, i'mtégratim 

de la théorie de la fraude dans I'obligation restait partic11c, car elle se limitait au droit d'cxchtre 

la garantie. La responsabilité en dommages-intérêts i raison du vice connu demeurait A I ' c ~ ~ c u r  

de la garantie2". Un décalage important cria les thhies canadime a b ç a i s e  mir la 

question se confirmait ainsi, car Dcsnvièrcs-Beaubien se contentait de teprendre le boit fiançais 

ilabori quelque 70 ans auparavant. 

113 - En 1852, J. Crimazie fit une synthèse remarquable de ia garaatie en s'inspirant 

judicieusement de la doctrine fiaaçaise de l'époque"'. Ii y pricisait que la garantie pmtège 

uniquement l'usage auquel le bien est destiné. De plus, à son avis, Pcxigmce de bonne foi est 

pleinement intégrée dans la garantie. Le vendeur «est obligé de déclam les mauvaises qualitCs 

et la vices de la chose2*'» et doit répondre de bus les dommages 1arsqu'i.l omet de le faim. 

?. Crémazic, Manuel du na#m udlcs, QuéQUttKc, J. & O. Cdmzic, 1852, pp. 98-100. 



114 - Enfin, le danier ouvrage de cette pénde  qui discute de la garantie Rit celui de Maxinàticn 

Bibaud? II s'est inspiré principalement de Domat, &ut ai tmtant de i'adaptcr aux lois du 

Bas-Canada. Bïbaud énonçait à son tout que le vice hterdit est celui qui nuit ai I'utüité du 

b i d ' .  

115 - La doctrine bas-canadicnne sur la garantie &&le en rtalitt k clivage d'opinions, généralisé 

dans le milieu jmidique de I'époquea2, q m t  nu sources pertincatçs d'rnm@mion du b i t .  

Certains juristes, comme Crimatie, eurent iiihment recours i la doctrine hnçaise portant sur 

le Code civil fiançais. D'autns, comme Bibaud, préférèrent s'en tenir aux soutces de l'ancien 

droit canadien. 

116 - Pourtant, aucun des ces auteurs ne fhit rifirtacc a la jiaisprudcnce canadienne traitant de 

la garantie. Or, pendant cette période, il y eut bien neufjugements pub?iés rl ce sujet. 13 y a tout 

lieu de mire que, dans les faits, un nombre phrs considérable encore de jugements cn fa rnatikrc 

furent effectivement rendus. Cependant, en raisan de l'absence de recueils réguliers de 

jurisprudence jusqu'cn 1851, peu de jugements adricurs Q ctne date nous mnt parvenus. Les 

jugements publiés témoignent des mêmes difficultés pratiques et des incertitudes auxquelles tous 

les juristes devaient faire face A l'époque. En effet, q u m  de ces jugements ne citent aucune 

référence ni autorité à l'appui de leurs motifs, ce qui ne les empîcbe pas toutefois de se 

conformer parfaitcmcnt aux principes du droit fiançais en m a t i h  de garantiea'. Parmi les cinq 

autres, quatre mentionncnt à la fois des autorith en droit français (certaines reposant sur le Code 

a3M~quir c. Poulin, (1813) 1 R de L. 347 (BR); Fooaia c. H ' ,  (1845) 1 R de L. 92 PR); CIinau c. 
Pagé, (1857) 1 L.C.J. 87 (CS.); Benson c. lchrlirollrrnd, (1866) 11 L.CLJ. 185 (CS.). 



chdfin~ais), et des autorids de cammon law, sans les distingue, dans le but apparent de 

démonter que les deux systèmes juridiqycs collduisnt au même résultap. Un jugement se 

réfne uniquanent i la docûine fininçaise pendant le Rtgime âançais, la seule qui correspondit 

au droit véritablement en vigu#. Une certaine méfiance 5 l'égard de la doctrine canadienne 

devait alors exister, car aucun de ces jugements al f i t  réfirence. 

117 - Malgré les boulcvcrsemcnts et les difndtcs de cette période, nous constatons que le droit 

observé pendant le Régime fiançais continuait de régir le contrat de vente avec la même garantie 

de qualité. Le contenu de celle-ci restait dominé par des pxiucipes mis au point dans l'ancien 

droit fiançais. Ainsi, la garantie cherchait toujours à proeurcr l'usage du bien et le vendeut restait 

tenu de dinoncet le vice caché qui lui &ait connu 

118 - 11 devenait néanmoins de plus en plus difnciie de maintenir cette continuité, car les divers 

recueils et ouvrages de l'ancien b i t  âançais nécessaires à son apprentissage et a sa 

dissémination n'étaient plus publiés. il fallut finalement reconnaître que le système de droit qui 

avait donné naissance au droit canadien n'existait plus, qu'il avait subi une t ransfodon 

majeure: la codification. 

w~ml c. Banuen, (1847) 3 R & L. 193 @.IL); Jmeph c. M o m ,  (1860) 4 L.CJ. 288 (CS.); Bunrin c. 
Hibbmd, (1865) 10 L.CJ- 1 (BR); T a e n  c. Prypr, 0868) 12 LCJ. 106 (Bk). 

-Duucher c. Borie, (1 864) 8 L.C J.C. 168 (CC.). Même si le t n i  se tCRre P la doctrine portpnt sur le 
Code NapoI&m, Ics paragraphts mcmionds mitent prCasCmcat & droit fiaaçais. 



Section IV La gurnde, oeuvre de codification 

A Le Co& CM du Bas Canada (de 1866 i 1993) 

a) Le processus de codiacation et ks sources & L garantie 

119 - En 1857, la législaturc de la province du Canada adopta une loi d&étant la dification 

de l'ensemble des lois en matière de droit civil au  as-Canada*. Ce travail fut a c h d  en 

1865 et le projet de code adopté la même wp.  Le Lede CM bu Bas Crutada entra en 

vigueur le 1" août 1866299. 

120 - Dans ce Codc, l'ensemble de la loi sur la garantie de Qualit& incombaut au vendeur fit 

réduit à douze articles, soit les articles 1506, 1507 et 1522 à 1331 C.C.B.C. Les commissaires 

chargis de procéder à cette codification, comme le requérait Ia loi habilitadm, indiquèrent 

les sources et autontés qui fondaient leur &actionM1. 

121 - Pour la garantie, les cammissaircs s'appuybt sur quatre autorités principales. D'abord, 

ils se réfirirent au droit romain, tel qu'il était reproâuit dans le Digeste de Jushien, pour cbacun 

des articles, sauf un30Z. Ensuite, ils mentionnèrent i'ouvrage de J. Damat, Lu lois cMZes sebn 

ZWAcie concernant la codi j î~~non des loir & Bat-Cima&, qui se i~ppotimr rna: m&Ltrr civiles et d là 
pmcéàure, L.C. 1857, c. 43. Voir cn &&ai, SEC. Bricdey, uQuekc's Civil Law Codinc3tio~ Viewttd rad 
Reviewed~, (1968) 14 RD. McGill 521. 

=Am wncemanr le Code civil àu Bar b u & ,  L.C. 1865, c. 41. 

É R M m m i o n  (26 mai 1866) G. du C. 186& p. 1825 (vusion mgiaise), p. 1877 (vusicm ~ w W .  

%exception est l'article énonçant le devoir du elai raiwmbît, soit 1'9rticlc 1530 C.cB.C. Voir- deJ 
cornmirsaires chmgts & wff lu && àu Bw Cm& ai mencnS civiks, qpm me 301, p. 55. 



lew ordre ~ ~ l c r e P ,  à l'appui de chape uticle p~oposé~ avec me d e  nceptioaw. Rais, 
I'ouvrage de R-S. Pothierg ZkuitG drr conm de ventp, servit i la f e t i c m  de I'ewmble 

des articles, avec une sade aception)O6. Min, ils justintnnt leur nhîactim en renvoyant aux 

articles anaiogues du Ode CM fiançais de 1804 pour tour les pmjcts d'uticles, avec une 

122 - Certes, les aispositions du Codr cMlfiançaots n'avaient jamais eu de qyelconquc effet I6gd 

au Bas-Canada. Ntanmdins, ce Code exerça une inauence importrnte sur les oommirsah. Le 

droit qui avait servi de base P la codification fiançaise, en particulier Iraricien droit oommuo 
français et le droit counimin parisien, était souvenf comme pour la ga~antie, le même que celui 

ni vigueur dans le  as-Canadam. Les tendances majeures obsnvécs dans le droit canadien se 

trouvaient donc déjà cadinées dans les articles de la ~arantit fnnçaisc. Le d e  r6digt par les 

commissains bas-canadiens, i biai des égards dquC sur î'atpénnrce haçaise, les a reprises. 

Le principe selon lequel Ir garantie protégait l'usage du bien a été c o n f r d  cians Ir f e t i o n  

de la garantie. L'article 1522 C.cB.C. Cnonçait que le vendeur était tenu de garantit l'acheteur 

à raison du vice rendant le bien impropre i son «usage» ou diminuant son uutilitb De même, 

le devoir du vendeur de dénoncer le vice caché connu a ttt incorporé à la garantit codale. 

L'article 1524 C.C.B.C. proscrivait au vendeur da cl^ Ia garantie à kndroit du vice connu, 



alors que l'article 1527 C.C.B.C. rclldait le vendeur responsable de tous les dommages-mtérêts 

lorsqu'il avait omis de M l e r  le vice connu. 

b) Les fnnov.tlons par rapport I k gurntk du Code du# jhufois 

123 - Le mandat g h M  des commissaires était de codiner le droit canadien existant. Ils ne 

pouvaient le modian quc par voie cxcepticmne11eMg. Les commissaires s'en h t  a cette 

directive en tentant bien souvent d'adapter les articles du Codc civilfiansais à la rialité jmMdique 

du Bas-Canada. Trois types de changement par rapport aux articles de la garantie du Code 

h ç a i s  méritent d'&c soulignés. 

124 - En premier lieu, certains changements apportaient des améliorations techniques à la 

rédaction des articles. La foxdation retenue pour i'article 1526 C.C.B.C. éliminait des parties 

supdues  de l'article analogue ai droit fiançais, soit l'article 1644 C.c.f?'*. De plu, les 

codificateurs r e f o d è m t  cet article pour rendre le moyen d'évaluation de la riduction du prix 

conforme aux rigles de procidure des miunaux bas-canadicns: l'évaluation devait être Gte par 

la c m  saisie du litige et non par Ies exptrts nommés par elle3". 

125 - En deuxième lieu, une &rie de changements avait pour but de préciser et de compléter lt 

texte français, pour le rendre plus fidèle au contenu de i'ancien droit canadien. Cutains de ces 

chanpannits furait min-. Les 00dincatcu.n tinmit nomment à précisa pue la garantit de 

l'article 1522 C.C.B.C. s'étendait 

'OpAc@ canccniant lo d%cah'on de5 
proce-, qpm mte 297, Article 6. 



I'enseignement de PothieP2- Pour W c l e  1531 CaBC., exemptant la garantie des ventes 

judiciaires, les codificateurs prcfmmit rrcourU 1 un langage clair, soit des mentes sur exécution 

forcée)) plu& que l'exprtssion plus ginMc de l'article 1649 C.C.~., soit des uventcs faites par 

l'autorité de jusiicc>~. De plus, les codificateurs crurent utile & formuler un nouvel article, inspiri 

d'une disposition du Code cMt de la hrrisiane, énonçant le droit à la résohition de la vente 

comprenant plusieurs biens dont un seui &ait vicié, soit i'article 1525 C.cB.C. Un tel droit était 

effectivement énoncé dans les ouvragea de Domat a de ~othid". Toujours daas un souci de 

fidélité envers l'ancien &if les codificateurs inoncirent avec minte une règle de présomption 

de connaissance au deuxième alinéa de M c l e  1527 c,cB.c?", ce qu'avaient omis de réaliser 

les rédacteurs du Code civirfi.ançais. Cet ajout produisit un effet ~s positif sur l'int@t&~n 

et i'appkation de la présomption de connaissance au ~ui ,bec~'~ .  

126 - Enfin, en troisième lieu, une sirie de changements s'opposaient carrément aux solutiom 

retenues en France pour adopter des règles plus confom~s à l'ancien droit ou, encote, a son 

interprétation au Bas-Canada. Les codificateurs refustrent d'abord d't~~térincr la solution h ç a i s t  

qui concernait la perte du bien résultant d'une force majeure, prévue par i'articlc: 1647 C.C.~. Ils 

préférèrent s'en tenir a Ia soIution de l'ancien droit et figèrent l'article 1529 C.cB.C., selon 

lequel la pate causée par une force majeure ne touchait pas les droits des partidS. Un dernicf 

changement fût plus subtii. Les codincateurs d é c i d h t  & ne pas suivre ïa formulation de 

l'exigence temporelle de I'artide 1648 C.c.f., selon laquelle î'action devait &tre intentée dans un 

pp. 13 et 15. Voir les réfloRaœs SOUS k Met darticic 473 p. 53. 

"'Id. p. 15. 

"Woir iyh no. 594. 



«bref délai,). Tout en retenant l'idie dim délai flcxi%l$", ils eurent recours à l'expression plus 

indulgente de «diligence r a i so~ab le~  dans l'article 1530 C.C.B.C. 

127 - La garantie atteignit au mommt de son mcorporation dans It Code civil du Bas Ganado 

un niveau d ' o h  et de précision suiKsant pour constituer une institution juridique autonome, tout 

comme sa contrepartie fiançaise dcpuis la codification de 1804. Ii fallut cependant le 

peaufinement jurisprudentiel et doctrinal de générations de juristes pour achever pleinement sa 

dynamique. 

C) La Loi sur & pro&&n du consoll~la&ur et Ir udrtion de garanties de qu8iitC en 
marge du droit commun 

128 - À l'instar d'une expérience initiolcll: et de d e s  des autres p m v i n ~ d ~ ~ ,  le législateur 

québécois a adopté en 1978 la Loi sur b protection àu conrornrn~teu#~. Ceilc-ci accorde une 

attention notable aux garanties de Qualité en ce qui a trait B l 'achtteur-cocl~~mma~~~.  De 

fait, elle a di une panoplie de garanties destinées à assurer à l'acheteur la qualité du bien, dont 

une garantie d'aptitude du bien i son usagdP, une garantie de durabilité aisonnabl$a, une 

"'Loi de fo ~m1cüon c i  consonrn!am~~ L.Q. 1971, c. 74. Pour les garanties d les rcprtsentaticms, voir les 
articles 60 i 66. 

''Loi sur lapmû?ct&m & wiuommamir, L.Q. 1978. c. 9, dtvenue LRQ.. c. P4.l. Dorénavant, wis parlenias 
de cette Loi sans remtai srPtritWe. 

"ID. Apd unie Law of W m  in the narince of quebec», (1979) Coqf Mèwwrid M d i h  71; L. Pernt, 
des gamnties mlativa & la qualité dim produit &on h rmvdïe Loi dr hpmteaion àu c o n r o m m ~ ,  (1979) 
10 RGB. 343; F. PoupaR, (da ganinticr datives h îa @M d b  bien de (1982-83) 17 UT. 
233. 



garantie de scMce après ventdu. une garantie de conformité du bien 5 sa desc~iption~~, une 

responsabilité spéciale pour vice cachex ainsi que certaines garanties particulières de bon 

fonctionnement au sujet des automobüdn et motocyclettes usag6e~'~'. 

129 - Certes, le législatw a riussi B confërec au consommateur une protection exceptio~ek 

en matike de qualité. Toutefois, ai raison de la jeunesse relative du droit de la consommation 

et du nombre élevé de garanties créées, le contenu de ses obligations a trop souvent reçu, tant 

de la part de la doctrine que des tnîunaux, des interprétations contradictoires. Ainsi, les garanties 

propres au droit de la consommation fat  l'objet d'une ((oonfiision rcgrettabk3lP>r à l'égard de 

leur effet précis a de leur portée distincte. 

130 - Il n'est pas de notre propos, et ii débordera largement le cadre de cette thèse d'examiner 

en détail les différentes garanties mi droit de la consommation, ou encore de tenter de départager 

leurs domaines d'application rcspectüj. L'objectif de la présente thèse s'est décrit et se limite a 

établir Pexistmce et l'influence des fondements juridiques de la garantie de qualit6 dans le Code 

civil du Québec. Les garanties éûictéts par la Lof sur la protection du consommateur pewent 

certes être d'un précieux secoun au consommateur lésé dans la qualité du bien acquis. Elles 

%.rticle 39 & la Loi sur lo protmbn L oonsommcffeirr. 

%rticle 53 de la Loi sur lu pmtaction dL ColLlornmQtRcr. 

q.4. Jobin, d a  vente duir k Code civil a la Loi nit la pmm Q ctmam@m, drnr Çoka&a & 
&vit (1W697). V. 5. Oblfgadoiu, e t p r c r t ~ î i c m ,  Cammiîle, td Y. BI& Inc, 1996, 149. 176- 



peuvent même être exercées cumulativement avec la garantie de qualité énoncie par le Code 
C s 3 3 0  . Cependant, la Loi sur la protection du consommateur reste un régime statutaire 

d'exception. De fait, cette loi ne s'applique qu'au contrat conclu entre un consommateur, soit une 

personne physique agissant à des fins nonammerciales3", et un commerçant agissant dans le 

cours de son De même, les divases garanties spéciales medomies visent 

uniquement les ventes de biens Leur regroupement dans une mirne Ioi tient 

exclusivement au voeu du législateur d'améliorer la protection juridique du consommateur par 

rapport au droit commun. Ainsi, les garanties de qualité propres au droit de la consommation 

cherchent encore leur unité de ccmception. 

131 - En manche, le seul fkit que le législateur devait intervenir pour améliorer le sort de 

l'acheteur-consommateur témoignait d'un changement signincatif de mentalité dans la sociiti par 

rapport à l'hportancc de la qualité du bien vendu et au caractère satisfaisant de la protection 

accordée à ce titre par la garantie du droit commun. Nous verrons que ce changement de 

mentalité influera sur f'évolution de la garantie suivant le Code civil, D'abord, la Loi mr la 

protecrion du consommateur a pu servir de laboratoire d'essai aux solutions avant-gardistes qui, 

au moment de leur élaboration, paraissaient difncilcment conciliables avec les préceptes du droit 

commun. Puis, ces solutions ont parfois inspiré une plus grande créativité de la part des tn'banaux 

dans l'application de la garantit de qualité du droit commun. Qui plus es2 le droit de la 

consommation en matière de garanties s'est révdld, tel que nous aurons l'occasion de constater 

WArticle 37 de la Loi mr kplbe#4n dtr COllsommatciLr. Geneml Moaw Ift( b a t h  C. T'mmth, [1988] RLQ. 
2 6  (CJ?.), conf. B J.E. 911388 (CA.); V .  fhàurales Inc. c. Beaver Lumber G., [1992] U.Q. 1763 (CA), 
COllf. [1991] RRA 234 (C.S.). 

"'Article 1 (e) & h Loi sirr b pmmtîm (6r wnsommotclp. 

)aArticlc 2 de la &ai sur loproic&[oR dir umsommmolr. 

lllArticlt 1 (cl) dt la Loi sur hpmiazibn dk Eonrommoaacr dtnait le abim comme un bien mcubie, sîuf pair 
les 6us & Fart. 6.1 visant principalement les @qua & cornmer# intcrdita (articles 215 4 Z3). 



dans la section suivante, une des sources des rigles de la garantie du vendeur dans Ic Code CM 

du Québec. 

132 - Sur le plan comparatif, ii peut Qnc s'avérer utile de signail: l'écart qui sépare cataiacs 

des règles de la garantie de qualité énoncée par le Code civil de celles des garanties du droit de 

la commmation. Nos réflexions se limiteront toutefois aux trois gmt ics  éaoncies par la Loi 

sur la protection du consommcrtetrr qui touchent le plus directement la qualité du bien vendu. 

D'abord, elles porteront sur la garantie d'aptitude du bien A son usage suivant laquelie le bien 

doit pouvoir «servir à l'usage auquel il est normalement destiné% Eues viseront également 

la garantie de durabilité selon laqueilt k bien doit «s& pendant une dméc raisomab1e3".s. 

Enfin, elles toucheront à la rsspansabiliti spéciale pour vice cachéu6 qui incorpore pat 

la notion de vice caché de la garantie de @té du b i t  conmnui. 

B. Le Code CM du QuPbec (de 1994 Q nos jours) 

a) Le processus de codiftcation et ks sources de Ir guantit 

133 - L'entrée en vigueur du Code civil du Québec le lu janvier 1994 était i'aboutissement de 

travaux échelonnés sur près de 40 ans, et dont l'origine remonte à l'adoption d'une Ioi par la 

législature du Québec en 1955'". Au corn de cette thèse, nous aurons l'occasion de préciser 

les conséquences pour la garantie des choix ~ t u i s  lors de la réfirme du Code civil. Nous nous 

limiterons ici à ddcrire au regard de la garantie Ics sources et les grandes *es de ce p~ocessus. 

"'Artide 38 de Ia Loi sur ia pcccr los i  du cunsommc#Rct. 

*hi 00- la révision rbi Codr CM, L.Q. 1954-55, c. 47. Paa lhhiorique, vair C o m m ~  dk 
ainm & lo Jurricc. T. 5 Qutkc, RibüePtiiarr du Québec, 1993, p V. 



134 - Les travaux de révision concernant la garantie fùrcnt exécutés dans le cadre du droit de la 

vente. En 1975, le comité de L'Office de révision du Code civii, chargé de i'6aide du contrat de 

vente, publia son r a p p ~ d ~ ~  qui suscita beaucoup d'intérêt4. Les re~~mmandations de ce 

rapport finent remaniées puis incarpories dans le projet de Code civil de 1978M'. En 1987, le 

ministre de la Justice prisentait un avant-projet de loi sur le droit des obligation?. Les 

changeamts alors proposés quant à la gamntie soulevèrent moult interrogation8'. En 1990, 

un texte révisé de cet avant-projet fut inclus dans la première version duprojet de loi 125, Code 

CM du Québec?. Les changements proposés en ce qui a trait à la garantie continuèrent 

toutefois de susciter de vifS wmmentaircs critiquesW dont le législateur tint compte, par voie 

d'amendements, avant l'adoption de la version finale du Code le 18 décembre 1991. 

'%ffict de rOMsim du Code civil, &pon sur la venre, supro note 23. P o u  la garanrie, voir les artides 12 et 
S. 

%- Rivet, d e  qqmrt & 1'O.RC.C. sur le conaat de vente: quelques réflexions sur les gnads püllCipe~ 
directeurs», (1976) 36 R d i  B. 259; T. ROUSW-HOUI~. (cobsavati~~~ eonccmam le Rapport sur la - 
~'ORC.CN, (1976) 17 C ak D. 209; RA Fields, UA Comman Law Laak at the Law of ïaîail Defecîs in Québec 
and the Proposas f a  its Refonm, (1977) 2 Cam B a  U 209. 

"0fIiœ & &ision du Code dvii, Rapport sur le Ca& civil àk Québec. supra aate 24. Pax la garantie, wU 
Vol. I, Livie cin@&at (9es obIigatiom, aux articles 359 a S. 

q. DeslaUriers, «Cammerdaires suc les propositions concernant la vem* supro aote 45; C. Masse, (<L'avant- 
& Loi sous i'aaglc de la rqmnWlitC dcs fabricants a dcs vendeurs spécialisés»* (1989) 30 C & D. 627; 

Bamau du Québec. De lia vente a àe Io & ~ a ~ o n  (mm-ptolèt & loi), supra Mte 45. 

JUA.ojet &lui 125. Corde civil du QuLbcc, Assemblée Naride* nnnitre session, TmrteqUatnième Legislatun, 
Éditair officicl th Québec, 1990. Pair h giirantie, voir les articles 1709 et S. 

W. Gol- d a  vente d a  le mmau Code civil & Québec: quelques obsuvatiiaiu a i î ique~ sut le Met 
de loi 125», sqna note 47.356 a S.; C. Masse. d a  rrsponsabilitc Q fabrcmt rcspoaslbilitt stricte, dgiigcace 
uuindwinisation saustg;udhlafaulc?(Leamcxtcdul i i )» ,  daaadnils@mcusirrknoiniapuCoQdvft 
dbPUébLC,Cfmamdk & l . ~ . ~ l j l I a c ~  1 ~ 2 , 3 0 l ; ~ ~ o i s ,  daresponrobilitt dufXni~endroi tuvi t  
qué#coir:d'~jaucd'hui A d c m a i n » , d P a r C o i i p m a s s u r k ~ C & C h r i l ~ ~ ~ ~ , 3 7 9 ; ~ &  
Québec, De &a wnac et dc II &nmsOn @mjn cda hi 125), 1991. 



135 - Au terme de sa deuxième &cation, la garantie de @té du vendeur est en dix 

articles, deux de moins donc que &ns l'ancien Code, soit les articles 1716,1726 à 1733 et 1739 

C.C.Q. Les sources de ces articles dimonecnt qiie la garantie du nouveau Code est 

essentieIlemeat une recodification de l'ancienne? Huit des dix articles sont des rcformulations 

des dispositions de l'ancien CodeJ" et des projets d'articles de FOffice de révision du Code 

civilJu. Les traits majeurs de la garantit en vertu de l'ancien Code sont repris en partider. 

La formulation de la garantit dans i'arricle 1726 C.C.Q. est presque identique a celie de l'ancien 

Code. Ainsi, le vendeur y est tenu de garantir que le bien est annpt de vice rendant le bien 

impropre à P«usagew ou diminuant son imtiiité~. Le devoir de dénonciation du vice caché connu 

est égalernent conservé. De fdt, l'aiticle 1733 C.c.Q. interdit l'arclwion de la garantit i l'endroit 

du vice connu du vendeur mais non révi1t. Dans le même sens, l'article 1728 C.C.Q. oblige le 

vendeur à répara tous les dommages subis 1orsqu1ii omet de révéler le vice connu. 

136 - Cependant, le contenu de certains articles est boniné par l'in@ociuction de nouveaux 

éléments. Ainsi, l'article 1726 C.C.Q. incoqore une règle de la jurisprudence majoritaire relative 

à l'ancien Code en fournissant un critère d'interptitation du vice apparat? Aussi, i'articlc 

1739 C.C.Q. prCcise le point de dépars du délai raiso~abk lorsqy le vice n'apparaît que 

progressivement et codifie à ce sujet une règle jurisprudentiek en vertu de l'ancien cade? 

137 - Un des articles de i'ancicn Code s'est vu hndamend~m~llt msfomé par l ' in~uction 

de plusieurs élémc11ts d'origine étrangère. Lc principe du délai raisonnabk, l'ancien article 1530 

c.c.B.C., est repris dans l'dcle 1739 C.C.Q. Toutefois, I'ancime exigence d'un dépôt judiciaire 

YCommentaircs cbc ministre & lo Jbtice, n g ~ o  a r r ~  338, ww les mtida 1716 C.C.Q. et S. 

n ~ ~ l ~  1716, 1726, 1727. 1728, 173 1, 1732, 1733 a 1739 C.C.Q. 

YArti~la 171 6. 1726, 173 1, 1732, 1733 1739 C.C.Q. 

"Commentrtirct dL minùtm dr h JWx, qpm ade 338, s a s  l'article 1726 C.C.Q. 

V o i r  in& m. 465. 



est remplacée par celle d'une dénonciation écrite. L'Office de révision avait suggéré ce 

chsngcmci~~", inspiré de divers systèmes de droit, notaunnent du droit suisse. Par ailleurs, 

le législateur, dès ravant-pmjet de loi sur les obligatiod3, avait inWuit une règle nouvelle 

dispensant complètement l'acheteur de cette exigence lorsque le vendeur avait une connaissauce 

réelle ou présumée du vice. Cette ride est inspirée d b e  disposition de la Convenîion des 

Nations Untes sur les contrats de vente internationale de marchandire?". 

138 - Notons que deux des articles de la garantit du nouveau Code n'ont pas d'équivalent dans 

l'ancien. L'article 1729 C.C.Q. établit la nouvelle «garantie de durabilitén, notion empruntée a 

la Loi sur ia proteciion du consommateu~". Eiie ctée une présomption simple dc vice lorsque 

le bien acheté d'un vendeur pfofessionncl nc fournit pas le rendement raisonnable escompté. La 

présomption peut néanmoins êtrc repowsée par la preuve d'usage impropre. Cctte «qarmtie» 

véhicule donc en réalité un moyen de procédure visant il faciliter la preuve de l'acheteur. 

139 - L'article 1730 C.c.Q. codifie un principe jurisprudentiel reconnu en vertu de l'ancien Code 

selon lequel le sous-acquéreur peut poursuivre le hbricant du bien vendu. Toutefois, il emprunte 

U'Office & révision Q Co& avii, Rqpon sur lu v a  npw note 23, O l'article 29. 

'*Article 201. aünéa 3 Codc der obligcmtons du Ci& c i d  &se. 

UsCommentairu rlic minbm de la Jmkx, supm aotc 338, mu i'atiick 1739 C.C.Q. Voir G. R b d h d .  
c<nesematiun du & Cu& civil du Qukbeo,, (1991) 22 RG.D. 5.35. Natoao que ceüc Comdon a été Rtifik 
par le Canada et fkit du droit qdM& &@s le l'mai 1992. Vait Loi concanont & C4nwnûh du N ~ O W  
Unies sur les mimu & wntb intmmimak & mambdkes, LAQ, C. 67.01. 



aussi à la Loi sur la proîection du consommateadn, en reconnaissant ligislativem~~lt un 

véritable recours direct du SOUS-acquéreur A l'endroit du fabricant. De plus, il inuove ai étendant 

ce recours exccptio~el à certains autres vendeurs professionnels du bien. Nous vmons que la 

consécration formelie de ce recours par le législateur permet d'éliminer ccctains écueils &eux 

liés i la soIution jurisprudentielle élaborée sous l'cmpirt de l'ancien d e .  

b) Les incidences des thkmea de la réforme sur 1. garantie 

140 - Le nouveau Code est ü a v d  de thèmes générauxU' dont certains ont des incidences sur 

la garantie. D'abord, le législateur s'est employé à rédiger le Code dans un langage souvent 

nouveau afin d'harmonisa et de sirnptifia la concordance de ses dispositions. Dans le cas de la 

garantie, il en a résulté une série de changements d'ordre phraséologique, dont l'intention n'était 

nullement de modincr le sens juridique des expressions. La «garantie des défâuts cachés» a 

officiellement changé de nom pour devenir la ((garantie de qualit&. Ce changement n'a reçu 

qu'un accueil tiéde de nombreux jurist~d~~. En revanche, le contenu de la garantie, énoncé par 

fatticle 1726 C.C.Q., demeirrc inchangé. L'expression concernant la connaissance prCsumét a 

aussi été reformulie. Le vendeur n'est plus présumé connaître le vice; le Codc se reporte 

maintenant à celui qui (me pouvait l'ignorer"%. Ironie d'une ~twdification, le nouveau Codc 

reprend fexpression du Code civrrfiançair, pourtant rejetée par les d c a t n a s  du Code Ml 

du Bas Canada, en exchant la vente faite «sous l'autorité de la justicem à l'article l t 3  1 C.C.Q. 

ur~rticles 53, a W a  1, et 54, alirikr 1 & la hi SUT &a pro#aion db umsommmcia. En vani Q Codc dvil du 
Bus Cmrcrdo, G d  Momm AiDciiica of C& trd c. Kimtfrr, 11979) 1 RC.S. 790. Vair CwmOICOirrS r6r 
minirm & la J lut i~~ .  s u g ~  note 338, saus l'article 1739 C.C.Q. 

IWJ. Desiauria% sur les prqiositias c c m a u t  ia -, m m  ndc 45.937438; P. i e p 4  
jr., ~CCOllSOljdYim et nipturc: les ~mbiguït& tk la &bmc da corms nammtS», siqpnr nde 45,901; Bonwu du 
Québec, De la vente n h lo donmloii (mat-mjet & loi). qpu m 45, p. 4. 



plutôt que ceUe «sur exécution forcie» de l'article 1531 C.C.B.C. Enfin, conme partout dans le 

nouveau Code, le mot «chose» est remplacé par le substantif ((biw. 

141 - Un des objectifs de la réforme était d'expurger «<toutes Ies règles qui ne sont que 

I'expression de la théorie généralda». Le Code civil du Québec ne consacre ainsi & la mise 

en oeuvre des obligations qu'une seule section3g. Pour Ia garantie, ses recours particuliers 

d'antan figurant dans Varticle 1526 C.cJ3.C. ont été éliminés au profit du rigime général. 

142 - Le nouveau Code a également cherché a procurer une mcillcure protection à la partie 

écmomiquannt faiile, en particulier au c o m m m a d * .  Ce principe a eu trois incidences 

sur la garantie. La nouvelk «garantie de durabilité~ s'est ajoutée a i'article 1729 C.C.Q. Le même 

article introduit aussi dans I'économic de la garantie la notion de vendeur professionnel. Cette 

notion, reprise par t'article 1733, alinéa 2 C.C.Q., est plus large qyc celle de wcndeur ne pouvant 

ignora le vice. Dans la garantie du nouveau Code, ces deux notions doivent maintenant muva 

leur application distincte, mais parfois simultanée. Enfin, nous avons déja fait éîat de t'influence 

du droit de la consommation en rapport avec la consécration législative du recours direct du sous- 

acquéreur suivant i'articlt 1730 C.C.Q. 

143 - Le Iégislatcur a tenté, dars la mesure du possible, de déjjudiiariser le droit nouveau afin 

de favoriser les ententes hors CO#''. Dans le cas de la garantie, cette tendance s'est conctétiséc 

par l'adoption de rigres diffinntca pour i'cxigence du délai raisonnable. En substituant au dépôt 

mJ.Pineau, daréforme d u d d t d e r ~ c m s .  Lcsgraidsobjmiib etIcsIignnrdefbrœ&larCfomio~, 
(1989) 30 C. de D. 587.593; C. Mause, aLPvplagmjct & Loi et h m o n  d# txmmmmm, (1989) 30 C 
& D. 827. 



d'une action la dénonciation écrite, Ia loi incite des parties A régler leur d B h n d  

l'amiable3"», sans qut l'acheteur n'ait H craindre la perte de ses droits. 

144 - Le nouveau Code énonce formellement que chaque personne est tenue d'exercer ses droits 

selon les exigences de la bonne foiu. fa consécration du principe s'avérera fort utile dans les 

situations juridiques où il y avait lieu de douter de son application. Pour la garantie de qualité 

du vendeur, l'incidence risque d'être minime. Comme nous Pavons observé, depuis l'ancien b i t  

français, la garantie est partiellanent fondée sia une application particulière du devoir de bcmnc 

foi, ce qui oblige le vendeur H la dénonciation du vice caché dont il a connaissance. 

145 - Enfin, certaines orientations nouvelles enbagrent, par ricochet, des changements importants 

presque invisibles à la lecture des dispositions de la garaatie. Remiitemertt, en raison de la 

déjudiciarisation de i'cxigaice du &lai raisonnable, îa garantie est soumise, pour la ptemièn fois, 

au régime générai de la prescription, en particulier au délai de trois ans prévu par l'article 2925 

C.C.Q.'~~. 

146 - Deuxièmement, l'intmductiioa dans nom droit de la rigle dite de non-cumul a l'article 

1458 C.C.Q.'~' modifie de manière hportantc le rôle juridique de la garantie. En verta de 

l'ancien droit, l'acheteur d'un bien vicié pouvait se soustraire à la garantie et situer son recours 

sur le terrain d~lictuel~~, ou ~ ~ E O C C  poursuivre sur 10 deux bases juridiques. Dans le nouveau 

Code, la règle de n m d  obtige l'acheteur du bien vicié, de même que le s ~ u s - a c q u ~ ~ ,  

xsCommmtoiru r6r mtntsm & id hdtx supm nue 338, sas i'axtidu 1739 C.C.Q. 

3(CArCic1e 6 C.C.Q. 

*Cornmentoiru dh r n i n & h  & k &dce siqrw noie 338, sais L'articIe 1739 C.C.Q. 

'%.Remillard, «Rtsentation dLpmjct&CodeQviiduQutbeo,,~mnote355, 30. 

T o i r  i n f i  m. 224. 

3mArticle 1730 C.C.Q. 



H rester sur le plan contractuel et, dans lei faits, B se prévaloir presque uniquement de la garantit. 

E& nous vexons cpe i'inmductim de la régie de ncmntmul jointe à la dation d'une 

responsabilité des biens non s ~ t a r n s ~ ' ~ ,  cxc1uive au domaine cxtraconûactueI, d m  à 

la garantie un rôle particdicr dans le domaine s i ~ u r i t a i t e ~ ~ ~  

c) Le droit transitoire . 
147 - La garantie est l'objet des dispositions à la fois particuliéres et géuiralcs de la Loi sur 

Ilapplication de & réforme du Code cMn. 

148 - Ainsi, la loi facilite la détermination du droit applicable à la garantie en précisant que 

l'ancien droit continue de régir, même après l'entrée en vigueur du Code civil du Québec, Ies 

rapports juridiques nés des gar~lllties, légales ou coavcntio~c11t~, des contrats conclus avant Ie 

1" janvier 1994~". La garantie née sous l'empire de l'ancien droit y demnire donc soumise. 

En revanche, il est clair que toute garantie risuitant d'un contrat conclu depuis le lu janvier 1994 

est entièrement soumise au nouveau b i t  Ainsi, le législateur a prifëré exempter la garantie de 

la dgle générale du droit transitoire qui prescrit i'effet immédiat de la nouveUe loi37S. S a  

choix se justifie «en aison des liens étroits qui existent entre le rigrnie des garanties applicables 

et les conditions mimes du contrat a w p U e s  ont souScnt les parties lors de sa conc1u~ion~'~~. 

"'Article 1468 C.C.Q. 

3741d, ariicie 3. Figucfrerdo c. Fmdrq J E  962164 (C.Q.). 



149 - ï i  ne faut pas cependant accorder B PaIticle 83 une portie plus grande que celle qui a été 

prévue par le législateut. Cet article a été inséré sous la rubrique ~E.Eets du contrab,, dans la 

section intitulée «Obligations en géniral» et n'diusbtc [que] l'application du principe énoncé 

par l'article 4 de la de la loi supplitive ancienne en matière contt~actue11e'~~~. L'anicle 

4 de la Loi sur Z'applicolion crée en fait une règle générale selon laquelie l'ancienne loi 

supplétive survit à l'entrée en vigueur du nouveau Code pour 1 s  contrats conclus avant le 1" 

janvier 1994. Toutefois, l'ancien droit n'est que partiellement conservé. L'article 4, aiinéa 1 

précise que l'ancien droit conserv6 relève uniquement de la cqortie et l'étendue des droits et des 

obligations des parties, de même que les effets du contrat~. En revanche, l'article 4, alinéa 2 

énonce que le nouveau droit s'appiique dès son en* en vigueur à «l'exercice des droits ct a 

l'exécution des obligations, à leur preuve, leur transmission, leur mutation ou leur extinctiom. 

Les commentaires du ministre de la Justice à I'article 4 expliquent d'ailleurs que le nouveau droit 

s'applique h (<tout ce qui excède la simple détermination du contenu obligationnt1 et des 

conséqucnccs juridiques du contr8?'%. 

150 - Ainsi, le droit transitoire de la réforme scinde en deux la garantie née d'un contrat conclu 

avant le 1" janvier 1994. Tout ce qui relève de la ccportée et [de] l'étendue des droits des parties 

et [de leurs] effets,, en verni de la garantie demeure donc soumis au droit du Code civil du Bas 

Canada. Par conke, ûnat ce qui n'en dépend pas, comme son exercice, son ex&cution, sa 

transmission et son extinction, est soumis au Code CM du Québec. 

151 - Ann &établir le &oit applicable, nous devons donc prialablemmt ditCrminer si la question 

soulev~c implique le contenu ou l'exercice de la garantie. La nature juridique et le domainc 

d'application de la garantie ainsi que la qualincation juridique du vice caché nous paraissent Eaire 

partie de la (portée et [de] Pétcndue~ de i'obligation. De même, l'ampleur de la responsabilité 

-- 

3nZûiti 

3781., sous l'article 4. 



en dommages-intitêits concane les aefféts~ de la garantit. Tous ces aspects de la garantit 

continuent d'être régis par l'ancien Code poiwu que le contrat qui lui a donné naissance ait ét6 

conclu avant le 1" janvier 1994. Pour tout ce Qui a trait à 1'aCfCicc des recours en vertu de ia 

garantie («exécution des obligations, exmice des droits>>) et aux délai, i i n p d s  («extinction des 

obligations»), le droit applicable dans tous les cas dépend du Code cM1 du Québec. Les droits 

résuitant de la résolution de la vente en raison d'un vice deyraient nodement  faire partie des 

«effets» de la garantie. Toutefois, l'amicle 97 de la Loi nrr Z'applzèatzbn adopte la solution 

contaite en précisant l'emploi obligatoire du nouveau droit. 

Section V Les fondements juridiques modernes de ïa garantie 

152 - Le développement de la garantit de qualité du vendeur paraît constamment suivre un 

chexninement analogue9 du moins dam un système jundicpt du type civilistc, ou la vente est 

soumise au principe de Ia bonne foi Dans un premier temps, les acheteurs comxnericcnt par 

exiger une stipulation conventionntik de @té. Ensui@, ceiie-ci devicat progressivement la 

norme, et donc, en pratique, une clause d'usage. Puis la doctrine et la jurisprudence s'accordent 

pour y voir une stipdation sous-entendue de la vente. Enfin, le Iégistattur intenient pour 

confirmer et reconnaître officiellewnt comme garantit de droit les développcmcnts précédents. 

Cette évotution s'est produite successivemmt à Rome, ai France a au Québec. Le passage d b e  

étape à l ' a m  semble dépendre dimc croissance continue de i'activité économique autout des 

échanges cammcrciaux. 

153 - Notre cxamcn rivile également que la garantie de notre droit moderne résulte dime fusion 

de deux obligations du droit romain: la responsabilité édiliciennc, cent& sur la notion de vice 

caché, et l'obligation, née du droit connmin de la vente, de dboncer le vice connu. h Won 

ne pouvait avoir lieu qoe p u  I'achèvcmcllt de deux étapes p r é i b b k s .  D'abord, la 
responsabilité Cdilicienne devait &cc intéph duis la vente. Ensuite, l'obligation de dCnonciation 

du vice connu devait êlre intégrée âaas la rcsponsabiiité Cdilicicnne. En effet, la notion liant ces 



deux obligations est celle du vice caché, notion hchcment édiiicienne, et non celle du vice 

cornu. 

154 - Or, le Qoit romain n'a rialisé la première étape que d'une manière partielle. L'ancien droit 

fiançais, par sa systématisation et sa réduction en principes, l'a achevée pour ensuite mener à 

bien la dewiime. Liachivement de l'intégration sow l'empire de l'ancien droit fiançais des deux 

obligations romahes s'est effêctué d'après deux principes. Chaque principe résultait d'une 

interprétation particulière d'une des obligations d'origine en cause. La garantie moderne s'est 

ainsi formée à partir a autour de ces principes. Ceux-ci ont été introduits puis conservés en 

ancien droit canadien. Les codifications successives de notre droit les ont entérinés dans notre 

conception de la garantie. Depuis l'ancien droit fiançais, ces principes constituent donc les 

fondements juridiques de la garantit de qualité du vendeur selon le droit civil québécois. 

155 - Comme nous l'avons vu, l'obligation source de base de la garantie moderne est la 

responsabilité édiicicnne. L'mterprétation dont celle-ci a fait l'objet dans l'ancien droit fiançais 

privilégiait de manière exclusive, wnbaircmcnt i la plupart des autres systèmes de tradition 

romano-germanique)79, la protection de l'usage du bien dans la détermination du vice interdit. 

Cette interprétation a donné iieu au premier et principal fondement de la garantie de conception 

fiançaise: le bien doit procurcr son usage. Sclon l'interprétation romaine de cette responsabilité, 

le vendeur était d'abord tenu de dénoncer tout vice, et ensuite tout vice nuisant à l'usage du bien. 

Le fondement de notre droit, qui en est l'héritier, n'est plus de dénoncer le vice nuisant l'usage, 

& d'assurer que le bien puisae p m w m  son usage. 

%autres juridictions aùiagamrk &quPlittcstdtiivée dudroitromainn'on! pasmisi'accmt exciusifsur 
le vice nuisiie 8 l'usage. Leun glirantics blmdbt aussi le vice diminuant la d e u n ,  du bien (art. 459 B.GB.; 
art. 197 CoQ des obligadm âu C '  dvii -SC; ah 1490 CW dvil italien; an. 195 Code dvil msc; a~ 534 
Ci,& civil grec) et @ais diri qui est bcmpui'ble am ia aquaüt6p «promisa, (an 459, dida 2 B.G.B.; ak 197 
Code des o b I i g d b ~ ~ ~  du dVfl suIue) ou acanmrua, (zut. 195 Co& dvfl nusr, art, 535 C d  civil grec). 



156 - Ce fondement est qualifié de principal, car il domine b ccmtcau de la garantie moderne. 

Il est essentiel à la détemiination de la prestation attendue de la garantie et ii la désignation du 

vice interdit par celle-ci. Or, suivant sa conception actuelle, ce vice constitue le ciment qui unit 

les articles de la garantie, car chacun est fondé sur l'existence d'un vice caché. Le fondement en 

question prime aussi par son application uniforme. Le bien doit procurer l'usage prescrit, Le 

principe est ici absolu pour autant que la garantie n'est pas exclue; il doit 2tre respecté 

indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi du vendeut ou dtne fàute quelconque de 

sa part. 

157 - La deuxième obligation source de la garantie est celle qui oblige le vendeur à dénoncer le 

vice dont il a connaissance a l'acheteur. Elle constitue une application propre au vice de 

l'exigence romaine de la bonne foi au sein du contrat de vente; en &kt, omettre de dénoncer le 

vice connu était constitutif de fiaude. L'interprétation dont cette obligation a fait l'objet, ainsi que 

la fonne de son int6graticm avec la responsabilité édilicieme selon l'ancien droit fiançais, a 

justSé l'autre fondement juridique de la garantie moderne: le vendeur doit dénoncer le vice 

caché qui lui est connu. L'évolution juridique a, à nouveau, modifié le contenu de l'obligation 

romaine initiale. En premier lieu, le vendeur n'est plus tenu, en vertu de la garantie, de dénoncer 

tout vice qui fui est connu. Iî n'y est obligé que dans la mesure où le vice constitue un «vice 

caché)) au sens de la garantie. En deuxième lieu, l'ancien droit tiançais a mis en évidence la 

connaissance, réelle ou prisumie, du vice plutôt que le concept de banne foi. Nous v m n s  

cependant que l'origine de ce hdemcnt ddemeure utile sur le plan de l'interprétation des dgles 

de la garantie qui lui sont imputables. 

15% - La garantie actuelle est beaucoup plus que la sonnne de ses fondements juridipes 

modemes. Ceux-ci constituent néanmoins des points d'appui sur lesquels la garantie moderne fait 

teposa sa fomic actuelle. s'agit de savoir si lesdits fbndcmcllta mcttent en perspective les 

r&gles disparates de la garantie et procurent une vision d'ensemble de celles-ci. Iî faut aussi 

déterminer jwqu'h quel point la garantie peut SC pmnetrre de sl&loigner de ces principes 



directeurs. A notre avis? la détexmination dc leur iduence passe par i'atmvn à dessein de 

i'ensemble du contenu juridiqyc de la garantie. Nous évaluerons donc, dans un premier temps, 

dans quelle mesure la garantie Constitue un moyen d'expression de ces fbudcmc~lts, ce qui 

permettra de virificr, dans un second temps, si eUe sert d'instrument il leur réalisation. 



PREIC~O[ÈRE PARTIE LA GARANTIE, EXPRESSION D'UN USAGE PROTÉG~ DU 
BIEN ET D'UNE D~IONCIATION DU VICE CA- 
CONNU 

Section 1 

LA NATURE JURIDIQUE ET LE DOMAME 
D'APPLICATION DE W GARANTIE *OIGNENT DE 
L'INFLUENCE DE L'USAGE PROTÉG~ ET DE LA 
DENONCIA~ON DU VICE  CA^ CONNU 

Le dit partîdkr de Ii gurntk drnr k droit des obligations 
dent i son d o ~ b k  fondement 

159 - Notre examen du contenu juridicpc de la garantie se doit de commencer par le début, c'est- 

aldire la précision de la nature juridique de l'obligation en cause, de façon à mimie situa la 

garantie dans l'ensemble des obligations réglementant le bien défectueux. 

Li n i t i n  juridique de Ii guantk s'adapte ru fondement de 
r ~ g t  protee 

A La garantie dCborde son cadre contrrctut~ traditionnel 

a) La conception classique: PobHgrtion contractueRe vCritrble 

160 - En droit civil québécois, la garantie se présente sous la forme d'me obligation contractueNe 

de conception traditio~eile. Formée dans le contexte de la vente, elle est une créance due par 

le vendeur i i'acheteur. Elle cüfkc cependant d'Me obiigation de contenu éqyivallent que les 

parties pourraient elles-mêmes créer. Par son statut de garantie légale en matière de 

suppléée de droit et sans stipulation, elle possède un caractère légal. En ce e s ,  le contenu de 

l'obligation et les droits respectifs des parties sont en principe fixés par la loi38'. La garantie 

est donc une obligation contractuclic de source 14gaic. 

"'LAS parties ont ntimsPoiiis le droit dt i'exciuxc en tait oii m me. Article 1732 C.C.Q.; article 1507, aliiia 
2 C.C.B.C. 



161 - La garantie fait de l'acheteur le créancier d'un droit personnel, soit celui d'exiger du 

vendeur, le débiteur, i'abscace de vice caché dans le bicn vendu. Le mime bien est toutefois 

souvent i'objet de plusieurs ventes. Le caractère légai de la garantie assure a I m  une grande 

uniformité de cette obligation d'une vente à l'autre. L'acheteur créancier de la garantie a la 

première vente devient débiteur d'une nowetle garantie n ie  de la vente au sous-acquimxr, et 

ainsi de suite. Le contenu uniforme de la garantit dans des ventes successives se prête ainsi 

naturellement aux multipla remun en garantie et en arrière-garantie, selon lesquels chaque 

acheteur temonte la chaîne des ventes jusqulau premier venddu.  

162 - Chaque garantie, comme chaque vente, est un fait juridique distinct. La possibilité de 

remonter les ventes successives dépend en réalité des conditions établies pour chacune d'elles. 

L'exclusion de la garantie à Foccasion d'une vente aurait en principe pour effet d'empêcher 

l'acheteur de remonter plus loin dans la chaîne des ventes. La conception chsique subordonne 

donc la remontée dans la série des ventes a la preuve distincte de I'inextcution de chaque 

garantie. 

163 - À i'époque préiudustricUe, les ventes successives relevaient suxtout du domaine de la vente 

de biens d'occasion. Elles eurent donc lieu aprés que le premier acheteur se ht servi du bien. Le 

premier usager du bien se le p A t  directement de l'artisan. De nos jours, les ventes 

successives constituent la technique de prédilection de la distri ion du bien neuf. Les vendeurs 

intermédiaires ne font aucun usage du bien et le même bien fait normalement l'objet de 

nombreuses ventes avant de pvvenir au premier usager. 

164 - Dans ces citconstaaccs, la conception traditiomcile de l'obligation de garautit se révèle 

f a  inappropriée pour l'acheteur du bien défectuerix. EUe le contraint B iai carcan procadirrier 

dans le but d'engager la responsabilité du tàbricant du bien. En outre, eilc favorise I'i501unent 

juridique et financier du fibricant i i'0@ du consomma= du bicn. Le fabricant ne peut 2tre 

YLtrncrfe* V i n  Ltée c. Ginmi, (19681 B.R 4i7; Dwioii c. LeliouiIln, (19891 Rf-Q. 179% [198'1 RD1 598 
(C.A.); Proictt-Robemon C. CoilW, [19921 RDL 154 (C.A.). 



condamné que suivant la garantie accordie I son acheteur immédiat, Chaque acheteur assume 

donc Ics risques d'insolvabilitd de son propre vendeur. Or, p d  tous les vcndcm, le fiibricaat 

dispose nonual-t des m y c n s  tin8i1cicts les pius impartanîs et béaéfie ginéralemcnt de la piut 

du lion quant aux profits mgendrés par le bien. 

165 - La garantit se fonde sur le principe que Ie bien doit procurer à i'achctcur son usage. 

Toutefois, les changements dans la méth& de commetciaiisaticm des biens avaient gravement 

miné son aptitude à le faire. Ainsi, l'insolvabilité du vendeur immidiat, s'il n'y M t  pour 

rien à l'égard du vice touchant b bien, rendait alors le recours de l'acheteur iiiusoirt. Le sou- 

acquéreur devait q'oindre directement le fabricant du bien. Cepcadans le principe presque sacré 

de la relativité des obligations ~~ntcactuciies opposait une fin de non-recevoir absohie à une tcUe 

possibilit6. En effet, il a été et est depuis toujours reconnu qu'un «conaat n'a d'effet qu'entre les 

parties contractantes; il n'en a point quant aux tieda3~. Dès iors, l'absence de ventc mûe le 

fabricant et le sowacquireur empêchait tout lien conmctuel entre eux et, partant, toute garantit. 

Afin dc continuer a procurer l'usage nécessaire i'achcteur, la gsyatliic devait sortir de sa 

conception contrachieUt traditioaneUe. 

b) La dimeasion modernc du recours direct: llobiigrtCoa contractueiîe répu* 

166 - L'insatisfaction k I'tgard du cadre obligationne1 traditionnel de la gmt ic  ne date pas 

d'hier. Les premiers divcloppements d'une théorie de tecours direct, mûe le premier vendeur 

et le sous-acquéreur, touchérent toutefois la garantit con- l'éviction. 

167 - Pour pemiettn au sowacquérm d'établir le bitll-fidé de son droit de propriété, le droit 

romain reconnaissait une forme primitive de ncouni direct. Le sws-acquéma était autorisé A 

remonter la chaîne des vtlltca et à opposer directement au premier vendeur la vcnk qu'il avait 



conclue, sans devoir faire intervenir le ou les vendeurs intcrmédiaircs3? Lors de la renaissance 

du droit romain, cette règle a été reprise par les pstglossatcurs puis inîduitc dans l'ancien droit 

fran~ais'~. Domat a plus tard giniralisé le principe b Censemblt de la garantie contre 

l'éviction386. 

168 - Dans l'ancien droit fiançais, cette théorie ne manqua pas d'influer sur la doctrine 

concernant la garantit de qualité, cpi se montra néanmoins plus traditio~t11e à ce =jet. 

DuMoulin était notamment d'avis que le premier acheteur devait c h  ses dmits contre son 

vendeur au sous-acquéreur atin de lui pcmetirc de les Pothier allait plus loin en 

a t k r m t  que le premier acheteur, lors de la revente, était censé les avoir cédés3? II justifiait 

donc un recours direct du sous-acquéreur en se basant sur la théorie d'une cession tacite de la 

créance de garantie du vendeur. 

169 - En France, ce développement n'a jamais cessé de prendre de I'ampIeur. Dis  1820, la Cour 

de cassation permettait au sous-acquimir de se prévaloir de la garantie du copartagcant de son 

autda9 .  Suivant en cela la la Cour de cassation étcndit assez î5t cette règle a 

Y4Lim 21, Titre 3, Article 3 du Digeste de Jusmien. Voir aussi Livre 21, Titre 2, Articles 59 et 71. 

=E. Wahl, Yértragsanspniche Drim im Frmuosischen Raeht wuer V'kiclffmg mit dm deuachen Recht 
dmgesrellit an Hmrd der Faille der mon d i m  [trad h i  Revendications cOntraCtue11es & tierces peftonnes en 
droit français en comparaison Q droit allemand. L'exemple de L'action directe], Berlis Walter 6e Gruytet & Co., 
1935, pp. 34 et S. 

%J. Domat, Les lois civiles selon leur oniCr mm1. supra axe 18, Livre 1, Titre 2, Section 10, m. 29. 

=Cas. civ. 25 jan. 1820, S. 18194821, 171. 



la garantie contre les vices  caché^'^'. Depuis ce temps, Pexistence en droit français diin 

recours dircct en vertu de la garazltip, conbahment au fondement théorique de celui-ci, n'a 

pas été sérieusement contestée. 

170 - Au Québec, la rccoLlILaissance d'un recours direct suivant la garantie de qualité duc par le 

vendeur fût beaucoup plus ardue et longue a venir. La doctrine et la jurisprudence fÙrent 

davantage fidèles au principe de Ia relativité des obligations conîractueiies. Les tribunaux 

continuèrent à juger que le vendeur fabricant ne devait la ganrntic qu'a son propre acheteur et 

que sa responsabilité contnctueiic p d t  fia avec I d g 3 .  A partir des années 1950, certains 

tnhaux semblèrent reconnaître que les nouveiles techniques de commcrciaiisation dcs biens 

compromettaient la protection izaditiomelle acoordit par la garantie. Iîs permirent alors au sous- 

acquéreur de poursuivre directement le fabricant du bien". Toutefois, le nouveau recours 

n'était pas de nature contractuelie mais déiictueiie. Un nouveau délit s'apparentant aux principes 

de la garantie coutre les vices caches iùt créé: la mise sur le marché par un fabricant d'un produit 

défectueux constituait une faute civile. L'ancien Code n'empêchait pas l'option des régimes395 

et le caractén délichiel du recours ne violait pas le principe de Peffet relatif des contrats. 

171 - En 1965, un premier jugement de la Cour supineute reconnut le droit du sous-acquéreur 

à un recours direct contre le fabricant, fbndé ceüe fois sur la garantie, sans toutefois que ne soit 

9. MaIauric et P. Ayaés, C m  & droit cM1, Ler amma -* P éd., Paris, Cujas, 1995, pp. 257-260, 
nos. 416 et S. 

-Bé!anger c. Cm-Co& Lrd, (19541 C.S. 158; A h a  WoodAiPr&ca Inc. c. WqabPI Bnu &FOC@ Lfd, [195q 
LU?. 376 (C.S.); Joseph-Fknrhg c. wfcr Cbpww, [M8] C.S. 530. Voir également Cmicrdfon IhdhrneS Ltd 
c. A& &mrtswo~ M, [1954] B.& 757. 



expliqué le fondement du lien contcactu~l~~. La Cour d'appel s'cst ensuite prononcCe dans le 

même sens, mais elle n'a pas été plus loquace à ce sujd*. L'absence de motifb ne ikha pas 

cependant la généralisation du cccours par la jurisprudenc~'. Néanmoins, c d s  tciiamaux 

crurent encm nécessaire de fonder la respcmsabiiité du fabricant sut le plan délictuc13". En 

1978, le législateur du Québec intervient dans le ddbat sur le terrain du droit de la consommation. 

La Loi sur la protection du consommateur a alors reconnu au consommateur, qu'il soit acquémp 

ou acquéreur subséquent, le «droit d'exerce àircctcment contreUY)» le f'abricant les principales 

garanties en matière de qualité propres à cette loi, soit les garanties d'aptitude à l'usage a de 

durabilité raisonnable de même que la rcspansabilité spéciale pour vice caché. La technique 

législative employée fùt empreinte de simpiicité. Le IégisIateur n'a pas tenté de préserver n i  de 

ménager le principe de la rtlativit6 des obligations contractuc11es. Ii a plutôt autorisé une 

dérogation claire au principe en conférant au consommateur, en son nom propre, le droit de 

poursuivre le tiers fabricant. 

172 - Avant même que la Loi sur la protection du consommuteur n'tlltra en vigueur, la Cour 

suprême, par l'arrêt Kim'tz, ûancha la question sur le plan plus étendu du droit comnnin. Le 

triiunal a reconnu d'existence d'un recours direct en garantie par un acquéreur subséquent contte 

le premier vendeur''"». Pour en venir à cctte conclusion, la Cour suprême s'cst inspirée de la 

doctrine et de la jurisprudence Erançaises de longue date, qui aflfirmaient que te prcmier vendeur 

- -- 

396Larmiik c. Ford Momr Comprmy, (1965) [19n] RL. 262 (C.S.). 

mGougeon c. Peicgcot Cm& L&, 119731 C.A. 824. Commentaire: M. Tapceb da Rsponsabiliié direcie du 
fabricant vis-bvia du coasoaimateur - Gaantiew, (1974) 52 R & B. cm 90, 

'%agnon c. Ford Mo- Compcmy of CriMda Lak, [1974] CS. 422; Flerrry c. Flot Mo&m of Can& Lldc, 
[1975] CS. 1102; Desauhiers c. Ford M o m  Compmiy of Cm& Ltà, [197q C.S. 1609, d. [1981] 1 RC-S. 260. 
inf. JE. 8&149 (C.A.). 

'O0Anicles 53, alida 1, ct 54, aiinéa 1 & la Loi sio. laproaeclion riir amromma#(4. Le m&m mtmc dbecî a 
aussi été reconnu au conirommatnu acqu0rein subs6quesi du bien. Voir ies atticie 53, ah& 4, a 54, llido 2. 



d'un bien devait une garantie en matière de vices mon pas seulement à son acquimn immédiat, 

mais également B tout acquéreur subséquent!%. La théorie juridique retenue par la Cour 

suprême à i'appui de ce nouveau recours était toutefois qyelqye peu inhabituelle. La Cour énonça 

que la «créance en garantie des vices cachés n'en est pas une qui est ptt~~lllleiie à i'acheteur en 

ce sens qu'eilc lui soit due intuitu personae; elle est due à l'acquéreur en tant ~ u c  p r o p r i h  

de la chose; c'est une créance, on l'a vu, qui est ditcctcmmt reliée a la chose à iaqueUe elle se 

rapporte; elle est donc transmise aux ayants cause à titre particulier ea mime tcmps qut la chose 

elle-rnên~e~~i~. 

173 - L'objectif de la Cour suprême était sans doute t i s  louable. Elle s'efîbrçait «de résoudre 

un problème posé par la pratique commerciale modeme [et ce,] a partir de textes qui, coaw et 

rédigés à une autre ipociue, n'[étaient] plus adquatsW)>. La méthode rctcnue pour y pacveM 

en surprit néanmoins plu sieur^^. En effet, la théorie selon iaquelic la garantie constituait un 

accessoire du bien faisait l'objet de vives critiques en Frauce, au moment même de l'arrêt 

~ r m t z ~ .  Malgré cela, la Cour suprême n'a pas fait preuve & toute h modération possible 

dans la foda t ion  de ses motifs. De fait, eiie n'avait voulu que légitimer en droit un recours 

supplémentaire du sous-acquéreur. 

-J.-L. BauQuin, Car& gnvitz SUU les yeux du droit compenS - Commentlins», (1980) 25 RD. M&üi 383. 

~ ~ o i r n o t a m m e n t ~ . ~ 1 u e l l e s , ~ ~ a ~ ~ s f ~ r \ a i ~ ~ d e ~ o y l p o i e 1 ~ d e ~ v i c e o ~ d ~ e p a r  
le fabricant, verdRP initiab, (1979-1980) 14 R.J.T. 7; P . 4 .  lobin, d'adt ~ a e  rcponsC @ sailh.e 
diine questi010,. (1980) 25 RD. M'Gin 296. En gQtral, voir les aombmises commuuicariaa~ pibliécs le 
(L'an& Ksavitz sma les pux du dIOit CQ11001it», (1980) 25 RD. M a l  2% et S. 

'WB. Boubli, <tSdüoque sur h trmmWio11 de l'auim en garamio,. J.C.P. 1974.î.26#, nœ, 17 et S.; Y. Gtustin, 
cL'& Kravitz et le droit poaW hnçah sut la garantie dea v ia  -, (198iJ) 25 RD. MGüî 315. 326 a S. 



174 - En acceptant la thèse diin accessoire du bienM, la Cour énonçait pue la mire ventte 

donnait {aiaissame à la garantie [et que celle-ci était] ensuite ûansmise au SOUS-acquéreur dans 

son intégralité'%. Eiic abandonnait ainsi complètement la conception classique dc la garantie 

qui faisait de celle-ci une criauce personnelle nie au moment de chaque vente. Eile ne précisait 

pas non plus que la qualification nouvelle de la garantie devait être limitée à un &et subsidiaire. 

L'inévitable s'est malhcurcusemcnt produit. Un courant jurisprudentielm et m h e  doctrinal4l0 

se forma peu à peu: l'acheteur ne pouvait plus exercer la garantie après la revente de son bien. 

Certains tniunawr retiisèrent même au vendeur intermédiaire poursuivi en garantie d'exercer son 

propre recours en garantie contre son vendeur4". La Cour d'appel dut alors intcrvcnir afin de 

spécifier que le «droit à des dommages pour vices cachés est un droit personnel qui ne passe pas 

avec la vente et qui ne se perd pas du fait de la revente4% et qut L'arrêt K~m'lz n'avait 

autorisé qu'un amours supplémentaire4% Évitant toutefois de r prononcer sur la nature 

juridique de la garantie, la Cour d'appel préfira se r é f k  au «droib> plutôt qu'a la «gara&» 

en matière de vices cachés. Elle n'élucida cependant pas davantage comment la garantie pouvait 

à la fois constituer un droit personnel et un droit accessoire du bien. L'&uivcque à cc sujet 

demeure entière. il faut en effet reconnaître que les (créponses données par la jurisprudence 

jusqu'à maintenant à cette question sont toutes in satisfaisante^^^^)>. 

- 

4111Article 1718 C.C.Q.; article 1499 C.cB.C. 

a F m i e r  c. Bé@, [1983] RL. 170 (C.P.); Dqgainir c. Nomim&, J.E. 84597 (C.S.); h r b w ~ o n  c. Lqplane 
[198q RDL 384 (C.S.); Forin c. 100~4 JE. 87-1231 (C.P.). 

4'3Doiion c. Leiiouillsr, mpra mte 382, 1802 (RJ.Q.) (M. le juee ChWnaFd). 

"y. Masse, &a civile,, daus Baaeau du Qutbec et Chnmbic &s maim Q Québcc, ka rC#mwe 
du Code cM1, T. 2, Québec, P.U.L., 1993, 241,307 (nate infrapasinale 209). En dràt belge et hqais ,  voir Clss. 
civ. lm 15 s e p  1989, RCJB. 1992.509, ~ o r c  JH. Herboce. 



175 - A notre avis, la conception de la garantie <lui fnt de ceUe4 une obligation paswneUe des 

parties immédiates de la vente est fondamentale et ne peut 2tre r& en doute. Son opération 

élémentaire n'exige rien de moins. Ii saait tentant de réduire la théorie de i'accessoirc au seul 

recours direct. Cette portée limitée ne résiste cependant pas non plus à l'analyse. Elle réduirait 

l'exercice du recours direct au propriitain. Les mêmes problimes engendrés par cette théorie, 

en particulier le dépouiiiemtllt du droit à ce recours B I'occasion de la mente, continueraient 

alors de perturba son exercice par Ic veudcur intermcdigire poursuivi. De fait, la théorie de 

l'accessoire a toujours été i'objet de critique8 percutantes. Elle postule que le sous-acquéreur ne 

jouit que des droits de la garantie du premier acheteur. Il en décade que la dénonciation d'un 

vice par le premier vendeur d d t  enîdncr la mise à l'écart de la garantie pour ce motif à 

l'endroit de tout acheteur subséquent, car le premier acheteur ne peut transmettre aux SOUS- 

acquéreurs plus de droits qu'il n'en possède lui-mime415; si le premier acheteur découvre un 

vice caché et ne respecte pas du délai raisonnable, le recours du saus-acquéreur de la 

garantie devrait logiquement être aussi perdu4''. Nous sommes loin d'être sûr que la 

jurisprudence cautiomerait de telles intcqdtations. La conception ûaditiounellc de la garantie 

comme un droit personnel a toujours éid fortement ancrée en notre subconscient juridique, malgré 

Ies dires de l'arrêt fiuvitz. Il n'en demeure pas moins que ce sont des conclusions logiques de 

l'application de la théorie de l'accessoire. Qui plus est, cette thbrie n'accorde pas au SOUS- 

acquéreur un véritable recours direct, soit un droit propre qu'il invoque en son nom. L'acheteur 

subséquent s'accommode du droit du premier acheteur avec tous les déas que cela comporte. Les 

vives critiques en France concernant cet& théorie au moment de l'arrêt KFovüz se sont depuis 

multipliées. Notons que la jurisprudence fiançaise a pmgcssiveme~lt abandonné la théorie de 

i'accessoirc et que la doctrine récente la qualine de udépa~sit~~'». 

"'C. Jasmin, Lu notion d'adion Par& LGSJ, 1991, pp. 22S, m. 253, et S., en ppiticulia. p. 230, m. 
256. 



176 - Le droit fiançais pmpost par ailleurs d'autres fondements théoriques au recours dinct, 

spécialement la cession de dance  tacite et la stipulation pour autrui. Ils sont tout autant 

 contesté^"^. Selon la théorie de la cession de la créance, le prcmicr acheteur céderait sa 

garantie contre le fabricant au sous-acquireur à l'occasion de la revente. Le fondement rcposc 

donc sur un accord fictif. Ii est critiquable sur le p h  tant théorique que fonctionnel. D'abord, 

une telle cession ne serait pas obligatoire. Rien n'emp&hetait le deuxième vendeur de Séwter 

en tout ou en partie. De plus, la thMe de la cession, tout comme la notion connexe de 

~ubrogation"~, est sujette A la mhne critique fatale que celle de l'accessoire. La cession de la 

créance de la garantie au sowacquéreur déposséderait du m b  coup le ou les vendeurs 

intermédiaires de leur recours. Ainsi, le vendeur intmddiah, même s'il était poursuivi par le 

sous-acquéreur, ne pourrait alors se prévaloir de Ia garantie à i'euconûe de son vendeur. La 

théorie de la cession encourt le reproche additionnel de ne pas constitua un véritable recours 

direct. Le sous-acquéreur n'invoque pas un droit i lui mais celui du premier acheteur, lequel peut 

se révéler non fondé ou tardif. 

177 - La théorie de la stipulation pour autrui évite au moins ce dernier écueil. Le premier 

acheteur stipulerait en faveur de tout acquircur subséquent une protection juridique équivalente 

à la garantie contre le fabricant. Une fois la stipulation acceptée par le sous-acquéreur, un iilicn 

contractuel direct serait établi entre lui et le premier vendeur. De plus, les vendeurs intecmCdiaireS 

et le dernier acheteur conservcraicnt leurs recours en garantie entre eux. Certains obstacles 

empêchent néanmoins cette théorie d'instituer un recours direct efficace. Celle-ci tepose sur un 

accord de volonté fictif ou présumé. Rien n'empêche en effet le premier vendeur et son acheteur 

de préciser explicitement l'absence d'une stipulation en faveur du sous-acquimir, ce qui pourrait 

être fait de façon systématique. Deuxièmement, le Iien contractuel établi par la stipulation ne peut 

que constituer une garantie conventionnefle puisque ce sont les parties qui créent ce droit, et non 

"'B. Boubii, «Soliloque sur b tnusmmm . . 
& l'action en gamiicw, supm aote 406; I. GbestiiS "L'anCt Krmtz 

et le droit positif ûançais sur la gamtie des Mc- UCUM qm IK& 406. 

"PB. Boubii, «Soliloque sur la tmnmmm . . & l'action en garamie», qpm nm 406, m. 13. 



la loi. Or, nous trouvons bien maiaisé de préciset Ie contenu de cette garantie convt~1tionneiit. 

il est tout à fait artinciel de fiire croire qu'die inthgre tous les aspects de la garantit l w e ,  

notamment les notions de vice caché, de vendeur ne pouvant ignorer le vice et de l'exigc~~ct du 

délai raisonnable. Le contenu est donc sujet aux aléas de la volonté des premiers contractants. 

Or, le sous-acquéreur et la loi recherchent un recours direct de nature légale et de contenu 

certain. 

178 - La doctrine h ç a i s e  récente a également cherché à justifier le recours direct de la garantie 

par la théorie du c<groupe de contrats% L'appartenance du fabricant et du sous-acqu6rmr au 

même groupe de coatrso autorise l'exception à la règle de la relativité des obligationsU1. ii fbt 

cependant plus qu'une simple dérogation i une rèigle pour soutenir l'existence d'un recoias ditect 

contractuel; la logique du lien juridique doit être démontrée. La théorie du groupe de contrats 

n'est alors guère convaincante pour fonda lc recours direct, étant donné sa nature essentiellement 

affirmative et non explicativeu. 

179 - La doctrine a donc tenté de greffer un murs direct à une théorie générale du droit civil, 

afin surtout de déjouer la règle de la relativit& des obligations contractueiies. Cette méthode n'a 

pas fourni une solution théorique satisfaisam. A notre avis, l'appmhe est eironéc e. ce sens 

qu'elle cherche sa justification au mauvais endroit. La nécessité du recours direct est née de 

l'institutionnalisation sur le marché dc nouvelies techniques de dismiution et de 

cornmcrciaiisation dos biens. Tous les systimes juridiques réglementant des écoaOmits 

industrialisées ont dii s'adapter & cette Md .  En cornmon law, le recours daect est tcconnu en 

'9. Mal& a L. A* Coia & duit civil. Les conaaa spldoioc, supm mte 392, 259-260, m. 419. 

alB. Teyssie* Les jpvupu ak #wraiars, Paris, L.GDJ, 1975, pp. 2A9, nos. 501 et S.; G. V i ,  L'rrc#on en 
respo~dilité en- purüdpmb a une chah & mnmmr, Par& Litec, 1990, pp. 399 et s; M. k 
relativité des mnven#ont et les groiqmi & conamr* Paris, L.G.DJ., 1996, pp. 197 et s, m. 224 et S.. 

Y. Iasmiq &a notion d'mba m. SIQW l l ~ a  417, p. 251, m. 279. 



verni de la rcspomabilité délictuelleW. Le droit aiiemand, pour sa pmt, a adopté la même 

solutionu4. Quant au droit améncah, ii a c& une nouvelle rcsponsabiiité sans égard au lien 

contractuela. Cependant, dans les juridictions où les obligations du vendeur sont de conception 

française, les juristes ont privilégié la voie de la garantie de qualité du vendeur. Leur réaction 

s'explique d'abord par les attentes envers c m  obligation. Eiie assure a l'acheteur l'usage du 

bien. Elle doit donc s'adapter pour continuer de veillm à cette fin. Le fondement principal 

voulant que le bien procun son usage &ge le rattachement du recours dircct à la garantie. 

180 - A notre avis, ia justifkation du recours direct ne provient pas d'autres théories du dmit 

civil. Elle vient de la garantie eiie-même. Le recours direct ne doit pas être un droit transmis, 

mais ua droit distinct dont la garantie est atûiiutive A l'occasion de chaque vente à chaque 

acheteura6. L'interprétation des temes mimes de la garantie en foumit la base théorique. Le 

terme {<vendeun> au sens de la garantie doit comprendre le premier vendeur, c'est-à-dire le 

fabricant du bien. Ainsi, le Fabricant, à l'instar du vendcur immédiat, «est tenu de garantir'% 

l'acheteur, de maniirt directe, contre les vices cachés. La justification de l'interprétation 

extensive du terme «vendeun, vient du fondement de la garantie qui assun que le bien procure 

son usage. En ce sens, l'usage protigé par la garantie n'est pas destiné aux vendeurs 

professionnels intexmédhks, qui n'acquièrent le bien que pour le revendre, mais a celui qui s'en 

sat, soit le dernier acheteur. Ce fondement motive donc le rattachement du recours direct a la 

garantie. Une teHe inteqrhtiw a pur effét d'effacer la présence juridique des vendeurs 

intermidiaites dans la chaîne des ventes. Elie dtabiit l'l'efficacité de la garantie que lui avaient 

u&mst#ac c. SEewAson, [1932] AC. 562. Voir M.G. Bridgc, (4 Common hwyer L a b  at KravitP,, (1980) 
25 RD. McGiII 335. 

U6Voir les cmmmaam lPdtrCSSBllfS . . 
de P . 4 .  J&xI, «Que -+il de l'anêt K&tzT», (1980) 40 R ciL B. 

493, 499. 



Ôtée les techniques commerciales modernes de distribution des biens en s'accordant a la réalité 

économique et factuelie d'une vente qui, pardeià des intermédiaires, intavient en= le fabricant 

et le souslacq~iteur~ Une tclie interpritation &te l'application de la règle de Peff'et relatif des 

contrats, car le fabricant est réputé, par le jeu de l'interprétation, avoir vendu dycctcmcnt le bien 

au sous-acquéreur. 

181 - Dans le nouveau Code, il n'est pas nécessaire de recourir à une telle interprétation. Selon 

la première version du Code civil du Qudbec, le législateur se contentait de codifier tel quel, dans 

l'article 1442, le principe de l'acccs~~ire énoncé par i ' d  fim'a, ce qui n'allait rien résoudre. 

Afin d'éviter que les difficultés dijh constatées ne perdurent, le législateur devait fonnellemcnt 

reconnaie l'existcncc d'un recours direct du sous-acquh envers lc fabricant m vertu de la 

garantie42', comme il avait fait en vertu de ta Loi sur la protecrion du conrommateurUO. Le 

législateur ~ ç a i s ,  de son côté, avait agi de telle sorte pour la garantie contre les vices en 

matière d'immeubles à construirtUQ. Au demeurant, selon une partie de la doctrEne h~çaise, 

le fondement diin recours direct est m2me nécessairement de nature légale, et son existence 

dépend d'un texte législatif3'. 

182 - Durant l'étude finale du Code en devenir, l'article 1730 C.C.Q. fut ajouté. S'il n'est pas un 

chefidoeuvre de rédaction, son effet et l'intention du législateur sont clairs. Le fabricant ainsi 

que certains autres vendeurs pmfessiomcls «[s]ont &galement tenus a la garantie du vendm.  

aC.Massetdarwponsabitittdu~~~~ stüae,négligcnr;touinrlemmaakna . . sanségadkla 
faute? (Le amexte & h i ) » ,  mpm nore 345, 345. Ea enic, en France, où le fcmbat tbécnicpu du 
recours direct reste ia jubpmbcc a aumis4 le t8bricant à qqoscr au ckmier acbetM ia ciause limitative 
de garante liant le premiet acktmz. Voir Cass. civ. Ire, 7 juin 1995, D.1996.SC.14, mtt 0. Tmnaford 

%de 53 & la Loi sut lapmtectim r& consommateur. 

'"d'as d'action directe saus tcffe», M. CoPaa, L ' d n  dkm, P~I& L.GDJ., 1969, pp. 65, m. 100, et S. 
Denombrieuicjuristes~~réclamCuncimennatim~naemMablemmatibtde~.B.B~uMi, 
«Soliloque sur la traiismissim & l'acriaa m garaab,  qpm mie 406, no. 27; S. Gbestin, &anet Kravik et le droit 
positif franCais sur la garantie dcs v i c a  cacMm, npn nae note, 333-334- 



Ces personnes sont tcaues «à la garantie du vendeut, comme [si eiies] agissaient à ce titre%. 

Un recours direct du sous-acqyéma contre le fabricaut est donc formeilement a légis lat iva~~t  

reconnu. À noter qy la technique législuive employée est particulih. Le fabricant et les autres 

intermédiaires mentionnés sont légalement réputés être les vendeurs du bien en cc qui a trait au 

sous-acquéreur. Lorsque les personnes visées sont cffcctivemcnt le vendeur du sous-acquéreur, 

l'article 1730 C.C.Q. n'énonce qu'une todondance. Cependanî, elles sont également tiputées les 
vendeurs immküats à l'occasion de toute vente subsiquente du bien. L'article 1730 C.c.Q. 

permet dès lors d'élimina tout doute à l'égard du caractère direct du recours du sous-acquéreur 

contre le fabricant L'article constitue le sous-acquéreur de nouveaux débiteurs de la garantie, 

outre le vendeur immédiat véritable. il permet, enfin, au sousacquiteut d'exercer en son propre 

nom, et non en celui de quiconqye d'autre, les droits de la garantie. De ce fait, le geste ou les 

circonstances pouvant nuire aux droits des sous-acquireurs internridiaircs, risques inhérents h la 

théorie de l'accessoire, ne sont plus opposables au dernier acheteut* 

183 - L'article 1730 C.C.Q. établit l'existence d'un lien conîractuel non sculemmt entre Ie 

fabricant et l'acheteur mais aussi entre ce dernier et «<toute personne qui fait la distribution du 

bien sous son nom ou comme étant son bien et tout foumisstur du bien, notamment le grossiste 

et l'importateum. Cette précision est en partie une codincation de Ia jurisprudence en vertu de 

l'ancien Code et un emprunt a la h i  sur la protection du consommufercr. De fait, les deux 

avaient déjà assimilé tout premier vendeur d'un bien au fàbri~aat'~~. L'article 1730 C.C.Q. 

s'avance cependant en étendant le recours direct a presque tout vendeur professionnel 

intermédiaire, ce qui constitue une protection importante contre l'insolvabiîité des "veadems" 

traditionncis soumis i la garantit et qui rejoint des idées q r i m C c s  en droit iIançaisw. 

"'Fia Momrs ofCunu& Ld c. Desnoyers, [1980] C A  613. Voir aussi Nmhw C4114d0 LfPe c. Genesti 119901 
R.J.Q. 737 (CA.). Voir la dtîinitian & canaauf8ctuàeb, selan l'article I@ & la Loi sur ha pro- dk 
wnrommateur. 

wP. Malaurie et L. Aynés, Coirrs & cltoit civil, tes conarrtt &daut, nqm mît 392, p. 258, no. 417. 



184 - Le mécanisme juridique employé par le législateur soulivc cependant certaines 

interrogations. L'opération de la garantie de quaiité du droit comrnun exige l'cx.btence d'une 

vente réelle entoiaie de faits concrets. De multiples aspects essentiels en dépendent, tels que le 

caractétc occuite du vice, son antériorité et le prix sujet à restitution. En créant un lien direct 

entre le sous-acquéreur et le fabricant, le législateur n'a pas précisé ~ue11e vente devait téglct ces 

aspects importants. li pcut s'agir autant de la vente a laqyclie le sous-acquéreur a sousmit que 

de celle intervenue entre le fabricant et wn premier acheteur. A notre avis, ii y a lieu de recourir 

principalement à la vente conclue par le SOW-acquéreur. La teco~ais~anct par le IégisIateur d'un 

tecours direct témoigne, croyons-nous, de son intention de favoriser Ie sort du sous-acquéreur et 

d'accroîm la responsabilité du fiibricant. La fomnilation de l'article 1730 C.C.Q. appuie d'ailleurs 

cette interprétation. Selon cet article, le hbricant est réputé le vendeur du sous-acquéreur. Ce 

dernier n'est pas réputé l'acheteur du fabricant. Il s'ensuit que le caractère occulte du vice 

opposable au fabricant est celui qui privaut au moment de la vente au SOUS-acquéreur. Un choix 

contraire risquerait de compromettre séricusctllctlt le recours de i'acheteur subséquent qui n'est 

jamais présent à l'occasion de la vente conclue par le fabricant De même, le prix à restituer par 

le fabricant peut être celui qui a &té payé par le sowacquéreur et non celui qu'a reçu le 

fabricant. À premiàe vue, cette solution pcut parantre injuste à l'endroit du hbricant, car le prix 

de la vente en gros est normalement infirieur à celui du détail. Tout préjudice est cependant 

marginal, car déjà, selon l'arrêt KTm'a, le vendeur était condamné à payer cette différence à titre 

de dommages-intérêtsos. En revanche, la vente déterminante doit parfois être d e  qui a été 

conclue par le fabricant. Le recours direct assure un tecours efficace contre le fabricant 

responsable d'un bien défectueux. II est donc important que l'antériorité du vice soit appréciée 

par rapport à la vente conclue par le tàbricant ou les au-s vendcus spiciEs à l'article 1730 

C.C.Q. afin que ceux-ci ne soient pas anus responsables du vice dont i'cxistcnce suit la 

dklivranct du bien. La création exceptionnelle d'un lien contractuel par la voie d'une intervention 

43JGenerol Moaors l b d i m  of Clma& ttd CL Rrove, supm me 357. En Fxauœ, ai le rccaurs direct n'est pao 
ilobjet d'un texte iégisîatif, la Cour & caosotion aQpe le m b c  pancipe: Cam. UV. lm 27 jan 1993, D.19W.SC.239, 
note O. Tournafond De mêxw, la Cau & cassation belge pré& s'en tenir au rembausement du prix ieçu quitte 

le boniner au moyen des Qmmaees-inW~~ Cati. civ. lm, 22 oct. 1993, RCJB. 199639, mtc A M- 
Limperis. 



législative oblige ainsi les maUnaux à chercher le juste milieu entre les droits du sous-acquéreur 

et ceux du vendeur réputé dam le choix de la vente rieue pertinente. 

185 - La solution légishtive du Code civif du Québec évite les écueils o b s c ~ t s  dans l'ancien 

Code concemant la justification théorique da ncaurs direct Cependant, le fondement de la 

garantie, assurant l'usage cfu bien vendu, peut encore être perçu comme une source d'influence. 

L'article 1730 C.c.Q., dans sa fkdation, emploie la technique dime interprétation extensive 

de la notion de vendeur. Si la création du recours direct répond de nos jours a un changement 

commercial et à une exigence sociale, le choix de le rattacher à la garantie s'explique sans doute 

par un désir de maintenir I'efllcacité de c m  obligation. 

186 - C'est ainsi qyc la garantie demeure, en son essence, une obligation contractuelle de nature 

personnelle liant le vendeur et l'acheteur. La reconnaissance par la loi d'un recours direct 

inhérent lui greffe, il est Mai, une dimension juridique insolite qui ne modifie toutefois pas sa 

nature fondamentale. En revanche, cette reco~aissance implique forcément que le sous-acquéreur 

est de droit toujours créancier de deux ou plusieurs débiteurs de la garantie, soit de son vendeur 

immédiat et du ou des vendeurs tiputés par la loi. Le défi se pose alors d'intégrer cette nature 

juridique unique dans la na- indivisible, et parfois solidaire, de la garantie. 

B. La garantie est susceptibh d'&e une obifgatton h plusieur8 sujtb 

a) Une obligation imdMdblt de p u  sa nature 

187 - En règle générait, toute obligation est sujette au principe de la division selon lequel elle 

se scinde ea autant de créances qu'fi y a de créanciers et en autant de dettes qu'il y a de 

débiteurs436. Chaque obligation fomis me criancc autonome et wnjointcu7. Lc principe de 

'#M. Tancelin, Des o b i i m ,  4' M., Mada& Wilson & Latlcui Ltk, 1988, p. 559, m. 971; J. Pincpu et D. 
Bumian, Ttiéorle des o b l m ,  2 M. ed 6d. IMnis, 1988, p. 390, no. 304. 

43'Article 1518 C.C.Q. 



la division est cependant écarti par l'indivisibilité de l'obligation. La nature divisi'ble OU 

indivisiile de l'obligation ne présente donc un intérêt que devant la pluralité des Ctéancim ou 

des débitem. Précisons que I'indivisiiilité tisulte de la stipulation conventionnelle ou de la 

nature même de l'obligationu'. il n'y a pas iicu toutefois de s'attarder ici sur I'indivisPilité 

provenant d'une stipulation. L'expression de la volonté des parties doit alors simplement être 

observée. ii s'agit plutôt de savoir si ia garantie constitue une obligation indivisible de par sa 

nature. Pour que la garantie soit ainsi qualinée, l'objet de l'obligation ne doit pas être susceptibb 

de division ni matérielle ni int~llectuelle'~~. 

188 - L'indivisibilité ou non de la garantit en matière de vente n'est pas une question nouvek 

La doctrine fiançaise classique s'est passionnée pour ce sujet et s'est prononcée majoritairement 

en faveur de l'indivisibilitéuo. Par la suite, la docûinc fiançaise moderne a adopté une position 

plus nuancéc en la qualifiant de divisible ou d'indivisiôle selon le type de recours exercé par 

I'achetd' . 

189 - L'essentiel de cette doctrine anaiyse en fait la garantie de vente de façon globale en mat.& 

d'éviction et de vices. En ce qui concenit précisément les vices, la doctrine fiançaise est 

également divisée. P o t h i e  adopta la solution des jurisconsultes qui affimiaient 

que la garantie devait être indivisible, au moins pour les cocrianciers. Certains auteurs ont 

"IL.  oss sera ad, & &a civsl paritif-, T. 2,b M, ~azis, sirey, 1933, p. 574, no. 1096; A Colin 
a H. Capitant, Cbm é I k n e r ~ m  de &mit dvfl jb@, T. 2, 1Oc Cd, Pais, Daüm 1953, p. 605, m. 903; B. 
Gr- Lu nolion & grrmnclc &as le &ait des qptu 440, pp. 52-53. 

'''Lim 21, Titre 1, Article 3 1, pPrPOrspbe 5 du D&ew & hdnien. Voir ceperdant pw les 
paragraphe 10. 



confirmé cette positioncu, tandis que d'auircs ont plutôt considéré la garantie comme une 

obligation entièrement indivisiûlew. 

190 - Au Québec, la doctrine a généralement qualiné la garantie d'obligation mdivisiile de par 

sa nature446. La même solution Cut retenue par nos tn'bunaux a la fois en rnatiire d'évictionUf 

et de vicesa. Notons que la nature divisible ou aon diine obligation dépend de son objet- Ch, 

l'objet de la garantie est un bien exempt de vice caché. Cet objet ne se divise pas matériellemeut. 

En conséquence, le bien exempt & vice doit être intégralement fourni. il ne d i t  pas de livrer 

une partie du bien ou qu'une partie sculemc11t de cehiici en soit exempt. Par aiileurs, l'objet ne 

se divise pas non plus inteiîectuellement Le bien peut être sujet à l'indivision, mais pas la notion 

d'exemption de vice caché. L'exemption est intégrale ou n'est pas du tout et le bien partieil~ment 

exempt de vice ne satisfait pas B la garantie. Cette dernière doit être exécutie en une seule fbb 

et n'est donc pas susceptiiIe d'exécution stgrnentéc. 

191 - Les conséquences de l'indivisibilité sur la garantie sont nambreuses. Sur le plan de 

I'indivisibilité active, c'est-adire parmi les coacheteurs, ou encore les héritiers dim acheteur, 

chacun a le droit d'exiger du vendeur ltex&cution intégrale de la Po- ptbconisait 

-.-B. MignauiG Le h i t  civil cmirrdilcn, T. 7, Montrtal, Wilsai & Lafleur, 1906, p. 84 (a ïdhp@& (a)); 
W. & MoiltmoIlin Mader, Tlrc LUW qfRerJ Tonmo, Wrrroushq 1932, p. 250, no. 52%; L. Faribail4 T'W 
de ritoit civil du Québec, T. 8b. Montléaf, Wiisun & Lafleur, 1959, p. 265; L. Faabaulk TrrrftP & W t  civil du 
Québec, T. 11, Mont&& Wîlson & Lafleur, 1961, p. 231. 

"'Allad c. P e l M  (1895) 8 C.S. 332 (CR.). Vair ccpeadant le cas d'esptCe dc Marteau Co T h  (1857) 
L L.CJ. ZA5 (C.S.), a fk i i  par l'opinion dissideate & M. le jw Day. 

"'Jourdain c. Imcrr,ir, [1981] C.S. 303; kbeqe c. Puükhelli, J.E. 90-237 (CA). 

U9Arcicle 152, alinéa 2 C.C.Q.; J '  c. 1;4cnilx, silptu mre 448. 



d'ailleurs déjà ce- solutionua Autre conséquence: la résolution de la vente réclamée par un 

des coacheteurs lit les autres. 

192 - Parmi les covendeurs, l'indivisibilit6 dite passive permet ainsi à I'achetem d'exiger de 

chacun d'eux l'exécution intégrale de la garantie. L'acheteur peut donc s'adresser i n d E  cranment 

au covendeur de son choix a h  de réclamet la résolution de la vente et la restitution du prix, De 

la même manière que les coacheauts sont liés par Pacte d'un seul, chaque covendeur est tenu 

à l'indemnisation intégrale, sous r é m  de ses droits de mettre à conmiution ses pairso'. Nous 

ne croyons pas fondé de nier la nature indivisible passive de la garantie en raison de la 

divisibilité du prix à n~titu&~. Une fois l'indivisibilid active reconnue, le coach- peut 

demander la résolution de la vente. Cette résolution emporte nécessairement le rcmboutscmc~~t 

intégral du prix payé. Par ailleurs, l'absence d'indivisibilité passive ferait cncourit injustemmt 

à l'acheteur les risques d'insolvabilité des covendeurs, ce qui devrait demeuref une a f 5 h  ne 

concemant qu'euxu3. L'indivisibiiité de la garantie touche également i la prescription. A la fois 

l'interruption ct la suspension du délai en faveur d'un des coacheteurs profitent A tousw. 

193 - En vertu de l'ancien Code, L'indivisibilité de la garantie avait une portée iimitie. La vente 

d'un bien par pIusieurs vendeurs ou à plusiam acheteurs était chose peu commune. Or, la 

reconnaissance du recours diirect par l'article 1730 C.C.Q. confa de droit à l'acheteur d a  

débiteurs multiples. Cependant, le recours direct reste un éliment supplémentaire greffé à la 

garantie traditionnelle, fondée sur le lien c~ntractuel véritable. Les codébiteurs de la garantie, soit 

le vendeur immédiat réel et le vendeur innnMiat réputé, ne doivent être mis sur uu piad d'égaiit6 

selon les règles contractueUes qu'avec une extrZme prudence. Néanmoins, l'indivisibilité de la 

%-J. Pothier, Tvité àu conaot dc vente, mpm 16, p. 175, m. 2%. 

*'M. TanceU Des oblIgo#onr, qm me 436, p. 563, m. 982. 

'=B. GIOSS, Lu miion degrirmiric dons l e h i r d e s  wnlroo, supm syprci note, p. 55, m. 52 

'W. Chadin, De b gmm& d Won rdcs vl#r cociiés en matlére & vente, stqpro mte 33, pp. U8 a S. 

UIArticka 2900, 2909 C.C.Q.; Labeqp c. PaiiicheilI, supm nde 448. 



garantie e n u t  certaines ~~nséquenccs à l'égard du recours direct L'acheteur peut, a son choix, 

exiger i'exécutim de la garantie du vend= immédiat tant téel que réputé, et ce, de m a n i h  

indivisible. P d e m e n t ,  la SuspCLwim de la prescription à i'endroit d'un des codébiteun vaut 

a l'égard des autres, selm i'artick 2900 C.C.Q. 

194 - La possibilité pour n'hprîc  quel acheteur d'exiger de n'importe quel covendeur 

l'exécution de la garantit est, A notre avis, une maniféstation du principe selon lequel le bien doit 

procurer son usage. L'indivisibilii accorde ainsi à l'acheteur une protection contrt l'insolvabilité 

d'un de ses covendeurs. L'imbrication de l'indivisibilité de la garantie et du recours direct accroît 

davantage la protection de Facbcteur. De plus, une teîle protection est conforme au rôle confiri 

à la garantie daas le Code civll du Québec dirae responsabilité du fait des produits en matière 

  on trac hi elle^^^. 

195 - Cependant, l'indivisibilité n'est pas le seul moyen permettant de faire échec au principe 

de Ia division d'une obligation pluraic. La notion moins extensive de solidarité atteint le même 

but. 

b) Une obiigrdon solidaire de par ks &constances 

196 - Rappelons qu'une obligation ne peut être solidaire de par sa nature. Tandis que 

l'indivisibilité résuite de i'objet de la créance, la solidh~ naît des rapports juridiques entre 

débiteurs et créanciers. En règle g b é d e ,  la soiidari~ n'existe que par stipulation expresseW. 

Cependant, eue se présume i i'endroit des débiteurs d'une obligation contractée «pour le 

service ou i'expioitation d'une C L I ~ ~ W .  



197 - Sous l'empire de l'ancien Code9 une règie du même ordre fit présumer la solidarité de toute 

obligation «wmmcrcide%. Les tnibunaux se sont alon prévalus de la règle pour décida que 

la garantit c~~crcéc par voie de murs dircct constituait ime obligation soiidaire pour le 

fabricantag9 le vendcur-entrrptc~leur~ a le vendeur professionnel in ttnnidiaire4'. Pour 

ces personnes, les ventes conchies constituaient une affage c o m m d e .  nom a h ,  

jurisprudence reste valable en droit nouveau. Ces venter, constituent aussi des obligations 

contractées pour le service ou î'exploitation d'une entreprise. Qui plus est, la notion d'entreprise 

est plus large que l'obligation commerciale, car elle s'étend aux activités non commercialesZ telles 

que les affaVes professionneUes, agricoles et artidesa. Les vendeurs qui exercent ces 

activités répondent égaiement solidainmcnt de la garantie. 

198 - La solidarité ne peut toutefois exista que si les débiteurs «sont obligés a une mime 

chosea». Selon la théorie de i'acctssoire retenue dans i'arrêt Ki.m*k, la garantie dipend de 

ventes successives pour assurer sa transmission. Dans ce cas, la garantit a donc des origines 

contractuelles ciiffirentes pour le vendeur fabricant a le vendeur immédiat. La Cour suprême n'a 

cependant pas vu d'obstacle B l'unit& d'objet, car chaque vendeur était «teau a une même chose 

quoique l'obligation de l'un et l'autre [fit] de source dififéreatt*)). Dans le nouveau droit, 

l'unité d'objet est encore pius consolidée9 car les divers vendeurs sont tenus a la même garantie 

résultant du même contrat du sousacqpircur. 

'"OBrOcAtl c. Cooueae, [1979] RL. 495 (CS-). 



199 - La solidarité de l'obligation de garantie du nouveau est susceptiile d'englober plus 

de vendeurs que dans l'ancien droit. L'article 1730 C.C.Q. énrrmirc en effet une série de vendeurs 

professionnels tenus au recours direct. Chacune & leun ventes est pour le compte de leur 

entreprise, ce qui entraîne la solidarité. Cependant, la garantie risque de ne pas être une obligation 

solidaire dans certaines circonstances. Lorsque le vendeur innnOdiat n'agit pas pour son entreprise 

mais a titre privé, la présomption de solidarité ne peut s'appliqua. Nous constatans ici 

l'importance capitale de la nature indivisiùle de la garantie qui permet d'cmpecher la division de 

la créance mue le vendeur ordinaire et le fabricant, En toutes circonstances, le fabricant demeure 

solidaire des autres vendeurs mentionnés dans l'article 1730 C.C.Q. 

200 - L'avantage principal de la solidarité est la mise à l'écart du principe de division d'une 

créance. L'acheteur peut exiger de chaque vendeur solidaire et A son chou l'exécution entière 

de la garantie jusqu'au paiement completw. C'est dmc dire que la solidarité a 

l'acheteur, au même titre que l'indivisibilité, une protection maximale contre l'insolvabilité 

potentielle d'un de ses codébiteurs. La solidarité des vendeurs infiue également sur la 

prescription: la suspension du déiai à l'endroit d'un des débiteurs est opposable aux autresw. 

201 - Les règles de l'indivisibilité et de la solidanté accordent B i'achcteur une solide assurance 

que le bien procurera l'usage attendu. Contrairement à I'ixldivisiiiiité, la notion de solidarité des 

vendeurs protéssiomels successifi ne nlève pas de la conception traditionnelle de la garantie. 

Elle prend son importance en raison de la reconnaissance du recours direct. La solidarité entre 

covcndeurs peut théoriquement exister en dehors du recours direct lorsque, par cxerriple, un bien 

indivis est vendu pour le compte d'une entreprise. L'hypothke se rialise cependant rarement 

dans les faits, car un vendeut professi01111~1 unique agit dana la chine des ventes. Le recours 

direct a systémati& la pluralité des vendeurs conbaints k la -tic. L'application de la solidatité 



rapproche la garantie par son effet d'une responsabilité du fait des p d u i t s  selon laquelle chaque 

vendeu pmfcssio~el se voit obligé de réparer le préjudice entier entrainé par son bien non 

sécuritaireW. 

202 - La nature juridique de la garantie am& celle-ci h m  du cadre contractuel ordinaire. Ainsi, 

la garantie fait exception au principe de la relativité des obligations contractueiles. Eik est 

indivisible de par sa nature et est souvent solidaire en raison des circonstances. La garantie n'est 

toutefois pas le seul recours que la loi O& B l'acheteur déçu de la qualité du bien. La 

comparaison de la garantie avec d'autres mécanismes juridiques 6 sa disposition permettra dc 

faire ressortir sa teneur particulière. 

Sous-section II Le double fondement de ia gurntic iui confère un rôk 
pdcuiier dans le droit des obügaüons 

203 - Le contenu juridique de la garantie lui procure une certaine originalité au sein des 

obligations. Nous mettrons en relief cidessous la particularité de la garantie en la comparant 

d'abord aux autres moyens juridiques du droit commun offerts uniquement à l'acheteur déçu de 

la qualité du bien, pour ensuite la confionter aux autres mécanismes juridiques réprimant le vice 

du bien. 

A. La guinde se âistingue de8 théorie8 juridiques connexta par rapport rri domah 
contractuci 

a) La garantie n'est pas fondée sur un vice de consentement 

204 - Certains autcurs ont cru voir dans la garantie une application particuii&c de la thhie 

ghérale de i'cmur selon laqueiie le vice du bien anéantit le consentement accord6 par 



l'acheteur6". En e f f i  l'dcle constitutif de la garantie exige que l'insatisfhction résultant du 

vice constaté soit dîme importance telle que I'achcttur n'aurait pas acheté le bien, ou n'aurait 

pas donné autant pour Faquirir, s'il en avait N connaissancew. De plu, la théorie d'cireur 

simple, surtout en ce qui concerne I'errrin sur la substance a sur les qualités substantielles, a vu 

son rôle s'élargir co~l~famment au fil des ans a engloba tout élément essentiel du 

consentement4'? Le vice qui tend le bien impropre à l'usage peut donc aussi vicier le 

consentanent accordé par l'ach&. 

205 - Les théories de la garantie a de i'errept peuvent ainsi recoupa le même termin fàctueL 

Chaque fois que la qualité p d u e  en raison du vice constitue un élément essentiel du 

consentement de l'acheteur, Iles deux théories peuvent s'appliquer. En de telles circonstances, nos 

trriunaux ont paniis sS l'acheteur de se privaloir du régime de son choix'? Si les deux 

théories peuvent englober une mime réalité factuelle, ü faut cependant éviter de les confonde, 

tant dans leur conception que leur application. Chacune procède d'une origine di f fhte  et 

véhicule une logiqye et des objectifs différents. 

206 - Les deux théories font appel i un critère d'analyse qui fait de la connaissance du vice un 

élément majeur de la décision de l'acheteur de conclure la vente. Toutefois, le même critère joue 

un rôle Mht. La garantie assure liisage du bien. Le critère de cornaissance permet de vérifier 

la gravité du vice par rapport au deficit d'usage occasionné. L'évaluation de la gravité est faite 

'%An$ ~elaMoriegQiBridr & lagmwarrpaoviearcadés, supmmte 8 2 , ~ .  115as.;B.Gilosl.h 
notion & garantie lc le &vit dar con au^, s<gm ~e 440. pp 67. tus. 67. et S. 

469Artide 1726, aiinéa 1 C.C.Q.; Ytide 1522 C.C.B.C. 

4 m ~ ~ 1 e  1400, aliPk 1 C.C.Q. 

"'P.4. Lm mritrzttr dr riltstrhth dc biens t&niqws, Québec, PSJL. 1975, p. 115. 
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de manière objective auprès de l'achmur raisomaûlem. Le mêmt critère justifie, au sein de 

la garantie, une modincation judiciaire des conditions de la vente. Les recours classiques de la 

garantie, la résolution de la vente et la réâuction du prix, sont donc cal*& sur la réponse 

concernant la gravité du vice: ou bien i'achctcur n'aurait pas acheté ou bien il n'aurait acheté 

qu'à un prix moindre. 

207 - En revanche, le rôle de la connaissance du vice dans la théorie de t'erreur est plus restreint. 

II se limite à la vérification de l'intégrité du conscntcment accotdi par l'acheteur au moment de 

la vente. Ou l'acheteur aurait consenti à acheter le bien malgré son vice, ou il aurait rcfiisi. 

L'évaluation de l'importance du vice est donc subjective. L'état d'âme de t'acheteur y tient la 

première place, sous réserve d'erreur inexcusable'". 

208 - Les deux théories se dinirencient non seulement par leur conception, mais égaiement par 

leurs effets et leurs conditions d'exercice. La théorie de i'meut simple ne permet qu'un recours 

à i'acheteur, soit la nullité de la vente475. Le wusatement ayant été vici6, le îri'bunal ne peut 

que prononcer l'inexistence du contrat. L'acheteur ne peut demander ni la réduction du prix ni 

des dommages-intérêts476. L'erreur simple ne fournit donc aucune solution intermédiaire a 

l'acheteur. ïi doit choisir entre tout ou rien, entre le maintien du contrat tel quel ou la disparition 

de celui-ci. Cela est évidemment conforme à la canceptioa de h théorie selon laqueile scuie une 

errair portant sur un élément essentiel anéantit le consentement. Celuilci doit être intègre ou 

inexistant, car il ne peut pas exista en partit. En revanche, OU- la demande en résolution, le 

recours en tiduction du prix est toujours possible pour t'acheteur en vcrtu de la garantie. ïî 

demeure toutefois vrai que la responsabilité pour dommages-in- est subordomCc B la 

'nArticle 1407 C.C.Q. La solution est conhm k Ia jurispndence en verni & l'ancien Code. Voir Tiaiel c. 
Quadragesco ïnc, [1988] RJ.Q. 2698 (C.A.). 



co~aissance du vice par le vendeur. Cependant, l'acheteur bénéficie en tout temps d'une 

présomption de connaissance à l'égard de la plupart des vendeurs  professionnel^'^ ainsi que 

du recours direct. En& seule la garantit est soumise à l'exigence du délai raisonnable prévue 

par l'article 1739 C.C.Q. En principe, l'acheteur victime d'une erreur a trois ans pour demander 

la nullité de la vente4"'. Cependant, la jurisprudence sous l'empire de l'mi= Code a raccourci 

le délai de droit commun en décidant qye la vente frappée d'cmui. pouvait être coanrmic 

tacitement par le comportement de t'acheteur, y compris par son attente pendant une période 

jugée excessive4g. La règle est tepnse dans le droit nouveau qui précise toutefois que la 

confinnation tacite doit être certainew. 

209 - Le droit fiançais a connu énormément de difficultés en essayant d'établir des domaines 

d'application distincts pour les théories de la garantie et de l'erreuru1. Un tel exercice ne nous 

paraît ni réalisable ni souhaitable ici. il est en effet inrpossible de diviser hermétiquement les 

deux théories, car elles peuvent recouvrir le même Kt. Dans notre droit, chaque théorie est Iire 

de se développer suivant sa propre logique interne. 

210 - Non seulement t'acheteur peut se tromper, il peut aussi être trompé par son vendeut. C'est 

le cas lorsque celui-ci, induisant volontaWmcnt l'acheteur en erreiil, l'incite à contracter. Le do1 

du vendeur introduit une erreur dans l'esprit de I'acheteur a vicie son consentement. Lorsque le 

do1 porte sur un vice caché du bien, deux recours s'ofaent à i'acheteu déçu. En plus du âmit 

"'Articles 2925 et 2927 C.C.Q. 

"hrtie c. Bouchad, [1952] 1 RC.S. 508; Cdnuah Amtaùm WO* Inc c. B d i e u ,  [1953] C.S. 31; 
Btnageou c. Mo* [1989] RD1 572 (C.Q.). 

Zétah, «La ganuitie des vices cachts,, datu La venat commmkdk & madandru, Park DaUm 1951, 
p. 339,390-393; D. TaIlan. «Ennu sur h suôamœ a garamie des vices dans la vcrite moalién»* drins Endw & 
cfioit commerciol, Paris, Dallaq 1961, 435,437 et a; B. Gmeq La notion dC gamW &ru le ritoit drs c~llffmr, 
qpm mte 440, p. 70, nœ. 70, et S. 



a la garantie, les tri'bunaux québécois pennatcnt à l'acheteur de se purvoir en do1 mot le 

vend&. L'application potentieliemmt simultanée mgendte une cane impricisc'% entre 

les deux recours dont les limites conceptuelles n'ont pas toujours été comprises. 

211 - C e s ,  les deux théories sont COM~XCS. Elles partagent mirne une origine partiellement 

commune. Une des théories primitives à l'origine de la garantie moderne est l'obligation du 

vendeur de dénoncer le vice cornu, ce qui constitue une application particulière en matière de 

vice de l'obligation de bonne hi dans le contrat de vente. Or, la protection de la loi contre le do1 

est dérivée de la même notion de b o ~ e  foiw dont l'obligation générale fait maintenant l'objet 

de dispositions expresses dans le Code civilUS. Toutefois, l'évolution particulière de l'obligation 

au sein de la garantie lui a donné un sens restreint exprimb par son deuxième fondement selon 

lequel le vendeur doit dénoncer à l'acheteur seulement le vice caché connu. 

212 - Le do1 soulève des conséquences plus étendues que l'meur simple. Plus qu'une source 

d'erreur viciant le consentement, c'est un acte légalement repmchable qui constitue une faute. 

À ce titre? il expose i ' a u i ~  aux dommages-intédt~~. Aussi le do1 ne se limite-t-ii p u  au 

geste accompli, soit la manoeuvre en vue de tromper le cocontractant, mais il comprend 

également le geste omis, soit la réticence à révéler un élément d'information swceptiile d 'Mua  

sur le consentement du cocontractanP. 

'PPogntrelo c. Ckqwte. nqm mrc 472; C4mmmkù C d f t  Chpmian c. &cul4 (1939) 77 C.S. 520; Lon& 
c. BouchcPd, sqpm mte 479; M i  c. Sizwfw, [1960] CS. 305; 4- c. Moreau, 891 !Bk292 (C.Q.); Oucikt 
c. Simir, (19911 R D 1  126 (CS.). Voir ausi F- c. D m c a  [1W8] B K  460. 

'%-L. Bauthh, Les obllgoaoiu, 4' 6&, CowPnrnrille, Éd Y. Blùs Iae, 1993, p. 127, m. 191; P.G. J d h .  «La 
sanction du do1 sur vice caché», (1973) 14 C. dc D. 343. 



213 - Sur le plan contractuel, le do1 comme somce d'c~cut et la garantie SC distinguent 

nettement. L'meur pmvo~uée par le do1 vicie le consentanait & l'acheteur, alors que la garantie 

protège l'intégrité de I'usage du bien plutst que l'intégrité du consentement de I'achcteur. 

Toutefois, relativement a Fimportancc que revêt l'obligation de ne pas trampCr le cocontractant, 

les deux théories sont wnceptucUemc~lt identiques. La garantie constitue, à ce sujet, une 

application particuliért de ia théorie du do1 par rapport au vice caché. L'inco~potation de 

l'obligation contre le do1 cians la responsabilité killicienne m d  le vendeur, en vertu de la 

garantie, redevable d'une honnêteté absolue par rapport au vice caché. La garantie oblige le 

vendeur mm seulement i ne pas dissimuler l'existence d'un vice caché par quelque acte que ce 

soit, mais aussi à ne pas commettre un do1 négatif à cet égard. Elle l'oblige donc à un devoir 

positif de détromper l'acheteur ignorant ai lui dénonçant I'cxistcnce du vice caché C O I ~ U .  

Cependant, le domaine d'application du dol est plus étcndu que celui de la garantie. Tandis cp 

la garantie ne comprend qu'uae protection a l'égard du vice caché, le do1 englobe tout fillt 

susceptible d'influer sur le consentcmcnt du contractant En matiirc de dol, la garantie n'est en 

fait qu'un sous-ensemble d'une théorie p h  vaste. La théorie du do1 peut donc 2t1~ d'un p d c h x  

secours à l'acheteur trompé là où la garantie est incapable de le protéger. En principe, la garantie 

n'ofne aucune protection à i'égad du vice apparent. La même règle s'appliqyc au sujet du do1 

commis à i'intérieur de la garantie. li s'agit là diine conséquence mcxicmc de Fintigration de 

l'obligation de dénoncer le vice connu dans la nsponsabiiité Mcienae centrée sur le vice caché. 

La garantie n'oblige pas le vendeur au devoir dérivé de h bonne foi B l'égard du vice apparent. 

Selon la garantie, le vendeur peut lcgitimnncnt passer sous silence le vice apparent, car ü revient 

à l'acheteur de le constater. En son univers propre, la garantie rend légal Ie &l concernant le vice 

apparent. L'incorporation de l'obligation de dénoncer dans la responsabilité adiliciennc donne lieu 

à une division inattendue et sibylline par mppott au hi, a savoir que la garantie protège 

l'acheteur contre tout do1 à i'égard du vice caché et contre aucun P l'égard du vice apparent. La 

jurispmdence est cependant interveauc pour modérer cette dution. Les tri.bmux qyéb&uis ont 

en effet statué que les agissements dolosifs, soit les déclarations ou les rnanocums ayant pour 

effet de tromper Fachetan, rendent occuite le vice qui autrement aurait été considité comme 



apparent4'. La garantie demeure toutefois impuissante à réprimer tc do1 négatif ou la rétic~llce 

par rapport au vice apparent Ainsi, elle n'obi.@ pas le vendeur 4 détromper l'acheteur qui n'a 

pas su constater le vice apparcnt, même si le vendeur sait pertinemment que l'acheteut l'ignore. 

214 - Même si la responsabiiiti pour do1 A l'égard du vice apparent ne fait plus partie de la 

garantie, il importe de signaler qu'clic n'a pas pour autant disparu. Eile subsiste cn vertu du droit 

commun, c'est-à-dire du chef de l'erreur provoquée par le h l .  L'acheteur demeure toujours iibre 

de poursuivre le vendeur en dot par rapport à un vice apparent lorsque celuici s'était rendu 

coupable de déclaraiions ou de manocures tr~mpeuscs~.  La même théorie permet aussi de 

réprimer le do1 par omission, hypothèse selon laquelie le vendeur s'abstient de divulguer le vice 

connu apparent. 

215 - Au-delà des conceptions théoriques qui se recoupent, le do1 et la garantie ouvrent a 

l'acheteur des recours en apparence semblables. L'meur provoquée par le do1 vicie le 

consentement et donne droit A une demande en nuiiité du contrap. La source de l'erreur est 

alors fautive et donne droit aux dommages-intérêts8'. De plus, confirmaat la jurisprudence 

majoritaire suivant l'aucien Code, le droit nouveau autorise un recours en réduction du prix en 

cas de do1 incident, c'est-à-dire lorsque le conuat aurait été conclu, mais à un prix moindreUi2. 

Cependant, la preuve requise pour avoir gain de cause dans les recours en do1 est diffirente de 

celle qui est exigée par la garantie. Celle-ci se distingue par son fondement principal assurant 

l'usage du bien, hérité de la tradition odilicicnne. La résolution de la vente ou la réduction du 

%uellet c. Simir, siqnrr mte 482; Ptoubr-Robemon c. ColIim supra noie 382. Voir @@a m. 385. 

U9Chevrier c. Girrrrci, (1918) 25 RL.n.s. 169 (BR); Pfnku CoruIircclfon I i  c. M i  [1968] B K  516; 
Lefibre c. Moreau, s u p ~  mte 482; Labelle C. BPgfn, [1991] U.Q. 1170, [1991] RDL 354 (C.Q.). 

'nIbid La &action porticuliàe & l'article p& 1 canfurion. Voir LL. Baudmh, La o b f ~ ,  npm ade 
483, pp. 126127, no. 190. 



ptix sont alors accordées sans preuve de iàutc du vendeur. En revanche, l'acheteur qui se 

pouwoit en dol, quek que soit la réparah récramée, doit toujours faire Ia preuve de l'intention 

qu'avait le vendeur de le trcmpeP3. P m  le r e m  en dommages-intérêts de la garantie, 

i'achetnir doit en principe égalemeat établit l'intention malveillante du vendeur A 1'igard du vice 

cachéw. Cependant, l'existence de la présomption de connaissance lui facülite cette preuve. 

216 - Enfin, seule la garantie est soumise A i'ucigcace du délai raisonnable énoncée a Farîicle 

1739 C.C.Q. Comme pour i'errtut simple, r e m  engendrée par le do1 est prescrite par un délai 

de trois ansm. Niaumoins, la jurispnidenct selon i'ancien Code a décidé quc le contrat 

annuiable pour cause dc do1 pouvait être tacitement conthné par i'inaction de la partie lésée 

pendant une période diraisaoaabIe*, principe d t  dans le nouveau codem. Certes, 

l'exigence de respecter le délai raisonnable en vertu de la garantie et la confînnaiion du conîrat 

annulable constituent deux théories juridiques ùistinctts. il reste que, en pratique, la victime d'me 

erreur provoquée par te do1 continue donc d'avoir inté& A la dénoncer dans un court diiai. 

217 - Le vice du bien peut être une cause d'anéantissement du consentement, mais il peut aussi 

provoquer l'inexécution de l'engagement contractue1, ce qui i'oppose, fâi encote, a la garantie. 

'P3Clément et Fnhr  Ltée c. Cird iuume@ Monbnagqy Ihc, JE. 93-1837 (CA). 

'%~nron c. sM;kc (1917) 24 RLJLS. 292 (BA); Rocirlen c. &hiid, (1918) 24 RL. ns. 421 (CA); M i  c. 
Luni& Ld, (1920) 31 BR. 570; C- .4nnanm Wonb Lia c. Barnilieu npm nde 4f9; Lmnben c. Le& 
Aumrnobiles I i ,  [1956] B.R. 257, amf. [1957] RC.S. 621; Bouchd c. Vriillonwuir, [1%1] C.S. 171; DeILPle C. 

Clover, 11972) C A  097; Bel A~d~nrobilu (1981) liic c. GolIrmt, (19741 CA. 593; G h  c. C e  Am k, [1976] 
C.S. 1416; Meilleur c. Blonrtfn, [1981) C A  287. 



b) La garantie n'est pas fondée sur une inexécution contrrctaek 

218 - L'écart conceptuel qui sépare la garantie de l'inexécution contractuelie constitue une autn 

zone grise. Une partie de la docirine fiançaise a soutenu que la garantie est une application 

p a r t i d é n  de la responsabilité contractuelle géniralt4W. Il est vrai que les règles ginirales en 

matière de contrat ont toujours été étendues à la vente499. Lb nouveau Code intégrc même 

davantage la garantie dans le cadre contractuel générai cn mumcttant ses moyens d'ucécution au 

régime générai des obligationssw. 

219 - La responsabilité contractuelle peut effectivement recouper le terrain fhctuel d'un vice du 

bien. Les parties peuvent convenir que le bien vcndu possdde ceriahes quaSith. L,orsque la 

qualité promise ne s'y trouve pas, le vendeur répond coniractuciîctntnt de son absence. La 

doctrine française modeme tend à y voir un défiut de conformité fondé sur une interpritation 

extensive de l'obligation de délivrance du bicnSa': le vendeur n'a pas fourni le bien qu'il s'était 

engagé à livrer. Dans notre droit, t'obligation de délivrance n'a pas dkbordé le cadre de la remise 

du bien vendusoz. Las triiunaux qukbbcois ont préfité rewnnaî&e un engagement conmctucl 

accessoire qui peut comprendre le type ou même l'état particulier du bien vendus3. Un tel 

engagement peut également voir le jour sous la forme d'une garantie conventionneîîe. Le vendeur 

4 9 " ~  Ar& De h théorfe gmiérole & & grrrcmric pow viws eu&&, siqiru Pote 82, pp. 135 et S.; Y- Larivière, 
Essai dùne rltéon'e générale & lo gmcmiéc en matière & aanm & &oit, tbè-se, Pais, 1944, dacîyi., p. 338. 

499Article 1377 C.C.Q.; article 1473 C.C.B.C. 

m'B. GIOSS, La noCIon & gamnüe donr le b i t  du donuan, q m  iIae 420, pp. 82, m. 82 et a; M. Aiter, 
L'obligation de délhmme d4N & vente & d l e s  corporcIs8 Paris, L.G.DJ, 1972, pp. ln, noa 92, et a; O. 
~ o u n u h t i  «des pdtdus concatrs &actions a le contrat de vente», D.1989. ~hr. 237-238, no. 11. 
les t n i  français sont iécemmeat nvemis à u~ie inierprétatiaa plus traditionnelle de l'obi@!h & & i i ~ ~ i l l ~ ~ t .  
Voir P. Jourdain, des actions &a acquhm hüi&iîs QU viaimes & dommages», G.P. l m .  Doa. 824327429. 



garantit alors l'existence d'une certaine Qualité ou l'absence d'un certain vice a précise qu'il 

constitue une garanti?. I1 peut s'agir d'unc déclaration taut é c r i e  pue verbaleS06. Quelle 

que soit la qualification de la convention accessoire intervenue, le vcndcur y r@nd sut k plan 

de la responsabilité contractuellem. Au demeurant, le droit contractuel engendre, pour le 

vendeur, une obligation particuliére, sans même l'intemention d'une convention accessoire. li met 

à la charge du vendeur une obligation implicite d'avertisscmcnt d'un danger inhérent au bien 

vendu fondée sur i'article 1434 C.c.QSm. Lc vendeur est tenu d'infotmc~ I'achctcut des risques 

afférents à l'utibation du bien. 

220 - Or, les diffémites applications de la nsponsabilit6 contractuelle peuvent recouper des 

réalités visées par la garantie. Lorsque la qualité ou l'absence de vice, prumises ou garanties, ou 

encore le danger inhérent constituent un vice caché au sens de la garantie, tes deux thhies  

s'appliquent. Cependant, sur le plan conceptuel, elles continuent de diverger. La responsabilité 

contracnieIle générale n'assure que i'intégrité de l'obligation expresse ou implicite intervenue 

entre les parties. Par exemple, une garantie purement conventio~ellt contre les vices se limitaait 

à proscrire leur absence en vase clos. La garantie légale de qualité est d'un autre ordre, car la 

notion de vice est fondée sur l'usage que le bien doit procurer, alors que la responsabilité 

contractuelle générale est basée sur l'inexécution fautive. Le vendeur peut se décharger de son 

W&ignew c. Womner, [1989] RJ-Q. 189 (C.S.); Mignacca c. Benoît, [1993] RDL 283 (C.A.), c d .  [1988] 
U.Q. 2253 (CS.). 

mDodier c. P d *  (1919) 57 C.S. 198 (CE); JJmrline c.Allen, 119521 C.S. 126, Benoit c. Sbnuudm ciir Mine 
Royclr ttée, [1992] RJ.Q. 2858 (C.S.). 

mRepamkù c T d I r r y ,  (1914) 21 RL. us. 148 (CR); Hevcy c. Lasglair, [lsnl C.S. 943; Coureiiant C. 

Côté, [1979] C.P. 457- 

"~rticles 1458, 1590 C.C.Q.; article 1065 C.C.B.C. En drpit nançais, voir P.-Y. Gautier* Cambivahcc de la 
garantie conbachieue de3 vices clchts a les cmdqmes qui en dtcoulcnt, qulns ses rappoRs avec ia gPraatit 
légaie»* [199SJ RTB.C 138. 

=Artide 1024 C.C.B.C. Voir P . 4 .  Jobin, tcr vaiac dPnr k Codr civil (& QuCbac, qpm mie 39, p. 115, m. 146; 
Nutitmd &ying Mach- ÇO. C. W46ruso Ld, Dg791 C.A. 279; L Mortln & FIlp Inc c. Iirrhraiu Pirrsbiog 
riic Cmiado Lrée, [1982] C.S. 629. 



obligation contractuelle accessoire en faisant la preuve dim cas de force m a j d .  De son 

côté, la garantie édiiicienne est constitutive d'une rcsponsabiiit6 sans égard a la faute. La pmve 

de force majeure n'atténue donc pas la responsabilité du v ~ t l d d ' ~ .  

221 - Les deux îhéories divergent aussi quant à leurs e f f '  a la suite d'une inexécution. En ce 

qui concerne la rcsponsabiiiti contractuelle généraie, elle permet de réclama en tout temps les 

dommages-intérêts ptivisiiles au moment du umtrat. Le créancier peut même obtenir 

l'indemnisation du préjudice imprévisible lorsqu5i fournit la preuve d'une faute intentionnelle 

ou lourde du débitad''. Par ailleurs, la garantie est nettement plus exigeante a ce titre. Le 

vendeur ne peut être poursuivi en dommages-intérêts que si la connaissance réelle ou présumée 

du vice est établie. En& les deux théories se distinguent par leur condition d'exercice. Seule 

la garantie est soumise à l'exigence du délai rai50~abie de l'article 1739 C.C.Q. Néanmoins, la 

jurisprudence et la doctrine9 conformément à l'ancien s'entendaient dors pour exige 

du créancier d'unc garantie conventio~e11t qu'il Fasse prewe d'une certaine céléxité par rapport 

à la réclamation de ses droits; en attendant indûment, il codhait  le contrat malgré l'état 

défectueux du bien. Rien n'empêche que le même principe soit repris en droit nouveau. 

222 - La garantie se démarque donc des théories juridiques du domaine contractuel qui s'offrent 

à l'acheteur. Elle n'est pas hndie sur l'absence de consentement, quiclle provienne d'une erreur 

simple ou d'une meur provo~uie par le dot. La garantie n'est pas non plus basée sur une 

inexécution contractuelte d'me obligation accessoire explicite ou impiicite. Ces notions peuvent 

englober les mêmes réaîités fàctuclies que Ia garantie. Elies pewent aussi imiter ccriains de ses 

effets. La giuantic reste néanmoins distincte par sa conception et par la protection incomparable 

5'"Voir in& nœ. 26 et 330. Une teiie pnewe peut toutofws &c utile devant la pdsmn#n dc connaissance. 

"'Article 1613 C.C.Q.; articia 1074, 1075 C.cJ3.C. 

5u~emrmd~ ~o<daa r i  c J O ~   car M. [lm] C.S. 380; ~hnnoar C. ~wilpd A U I Y I ~ ~ W  ME, î19761 
C.S. 1820; T. Raissepi-Hdc, PrCds du &oit de lo vnte et cfu louqgc, qpm M& 41, pp. 179 et 193; M. Pm=kt, 
Lu vente, 5' éd., McmûW h. ThCrni$ 1987, pp. 1W165. 



de l'usage du bien qu'elle accorde A l'acheteur. Une partie de la doctrine fiançaise s'est d'aiüeurs 

livrée à un débat souvent stériie en tentant de diterniin= les domaines d'application excfusifs de 

chacune des théorie$13. Notre droit a sagement évité de s'enliser dans de telles discussions. il 

permet à l'acheteur de choisir la thhie  contraenieile qui lui convient, mais il l'oblige néanmoins 

à adhérer strictement aux conséquences jtuidiques qui en découlcr~t. 

223 - Le vice du bien n'est pas l'apanage de l'acheteur. No& droit comprend d'autres théories, 

destinées aux petsonnes autres que l'acheteur ordimite, pour réparer le préjudice causé par le 

bien défectueux. Leur examen nous pcrmctira de mieux circonscrire le contenu juridique 

particulier et le rôle unique de la garantie. 

B. La garantk se dbtingat des tbhries jriridiqan connexes par rapport au domaine 
extracontrrctuel et aux garantios d'entreprise 

a) La garantie n'est par fondée m u  me faute extracontractueIlc 

224 - En vertu de l'ancien Code, Ia responsabilité délictuelle pour vices cachés était une oeuvre 

purexnent prétorienne. La jurispruâence créa, de toutes pièces, une responsabilité des vices fondie 

sur l'article 1053 C.C.B.C. Elle prenait es~t~ltiellcmcllt deux formes. Le fabricant devait d'abord 

répondre devant les usagers d'un bien des vices caches de celui-ci5''. Ensuite, quiconque au 

"'R Zémb, da ga!antie Qs vices ~MvI, sqm 481, pp. 384 et S.; O. TaUmafOPQ uLes px&&s 
concours dtactim et le contrat & vente», supu mte 501; C. AtiPs, «La distincrion du vice caché et & la aon- 
conformith, D.1993.Cbr265; A Bhabm, dhümité et vices ca&s daus la vente: Péclabcb, D.lW.Chr.ll5; 
C. Bosillez, «La garantie des vices: la part mau& & la ju8spnidence», G.P.19WDou.12A1. Voir taitefois 
l'approche plus flexi'ble & P. Iourdaiq ccLes acciolis des acqyhm insaW%ts OU victimes & hmagem, sllp*i1 
me SOI. Voir Cm. UV. lm 16 juin 1993, D. L9WJ546. mte T. Clay. 

"'itou c. DtmrtolI; àass c. Emoy, (1%1) 62 RCd 393 (il s'agit Q cas & DMstPll qui a acbetC la cadh 
par rentremiSe diin ria); Comprrgnie & Ilqi#rcrs C o m ~  S.# L]rfniL Ltà c. Chqmgw, (1938) 64 B.R 353; 
Lonâon anà Lmicarhiw Girraonac rmd Acdrdair Co. c. Cie F X  Dm& [lW] RC.S. û3, am€ [l!M3] B.R 511; 
Veranda I i o f a r  Inc c. Bcwrr Ltaba Ch.. stcpm iwile 330. 



courant diin danger caché d'un bien devait en avertir la personne a qui il était destiné5'? Ces 

règles jurisprudentieks n'ont pas &6 supprimées aux termes du nouveau droit; victime rute 

théoriquement l i b  de s'en prévaioit selon l'article 1457 C.C.Q. et les modalités mi domaine 

extracontacaiel. Ces règles comportent cependant le désavantage imptant de mettre à la charge 

de l'acheteur le fideau entier de la p n w e  de la faute, du préjudice subi et du Licn de causaiité. 

225 - Le législateur, dans le nouveau Code, M t  déterminé à fain mieux. Il voulait intrOduirc 

dans notre droit une vintable responsabilité du fait des produits destinée à protéger l'usager d'im 

bien du préjudice corporel causé par i'état non sécuitaire de celui-ci. Le Iégislateur s'est inspiré 

a ce sujet du droit eur~piea~'~,  qui avait lui-m2me emprunté des éléments au droit 

américain5'? Toutefois, la naissance légisîativt de cette nowelk responsabüité ne fût pas 

facile. Le législateur voulait également htroduin dans notre droit général la règle dite de non- 

cumul empêchant le contractant de se  sous^ à une obligation conûactuelie en situant son 

recours sur le plan extraconiractueP1? Cependant, le droit e ~ r o p b ~ ' ~  et le droit 

51sR~ss c. Drcnrtall; Rars c. E m v .  qpm note 514 (il s'agit du cas d'Emery qui a aach la cmabh, d- 
de Rms); Wabmso tul c. Nudonal Drying M ' i n e ? y  Co., [1981] l RC.S. 578; Air Cmiado C. M c D o ~ e l  Doirgi4~ 
Co rp.. [1989] 1 RCS. 1554; Mulm I i  C. La Gtuun& de  d ' ~ ~ ~ ~ ~ r o n c e  de IXntérique du Nord [1990] RRA. 68 
(CA), conf'. [1985] C.S. 315. 



américainsm à l'origine de la nouvelle responsabilité font abstraction du Iien coniractutl et 

l'étendent à tout usager du bien. C'est également l'orientation de prédilection du droit fiançais 

actuel selon lacpeUe i'obligation de sécurité transcende la disiinction entre les responsabilités 

contractuelle et cxtracontractueiles2'. Afin d'éviter un conIlit entre ces deux orientations 

manifestement opposées, L'avant-projet de loisu et la version prélinnnaite du Code civil du 

Québec? prévoyaient m e  exception à la règle de n o n d  suivant iaquelie d e  la nouveile 

responsabilite exttacontractucile des biens non sécuritaires s'appliquait au préjudice corporel. 

L'exception n'a toutefois pas survécu à l'étude h a l e  en raison, semble-tcil, des criticpes de 

mArticle 402q Séwnd Restc~enrent of Tom, American Law Iutiiute; MS. Ma&%, Liabiliity, 2' T, 
St. Paul, West, 1988, vol, 2. pp- 476482, ai. User or coasumer»; T. Rumeau-Houle, «Les learlemaias & l'a 
Kravitz: la responsabihabilité du fabricant dans une perspective & réfamen, (1980) 21 C de D. 5, 24 et S. 

='Y. Lamkt-Faivre, ~Fonrlement et régime & l'obligation de &Witb, D.1994.Chr.81. Récisons que la 
jurisprudence française a récemment reconnu l'existence d'une «obligation de stcurith &ad&! et automme & la 
garantie de @té & veDdeur (P. Ioudain, «Les actions des acquéreurs insatisfaits ci victimes & cbmâgtm, 
mpra note 501, 829 et S.). Suivant cette obligation, «mut vendeur pFofessionnel est tenu & livrer des puduits 
exempts de tout vice & Eabncation & nature créer un danger pour les personnes ou pair les biens,). L'obligation 
a lieu bd&&mment & la présenœ ou mn & tout Iien coatiaauel et profite Qnc au contFacrant (Cass. civ. IR, 
11 juin 1991, D.1993.SC31, aote O. Toumaf;ond) au sous-acqukur (Cass. ch. 1- 27 jamrier 1993, 
D.1994.SC.238, O. Tournafond), ainsi qu'au tien (Cass. civ. Ire, 17 janvier 1995, D.19951350. mte P. Jourdain). 
La reconnaissance & cette oMigatim résulte toutefois d'uu contexte bien @der. Suivant l'article 19 & la 
Directive eruvpéenne d i  25juïilet 1985 sur la respo~abiliré hfmt des produiis &fecareia, ious les Étals memines 
se sont engagés à incorporer la DireCrive dans leur droit inteme au plus tard le 30 juillet 1988. Or, jusc2u'i date, la 
France a failli de respecter cet engagement. Les düfémts projets de loi destinka sati&ire P la Du.ecziw ont été 
retirés (P. lourdain, tcL'obiigatkm & &&te du veadeur et les chauwi & co~itlilts,), [1993] RTD-C. 592, 593). 
 é état français reste le seul pays membre de l'ünim européeae i ae pas avoir nansposé en droit intenie la DPeEfive, 
ce qui lui a valu uae condamPation & la part & la Cour & Justiaz (C.J.C.E., 13 janvier 1993, 
D.19935.566, note LL. CleTgene). CepeDdanf selon le droit eump6en, ies t h m m  imernes d'un pays sont., B tout 
év611ement. tenus dïnmpkr leur droit la lumike des directives c o m m m  même avant cpe celles-ci ne 
soient intégrées dans le droit b m e  (P. Jourdah, «cL'obligation & d d t é  du vcndm et ka chahs  & amtratm. 
id. 593). Devant le m t d  important accusé par 17ht français, les m'buripn fhu@ ont la =lève et l'initiative 
de pallier la carence législative. Ptocédant par amiciparion & la réfime attendue, ces demiers ont é labd  une 
obligation précise s'iaspiraat des régies hmcées dans la Ditetme (P. IaurdairS d a  amécmion dune obiigation 
de sécurité aubrwwit & la charge du vendeub), [1992] RTD-C. 114, 115; D.1993.SC241, mte O. Tairaafond; P. 
Jourdain, c<L'obiigation & sécurité du vendeur et les Ehnincn & camiats»' d. 593; D-1994.SC.238, mtt 0. 
Tour&@ D. t995J350, 352, nose P. Jourdain; D.1996.SC.16, nt& G- Paisana). I1 y a donc lieu & s'imerroget 
sur le c a m h  pennanem & cette cieaticm puement jurispnidePtieUe et suitout de sa capacité h suxvivre la 
transposition i venir & la Directive eumpéenne dans le droit h ç a h  positif. 

mArtic!e 1516, alinéa 2 Avant-pmjet & loi, Loi p o m t  sur la réfime au Gmk M l  m( Qioébec & des 
obligations. supm m e  25, article 1516, alinéa 2 

de loi 125. Co& civil du Québec, supra me 344, dc le  1454, a M a  2. 



dédoublement des recours à l'égard du visa aitraînant des dommages autres que c o i p o r r ~ .  

La règle de n o n d  doit donc être intégralement o b m i e  en matière de biens défectueux 

comme dans tout autre domaine. La perSOlllle ayant un lien contractuel avec le fabricant est 

obligée de s'en tenir au plan contractuel, se contentant de fàirc joua surtout la garautie de Qualité 

du vendeur. Seule la persorne n'ayant aucun Iien contractuel par rapport aux pcrsomes tenues 

à la nouvelle responsabilité des biens non siciaitaires peut se prévaloir de celle-ci. Il est donc 

absolument impossible d'appliquer simultanément à la même personne la responsabilité des bias 

non sicuitaires et la garantie de quaiiti, car tout lien contractuel op& le déplacement juidiquc 

de la responsabilité propre au régime extracontra~tuel~~. 

226 - Soulignons que la nsponsabüiti des biens non ~tcuntaireg~~ et la garantie diffcrcllt de 

maaiére importante, tant par leur amtenu que dans leurs effets et leurs conditions d'exercice. 

Tandis que la garantie recherche la protection de l'usage du bien, la nouvelle responsabüité est 

conçue pour protéger l'intégrité physique de Ia personne sur laquelle plane le risque du bien non 

sécuritaire. La notion centrale de la nouvelle responsabilité est le «défaut de sécurité». Cehiici 

est défini par l'effet qu'il engendre: lorsque le abicn n'ofne pas la sécurité à l a p l i e  en est 

normalement en droit de s'attendre5%, il est réputé atteint diin défaut de sécurité. La preuve 

du celui-ci ressort en effet de l'uinsufnsance de la sécurité du bien N égard aux attmtes 

' = C . M a S s e , « L O ~  dUfàixiGu& lt: s a i c t c , * ~  alil&mmam . 
sails égard Pla 

W%, supra ncne 345,332 et S.; Bamm &Québec, û e  la vate et & la donarion @rejet & loi 125), su,pm mte 
345, pp. 13 et S. 

'%mrnen~fres r& mlnisor & la agm 338, sous l'article 1468 C.C.Q.; C. Masse. da 
responsabiliîé civile», mpm mie 414,299-300, no. 75; D.-C. Lamontagae, k i t  & la venrc, Cowamd4 h. Y- 
Blais Inc, 1995, pp. 11û-119, ms. 267,269. Cwiirrr: P.G. 1- & ven# aks le Code civil du - s r q p r c l e  
39, p. 116-118, W. 148. 

n6Daas i'Avant-p~@et & loi, qma mte 25, le Iégislateur avait daborâ fàit rétbnce au d « v i c a ,  de secraitC 
(articles 1526, 1527 et 1531). Ensuite, l'acpnssiaa d h t  & ScNiit6,. cmplayCe la Dincb:vc européeanc, fut 
retenueprobab1emmtprrurledistinguerduviadscLaalagyantie. 



légitimes du pubG2'». En revmche, la garantie oblige ni principe la preuve de la cause du 

déficit d'usage, soit le vice. La responsabilité extracontractueUe nouvelle empninte n6iiinux1i.u~ 

certains éléments A la garantie. L'article 1473 C,c.Q. précise que la responsabilité ne peut être 

retenue si la «victime connaissait ou était en mesure de connaître le détaut du bien, ou qulelle 

pouvait prévoir le préjudice». Il s'agit à I'évidmcc de notions apparentées aux conditions de la 

connaissance et du caractère apparent du vice caché. 

227 - Les deux obligations se diffirencient aussi par l'itendue de leur prestation. La 

responsabilité pour défaut de sécurité est fondée sur le principe d'une faute extracontractuelle. 

Ainsi, le fabricant peut s'en décharger par la pnwc de force majeuref". Il peut également s'en 

libérer en faisant la preuve que l'état des connaissances au mrnent de la vente ne lui p e m i d t  

pas de se rendre compte du défaut de sicuiténa. Or, la preuve de force majeure ne décharge 

aucunement le vendeur de la gara~ti2~'. De rnêmc, l'état des connaissances ne lui est d'aucun 

secours quant à son devoir de procurer l'usage du bienuf. Ce moyen de défense exe~~;e 

néanmoins une certaine influence en ce qui a trait à l'accès aux dommages-intérêîs en vertu de 

la garantie par l'mtennédiaire de la présomption de wnnaissanc~. 

228 - La responsabilité des biens non séCURtaines comporte nianmoms des avantages par rapport 

à la garantie. Elle oblige le fabricant et les autres vendeurs professionnels â une obligation de 

n t C o m m e n ~  àu minirm de lo JiunCe, mpm, rute 338, sars l'article 1469 C.C.Q. ï i  s'agit du ucoasumer- 
expectatim teso~ du droit amércain & «strict liabüiw. Vair WE. Cmwfbd. d h d i c h d s  Liabüity u n t h  the 
Proposed Revisim of the Civil Code of Qwkc», dans CbjZmnm sip k nouveau C d  cfvii ah Québec, 
Cowansville, Éd Y. Blais Inc., 1991,417; I. Dennis, CCBasic Rincipics of hdmfbm&s LiiMity ability the C i d  
Code of Quebecn, Id, 403, 41 1. Voir M.S. M a d h ,  Pmriirco LiribiUry, sqm w 52û, d. 1, p. 208, m. 6.7. 

Woir les Commenrofres (& m i n i s a  & b3utlIat, mpm nae 338, scis les attïcles 1469. 1470, et 1473 C.C.Q. 
C.C.Q. 

'"Article 1473, alida 2 C.C.Q. 



renseignement continu, s'inspirant en cela du droit américain5*, qyi les contraint a révéla aux 

usagers et au public en général un défaut de sécurité découvert après la mise en circulation du 

biens3? En revanche, i'obligation de garantit cesse avec la vente. Le vend- n'est pas temi 

de révéler un fait appris après celle-ci. Une obligation contractuelle en ce sens n m  p d t  

néanmoins conséquente B l'article 1434 C.C.Q., source de l'obligation d'avertissement du danger 

inhérent. 

229 - Par ailleurs, la responsabiîité des biens non sécuritaires indemnise la victime pour 

l'ensemble du préjudice subi, qy'ii soit mathiel, corporel ou mod,  conformirnent à l'article 

1458 C.C.Q., a ce, saas égard B la connaissance du vice par la perso~mc tenue. Eile s'oppow 

donc à la garantie qui accorde, en principe, une immunité en dommages-intérêts au vendeur 

ignorant le vice. Rien dans les textes n'empêche la victime de réclamer en vertu de cet& 

responsabilité des dommages causés i son b i d )  le propnitak d'un bien, par exemple le 

donataire, peut n'avoir aucun lien contractue1 avec le fabricant. Enfin, les dcwt responsabilités 

se distinguent par lem conditions d'exercice. Seule la garantit e n  soumise & l'exigence du délai 

raisonnable prévue par l'article 1739 C.c.Q. La responsabilité des biens non sécuri&ircs. quant 

à elle. est assujettie uniqycment B la pcription de ûois ans privue par i'article 2925 C.C.Q. 

230 - Le chou du législateur d'amputer de la nsponsabititi des biens non sécuritakes le domaine 

contractuel entrahe des wn~c11ces  importantes pour la garantie. Elle est maintenant investie 

du rôle presque exclusif dime responsabilité du fait des produits en matière contmctucllc. Ce tôle 

p d t  confinr à la gamtie en toute coanoissancc de cause par le légisbtcur. Dans ses 

corrrmentaires portant sur la nouveîlc responsabilité e~bl*8contractucUe, le ministre de la Justice 

précise en effèt que Ir personne bénéficiant d'un lien c ~ n ~ t u e i  avec le fabricrnt, le distn'buteur 



ou le foumisscur doit s'en tenir aux nccours sur la garantie de Qualitéa7~. Nous croyons donc 

nécessaire, dans la présente thése, d'examiner si les f9nd-u et l'application de la garantit de 

qualité sont compatibles avec le mandat qui lui est dorénavant &oh par le législateur. 

231 - Enfin, la qualité du bien bénéficie aussi dime tiglcxucntation spmale en matière 

d'entreprise qui dinere elle aussi de ceile de la garantie. 

b) La garantie n'est pas fondée sur l'inexécution dm contrat d'entreprise 

232 - Le contrat d'entreprise crée des garanties particulières pour pmtigcr la qualité du bien 

fabriqué w construit. Ce contrat oblige à réaliser un ouvrage matériel. La vente, quant à cile, 

transfere la propriété d'un bien existant. Sous l'empire de l'ancien Code, Ies triIbunaux ont 

néanmoins rapproché les deux contrats. Cette jurisprudence est consacrée dans les dispositions 

du droit nouveau. Les tribunaux avaient notamment cessé l'existence d'un contrat 

d'enacprise pour imposer la responsabilité qui en déco&. La simple promesse d'achat d'un 

immeuble à construire sutnsaif3'. La @le est maintenant codifiée à Pigard de l'immeuble a 

usage d'habitation vendu par l'entrepreneur ou le promtear immobilid3'. De même, certains 

triiunaux décidaient égaIcmcllt que la simple vcntc, conclue par un cntreprenm ou un 

prot~l~teu~, donnait droit aux garanties énoncées dans le régime d'entreprises40, ce qui fait aussi 

maintenant l'objet d'une disposition cxpresse5". 

'"Gagnon c. huuck ,  [1963] C.S. 416; Du- c. IllllllCUbIrs RowJin C s ,  [197q C.A. 192; J.W. hrmfOd 
«The Liability of the Builder, Architect and E a g k a  tbr PerkMq and Orber ~efécis in ~ ~ W W ~ ~ O L U , ,  (1967) 2 
UT. 161, 200 et S. 

YORubinger c. Beloourt CollsOUUiOn Co., [1986] RDL 737 (C.S.), [193] U.Q. 2038 (CA) pau des 
matifidifférats. tatcndance futcepadanfmiaoritain auSaa&laj&qmhœ. 



233 - Sous certains rapports, le Code CM du Québec rapproche encore davantage les deux 

contrats. L'entrepreneur qui fournit les biens inoorporis à son ouvrage est tenu envers le client 

des mêmes obligations que le vendeur et donc à la garantie de qualitCW. De p h ,  le contrat 

d'entreprise a l'intérieur duquel ta valeur des biens excèûc celle du travail constitue, en droit, une 

vente5'j. Les deux contrats peuvent donc réglementer les mêmes faits. En conséquence, il peut 

en résulter une application simultanée des garanties des deux contrats. Précisons toutefois qu'eks 

recherchent la qualité suivant des voies jiaidiques diffërentes. Le contrat dentreprise impose à 

i'enîreprmeur une responsabiliti pour la patc de l'ouvrage analogue à l'ancienne garautic 

quinquennal$u. Cette responsabiiité protège le client de toute perte résultant d'un d e  de 

conception, de construction, de réalisatiom ou de sol. La fondation de ccüc responsabilité 

ressemble à celle de la garantie en ce sens que l'objet réprimé est un vice. L'emploi du berme 

«vice» ne îraduit cependant pas la même notion juridique. Conmirement à la garantie de qualie, 

le vice mentionné dans l'article 21 18 C.C.Q. n'est pas fondé sur liisage du bien. Son existence 

est évaluée par rapport a un autre effet, soit la perte physique du bienUS. Or, la notion de perte 

est moins extensive que celle de liisage. Tandis qu'une perte occasiome nécessairement un 

déficit d'usage, l'inverse n'est pas vrai. Un déficit d'usage peut se produire sans que i'intégcité 

physique du bien ne sait remise en cause. Un bien peut donc être parfaitement intact mais inapte 

à rendre son usage. 

234 - Lc contrat d'entreprise crée par aiilam uac autre garantie protégeant le client des 

malfaçons de 1'0uwagc~. Ch, ia notion de malfaçon se distingue aussi du vice de la garantie 

%rticle 2103, alinéa 2 C.C.Q. Voir ~~t c. Hapin, (1922) 32 BR. 324; lWbo&uu c. Chspur, [1%1] B K  
392; Motel LaRocaille lire. c. EnaepnSes Jumn Déy Ltée, JE. 80-711 (C.S.). 

wArticle 2103, alinéa 3 C.C.Q. 

Y ~ a o t i ~ & p e i r e e s t ~  ~ i b l e d ~  jwispmWie1. VoirP.(iimrnr«Lecontat 
d'entreprise ou de service», dans Baneau du Québec et Chamke des naaires du Québec, Lu réfinne h Codc dvilI 
T. 2, Quebec, P.U.L., 1993, 801, 829. 



de qualit&. La malfâçon s'appricie par rapport aux normes pertinentes, soit les c n g a g m t s  

contractuels intervenus ou, à défaus les normes de l'industrie, c'est-adire les règles de l'art. 

Lorsque le travail est exécuté suivant ces normes, il ne peut y avoir de malfaçon. Pour la -tic 

de qualité, le respect des normes n'est pas détcrminan?. Le vendeur s'engage à cc que le bien 

soit pmpre à l'usage auquel il est destiné. Le tcnne «vice>, pas* donc un sens ciiffirent dans 

les garanties du contrat d'entreprise et de vente. 

235 - Ces garanties Merent également par leur domaine d'application et leur opération. Les 

garanties du contrat d'entreprise sont d'ordre publica. Elles ne pcuvcnt êm exclues pâr les 

parties. La garautie de qualité du vendeur est en principe un effit supplétif de la vente auquel 

les parties restent donc liires de déroger. Ces garanties visent aussi des biens diffirents. La 

garantie de qualité du droit commun naît de la vente de tout bien, alors que certaines garanties 

d'entreprise sont exclusives aux  immeuble^^^. En mire, leurs dgimes d'indcrrmisation 

divergent. Les garanties du contrat d'entreprise reconnaissent un droit général aux dommages- 

intérêts. Le rccours en dommages-intérêts en verhl de la garantie de @té est subotdonné à la 

preuve de connaissance, réelie ou présumée, du vice par le vendeur. Enfin, les deux garanties se 

dissocient par leurs délais. Seule la garantie de qualité est saurnise à l'exigence du délai 

raisonnable. Les délais des garanties du contrat d'entreprise n'obligent pas à dénoncer le vice 

dans un court délai. 

236 - Les garanties du contrat d'entreprise et de vente emploient des expressions semblables. 

Elles visent le même objectif général, soit la qualité du bien fourni. Eilcs anpruntent cependant 

des voies très diffirentes pour l'atteindre. Les garanties du conm d'entreprise ne véhiculent pas 

les f o n a t s  de la garantie de qualité de la vente; eUcs ne connaissent ni la notion de vice 

N C o m r n e n ~  hr minum & la &lice, suprtz mte 338, en veiai & l'mi& 2119 C.C.Q. Ls juiispndence 
sous l'ancien b i t  était au même c f '  Dtrbi c. Berntvtî Verromieou CPAieuaion Lbc, JE. 91424 (C.S.). 

acticles 21 17 C.c.Q. et S. sant coiffés du titn  es^ mvqps immobili~~». En vertu & l'ancien Code, 
voir P i d  c. ûuelkm. [1986] RD1 156 (CS.). Voir maktis l'atticle 2100 C.C.Q. qui e8t &@cabion eéIicrale. 



édilicien ni le devoir de dénonciation du vice caché connu il fiut donc, à notre avis, se monlm 

extrêmement prudent avant de transposer des règles reçues de l'une vers l'autre. 

237 - La garantie de qualité garde donc un profil unique au sein du droit des obligations. Le vice 

n'est nullement le propre de la garantie. C'est plutôt le Code civii qui réglemente le vice du bien 

selon le statut juridique de la personne touchée, soit l'acheteur ordinaire, le tiers ou le créancier 

du contrat d'entreprise. La comparaison entre les autres mécanismes juridiques et la garantie met 

en évidence l'originalité de cette dernière. La garantie se distingue en effa par les conséquences 

qui résultent de son double fondement juridique. Nui autre moyen juridique ne cherche à assurer 

l'usage du bien m ripnmant le vice caché; d e  la garantit oblige à la dénonciation du vice 

caché connu, de manière réelle ou présumée, et conditionne l'accés aux dommages-intérêts à 

l'omission dc le faire. La garantie s'est égaicmc~lt déxmpéc cn exigeant hrmtilenmt la 

dénonciation rapide du vice. Lorsque nous feroas l'examen de l'exigence tempotcile spkciale, il 

sera possible de constater le lien entre ccilc-ci et la prestation contractucile B laqyelle la garantie 

oblige le vendeur. Enfin, le rôle de la garantie ni droit contractuel actuel diffcn & celui qu'elle 

avait en vertu de l'ancien Code. Le double choix du législateur d'interdire l'option entre les 

régimes contractuel et extracontractucl, et de réserver la responsabilité particulière des biens non 

sécuritaircs au domaine extracontractuel, d e t e  à la garantie un rôle de responsabilité du fait 

des produits en matière contractuelle. 

238 - Après avoir examiai la nature et le rôle unique de la garantie dans le régime des 

obligations, nous porterons à présent notre regard sur les circonstances qui lui donnent naissance. 



Section II Le domaine d'appikatbn de Ir guinde ut circonscrit p u  son doubk 
fondement jdâiqye 

239 - La vente n'est pas synonyme de garantie. Elle peut ne pas domm lieu a la garantie tout 

comme d'autres contrats peuvent justifier en droit sa présence. Nous pr&isaons d'abord les 

circonstances donnant naissance à la garantie, puis nous déliniitmm ce* qui opèrent son 

exclusion. 

Le régime gén4rrteur de Ir guantk wua-entend un mage protégé sans 
égard i Ir c o n ~ c e  du vice 

A. Le contrat type g0nérateai de Ir garantit: ia ventt 

a) La garantie est de Ir nature de Ir ventt 

240 - La garantie a évolué historiquement au sein du contrat de vcntc. Notre droit est toujours 

resté fidèle à ce contrat comme le point de départ de la garantie. Les conditions de naissance et 

Ies modalités d'opération de la garantie sont énoncées dans le droit de la vente. La garantie n'est 

pas une obligation de droit commun due à tout créancier. La loi lui fixe p M t  un domaine 

d'application précis. 

241 - Ce domaine se caractérise nianmoins par sa simplicité a son uniformité. En principe, la 

garantie est suppléée de plein droit dans l'universalité des ventts0, a i'égard tant des biens 

meubles que des biens irnmcubles5". Ce caractère implicite sime panois la confusion. Par 

exemple, les contrats de vente mentionnent géncratcmc~lt, surtout dans le domaine immabilicr, 

que le vendeur s'oblige B la «garantie légale». Cependant, la vente est d4B le contrat type 

générateur de la garantie. Ainsi, les clauares de cet ordre n'ajoutent rien aux droits des parties et 

U'Jmbson c. Pelletier, ((1912) 62 C.S. 3 5 , a  Voir P.-B. Migpwl5 Lc civil canden, T. 7, npm me 
446, p. 107. 



ne sont que déclaratives de la réalité juridique. Les vendeurs, professionnels ou ordinaires, sont 

tous, par le simple effet de la vente, soumis il la garantit. En manche, la garantit ne peut exister 

sans que le contrat qui prétend lui avoir doMi naissance ne soit valablement f o d ;  si le contrat 

tombe, la garantie doit aussi ~lispataître~~~. 

242 - Si la vente génère la garantie, celle-ci demeure d'origine légale et non contractuelie. Les 

parties ne peuvent stipuler la garantie légale à l'extérieur des conditions prévues par la loi La 

garantie dont l'cxisteact ne tient qu'à la stipulation des parties constitue, taut au plus, m e  

garantie conventionnelle. Des notions teiies que l'usage protégésS3, hérité de la responsabilité 

édilicienne, le droit restreint aux dommages-intérêtsss4 et le recours direct par lien contractuel 

réputésSS ne peuvent pas être reproduites sur le plan contractuel. Eiies tcquiérent i'intwention 

de la loi. 

243 - Le bien protégé par la garantie est celui qui est i'objet de la vente. L'article 1726 C.C.Q. 

précise, comme le faisait son pendant sow i'empire de l'ancien Co&) que le vendeur doit 

garantir non seulement le bien vendu, mais également ses accessoires. L'article 1641 du Code 

civil fiança& ne fait aucune référence aux «accessoires» du bien. Par souci de continuité de 

l'ancien droit canadien et de l'enseignement de Pothier, les codificateurs du Code civil chr Bar 

Canada tinrent à écarta tout doute au sujet de l'application de la garantie aux accessoires du 

bienss7. Pour sa part, l'ûffice de révision reconnnandait la suppression & ce temis qu'il 

'=P.-P. Turgem, dOLlSidératim sur la garantie cians la vente d'immeubles~~ (1951-1952) 54 R a?u H 226. 



estimait superflu558. Le législateur a préfiré le retenir. A notre avis, cette précision n'est 

effectivement pas nécessaire. La vente s'étend, selon les régles générales, aux accessoires du bien 

vendu55g. Et la garantie embrasse l'objet entier de la vente. Ii s'ensuit donc que la garantie, un 

effet de la vente, suive la même règle a touche les accessoires du bien vendu. La précision eut 

cependant le mirite de régler dans notre droit un débat avant qu'il ne s ' m .  Les triiunaux ont 

notamment décidé que le droit de s'approvisio~a en eau, mirne d'me source à l'extérieur d'un 

terrain vendu, constitue en principe un accessoire de l'immeuble. Le vendeur est donc 

responsable en vertu de la garantie diin vice caché provoquant Pinsufnsance de cette 

La garantie peut dors, par i'intcrmédiaire de la règle liée aux accessoires, avoir un effet audclà 

de l'objet principal de la vente. 

244 - Nous aurions remarqué l'écart important entre le domaine d'application de la garantie selon 

Ie Code civil du Québec et celui des garanties de qualité en vertu de la Loi sur la protection du 

cotisommateur. D'abord, les garanties statutab se iixnitcnt aux ventes où le vendeur est un 

commerçant agissant dans le cours de son commtrce et où l'acheteur est un consommateur au 

sens de cette loi, soit une personne physique agissant à des fins non cornrn~~~iales~~' .  Aussi, 

les garanties du droit de la consommation n'ont lieu que dans les ventes de biens meubles? 

Elles sont donc exches de la vente d'immeuble. 

sMOfnce & révision du Corle civil, @port sur le C d  chri1 & Qt&c, V. ii, C m m m ~ ,  Québec, Éditeur 
officiel du Québec, 1978. sous L'article 373, p. 705. 

559~rticle 1718 C.C.Q.; Article 1499 C.C.B.C.; Voir 1.-Edmoad Roy, t d a  vente du phcipai ccmpud lcs 
accesmkm, (1!MS-1906) 8 R dh N: 45. Aprb Pothier, la la et et jurispnidence h q a k  ae discutent plus 
de la Question se fiant en apparence à l'article 1615 du C d  civil-, ailalogue à L'article 1718 C.C.Q. (Article 
1499 C.cB.C.), pour la régier. 

TG4&er, Ssn~p Dessulmeia Associés I i  c. Cicale--, [19831 CA. 296, conf. 7û-973 (C.S.). Voir aussi 
Dallaire c. Dallale, (18%) 17 QL.R 121 (C.S.). 

le domauie d'application de la Loi sur &a pratec#on & c o m o m ~ ,  yoir article 2. Pour le sau du 
terme «cwsommateun,. voir article l(e). 

=Le &iem est défini aux tennes de la loi, comme le &en mobüieb,. Voir dcie  I(d). Le &maine immObifia 
de la Loi sw la pnireczfon (& conrommoreUr se limite esseaiiellem~lt aux pm@m de commerœ imerditcs. Voir 
article 6.1. 



245 - À tim d'effet de la vente, la garantie de qualité en verni du Code cMI du Québec posrMe 

un vaste domaine d'application. Le caractm général des biens et des parties qui lui est 

permet d'assurer l'usage de presque tout bien vendu. Lc principe de l i in ivd té  se heurte 

cependant à unt catégorie de biens pour laquelle la garantit n'a pas été wnçue: le bien 

incorporel. 

b) La garantie est conçue pour assurer l'usage da bien corporel 

246 - Rappelons que la garantit s'est h m i c  dans un contexte de biens physiques. Sur le pavé 

des marchés publics de Rome, le vendeur et l'acheteur négociaient un bien qu'ils avaient sous 

les yeux. Or, certains biens, t o ~  à Eait susceptiiles de f d  l'objet d'une vente, ne peuvent être 

ni touchés ni vus. Ce sont des biens incoeporcls. La garantie eut sa période formatrice dans un 

contexte qui leur était étranger. Elle est considérée néanmoins comme un eEèt Iégal de la vente 

de tout bien. Il faut donc détennincr si la garantie se prête a la régieinentation de la Qualité du 

bien intangiile et invisible. 

247 - En France, la jurisprudence n'a pas résisté aux texmes généraux de la garantie. Cciie-ci a 

été étendue à la vente des biens incoqods. Les tri'bunaux h ç a i s  ont notamment jugé que les 

ventes d'une étude professionnelle (d'un office ministhiel) dont le vendeur a commis des abw 

envers un client?, les v a l m  mobiliins dont la société émettrice est nulles" ainsi que les 

droits d'une invention brevetable doat la techni~ue se révèle mefficace5& doment droit A la 

garantie. Une loi spéciale étend M&E la garantie à la vente de tout fonds de commnce et répute 

comme vices les inexactitudes &laries par le Honnis certaines exceptions 

=Cas. civ. 6 f&. 1W, D. lWï.285. 

"sCass. civ. 3: 24 juin 1975, D.li76J.193, note I. Schmim. 

%Loi du 29juin 1935, D.1935.lV.313, article 13. Vair C. Beudant, ÇoirrJ Q &t cMljb%%t&* T- 11.2' td, 
Paris, Rousseay 1938, p. 208, no. 259. 



i~nportantes~~, i'ensemble de la doctrine française s'accorde a monnaîtte que h garantie 

réglemente la vente du bien incorporelsa. 

248 - Au Québec, ai la jraispnidence ni la doctrine ne paraissent s'être prononcées sur la 

questions@. Plusieurs motifs expliquent cette dinirence par rapport à la France. Lcs lois 

françaises concernant des biens incorporcls dinetent en effet souvent des nôtres. En droit 

fiançais, l'extension de la garantie a la vente de biens incorporels se fit d'abord pour les cessions 

d'offices ministériels ou d'études professionnelies. Ces cessions y font l'objet d'une 

réglementation spéciale. De même, le droit fiançais sur les valeurs mobilières et sur la propriété 

intellectuelle est d'une inspiration dinérente des lois régissant ces matières au Québec, où la 

source principale est la counnon law. 

249 - La solution fiançaise pour les fonds de commerce se transpose aussi diffZciiement en droit 

québécois, car cette extension de la garantie résulte d'une intervention législative expresse. Au 

Québec, Iorsque la vente porte sur un commerce exploité sous une raison sociale, la garantie 

sfappIique sans difficuité aux biens corponls qui en font partie5''. Toutefois, en ce qui 

concerne Ies données inexactes, telles que les chifn.es d'affaires, les revenus et les entrées 

m~ Wahl, "De la garantie des v i a  dans la vente des valeurs mobiliélies", (1914) 13 RTJ.C. 5. Voit aussi 
R Ancely, Des &h de ia gturantie or m m i h  dc vices uz&, -na 444, pp- 76 et S. 

q. Aubry & C. RBU, CM de &oit civil jhnçair, T. 4, **a mte 21, p. 388, no. 355bis; L. GuiiiIOUaf4 
T ~ i h  de la veiue d cde I'éch~~~ge, supra aDte 33, pp. 453, m. 440 et S.; T. Huc, ~onnneMPUZ thbique & 
pmique du Code cMI. T. 10, Paris, Pic- 1897, pp. 198, nos 145 a S.; G. Elaucky-iaanthde et L. Saignat, 
Traité théorique et prrnS~lae de b i t  civil, De b vente et & téchgr,  T. 18, siqrm note 33, p. 362. m. 426; C. 
Beud* C m  & &oit dviI#mçt&, qpm nae 566, pp. 206, mai. 258 a S. Cette solution est toutefois ammitée 
en droit m m .  Voir Paris, 15 oa, 1993, D.19WJ.554, mte LL. Piatm& 

v o i r  toutefois les cwnmcntairw hypaMqw aux a&s Oery c. H-1, (1884) 13 R L  50,7 LN. 4îû5, 11 
QLR 24 (CA); P d t  c. hbnirmidiln, (1887) 31 L-CL 118 (CS.); Mmemc c. Collem!, [1955J C.S. 2. 

mAncil c. Humel, (1920) 60 C.S. 545; Colluois c. Nagv, [1978] C.S. 962. Voir honfugne  c. Robifaiüt, [1954 
CS. 256. 



comptables, les tn'bunaux québécois ont préfiré sinier la responsabilité du vendeur sur l a  plans 

du do15" ou du contratm. 

250 - Deux obstacles de taille s'opposent à l'cxtcllsion de la garantie aux biens incorpoteb. 

D'abord, le bien incorporel est souvent une créance. Le bien vendu est donc un droit portant sur 

un autre bien, pouvant être lui-même corporel ou incocp~rcl. Lorsque s'élève une contestation 

par rapport au droit transmis, affirmant qu'il est nul, inefficace ou appartient i un tiers, la source 

de la déception de l'acheteur est souvent juridique. Or, nous verrons plus tard que le vice aux 

fins de la garantie est défini en termes de déficit d'usage matériel du bien. Depuis au moins 

l'époque romaine, la sesponsabilit6 du vendeur fait l'objet d'me division entre la garantie des 

vices touchant Mat physique du bien et la garantie contre l'éviction, teno& en droit nouveau 

((garantie du droit de propriété», qui vise à protéger i'acheteur contre un déficit d'usage juxidique 

du bien5". Cependant, la source de la déception de l'acheteur du bien incorporel peut ne pas 

être juridique. Le droit de propriété du bien est alors valablement transmis, mais son utilité est 

déficiente. Songeons au cas de la vente d'un droit d'auteur ou d'une marque de commerce, apds 

laquelle un scandale éclate, concemant soit la vie privée de l'auteur, soit la chose qui fait l'objet 

de la marque, qui diminue la valeur commerciale du bien vendu. Par aillem, il faut noter que 

certains biens incorporels ne sont pas des droits. C'est notamment le cas de l'achalandage d'une 

entreprise. A l'occasion des ventes de tels biens incorporrels, i'existence de la garantie doit 

surmonter un deuxiéme obstacle. 

251 - Suivant la conception de la garantie, il est fondamental que le vice puisse Strt  quMé 

d'occulte. L'application dc cette condition impose à l'acheteur un examen du bien qu'il projette 

n'Roy c. DubreuiI, (1949) [tg641 RP. 403 (C.S.); Mrmeau c. Colka, sripm mte 569; Dwen C. Moreuai, 

[1974] C.S. 653. 

"Comroù c. Nagy, supm mie 570. 

"'Supra m. 344 et S. 



d'acq~@'. Or, il est impossible d'examiner un bicn incaporel. Cette condition devient donc 

inobservable et irréalisable. Nous croyons difncile d'envisager que la garantie puisse survivre au 

retranchement d'une condition aussi capitale. La jurisprudence ffançaise se prévalant de la 

garantie à l'endroit des biens inccqonls a escamoté cet aspect de la question. Le simple fait que 

le bien n'oflfiait pas l'utilité attendue sufnsait à conclure a lienstmce du vice caché. Certes, 

l'ampleur de i'examcn requis dépend de ce que le m'bunai estime raisonnable dans les 

circonstances. Or, ni les modalités ni même l'existence d'un tel examen au moment de la vente 

du bicn incorporel n'ont été précisies dans la doctrine et la jurispnideucc et elles sont encore 

moins inscrites dans les moeurs juridiques au Québec. 

252 - L'acheteur d'un bien incaporel ne se trouve pas pour autant n é c e s ~ t  sans 

protection. Le droit romain a éIaboré sui: le chapitre de i'éviction, de façon parallèle à la 

responsabilité édilicienne, une garantie spécialement adaptée à la vente du bien incorporel qu'est 

la crémc$'. Cette garantie s'est perpétuée dans noire droit, a titre de garantit légale dans la 

cession onéreuse de créancen: et elle peut en outre constituer le régime légal de base en 

matière de biens incorporelsm. Certes, elle ofne moins de protection que la garantie de Qualité 
du vendeur. Elle est cependant plus confore à la nature d'un bien incorporel. EUe reconnaît 

nos. 378 et S. 

n%vre 21, 2, An. 74, paragraphe 3 du Digeste cIe Jurtiniai: delui qui a veadu une ubbx sans garantie, 
est obligé, simplement i îXre valoir que la ciéancc existe; mais mn pas I procurer ie xeawmwt il est ai outre 
tenu & sa mauvaise foi& 

n6Anicle 1639 C.C.Q.; Article 1576 C.cB.C. Souügmns que, selon la jurispnidwce h ç a k  iecane, la 
protection accordée par la garantie contre les vices l m  & la vente d'une action d'm société commetaale se limite 
au seul usage & ta part sociale vendue (en partinilier, son &stenœ) d non i & & i'actif dc l'w: Cas. 
corn. 23 janvier 1990, D.1991J333, note G. V V ~ L B S ~ ~ ~  Cass. corn 12 dbcembie 1995, D.1996J.2î7, nac J. 
Paillusseau. Absi,enpriîtique, îapmectïon rCellaaem accordee Rssemblt icclledeiagarantie &lacessiun& 
créance. Voir toutefois le débat intexessant qui s'est pmâuit en droit français concenÿrat le dmit à la garantie l a s  
&lacess im00115idtréeunique&parrs~soc i~~droi tPhjouiss lnoec i tn immcuble:P .~  
«La garantie dw vices par le vendeur-pniaroteur & unité ai diversité», J.C.P. 1969U2û4, nm. I l  
et S. En générai. voir J. Pcustis et J.-L. Momx, «La garanhic dans les cesoioas & dioits sochum, J.CJ.1985hi.E. 
IL 14464. 

mMciscms aussi que la l~ prCwit des rtgles spéciales au sujet & ia vente des droits successania (articles 1779 
C.C.Q. et S.) et litigieux (aiticles 1782 C.C.Q. et S.). 



notamment les limites pratiques de protection & bien immatériel. En assurant à l'acheteur 

uniquement et la propriété du bien inmani% eue prévoit une protection minimale que 

les parties demeurent liires d'accroître par convention spéciaie. 

253 - Il n'y a pas lieu, à notre avis, de se pmnoncer contre l'application de la garantie de qualité 

à la vente du bien incorporel. Nous partageons nianmoms les hésitations de notre doctrine et de 

notre jurisprudence à l'étendre à la vente de ce type de bien. Le domaine d'application de la 

garantie est subordonné à sa conception a à son mode d'opération. La garantie n'est n i  conçue 

ni équipée sur le plan structure1 pour régimenter Ia présence du vice au sein du bicn incorporel 

en l'absence d'un devoir d'examen reconnu et vérifiable, tant de la part de l'acheteur que du 

vendeur et du tri'bunal. 

254 - Le domaine d'application de la garantie est àonc suscepbile de varier selon la nature du 

bien vendu. Nous examinerons maintenant s'il dépend aussi du type de relation contractueile 

entre les parties. 

B. L'usage protégé n'est consthutif de guantie qae si b contexte contractuel dunit lm 
éléments de Ir vente 

a) Le contrat peut être consthutif de Ir garantie 

255 - Au fil du temps, la garantie a hotu6 et s'est développée à l'intérieur de la vente. Eile n'est 

toutefois pas demeurée CO&& B ce contrat, se propageant a d'aufrcs contrats issus de notre 

droit. Bien que les incursions de la garantie à l'extirieut de la vente ne re1évcnt pas du hasard, 

la logique juridique qui les sous-tend reste néanmoms nébuleuse. Tentons d'abord, pour 

i'éclaircir, de préciser les t8cteur~ A l'origine de sa généralisation. 



256 - La garantie de quaiité existe dans les «contrats apparent& a la ventem», tels que 

l'échangem, la dation en paiemedu) a le bail i rend". Pour les mats d'échange et 

du bai1 à rente, sa prisence est implicite. Le législateur se contente d'inoncer que Ies règles 

générales de la ventc leur sont uapplicables~. Dans le cas de l'échange, la jdspnideace en vertu 

de l'ancien Code précisait que la garantie naissait de plein droitu, ce qui demeure valable en 

droit nouveau. En ce qui concerne le bail à rente, la docirine soutenait la même so1ution5". 

Malgré son nom, ce contrat constitue une véritable vente qui ne s'en écarte que par le mode de 

paiement, la renteJu. Quant a la dation en paiement, la garantie de vente est expressément 

prévue par le législate@. A noter qw la jurisprudence en vertu de l'ancien Codc faisait 

exception à la dgle l ~ ~ q l l e  le créancier exerçait une dation en paiement contre la volonti du 

En droit nouveau, cette distinction n'est plus à faine, car la loi répute connnc 

non écrite la cIause de dation en paiement destinée à l'exécution d'une obligation5". 

- -- 

wtre coifIant les articles 1795 C.C.Q. et S. 

S79Artic1e 1798 C.C.Q.; article 1599 C.cB.C. 

saArticle 2800, aiinéa 1 C.C.Q.; article 1592 C.cB.C. 

"Article 1805 C.C.Q.; article 1593 C.cB.C. 

mCTévie~ c, Chqw, (1880) 3 LN. û4 (C.S.); Chmrrsé c. Mallene, (lû93) 3 C.S. 402; Garthier c. Gapn, 
(1917) 53 C.S. 224 (CA); Besseae c. iplrUmo& (1920) 58 C.S. 59 (CJL); Bénmd c. Roquebnme, (1926) 64 C.S. 
486; P q v w  c. Twsuinr, (1938) 67 B+R 463; P i ' é  c. B e  j1946J Cd. 218; Racime c. Demers, [tW] C.S. 
370. 

U6Bissonne~ c. C'hbe, LE. 84-1000 (C.S.); P h  Tm- L& c. Empire G M  Phoirtr, JE. 
93-263 (CS.). Voir rarcide 2783 C.C.Q. 



257 - Ces contrats d e r m e ~ l t  certains principes comnnms i la vente. lis opirent taus la 

uansmission de propriété du bien. Ce sont tous des contrats bilatéraux, et le contrat est toujours 

à titre onirna. 

258 - La loi assujettit aussi le crédit-bail à lo garantidu. Elle consacre par 1à un développement 

jurisprudentiel de Pancien CodeSm. Lc &dit-bail met dans les maius du &t-prencur un bien 

appartenant au crédit-bailleur que ce dernier aurait acquis d'un tien. Le crédit-preneur exerce sa 

garantie directemat contce le tiers. A prmiire nie, le crédit-bail paraît hirr fi des principes 

observés dans les autres contrats donnant droit B la garantie. D'abord, le crédit-preneur n'acquia 

pas la propriété du bien. De plus, au lieu d ' h  bilatéral, il implique la participation de mis 
parties. il demeure néanmoins un contrat B titrc onéreux. La justification de I'exterrsian de la 

garantie nous semble découla de la ~~~~nna i s sance  de la véritable nature économique de ce 

contrat. Le crédit-baiiim n'est que la source de financement d'une vente cnîre le cridit-preneur 

et le tiers venddW. Selon le procéd4 économique classique, l'acheteur aurait obtenu le crédit 

d'un tiers, telle une institution fhancièrc, pour enmite acquéxir le bien du vendeur. Le cridit-bail 

constitue une nouvelle technique de tinancemcnt de rachat selon laquelle le crédit-baüieur 

jumelle le rôle de prêteur et de courtier du bien convoité. Ainsi, le crédit-bailleur acquiert le bien 

et le rend financièrement accessible au crédit-preneur. La seule pmonne qui fera usage du bien 

est le crédit-preneur. ïi est par conséquent logique qu'une garantie fondée sur L'usage lui soit due. 

259 - Enfin, I'emphythéose est aussi constitutive de la garantie de qualité. Le Code énonce que 

le propriétaire est tenu de respecter envers l'emphytbte 

vendeur'g'». La plus grande partie de la doctrine s'ttant 

les «mêmes obligations que b 

prononcée selon i'aacicn Code 

=Cie à'expertLre en sinisue C d r y  Me C. AUOD Hmer 1979 Ltd, [1988] W.Q. 2A1 (C.A.); Noslkro C h d a  
Ltée c. Gsiest, sqm mte 433. 

9.4. Jobin, da eylatie dcs vices daas i'éckvau du i d q p ,  (1975) 16 C & D. 919,936. 

"'Article 1206 C.C.Q.; aiiicic 573 C.cJ3.C. 



reconnaissait cette extension592, confinnée d'ailleurs par la jurisprudences93. Les commentaires 

du ministre de la Justice la c o h e n t  explicitement?'. La présence de la garantie en 

emphytéose constitue aussi une source de difficultés dans la recherche des nonnes donnant 

naissance à cette obligation du vendeur. L'emphytéose ne paraît pas rejoindre les principes 

observés dans les autres contrats examinés. Elle n'est pas translative de propriété. En fait, elle 

ne constitue qu'un démembrement temporaire de la propriété au terme duquel le nu-propriétaire 

reprend son droit intégral. Elle accorde néanmoins à l'emphythéote, pendant sa durée, «tous les 

droits attachés à la qualité de propriétaireSgss», tels que le droit d'accession, le droit d'usage, le 

droit aux fruits et le droit de disposer, dans la mesure ou il ne compromet pas t'immeuble cédé 

et respecte les conditions posées dans Pacte c o n s t i t ~ ~ ~ ~ .  

260 - A nom avis, la quasi-plénitude du droit de propriété conférée par l'emphytéose pendant 

sa durée justifie la naissance de la garantie. Malgré la qualification juridique des liens entre les 

parties, la loi reconnaît, tout comme dans le cas du crédit-bail, la réalité économique de la 

transaction. La durée obligatoirement longue de l'emphytéosesn et I'étendue du droit qp'elle 

confire la font ressembler économiquement à la vente. L'emphytéote détient précisément te droit 

de se comporter en propriétaire pendant une période prolongée, ce qui constitue le principal attrait 

de ce contrat. Cependant, la qualification économique trébuche sur le caractère onéreux de ce 

S 9 ' ~ . - ~ .  Mignault, Le droit civil canadien, T. 3, Mo&, C. Theoret, 1897, pp. 209-21 1; A. Montpetit et G. 
Taillefer, Traité de droit civil du Québec, T.  3, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1945, p. 521; L. Baudouin, Le h i t  
civil de la Province de Québec, Montréal, Wilson & Laaeur Liée, 1953, p. 463. Voir Sociéd des alcools rhc 
Québec c. Développements fierville Liée, J.E. 85-722 (C.A.). Contm: F. Frenette, De I'emphyrAéose, Monfcéal, 
Wilson & Lafleur Ltde, 1983, pp. 159-160. 

s9'Société des alcools du Québec c. Développemenfi iberville Liée, srcpra note 592 

s94Commentaires du ministre de la Justice, sstrpra note 338, sous i'articte 1206 C.C.Q. 

596F. 17rcnctte, «De la proprittk superficiaire, de l'usuhit, & l'usage et & llemphyîtose», dans Ba- du 
Quebec et Chambre des notaires du Qukbec, La ré@me du Code chril, T. 1 ,  Québec, P-UL., 1993, 671, 702. 

S97Arti~le 1197 C.C.Q. Entre 10 et 100 ans. 



contrat L'ancien Code &geait le versement d'une redevance annuelle par l'cmphytsotc? Le 

droit nouveau, lui, nipprimc cette condition? pcmcüant maire que I'cmphyrOOsc soit 

constituée par testarnat?. Nous aurions néanmoins tort dy voir un contrat i titre gratuit. La 

redevance n'était cp'unt condition symbolique, souvc11t sans rapport avec les prestations 

réciproques dues par les parCiesa'. La prestation vintable de i'anphytéotc a toujours été 

l'amélioration de I'innncuble cédé. Conformément aux principes généraux, le caractère onirria 

d'un contrat est donc intaprété de riraniire lage et découle de tout avantage tiré par le 

contractant602. 

261 - L'analyse des contrats qui génbnt la garantie laisse voir deux traits coimnuis par rapport 

i la vente: outre qu'ils sont translatifs de propriété, ces contrats soat tous à c m c t k ~  onéreux- 

Pour deux d'entre eux, le crédit-bail a l'emphytéose, la garantie n'exige pas la transmission 

fornielle du droit de propriété. Le transport d'un droit msembhnt économiquement a la propriété 

s u f f i t  Le rôle obligatoire de ces dera traits dcmeuft toutefois non vérifié. Nous tcntnons de 

détemiinet il présent si la garantie se crée également en leur absence, ou mcon si la présence 

d'un seul trait peut la justifia. 

b) Le contrit n'est p u  nécesuirement constitutif de Li garantie 

262 - Nous avons repéré deux üaits dominants dans les contrats donnant lieu à la garantie. 

L'examca des contrats non constitutifs de la garantie Qui suit permettra de confinaer leur 

nécessité et leut htcrâépendance. 



263 - En ce qui concane le contrat de prêt, il ne possède aucun des ûaits remanpis. ïi est 

normalement titre gratuit% est non tnnslatif âe propriété, le pr2tcla reril#tant d c m e n t  

la possession du bien. Le prêt prévoit néanmoins une tespansabilité quant aux vices cachCs du 

bien. Elle diffère toutefbis grandement de celie de la garantie. LP responsabilité du prêteur est 

entihncnt subordonnée à sa connaissance du vicea. Elle ne I'obIige pas A promer, c0~13me 

la garantie, un usage du bien sans tgard à h connaissance du vice. En cc sens, le préteur ignorant 

jouit d'une immunité totale. La garantie n'est donc pas un effkt de tmt wnmt concernant la 

remise d'un bien. 

264 - Le contrat de louage, de son côti, coqrend un des traits remarqués. II est b titre onérwx, 

mais il n'est pas translatif de propriété, le locataire ne recevant qu'un droit de jouissance. La loi 

impose une responsabilité de qualité pour le bien loué qui difRrc de cciie de la garantie. Le bicn 

doit v o i r  aserW à l'usage pour lequel il est 10ut6O5» pendant la durie du bail. Ccüc 

responsabilité est fondée uniquanent sur l'usage du bien, comme en droit de la 

consommati~n~~. Tout déficit d'usage est visé, mêxne CC& qui prioVicnt diin vice 

apparentm. De p h ,  cette responsabilité n'oblige pas à la dénonciation du vice connu; le 

locatcur y est tenu indépendammeut de sa connaissance. Ii en découle que Ic seul caractère 

onéreux d'un contrat concernant un bicn ne justifie pas en droit la présence de Ia garantie. 

265 - Enfin, le contrat de donation m e  igalemeat un des traits obsmis. Il est mslatif de 

pmprikté, mais il est boutefois nordemcnt à titre gratuit? La donation prévoit aussi un 

mCommentrrfres minisac & lo&n[cc, mpm note 338, sas 1Pziick 1854(2) C.C.Q. Voir A. Olivicr, u F h  
for Riipose in the Coaîmct & h i c  ik Cnrü Code ûfQu&m. (1995) 40 RD. Mffirll 187. 



rtgimc unique pour Ic bicn affEmt de vices609. Le donateur ignorant leur préscnct n'en est 

aucunement responsable. Il n'assure au donataire aucun usage du bien. Lc simple @ansfa & 

propriété du bien n t  suffit donc pas à générer la garantit. La donation peut cependant rhnir lei, 

deux traits obsc~is .  Efle peut k e  onéreuse lorsque le donateur en retire un cntain avantage6"'. 

Dans ce cas, selon Ia doctrine suivant l'ancien Code, la donation f ~ t  aaîî de dioit la garantie 

de qualité6". La sohtion denmeurt valable m droit nouveau. La donation démontre ainsi 

l'interdépendance des deux traits ginirant la garantie. 

266 - Si les conditions de fonmation de la garantie à l'extérieur de la vente sont minimes, ciics 

sont fondamentales: tout con= translatif de propriété à tiae onéreux y donne naissance de plein 

droifi2. Cette constatation ne doit pas se limiter aux contrats nommés. Tout contrat innomé 

satisfaisant à ces conditions devrait aussi, de plein droit, f& naiat la garantie. Ces conditions 

reçoivent d'ailleurs une interprétation large. Le contrat ne doit pas nicessaircmcnt tramaam 

juridiquement la propriété. Un droit qui en est iconomiqucment voisin, comme celui du cridit- 

bail ou de l'emphytéose, suffit. Aussi, un avantage quelconque permet de satisfaire au caractire 

onéreux requis. 

267 - Les d m  conditions donnant droit a la gatantie sont donc conséquents au fondement 

principal de la garantie. L'usage que la garantic veut pmtiger est celui diin propriitaire. li est 

conçu pour répondre aux attentes d'une personne ayant acquis le bien a long terme. Aussi, 

l'exigence du caractère onéreux est justifiée par la lourâeur de i'obligation assumée par Ie 

""Article l8lO C.C.Q. 

'ILP.-B. Mignault, Le b i t  MZ cunudien, T- 4, C. TbColq 1899, pp. 136137; F. m. Coiirs 
de droit civil, TT. 3, Monidai, Wilson & L a f l ~ ,  1907, pp. 63-64; H. Rocb T d  & hit civil dit Quibec, T. S. 
Montréal, Wilson & Lafleur, 1953, pp. 162-163; E. Billm. Duntzdoas a OW~PAIUUS, Mcmhï, LG. ClAm, 1933. 
p. 491, no. 538. 

alW. & M. Mader, LqW of Reai Ropnty. sqpra note 446, p. 235, m. 503; B. Groes, La gamrilk donr k hit 
des wnwatr. silpra me 440, pp. 129. oos. 134, a S. 



débiteur en vertu de la garantie. Une personne m u e  d'assurer une obligation dhac telle ampleur 

reçuit en contnpariit un cctcain avantage. 

268 - E*, il ne paraît pas mutilt de noter que le domaine d'application flexi'ble de la garantie 

de qualité du droit commun se dimarque de celui des garanties du droit de la canso-on. 

L'article 34 de la Loi sur la proteciion du consormnoteur stipule que les principales garanties de 

qualité n'ont lieu que pour certains contrats partEcuiiets, Celles-ci ne peuvent donc pas se 

généraliser à l'endroit d'aums cuntrats. Les conmu visés cxprcssiment demeunnt néanmoins 

importants. L'article 34 se réfcre à la vente et au louage, tant de biens que de services, de même 

qu'au contrat mixte de vente et de louage. 

269 - Les circonstances donnant naissance à la garantie de qualité du droit commun ayant été 

déterminées, nous étudierons à présent les conditions imposant son exclusion. 

Sous-section II Le r-e d ' e r ~ i o n  de Ir garantie écarte un usage prot6gC dans kr 
Umftes d'me dénonciation du vice connu 

A. L'exciusion de l'usage protégk résuite du droit commun: k ventes judichirts 

a) L'intCrêt général juslifie l'exclusion 

270 - L'article 1731 C.C.Q. exclut la garaatie de toute mente faite sous rautonté de Ia justice». 

Il reprend la règle exprimée par l'article 1531 C.C.B.C. l'éamat des uventes sut exécution 

forcée)). Selon les commataires du ministre de la hstice, le changement se limitait au style6". 

La disposition analogue du Code civilfiançois fait effectivement réfirence aux mentes faites par 

l'autorité de justicea%. 

6"Commentaires r6( minhm & lo &da supm ium 338, sous I'Yriclc 1731 C.C.Q. Le droit &rieur est dit 
repris «en substance». 





toute possibilité de aaudem. Cette expliaian n'est guirt phis satisfaisante. La présence de 

h u d e  chez le vendeur n'est pas décisive dans l'opération de la garantie. M2me le vendeur 

ignorant du vice d e m m  tenu de respecter la garantie. En mWmc lieu, le prix souvent 

dérisoin obtenu à l'occasion des ventes judiciaires a éié pmposé comme justificationQ'. Ce f i t  

peut être pertinent au moment de i'appréciatim du caractire occulte du vice. Ji ne peut toutefois 

expliqua l'exclusion de la garantie qui naît indépmAarrannit du pMr. En quatri- lieu, 

i'exception est dite fondée sur des impératifh d'& pratip. La vente judiciaire oblige au 

paiement de fiais judiciaircs et professi01111els &vis qui saaient perdus advenant sa 

résolutionm. De plus, la restitution, m&m partielle, du prix o b t m  mîraîndt de grandes 

difficultés, car le produit de la vente est normatcmcat disûiiu6 parmi un nombre important de 

créanciers, y compris les diffërcnts exécutants de la vente par l'intermediaire . . -  des Ws de 

Ce motif paraît en effét très vaIable. En cinquiiine lieu, la n a m  contraignante des 

ventes judiciaires a fourni un deniia motif. LÎ dgle envisage que Te propriétaire soit obligé de 

vendre malgré lui; il est alors difficiie de prétendre *'il a iiirement consenti H accorder une 

garantiea4. L'argument ne paraîî pas dttcrmiilpnt dans la mesure où la vente judiciaire lit 

néanmoins le propriétaire. De plus, la garantie fut à l'origine imposée au vendeur comme une 

mesure de police. li est toutefois vrai que le passage de la garantie dûne responsabilité 

cxceptio~elle au droit de la vente lui a imprimé une nature surtout consensuelle. 

mP.-B. Mignault, ïe  h i t  civil EoMdilen. T. 7, ngm mtc 446. p. 11 6. 

"F. Lrautat, RWp dr dmit dvil JsonFois, T. 24, apm aae 21. p. 284. Voit Areide 2651 C.C.Q. 



273 - Remarquons qye la formulation de la règie daas i'dclc 153 1 C.c.B.C. soutenait ce dania 

motif. Les codificateurs du Codc CM L Bos ~~ indiquirent à titre de aourccs de l'article, 

outre le droit romain, l'opinion de Damat et l'article 1649 du Code cfvü fiançais"; ces deux 

renvois se réfctcllt aux ventes sous l'u8iutorité de ia justice». Les codificoltcurs ont n~gnrryrms 

rejeté l'expression pour y substituer wentcs sur exécution f d ~ .  M i w  si leur chou n'a pas 

été formt11emcnt motivé, ii est probable qu'iîs désiraient écarter tout malcntcndu au sqja des 

ventes visées par Ir règle. La &mine française de l'&poque précisait e&ctivement que 

l'exclusion ne s'étendait qy1aux ventes fiitcs wna le gré du vendeur, aUes que les ventes 

forcées et sur saisiea6. L'excIusion ne oomprcnait donc pas les vartes volontaites conclues SOUS 

l'autorité de la justice, dont ceiies des mineurs ou des autres incapables. L a  formulation de 

l'article 1531 C.C.B.C. posait ainsi comme condition expresse le caractère forcé de la vente. 

L'appui législatif de ce =tif a cependant disparu en droit, car I'articIe 173 1 C.C.Q. ne l'énonce 

plus. 

274 - Deux motifs cohitents de la règle d'exclusion de l'article 173 1 C.C.Q. peuvent donc être 

précisés. Le premier est le suivant: les vmtes judiciaires entraînant des formalités a des c o h  

importants, la restitution du prix reçu est difncilcment réalisable en raison de sa distriiution; 

l'intérêt général, par l'entremise de la saine administration de la justice, dicte alors une 
dérogation au domaine d'application de la garantie. L'autre motif provient de la nature 

consensuelle de la garantie: ceiie-ci est une obligation que le vendeur assume en pimcipe 

h'brcment. Ayant dCtemPn6 les motifs mus-tcndant k règle d'exclusion, nous pouvons à présmg 

tenter de circonscrirt son étendue. 

Q6Jd3. -ct @ C.-8.-M. Taillier. & h i t  dvil jhpi~ survmit I'mlh h code, T. 16. npm nbc 620, 
p. 509, ao. 408; M. T- Le <tdi Eivü olpllqui, De lo w ~ *  T. 6, Paris, Hiagny, 1856, pp. 50-51, m. 585; 
LM. Mein, Comniauolm sip le Codr Nqpolh, T. 5, w m  pde 21. p. 718; E Cdmn & Saaieme, Corn 
m@wque & Code cikit, T. 7, Paris, Pilœ~, 1873, p. 113. 



275 - En verai de l'ancien Code, h doctrine a la jiuispnidrnce restèrent fidèles i la larre de 

l'article 153 1 C.C.B.C. Seules lm ventes fOtCitS, telies que celles qui sont faites sur saisit ou en 

exécution d'un jugement con- le propriétaire, opiraient i'arclusion de la garantitm. Lo vente 

ordinaire aux enchdes n'était pas soumise à la règle, car elle n'était ni judiciaire ni forcéebU. 

Quant aux ventes judiciaires volontaires, amcernant notamment des mcapables, eles ne donnaient 

pas non plus lieu à l'exclusionm. Pour les ventes forcées, les solutions rctcnuts suiviant 

l'ancien droit restent valables. Elles constituent toujours des vcntts faites sous kautont6 de la 

justice)). De même, les autres formes de dépossession fmée par l'État, t e k  I'cxpmpnation, sont 

assimilées à la vente judiciaire forcéea0. 

276 - Le fait de biner le terme ((fmcée~ a de le remplacer par l'cxprcssion aautoriti de la 

justice, ouvre la porte a I'exclusion des ventes judiciaires volontairCs. A première vue, une 

extension en ce sens p d t  injustifiée, car le Iégidatnir n'a envisagé aucun changement de fond 

à l'occasion de la nfomniation de la règle. En &kt, ni I'Office de révisiona1 ni Ics 

commentaires du ministre ne tévélent un désir de modifier la portée de la règkQ2. La rédaction 

Q'P.-~. Mignauiî, Le h i ?  c i d  candien, T. 7, sq~m 446. p. 201; F. Langelier, Caos & didit civil, T. 5. 
Montréai, Wilson & Lafleur, 1909. p. 81; W. de M. MarierI Lmv of Red Ropeqy, npm WC 446. p. 253. m. 537; 
L. F a n i t ,  Traitii de &ait civil dh @bq 'ï- 11. nlpm KHC 446, pp. 306.514; Thut & Lomi Company of cizna& 
Ld c. Cowille. (1917) U RL- as. 440 (CR); Artide 695 C.P.C. 

"lMffiœ de &vision pmposait de npimdn i'cqrcdm *veaie w CXISCUtiun f h .  Voir l'Office & rfvision 
àu Codt BML Rkqpon sur le Codc cMl I Q u é k  V. L h f e t  dk Co& c ~ l ,  WM mte 24 Piade 378. 



nouvelle n'a donc d'autre but que d'mtroduire une expmsion plus élégante, inspirée de la 

fomailation du Code civrïjFançais. 

277 - Un facteur complique cependant I'intmpdtation de i'azticle 173 1 C.C.Q. Durant la pcriode 

ou le Code civil du Bar Canada était en vigueur, le droit fiançais a évolué au regard des ventes 

visées par l'article 1649 du Code cMJfiançoir. L'cxoeption f i t  -due aux ventes judiciaires 

à caractire volontaire, teiles que celies des biens des minm et des autres incapables. Cate 

interprétation est due aux r&gles propres au droit &anpais. Le Code civilfivtnçais comprend en 

effet un autre article faisant réfinace aux ventes fiu'tcs saus kautorité de la justicea3» qui a 

été interprété comme s'étendant aux ventes judiciains caractàc volontaire. Dans le but d'établir 

une interprétation uniforme, la jurisprudence firançaise accorde le même sens a l'article 1649 

C . C . ~ . ~ .  Celui-ci régit donc deux catégories de ventes judiciaires: ceiles qui sont faites contre 

le gré du propriétaire et celles des incapables. Le droit âançais ne renonça pas pour autant au 

caractère forci que doit revêtir la vente. ï i  en résuite une intq&ation tout à fait originale de 

I'articlc 1 649 du Code civilfiançcris: seules les ventes devant obfigatoVcmerit passer par la justice 

sont considérées comme forcées et ne donnent pas lieu H Is garantieQs. Soulignons que les 

ventes wolontaires» des incapables y sont interprities comme «forcies». 

278 - L'interprétation fiançaise moderne, malgré son txtension aux ventes volontaires, est 

néanmoins plus nsüictive que celle qui est traditio~eUement reçue au Québec. En droit fiançais, 

"Article 16û4 C.cl  qui se lit comme suit: cgle [la LWCiSion pour Iésiaa] n'a pas lieu en tana vente qui, 
d'après la loi  ae pewcm Ctre faites que d'sutoritC & justiar 

Lawnt, PtiilC3peS & &vit civil-, T.  24 nipm ~ o t c  21, p. 285, m. 2û8; L. Guiiiouani, T* de 
lu wnre et & I'écltongc, mpm ME 33, pp. 463464, m. 449; T. Huc, Cormnaiapin tiréorique aprotiqvc di Co& 
civil, T. 10, mpm note 568, p. 21 1, m. 157; G. Bmby-lacmidc et L Saig~nt, Traid chécdqw etprotlquc & 
ùn~ltdvil De h vente et&l'tkhmge, T. l8,ngmzaoic 33,p.368, m. 431; M . P M d  aG.Ripen, T&tiprotiqiK 
& &oit EiVfl Fmrçais, T. 10, Paris, L.GS J., 1932, p. 130, m. ln, M. Aubry et C. Ray h i t  c f v i l ~ ,  T. 5, 
6' éà, Paris Techniques, 1952, p. 84, ab. 3% R Lc conrmissoùr-fleur n Ics vnm p u b l m  & 
meubles, Paris, L.G.D.J., 1971, p. 145, m. 279. 

Q.FH.,L., J . M ~ e t F . C h a b a s , ~  &raOitEMI, T.Rï,?W@ma ammu: ventcaPfliangc, nqm 
note 40, p. 300, m. 985. 



la licitation et i'actioa en partage forcée ne tombent pas sous le coup de I'atclusion, car les 

parties ne sont pas tenues de r e d  A la justice; elles peuvent régler leur désaccord hors 

cof16. Suivant l'ancien Code, la vente judiciaire résuiîant d'une M c  action constituait une 

vente forcie6)', car eue était fite contre le gré d'au moins un des coprOpnitanes. 

279 - Le droit hnçais, en raison de son évolution particulitre, est de peu d'utilitt dans 

l'interprétation de I'exprcssicm l'«autorité de la justice» de l'article 1731 C.C.Q. Son application 

aux ventes judiciaires volontaires des incapables d@md en effet de CntireJ propres au droit 

québécois. L'exclusion dc la garantie op* par l'article se fonde sur deux motifs, soit les 

impératifs d'ordrt pratique et la nature consen~cIIe de l'obligation de qualité. La vente des biens 

des incapables soulive moins d'inconvénients que les ventes forcées: Ic prix rtçu n'est pas 

distniui à une f d e  de créanciers, a le représentant du vendeur reçoit la presque totalité du 

montant obtenu Néanmoins, ces ventes obligent à l'exécution d'un nombre imposant de 

formalités et à l'accumulation des firais judiciaires a professionnels. Quant à la nature 

conscnsuclle de la garantie, clle paraît moins menacée a l'occasion d'une vente d'un incapable. 

Une telle vente n'est pas imposée contre le gri du pmpriitaire, car ce dernier, par l'intermédiaire 

de son représentant, y consent et le tri'bmal donne son approbation. Néanmoins, le cmsenûmcnt 

accordé repose sur une fiction juridique, car 1' incapable n'est pas en mesure de donner son aval 

réel. À notre avis, les motifs fondant l'article 173 1 C.C.Q. peuvent justinn l'extension de la règle 

à certaines ventes judiciaires des incapables. 

280 - L'article 1731 C.C.Q. est exclusif au droit connuun. La Loi sur la protection du 

consommateur n'énonce aucune règle de contenu équivalent. L'acheteur-w ne peut 

néanmoins pas se prévaloir des garanties partiCuliéces du droit de la consornmatiou à i'endroit 

acG. Baiilfrv-ïamaitde et L. Saipat, Tiaid Wriquc nppatfquc I ùmit üvit nqm me 33, p. 368, m. 
431; M. Planid et G. Ripcrt, Thig pmûque & h i t  dvil m, qpra nace 634, p. 130, m. 127. TOiuCfqiS, Ia 
cause cide A i'lppii ne préch pas s ï i  s'agissait cfrmc iicitatiaa b t é c  ai mm. Voir Paiis, 30 juiua 1867, D. 
18672.827. 

O?W. de M. Maaîer, trnv of RccJ Prrrpnry, qpm XMXC 446,446,253, m. 531. Conm F. Lyisciia, Cairn dr droit 
civil, T. 5, supu note 627, p. 81; L. F a r i i  TiiatrC dc dtdt M i  du Québec, T. 11, qpm note 446, p. 306. 



de la vtnte judiciaire. Le motif relève du domaine d'application même de la toi sur la protecrion 

du consommateur. De fait, la vente judiciaire n'en est pas une qui est d s e  A cet& loi car le 

contrat n'est pas conclu par le commerçant adans le cours de son conimercea'». 

281 - Enfin, l'exclusion de la garantie du droit commun ne résuite pas seulenient de la loi. Elle 

intervient le plus sowent par le fait des parties. 

B. L'exchwion conventionnelle de l'usage protégé n'est valable que lors de Ir 
d€non&don du vice connu 

a) L'exclusion ne s'effectue que par les termes non équivoques 

282 - Le droit nomain avait permis aux partics de meme de côté la garantie63g. Si ceiic-ci était 

de la naturc de la vente, elle n'trait donc pas de son essence. La vente demeurait parfaite sans 

la garantie. Le Code actuel, tout comme l'ancien, précise que les parties peuvent «ajouter aux 

obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou I'exclure entiirewnt@'». La 

garantie est ainsi une obligation facultative. Le Code énonce en principe une libertk conmctueUe 

entière pour y déroger. Le caractère facultatif de la garantie a mutefois dû affionter ccrîains 

obstades, soit la vigilance des m i a u x  et la dynamique dc l'obligation de dénonciation du vice 

connu. 

283 - Au fil des ans, les triiunaux ont posC une série de ngles tendant à favoriset l'existence de 

Ia garantie. En premier lieu, ils ont soumis toute clause de non-gmtie A une interprétation 

restrictive@'. S& les clauses énonçant clairement ~arc1usion de la gamtie ont pour effét 

U'L. F a n i t ,  Ttcdtd & dmit chrfl rh Québec, T. 11, s i q , ~  Dott 446, p. 289; T. Rameau-Haile, %dr bit 
& la vente et (& l m ,  sqm mte 41. p. 193. 



de l'écarter. Dans le doute, la gmtic d i s t e  ui profit de l'acheteur? ko tribunaux ne 

tolittnt pas der clauses ou des autres éaib contd i to im PU sujet & son excIusion. La clruse 

stipulant que la vmte est fgte «sans garantie aume a aux @es de i'achcteirr» n'opire pas 

l'exclusion lonqiie d'autres documcats prhroicnt m e  garantie réduitea. Li ciause usans 
aucune garsu~tic)~ a été jugée non opposable P î ' a c h e t ~  lasqu'une attestation se réfiraat aux 

«tavaux de garantie@% lui a été égaiement rcmisc. En outre, une clause selon hupe11e 

l'acheteur reconnaît idavoir aucun recours légab contre le vcndcu~ n'hrtc pas Ia garantie 

lorsque la vente est faite «avec garantie de droit%. Et la stipulation &rite de non-garantie ne 

m i t  pas à la déclaration verbale de garafltic? L'effet dérogatoire de ia clause d'exclusion 

doit être clair et net. A nota que la clause énonçant qu'ut garantie ccmvmtionntUt remplace 

«toute autre obligation» n'est pas non plus aitIisammcnt clairea7. 

284 - En deuxième lieu, les tricbunaux ont décidé que la clause d'acceptation du bien dans l'état 

ou il se trouve n'exclut pas la Le même sort est t i m k  i la clause selon laqutUe 

l'acheteur accepte le bien (<tel que vu et examiné% ou *après i'avoir vu et visité6*». Cette 

U?lmry c. Lmigloic. (1929) 47 B K  22, 26; Riwd c. RoicIottm Champion Lrac, [1975] C.S. 905; B. & R 
Gmrthier Inc c. Lomiem, [1977] C.S. 295, 23 (jugcmeiit iatçgrrl). 

" 3 ~ e s ~ p s  cc. R M i p I  Aicm Ltée. [1974] C.S. 47% voir Cgalerrrent Lobnm c. L Tmdgst Fils IK. [1976] 
CCP. 546. 

U"Ckwe c. M e n f p ~ o g o g  Auto (1974) Ihc, (1971 CP. 462. 

"Tellier c. praulr, [19â4] C.S. 180; Mlchmd C-laarinaa, 119611 CS. 150; Gmuliier c.H& Inc. 
JE. 78-599 (CS.); Ovbi c. 40ntainc. J E  79-273 (C.S.); EnbiLptijes Ran<P Inc c. WmiIlc, [1981] RL. 388 
CS.);  Quessy c* Cimon, 11981 RD1 443 (CL); hton8rrqy c. Catkr, JE. 88-844 (CA); Maltais c. T i @ ,  
[1990] RDJ. 143 (C.Q.). 



règle jurisprudentie11c COtlStitue une exteasion de la règie d'iaterpritation restrictive observa 

précédemment. Les déclarations de ce gente sont généraieme~lt des clauses de style qui ne 

possèdent ni la clartt ni la spécificitt requises pour opéra l'exc1wiano5'. De fit, des 

déclarations semblables cohabitent même dans certains cas avec des clauses énonçant que la 

vente est conclue «avec garaatiea%. 

285 - Cependant, Iors~ue la clause d'exclusion est claire, le tri'bunal n'a pas à recourir à 

l'interprétation. Son rôle consiste simplement à constater l'exciusion. Les clauscs hs i ssan t  a 

exclun la garantie spécikat ginéralem~~lt que la vente en  faite «sans garantied3» ou même 

sans la garantie contre les vices En droit nouveau, il d h i t  de préciser l'exclusion 

de la garantie de qualité. 

286 - Les règles d'interprétation élaborées par les tribaux conforniément à l'ancien Code 

conservent leur valeur en droit actuel. Le Code civil du Québec d o m e  même cette tendance. 

Selon l'article 1475 C.C.Q., la clausc d'exclusion & toute obligation contractuelie doit itre portée 

à la connaissance du créancier et le fardeau de preuve à cet effet est à la charge du débiteur. Cet 

article codifie en fait une rtgle jurisprudentielle du droit contractuel de l'ancien Code"'. Les 
îriiunaux l'avaient Otmdue à la garantie du contrat La f o d a t i o n  générale de 

l'article 1475 C.C.Q. autorise son extension a la garantie de qualité. 

UITelZier c. Prrnrk, npra 648; Bomgez C- Ab4rut1, ngm mie 649; Miciiard c. Léttnma~, wto adc 648; 
Polidoii C .  h i n ,  119763 C.P. 549. 

"3Gouthier c. Conid & tLalUoaOn & ià CirNdin, (1955] B R  100, Dmuin c. Gau&t, (1917) 51 C.S. 45 
(CR); Devin c. Banque R&e dL Ch&, [tg901 RDL 640 (C.Q.). 

6neirrsik c. Cottse pqdah? hj& dc Skcloij- JE 89-59 (CA). 

a5J.-L. BauQuin, Lm obiigan'mu, nqm wc 4û3, pp- 458460, nos. 816817. 

U"RotAram c. Pirhon, (IWO) 46 RJ. 505 (C.P.); Denrers c. Gmnim, [1970] CA. 484. 



287 - L'attitude des tn'bunaux par rapport à licxchision convationueiie de la garantie s'explique 

dc diffircntes façans. Elle peut être perçue comme une tendance reliée B la protection du 

consomrnatcur. De fait, certains articles du droit nouveau s'orientent dans le même sens en ce 

qui a trait aux contrats d'adhésionm et de consommatione'. Ces derniers sont toujours 

interprétés en faveur de l'adhérant ou du casomrnatnrq": les clauses inc~mpréhensi'bles~~~ 

ou sont sujCtttS à la nallité. Lorsque la vente est un contrat d'adhésion ou de 

consommation, l'acheteur bénéficie incontestablement de cette protection supplémentaire. 

Toutefois, les règles d'interprétation obsc~écs par rapport B la garantie ont un domaine 

d'application plus grand Elles ne sont pas fondées sur le statut particulier du contrat ou de 

l'acheteur. Elles s'appliquent aux ventes tant entre commerçants qu'entre particuliers. II n'en 

demeure pas moins que, en matière de garautie, les m i a u x  ont été les pionniers d'un ceriain 

activisme judiciaire en vue d'assurer à i'achcteur une protection intégrale de la prestation 

conûactuelle qui lui est due. C a  sévinti jwisprudentieile peut également Eire perçue comme 

une application particulière du principe générai selon lequel la clause de non-responsabilitc reçoit 

une intcrpritation rehctivP,  mais l'explication paraît mcomplète. Le droit à l'exclusion 

conventionnelle de la garantie se distingue de celui de la responsabilité conaactuclle générale ou 

extracontfactuclle. Dans le domaine C X ~ C O L ~ ~ C ~ U ~ ,  le caractère licite même des clauses de non- 

responsabilité fut pendant longtemps contesté. La jurisprudence québécoise ne leur reconnaît une 

certaine légitimiti que depuis le début du IW siècle6%t le Code chil du Québec continue de 

dn~reicle 1379 C.C.Q. En &hi, voir P.G. Jbin,  clauses abusivtw, (19%) 75 R dh B. 503. 

auArticle 1384 C.c.Q. 

wArticie 1432 C.C.Q. 

660Am~le 1436 C.C.Q. 

1437 C.C.Q. 

LOP.-G. Jobin, La vente &ns le Colde chri1 dt Qu&c, nqm note 39, p. 144, m. 177. 

mJ.-L. BauQuiP, Les oblgois4nr. siqirrt note 463, pp. 455456, m. 811. 



les assujettir à des mesures de mtrôleW. En manche, pour Ia garantie, tant m vertu de 

l'ancien Code que selon le Code actuel, les dispositions particulières r d s e n t  sa nature 

facultativem. Les parties ont donc le droit de prévoir son exclusion. 

288 - Dans ces circonstances, la jurisprudence aurait pu tout autant favoriser I'exclusion de la 

garantie. De fait, un premier courant jiirisprudentiel suivait cate direction. Cenains jugements 

décidèrent que la simple existence d'une garantie coavcntionnelie opérait i'achision de la 

garantie légM6. L'dcle 1506 C.C.B.C. précisait en effet que la garantie était HOU légale ou 

conventionnelier>. Unc t e k  interprétation est, de nos jours, tout à fait  rejet^^^. L'existence 

d'une garantie conventiomcllc ne modifie la garantie légale que par dérogation expresse. Le droit 

a la présence de garantie a donc fini par prima sur le droit à saa exclusion. Le succès de la 

garantie B ce titn nous parait particilcmc~~t atfri'buable a son fondement protégeant l'usage du 

bien. L'exclusion de la g~fa~ltie supprime cet usage. Allant 4 l'opposé du fondement, I'dusion 

s'intcrprktc restrictivement. En l'absence d'un appui exprès au sein de la garantie, I'exclusicm 

conventionnelte s'est marginalisée en exigeant l'emploi d'expressions non équivoques. 

289 - RCcisons ici que I'amtude vigilante des tri'bunaux a l'endroit de la formulation n e  de 

I'exclusion n'est qu'une Iimitc de fonnc. La mise à l'écart wnventionnciie de la garaatie fkit 

aussi face à une limite de fond. 

wChrmdiPre Gold Minhg Co. ofBosmn c. Duiwrrtr, (1873) 4 Ri.. 645 (Cous. p.); Conadi4n F d r i m  d Gus 
Engine Co. L f d  c. Hotlcy Doiry LigCit & Pmw Company Ùd, (1912) 22 B.R 12; B& C. Unitcd Au& P m  Ld, 
[1944] B R  139. 

c. iungloit, npm natc 642; V m e m  c. T-ter and Appliacc Co. Ld, [1948] C.S. 139; Houle c. 
Forger, [1953] RI,. 229 (CS.); Gougeon c. Peugeut CaMda Ltér, stqrm We 399.83 1; P d h  C- M & M C m -  
Lrée, [1978] C.S. 660. 



b) L'exclusion n'est pas permise i F e u d  dii vice CO- ou ne pouvant 2trc ignore 

290 - Le droit romain pamcttait au vendeur d'enchut la garantie à condition de dénoncer le vice 

connua. La ride fbt reprise mus Funpire de l'ancien Codc dam I'article 1524 C.cB.C. Le 

vendeur devait répondre des vices #quand m h e  il ne les aurait pas camus, à moins qu'il n'ait 

stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie*. L'intaprétation co~ldtezlte de cet article s'est 

faite a conîrario. Lorsque le vendeur avait -ssance & vice, il ne powait stipuia la non- 

garantie6@. La nondénonciation du vice connu &ait c~~lstitutive & WC entrahant la nullité 

de la clause d'exclusion. Les tn'bunaux ont toujours sanctionné cette inarprétation en cmp€cbant 

le vendeur de se prévaloir d'une exclusion i i'endroit du vice qui lui Mt c0llllum. Seul le 

vendeur ignorant l'existence du vice s'était vu autorisé a opposer la clause de nomgarantie"'. 

Cette interprétation eut pour effet de créer une régle impérative. hdépadammmt de la cfarti de 

ses termes, notamment l'acceptation par l'acheteur à ses «risques a piriIs%, 1'catcntt de non- 

garantie ne pouvait opérer l'exclusion & la garantie i l'endroit du vice connu. il s'agit k d'une 

suite logique du deuxième fondement de la garantie obiigeant lc vendeur a la dénonciation du 

vice connu. Ainsi, le vendeur a été fkappé d'une incapacité abwIut: il ne pouvait pas profiter 

d'une exclusion conventionnelle par rapport au vice qu'il avait omis de révéler. 

q. Langelier, Cimm & dmit civil, T. 5, 627. pp. 73-74; P.-B. Migmdi, Lb Wt dvil andiin, 
T. 7. supra note 446, p. 109; L. F a n i t ,  Tm& dc dmit dvil ah Q&x, T. 11, aote 446, p. 289- L'article 
1643 du C o à e t i ' l ~  escaumtme Cnu et- Ln- hmprémicm 

mDirciimme c. CIrorwr, (1902) 23 C.S. 82 (CJL); &puent PSdnmt Lok c. Bnrsmr, El9881 RL. 36 (CA-). 
A plus forie rai- une stipliation & mmgamie n'est d51ucim s#xiunr au v m k  qui a ammis ime hl&. Men 
c. Lemelin, JE. 89634 (C.A.). En venu & I'ancien Code, lP MC était expiicimnm é m c k  en mati&c &ktia9 
article 1509 C.cB.C. Vair ausi J i  c. Moobj,, (1925) 39 B.R 401. 

n'G~thier c. Gagnon, sqpm nate 582; EtMer c. Aboclirb P &mi Lck. [19n] RL. 173 (Cl.); Minn c. 
Polrson, JE. 78-975 (Cl.); SociLd du t z b &  dL Qdk c. Dhrcioppmimo IkrviIlr L& sqm note 600; 
P m l t  c. Pominville, [O9791 RL. 562 (C.P.). 



291 - De manière ginirale, le droit nouveau reprend ces règles. L'article 1733, alinéa 1 C.C.Q. 

déclare que le mendeur ne peut exclure [na limiter sa responsabiüté, s'il n'a pas révili les vices 

qu'il connaissait». ïi n'y a donc plus lieu de recoilrir a l'mtcrpritation a contrmio afin 

d'empêcha le v a d m  de se prévaloir de i'exclusion par rapport au vice connu. L'article exprime 

maintenant la règle en toutes lettres. Cependant, le deuxième alinéa brouille le caractère d o n n e  

de la règle ancienne. Il autorise une «cxccption lorsque l'acheteur achète B ses risques et périls 

d'un vendeur non profcssionncl». La justification émise A l'appui de cette exception fait 

probléme. Celle-ci reprend le droit antérifut concemant la garantie contre l'évictionm et i ' h d  

à la garantie de qualité. En effet, les articles 1732 et 1733 C.C.Q. réglementent tant Ics exclusions 

a la garantie du droit de propriété que celles qui traitent de sa qualité. Rappelons-nous que le 

deuxième alinéa de l'article 1733 C.C.Q. a eu une naissance 1Cgislative particulièrement 

ditlicileo4. Aprh maintes révisions, le législateur ne semble pas s'être aperçu gus la demi& 

version dérogeait au droit antérieur en matière de vices. Cet alinéa autorise en e&t un 

comportement répréhensible cn permettant au vendeur non professionnel d'exclure la garantie au 

sujet d'un vice qui lui est connu. Ii ligaiise donc un comportement fiauduilnu qui aurait 

autrement condamné la stipulation intcrvcnue. L'exception ne paraît néanmoins pas dépasser le 

cadre précis de la garantie. Elle permet au vendeur frauduleux d'échapper à la garantie, mais eue 

ne le soustrait pas au droit général des contrats. L'acheteur d c m m  donc libre d'attaqua la ventc 

au motif d'une erreur provoquée par le dol. 

674~articIe 1779 ~vant-pmjet & bi ponant snr Ic h i c  du o b ~ i . ~ .  wrrr 25, tejetait ia 
fornidation ploposCc pu I'OîIïa & Mon,  361, LMe ciaquitme. A la suite des critiqw, naamna du 
Barreau du Québec, De h wna et & lo donoelon, Avm-projet & loi, ripa note 45, p. 13, le ministhc dc la histicc 
a suggM l'article 1124 du Plojet & loi 125# supu aae 344. Ccliiid a été l'objet & nombmues aitiques, Bsniwu 
du Quebec, De lo vmrr et & k &naaim @mj@ & hi 125). ngm nue 345, pp. 18 a S.; G. GoidPtàlS d a  vente 
d m  le nouveau Cuck ad du QuCbec: quelques obs«rrtim critiques sur le projet de loi US», supra note 47,364- 
365; C. Masse, &a rwpanslbilit6 du Mclpt: iwpanslbilitc stricte, &gügence ou b&mkuim saas égad 1 19 
faute? Oe costcxtc du liacichange)», sqpm note 345, 347-349. La version actuelle n'a été sdopCe qu'en 
commission parlemcnsain. 



292 - Précisons que l'exclusion autorisée par I'article 1733, alinéa 2 C.C.Q. exige la riunion de 

deux conditions. D'abord, l'acheteur doit acquérir le bien B ses caisques et périls». doit dès lors 

assumer tous les risques d'un vice potentiel et tous les pirils pouvant en dicouler. Aussi, le 

vendeur doit être non professionnel. Le nouveau droit haove en introduisant catc notim dans 

les règles de la garantie; l'ancien Code distinguait uniquement selon que le vendeur itait tena ou 

non à la présomption de connaissance. La jurispdence, selon l'ancien Code, Wtait la 

présomption aux vendeurs qui avaient une compiteace particuliére dans le type de bien vendu. 

Le Code civil du Québec ne définit pas ce qu'il entend comme un «vendeur profcssiomeb. 

Toutefois, les commentaires du ministrr de la Justice le décrivent comme toute qersonnc dont 

l'occupation habituciie est fa vente des bienii*'~. La catborie des vendeurs professio~els 

englobe donc une catégorie de vendeurs plus grande que celle des vendeurs soumis à Ia 

présomption, puisqu'elle cornprend aussi In notion de vendeur non spCcialisé. A nom avis, une 

interprétation restrictive s'impose dans Ie cas des clauses tentant dc se p&aioir de l'excqtion 

prévue a l'article 1733, alinéa 2 C.C.Q. Tout comme la clause ordinaire de non-garantie, 

I'orclusion temet en cause le fondement principal de la garantie d'un usage protige. De plus, cUc 

est contraire au deuxième fondement de 1a garantie qui oblige le vendeur à dénoncer le vice 

connu. L'interprétation restrictive doit produire des efféts diffirents pour chaque condition. Pour 

la condition qui conceme les misques et piRls» de l'acheteur, elle exigerait impérativement 

Z'emploi précis de ces termes. Des mots anaIogues nous sembleraient inspffi~ii~lts. Pour 

l'expression (wcndcur pmfessionneb, i'intcrprétatioa restrictive du droit à l'exclusion nquérrait 

un sens élargi du temie. Plus le vendeur est considéré professionnel, moins il pourrait se prévaioir 

de cette exception. 

293 - L'article 1524 C.C.B.C. se bitait B I'hypothése selon iaqueiie le vice était effkctivemat 

«connw> du vendeur. il ne faisait point tifirence à la possibilité que le vendeur puisse y être 

soumis en raison d'une connaissance présumée du vice. Seul l'article 1527, alinéa 2 C.C.B.C., qui 

concerne l'octroi des dommages-intkb, fiiisait appel h la notion de cornaissance présude du 

"'Commentaires & minirtre de h h&e, npm note 338, ms Foiticle 1729 C.C.Q. 



vice. Cependant, B partir des années 1960, certains i r i i u x  de ptcmiirt instance commencèrent 

à étendre la prisomptian énoacéc par l'article 1527, alinéa 2 C.C.B.C. à la *le p h e  par 

l'article 1524 C.C.B.C.~'. Lorsque le vendeur M t  s o h s  à la prisolllptioa à l'égard des 

dommages-m-, il se voyait du même coup refbscr le droit de se prévaloir de sa clause de 

non-garantie, et ce, même s'ii ignorait totalement en vérité l'existence du vice. Cette teadance 

h t  eafm consacrée par la Cour Juprême dans l'arrêt fiuvisP" et la règle d i e  

systématiquement employée par les miunaux pour supprimer l'exclusion de la garantie du 

fabricant" et du vendeur spécialisém. 

294 - Dans le droit nouveau, il n'est plus nécessaire dc recourir à cette jurisprudence pour 

justifier I'cxtcnsim de la prhmption de connaissance à la règle prohiiant les clauses de non- 

garantie. L'article 1733 C.C.Q. la dif ie  en précisant que le vendeur ne peut exclure la garantie 

lorsqu'il <ale pouvait ignorm le vice. L'ïnwrporation dc la présomption de connaissance au 

régime d'exclusion a cngtndré des conséquences irriporrantts pour le domaine d'application de 

ta garantie. Celleci devient impérative toutes les fois qu'elle est due par le fabricant ou les a u m  

vendeurs pmfessionne1s tenus à la présomption. Ces demiers, en raison de leur état, ne peuvent 

ni exclure ni r n * ~  diminuer la garantie6"'. Notons toutefois que ce développement juridique 

n'est pas propre au Québec. La même extension de la présomption s'est effectuée parallèlemeut 

n6Longm! c S t J i m p s  Aurumobile Me ,  [1961] CS. 265; Michaud c. LCaaaeia, qpm note 648; J@wd c. 
VO~VIISC, [1967] RL. 467 (C.P.); f i t ~ ~ c  c. Clainvicw Clirysler P & m d  ttd, [1975] C.S. 436; Parut C. 

Bemcregord, JE. M l  (C.P.). I.e juge en chcf Dufi avait hapé la possiitt & I'eAtiYSiOll dam Touchene c. 
RzzagaIIi, [1938] RCS. 433,438. La Cap dappcl déciinaiî & statuer sur la question dans ûrauh c. Comité & 
réaILrmaRon & la CiMordin, sqpm norc 653. 

mFVknewe C. Rmmrlt Longueuil W JE. 79-541 (CS.); Dubé c. Jocqires Demers A m r  Efir., JE. 79-959 
(CS.); hgloLr c. L@llna, [1981] C.S. 639; h g l a i s  c. Cie Thst R&, qpro noic 645; ngwunlt et FFrbcs I e  
c. Enaegdses F4 Dion k, JE. 83-1152 (CS.); M&r Th& Cenm I i  c. Lapierre, [1984) CA. 136. 

O0Mprdo 2-20 C. DOS ijOUrOU CrirysIcr Lttk JE. 95-1483 (C.Q.). 



en droit fiançais. L'impossi%îiité conséquente pour les vendeurs professionnels de limiter leur 

nsponsabiiité en vahi de ta garantie a mis en émoi d'ailleurs la docühe et l'industrie 

françaisesb8'. Ann de tempérer les effets de c m  sohition, ia domine frariçak a mg@ 
notamment d'en excepter les ventes int~ationales~ a celles qui sont conclues par un 

acheteur professiomel" ou encon de Limita la garantie aux rnilr dommages corpor~Is*. 

Ces différentes possibilités n'ont eu que peu d'amait et aucun suivi en droit québécois. Ni la 

doctrine ni la jwispmdcnce au Québec n'ont cherché à mmdrc le domaine de la suppression 

des exclusions canventionnelles de la garantie. Au contraire, l'extension du domaine d'application 

de la prohiôition d'exclusion a créé peu de remous. Elle a plutet été perçue corne une suite 

normale dans la recherche d'une meilleure protection de 1 ' a c h d w .  L'écart entre les deux 

réactions s'explique aussi par l'intensité diffitente ambuie à la présomption de connaissance 

dans chacun des systèmes. En droit fiançais, tous les vendeurs professionnels, sans tgard à la 

nature spécialisée de leurs activités, sont soumis a une présomption héfiagable de 

comaissance6". Dans notre droit, tant sous l'empire de l'ancien Code que sous celui du 

*'B. Stark, ~<Observatioas sur le dgime juridique & clauses & ~nspoasabüité ou limitative & 
responsabilité», D.1974.Chr.20, m. 64 et S.; P. MalinVaud, «Pan ou coimc ia validité des clauses Wtatives de 
la garantie des vices cachés daus la vente>), I.C.P.1975U69Q B. MercadcL d a  limitation de la garantie ki vices 
cachés dans la vente àes produits fabriqdw, J.C.P.1976- Ed. Corn. ei iad iï.12157; J. Bi- uPlaicbyer pcrur les 
clauses limitatives & gaantie et de rcqm&W cians ks oontnits & vente a & fiunnhirt mîre p r o f @ ~ ~ ~ b ~ ,  
J-C-P.1976.I.2755; F. Moiiet-Vieville, (La  mpm&iiité dcs vcn&u~-fibacaas mm conceptnirs & leurs produits>). 
G.P.1977.46. Des voix modérés n'y OIE pas vu de drame: P. Anal &a garantit cimventiollllcile dcs vices cachés 
dans les condititms &&aies 6 vente en mati& mkiîiém. (1979) 32 RTS.Comm. 203. 

-C. Masse, ccGaranries COmnntiOllPCllu et gyUitics légaies - WE haumuam . . difficile mais néœmab, 
(1986) 1 1 CJ.U. 475. 

GWin, Co@mifé et ganmfies doirp h me (PradLirs mdilias), Puis, L.GDJ., 1983, p. 254, no. 2S9. 



nouveau, l'application de la prisomption est plus nmckm.  La tribunaux québécois disposent 

donc d'une plus grande marge de maamvre lonqu'ils dicident de l'opposabilité d'une exchision 

de g m t i e  i l'@rd du vendeur professionnel. 

295 - En verhi du Code civil du Québec, ii existe toutefois certaines circoastances où la 

stipdatim de non-garantie ne protège pas le vendeur et où les miunaux n'exercent aucune 

discr6tion sur la question. L'article 1474, alinéa 2 C.C.Q. énonce que nui ne peut limiter sa 

responsabilité pour un préjudice coqme1 ou d. M h e  si la clause de non-garantie est 

auuement valable, elle ne peut donc immuniser lm vendeur, même non professionnel, quant a sa 

responsabilité en vertu de la garantie pour le préjudice corponl ou mral causé par le vice. Cette 

solution s'est imposie en droit général à la suite de la reconnaissance législative de la primauté 

de la personne humaine"'. Elle se justifie parti'culièrcumt en matik  de garantit en raison du 

rôle nouveau que lui confm le Code civil du Québec. Le double choix du législateur d'inQoduirc 

la règle de nonleurnul et de linntcr la responsabilité nouvelle des biens non sicirritaircs au scui 

domaine extracontractuel confie a la garantie le rôle de responsabiiiti du fait dcs produits en 

matière contractuelle. Au mhimum, une telle rcsponsabilitC assure une protection de l'mtigrité 

physique de la personne. Tout comme cela s'est fait dans le cas des expériences américaines et 

européennes qui ont inspiré c h u  nous la nouvelle responsabilité extracontractuelle des biens non 

sicuitaires, il est inconcevable qu'une telle nsponsabilitk puisse être mise de côté par voie 

wnvcntionnclle. En interdisant de maniére générale I'cxclusion conventionneile portant sur le 

dommage corporel, le droit nouveau est conséqumt par rapport au &le unique conféré H la 

garantie. 

296 - Enfin, il paraît udc de signala le amtraste iqommt en- le régime d'exclusion de la 

garantie du droit counuun a celui des garanties pCvua par la Loi sur I. pmtectbn du 

consommateur. L'article 261 de cette loi énonce que la parties ne pewent pas y dkger par 

'"Voir infio nos. 620 a S. 



convention particulière. En conséquence, le contenu entier de ceat loi est impératif'. T o m  les 

garanties propres au b i t  de la co~lsommatim ne pewcnt, roru aucun p-, f h  i'obja dtne 
modification ~0llv~~1tionaelle*. Souiip011s touttfois que l'article 35 de la loi prtcise quc rien 

n'empêche le commerçant de bonifia le régime de base en ofhaDt au oo~lsorrnnattu des 
garanties encore plus avantageuses. 

297 - Le domaine d'application de la garantit de @té du droit conmam est donc ds large. 

ï i  dépasse le cake de la vente et rejoint tout transport contractuel à tim onhxx, même innomé, 

d'un bien corporel. Son régime bexclusion est wmpiice de cette expansion. Il  tend par tous les 

moyens a protéger i'existence de la garantie. En mat ih  de ventes judiciaires, I'excmption n'est 

accordée que dans la mesure où l'intérêt g i a M  l'exige. En matière d'exclusion conventionnelle, 

le régime particulier favonsc ouvertement le maintien de la garantie par des régles tant de forme 

que de fond. Les mêmes fondements dominent I'extmsion a le msemmmt du domaine 

d'application, à savoir la protection de l'usage du bien a la dénonciation fraiche du vice caché. 

298 - Nous avons jusqu'ici traité la garantie en tant qu'institution juridique par l'intermédiaire 

de sa nature juridique a de son domaine d'application. Ce faisant, nous avons en quelque sorte 

négligé sa dynamique intane. Celle-ci s'est fornie autour d'un but, celui de riprimer un mal 

certain, le vice édilicien. La garantie modane a attribué au vice qu'de interdit un sens insolite 

qui se doit enfin &être élucidé. 



CHAPITRE II 

Section 1 

LA GARANTLE PROSCRIT LE VICE QUI PERTURBE 
CLANDESTMEMENT L'USAGE DU BIEN 

299 - En réalité? Ic vice caché est plus qyba énoncé de fait C'est l'élément juridique 

fondamental activant présentement Ir garantie. La notion de vicc caché est composée de deux 

aspects distincts. Nous analyscrom uîtcrieumncnt les oonditions p n h t s  pour que le vice soit 

qualifié de «caché». Fixons d'abord no- attention sur le concept trop méconnu de vicc au sais  

de la garantie. 

Som-section I Le vice: l'&rghsement conceptuel de l'mage protégt 
A. Le vice est constitutif du fait destmcteur de Fusage 

a) Le vice est ins4purbIe du di îk i t  de l'usage 

300 - Le terme «vice6% n'est pas défini ciam les dispositions de la garantit. Ea lui-même9 le 

terme est ambigu tant sur le plan du langage courant que sur le plan juridique. Ii est normalement 

entendu comme une iqcrfection ou une anomaliees1. Or, i'imperfection se wsure à la 

pcrfcction, une norme impossible à attcinbe. Quant à l'anomaiie, elle s'apprécie par rapport A 

ce qui est normal. Tout dors réside dens Ir norme choisie pour repérer l'anomaiie. Spontanément, 

g'P.Robut, ~ G r a n d R o k n d c h i l p u ~ c ,  ~.9,Pa&,Le~pbas 19924~722; H.Reid,DlciloiiMlir 
dehit&béco& etcmiadfen, srq>model,p.99l.Letcrme uvicm e s t c a \ m  duduIpt iD sirnant 
<hperfectiom, «tpm ai «al&atiio~* (O. Bloch a W. ma WPitbug D i d m z i r c  &nobBiQuc ds lo hgw 
fiançaire. qpra  me 1. p. 671; JO ï b ï a h i c u - ~ ,  D i c r i o w  +~I;ogtqiu rnim<dout. s>lpm me 5. p. 533). Le 
synonyme ~~dCfPm, est dhid du mbe Binçiii dfÿllin,, dm Yari un sens @ch & maquema (A. 
Dauzat. J. hibois et H. Mitterand, Dleedoiaoln &no&#qirc a hIsti~rzquc <&W. Pa& LPmussh 1993. p. 287; 
J. Mathie~-Rosay. DWnnaire &moIogiquc nt- sapa 5, p. 156). Lc tame @ais &kt est dtrivt dcs 
mtmCs JWCCS fiançaises: RK RK B e  D- of Er)lm~togy, scgm ~ W C  6. p. 259. 



nous pensons aux normes établies par l'industrie pour détcrmincr le vice de construction ou de 

fabrication. Nous v m n s  toutefois que le vice prévu par i'article 1726 C.C.Q. posdde un sens 

et une logique propm liés à son développement et au fadement principal de la garantie. 

301 - La garantie édiiicienne doit son succès et sa longévit6 à sa notion particulière de vice. 

L'Édit des édiles se dimarque en ce sens des autres législations autiques qui se bomaicnt à 

interdire la prisencc d'un vicc précis et détermint i l'avance. L'Édit ambitionnait a procuin à 

l'acheteur une protection ginirale contre tout vice du bien. Nous avons vu que le vendeur fiit, 

en premier lieu, tenu de dénoncer toute imperfection du bien sans exception. Les M e s  

s'aperçurent toutefois assez tôt qu'il n'était pas possible de d p r b r  toute impafection, car aucun 

bien n'est parfait692. Ils révisèrent alors à la baisse leurs desseins ca ajoutant une condition 

supplémentaire au vice. il fallait qu'il entravât l'usage du bien. 

302 - Ccae conception du vice s'est mnintcnue en notre drwt L'article 1726 C.C.Q. énonce que 

le vendeur est teau de garantir l'acheteur d'un vice rendant le bien «impropre a l'usage» ou 

diminuant usan utilité». Le déficit d'usage, qu'il s'agisse d'une simple diminution ou d'une 

carence majeure, s'y présente comme une condition de la qualification du vice au sens de la 

garantie. Cette interprétation est encore retenue par la plupart des auteurs6? La première 

conséquence juridique de cette conception, bien connue d'ailleurs, est que tout vicc ne peut Cire 

un vice au sens de la garantie B moins d'entraina un dtficit d'usage du bien. Selon cette 

conception, le vicc a caractm éûilicien fiit partie d'un sous-ensemble d'une plus grande 

%. Fm'baul5 T ' d  & dm& dVSI dit Q&& T. 11, nlpm mtc 446, p. 276, m. 305; T. Rmscm-Haile, 
Préc~h&ua&&wadklouagb, ~ 1 p ~ n d c 4 1 , p .  120.Endnit b ç & ,  L - G d -  Tiwirirdehvaitl 
B de I'eclhnge, T. 1, qpm we 33, p. 438. m. 423; L. J m a a u &  Coirrs dr &oit cM1, T. 3, mpm nm 441, p. 587, 
no. 1119; G. et S. Bail-, Tiufd & dk& dvfI, T. 3, Pais, LG.DJ1 1%8, p. 508, m. 1523; G. ïambcn, 
CautsdehiiCiviC T.3,qpmn~te4û,p.269, &L.aJ.MaaffuQ F-Chabas, et M.& ~ ~ & & u i t  
ml, Ptim@a~ wncrag: vente a m .  T. Il& V*O iiotc 40, p. MO, m. 981; P. Dupam-Dcicstnim, Droit &il. 
pruic@aa mm, P 66 Pana Wao 1988, p. 30; F.G. Initüleul et P. DtIekcqiic, Gmm cMlr n 
commerciaioc, sqm note 40, p. 211, m. 269, P. hhhie  a P. Ayilk COlPS & d i t  Chiil, ks anmm JpLfima, 
supmMlt395p.2AZ. m . 3 8 8 ; M . B m c k - G i i  Lunlarhrid d u a w ~  ~ ~ ~ ~ ~ & c o M o ~ c I , ~  
mte 421, pp. 5960,  m. 61. 



catégorie de «vices». Le &tire d'un déficit d'usage engendré permet en ce cas de distinguer le 

vice édilicien de tous les aues  a de citconserire le aouslensemble auquel il appartient. 

303 - Il y a toutefois me au- ccmception possiile du vice au sens de la garantie. Sa 

reconnaissance n'est p l u  seulement subordonait à la prcuve qu'il engendre un déficit d'usage. 

Son même tepose sur l'effet néfâste qu'il a sur t'usage du bien. Tout phénomine, 

queue que soit sa fomre ou son origine, co~~~tituc un vice dès qu'il entrave l'usage n o d  du 

bien. Le déficit d'usage n'est donc plus une simple condition i laquelle le vice doit satisfàicc. li 

est le résultat qui donne juridiquement naissance au vice. 

304 - Distinguons tout de suite l'écart conceptuel e ~ e  la qualification de l'inaptitude à l'usage 

comme un fait géniratcur de vice et comme une condition A laquelle le vice doit satisfaire. Le 

vice doit remplir d'autres conditions pour être admissible i la garantie. Il doit être grave, 

antérieur à la vente, inconnu de l'acheteur et occulte. Or, tout fait n'est pas un vice pour la 

simple raison qu'a est grave, antirieur, inconnu ou occulte. En manche, tout fait provoquaut un 

déficit d'usage constitue un vice au sens de la garantie. Pour reprendre notre description 

graphique, le vice ne fait pas partie d'un s o ~ c m b l c  de vices généraux. Il peut même se 

trouver à l'extérieur de toute catégorie de manifèstations que nous qualifierions normalement de 

(vicesw. Cc nom ne lui est dû qu'à titre de source d'un déficit d'usage. 

305 - Or, cette conception est tgalemcnt agréée par la jraisprudence quCb6coise. Certes, une 

dérogation aux normes établies demeure suscephile de COllStitucr un vice à condition d'entraver 

l'usage du bienm. Nos tribunaux ont cependant aussi recormu comme vices des phénomènes 

sans cohésion logique pour l'unique taison qo'üs étaient A i'origine d'un déficit d'usage: la 

.- 

wHtcguet c. Aenql(Ci, (1929) 67 C.S. 460, 35 RL. m. 468, id. sur h quation du mai nisoanable, R e n d  c. 
(1930) 49 B R  271; Gour& c. B W ,  JE. 74463 (C2.k Poulin c. Md M C m a v m  LtLr, qpm note 675; 

C. ~ n t u i n e ,  sqpm sac 648; T*nblay c Tnrchon, [1980) CS. 624; Maltoir c. Tmnbb, mpm note 648; 
Y& Indirrdes Inc. c. Beuuer Luniber Co., supnz WC 330; Paquet c. MIloin, JE. 91-501 (CA); Compakié 
d m ~ ~ r m c t c p  Prwliiecr-Uniu C. h l *  Rcelty M, B9.L 91-282 (C.S.). 



présence d'arbres à croissance rapide près der fmdatioasm, i'cxécuhn des travaux 

muai~ipaux~, l'utilisation aatéticlpc non ccmfiormem, la présence dimc colonie de chauves- 

souris"? Lc vice au sens de ta garantie de qualitt du vendeur a donc cette particdarité que son 

existence est définie par son résuitat I1 ne posside aucun trait d'identité propre. ll demeure 

entièrement au service mi déficit d'usage qu'il occasionne. Cette interprétation jiaisprudentielle 

particulièrement extensive du vice n'et pas unique au droit québécois. Un auteur fiançais, R 

Zirah, a no* I'ouvernire en ce sens de certains m i a u x  commerciaux en Frances9? En 

élaborant une notion dite  fonctionnelle^ du vice de la gar~ntie, il s'est aperçu que ces triiunawt, 

sans s'en être mdu compte, ont, dans les faits, lié l'existence même du vice à son rôle d'obstacle 

a l'égard de l'usage. Le vice devient alors «le vassal de l'usage auqucl on desti~le'% le bien. 

La même interprétation est retenue par certains miunaux beiges selon lesquels I'cxistcnce du vice 

se définit par baptitudc du bien i l'usage ~onnal'~'. Malgré leur intégration intense, le vice 

et le déficit d'usage continuent toutefois d'être deux faits juridiquement distincts au sens qu'ils 

conservent leur autanornie conceptueiie dc cause à effet. Ils s'avirent ccpcndant inséparables, car 

696RueI c Lovoie, JE. 92-724 (C.A.). 

mCwk c. W m w ,  [1992] W.Q. 1540 (C.S.) (en appel). 

"DPR Z h b ,  «La goanbic d a  vices ca&m, sqm ootc 481, p. 339. Voir aussi (3.4 Nam, La rcporatlon des 
dommuges caicrés pm ik vlccs 6bic clrare, Pa& L-GDJ., 1982, pp. 38-89, m. 2. 



l'existence d'un vice ne peut 2tre confîrméc qu'après la constatation d'un &fich d'usage. Zitah 

a donc correctement qualifik le vice du dit destructeur de l'usage'%. 

306 - li ne d t  pas cependant de constater cette intqrhtion particulière. il fiut encore 

l'expliquer, ce qui oblige à examina la garantie dans son ensemble. MaIgré son nom, eue 

n'assure pas l'inexistence des vices en vase clos. Le vice tCpW est celui qui porte &te a 

une certaine fin, soit l'usage du bien. il ne s'agit pas d'un vice de coasûuction ou de fabncatim 

dont la finalité peut Stre bénigne ou anodine. Lorsque le vice obstrue la fin prescrite, le bien 

souffre d'un déficit d'usage. En réalité, la garantie réprime moins la présence d'un vice que l'état 

défectueux qu'il pmvoque. Elle assure l'inexistence d'un déficit d'usage ou, de façon plus 

concise, l'usage du bien. La manière dont elle y parvient est singulière, r n k  paradoxale. Au 

lieu de réprimer la violation de l'usage, elle proscrit la cause de cate violation. Le tisultat 

(l'usage) est ainsi assuré par l'interdiction d'une cause (k vice) provoquant l'état indisirable (le 

déficit d'usage). La jurisprudence a, dans les faits, décidé, selon au xmhs trois juridictions, que 

la garantie de mception faaçaise chetchc avant tout à procurer un résultat, mit l'usage du bien. 

Une fois ce résultat fiustré, la garantie se met en branle pour réprimer le fâit qui en constitue la 

cause, quelle que soit sa physionomie. 

307 - Le vice se définissant par son effet sur I'usage, le domaine d'cxistcncc d'un vice 

correspond à l'étendue de l'usage protége par la garantie. Pour délimiter la notion de vice, nous 

devons donc commencer par circonscrire cet usage. 

b) L'usage proth6 est cehii de le8chttem rrlsoll~lllbk 

308 - li faut d'abord d6tcrmincr le caractère objectif ou subjectif de l'usage que la pant ic  

cherche à protéger. S'il est objectif, l'usage pmtége est celui de i'acheteur raisonnable. S'il est 

subjectif, les attentes particulières de l'acheteur, même objectivement diraisonnabies, &tent 



d'être protégées. La formulation de l'article 1726 C.C.Q. est ambigu€ sur la question. Elle précise 

que le vice ne doit pas rendre le bien «impropre & l'usage au-1 on le destine» ni diminuer 

<dellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donnG si haut prix». 

En se dfiraat à l'acheteur du bim, l'article paraît permet& la poss~iilitk d'une évaluation 

subjective de l'usage protégé. 

309 - Au Québec, ni la doctrine ni la jurisprudence ne se sont prévalues de cette possibilité. Le 

vice a toujours été entendu comme le fait qui engendre un déficit d'usage virifiable in abstracto. 

Le déficit d'usage doit ttm réel non seulement pour l'acheteur en cause mais pour tout acheteur 

raisonnable. La solution coniraire risquerait de mettre le vendeur à la merci des caprices et des 

lubies de l'acheteur. Pour sa part, la docPinc fiançaise s'étant prononcée sut la question considirc 

aussi que l'usage protégé est celui qui est attendu par dopinion C O ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  Ici, comme en 

France, la formulation de la garantie a toujours, en effa spic56 que l'usage assuré l'acheteur 

est celui auquel rom, soit l'acheteur n o r d  et raisonnable, destine le bien'? 

310 - Même si le critère d'évaluation de l'usage est objectif, il n'est pas nécessairement à i'abri 

des incertitudes. L'usage communément attendu d'un bien est susccptMe d'évoluer. On s'attend 

de nos jours P un rendement supérieur dîme automobile neuve par rapport a ce qui pouvait se 

concevoir au tournant du siècle. A l'époque d'Argentré (de 1519 A 1590). la pdsac t  de 

fantômes dans une demeure émit considérée conmit un vice susceptible d'entraîner la résolution 

de la vente70s. Vu la croyance alors généralisée B de tels phénoimhes, il était possible de 

'"'I.. Jossemd, Cam & &oit Ml patigfjmpds, TT. 2. - 441, p. 587, m. 11 19; B. Gross, Lu notion 
d'obligorion & gmmife Ilonr ie duit àm contra& ncrie 440, p. 240, m. 250; R Zérah, *Lo gmsüie &s vices 
cachés,), W ~ O  adc 481,350; J. Huet, *Ganntie IWe contre les viocs -, M-CIarsau dvil, TT. 17, pyis, 
Éd. Technique 1994, Fasc. 300, rum. 4142. 

9. d ' m .  5iu Brcmgne, Cimmen&irii in c o n m N a h s  dvm &iunn&, Paris, Nicoiai Buon, 1621, 
anicle 282, pp. 1359 et S. Voir J. Manet, Dm vices t d d s  ou ddhibi~oiiu &w les vave~ & m t u b l a  et 
d'immmbles, supra ncne 61 6, p. 168. Vair aussi M. Trupiong, Le &vit dvil apliqué, De iu mve TT. 6, sqpm mtc 
626. p. 7, no. 548. 



conclure objectivement que la présence de revenants engendrait me perte d'usage. A iuic 

telle croyance n'est plus géniralenzent aâmise, bien ~u 'un  acheteur puisse néanmoins &ce 

pcrsomellemcat convaincu de l'existence de fatômes dans am logis. De même, encore 

aujourcihi, selon cataiaes dturcs, un décès violent dans une demeure risque de jeter un 

mauvais sort aux fbturs occupantsm. Toutefois, de telles croyances ne sont pas cautionnées par 

la garantie, car elles ne font pas partie de l'inventaire de l'acheteur raisonnable de la culture 

dominante A l'heure actuellem. 

311 - Le cantonnement de l'usage protégé au domaine de l'acheteur mi~nnable n'&carte pas 

sedement le vice subjectif de l'acheteur. ïi empêche aussi ce dania dc réclamer un usage 

spécial du bien. Si l'acheteur destine le bien a une lin que n'envisagerait pas l'acheteur 

raisonnable, l'usage attendu ne bénéficie pas de la protection de la garantie. Une exception iî cette 

r6glc est tourfois admise. Lorsque I'achetcur fait savoir au vendeur liisage spécial envisage, 

celui-ci est également protégé, car il joue un rôle au moment de la fimation du conmtm. 

Ainsi, l'étendue de l'usagc protégé par la garantie peut varier selon que le vendeur a traité 

directement avec l'acheteur ou y est tenu par voie de fccours directm. Selon certains auteurs 

fiançais, tes ententes intervenues concernant la qualité du bien tlargissent aussi le domaine de 

l'usage visé par la  garanti^''^. lis prétendent y voir un autre aspect de la notion fonctionnelle 

'% Lawye~' Weekly, Nw. 6,1992, p. 6. k acbetMs d'origine chhise avaient âéwwm quim mcmbn 
de la famille du wadcur s'était suici& cians i'immeub1e. 

'ODvoù, par exunpie, GcJtlOn ClecrrCy &Fi& Luk c- DomInion & Grfmm Inc, 119961 RRA. 11 00 (C.S.). 

"% Huet, «Ganntic lé@c les vices aehCais, su,pm mte 703, Fasc: 300, m. 9. 



du vice7". Leur interpritaticm a toutefois eu peu d'effit sur notre droit. De fâit, Ir garantie est 

une responsabilité ltgaie n'exigeant aum a m  fait conûactuel que la vente elle-même. Les 

triiunaux québécois ont plutôt tendance à juger de telles ~ltentes suivant les règles de la 

responsabilité contractueiie généraie. Ces ententes tecoivent donc plein effe mais génialement 

à l'extérieur du cadre de la garantien2. 

312 - Si la garantie de qualité tend à devenir, sur le pian de son contenu, une garantie d'usage, 

cette évolution demeure néanmoins machevée. La garantie ne s'active pas au moyen de la seule 

preuve du déficit diisage. Elle exige la désignation précise de la source de celui-ci. La causalité 

reste donc fondamentale. L'acheteur doit fhirc le lien enln la cause (le vice) et l'effet (le dédcit 

d'usage). 

313 - Ainsi, il ne d t  p u  de démontrer que le bi& ne m d  pas l'usage nironnable escornptk. 

Ce n'est pas parce qu'un toit coule, quim robinet ne fournit pas d'eau ou qu'un appareil tombe 

en panne qu'ils sont nécessairement abtcints d'un vice. Nous verrons que ces enttS peuvent aussi 

être la conséquence de phhomines autres qu'un vice au sens de la garantie. Après la constatation 

du déficit d'usage, l'acheteur doit établir le Mt destructeur de L'exigence 

d'identification du vice se justifiait facilement a Pipoque romaine ou le vice &ait généralement 

dhn t rabk  par pmve visueI1t. A l'ipoque moderne, les biens, surtout ceux à caractère 

mécanique et électronique, possèdent un haut niveau technique rendant difficile, parfois même 

impossible, la désignation précise de la source du déficit d'usage. Dans des cas de ce genre, la 

constatation de l'état défectueux ne présente pas alors de dinicuité, mais la dttermination de la 

cause de cet Ctat peut requérir que I'achcteur ou son expert soit plus savant que le fabricant ou 

"'R Z&ah, «La giuamit des n'ces E9chkia, mgwu note 481, pp. 358 et S.; J. Gbtstin et B. DecM, TmftL dGF 
m n m ,  La vente, ParU, L.GDJ., 1990, p 764, m. 722 f:agpPe& at aiti@: L. S u  
fonctionae11e & vice cacbt: un faux probléme?», q r a  701. 



le vendeur sptcialisi. Le fardeau de la pfeuve rcvemmt P i'acheteiir qui veut se prévaloir dc la 

garantit est alors démcsurémeat lourd. 

314 - Dès les années 1920, les biens A cara&c tcchni~ut ant pmlifM à grande échelle. 

L'inaccessibilité conséquente de la garantie ai raison de I'exigeace de k preuve du vice n'a paa 

tardé à susciter une irritation évidente c h a  ccmhs de nos magistratsn4. Les ~ ' ~ U I I ~ ~ U X  
québécois ~ e n t  dors recours à diffircnts moyens pour aiMg- le f h a u  de la ~ ~ I V C  mcombant 

a l'acheteur. Ils permirent d'abd à ceIui4 d'établir I'eXiSfCtlce du vice par preuve de 

présomption. Lorsque d e  la préseace d'un vice pouvait explicper le déficit d'usage constaté, 

celle-ci était Les triiunaux ont égaiement reconnu que le vice pouvait ne pas être 

un fait unique: il pouvait réidter dhn concours de faits7". Ces orientations ont accentué 

I'évolution de la garantit vas  une garantie d'usage selon laqutile la se& constatation d'un 

déficit d'usage en établit son inexécution. 

315 - La diffidté d'établir l'existence du vice a motivé une intervention imporirrntc du 

législateur dans le domaine du droit de la consommation. L'article 37 de la Lui sur la protecIlon 

du consommateur crée une garantie d'aptitude du bien à son usage. Soulignons qy'il ne renvoie 

71s~es~lniers  c- Ford Mora Co. of Cîaua&a Ltd, ripa mtt 398; Ckahmun c. B e h  CoiismccrS;on Co., 
[1976] CS. 614, 11 (tnnc [1979] C A  595; Bciada c. Sclberlhg Wb Co.. [197q CP. 221; 
&mneulu c- Gnrrol Moron dù Cma& L&, JE. 78-758 (CS.); l%qmce, Cie d'os- c. Font Mumr &. 
of Cmrodo Ld. JE. 78-801 (CS.); G a d  M o m  <h C h a h  tdc c. Tànaia. nqno pdc 330. 



pas à la notion de vice caché. Carticle énonce uniquement que le bien doit servir à son usage. 

À notre avis, rai texte jwtine me  vcritable garantie de l'usage du bica vende Et FarticIe 38 de 

cette loi est constitutif dime garantie selon laquelle le bien doit sen& pendant une durée 

raisonnable. Une p d e  mirpartante de la doctrine et de la jurisprudence e s t b  q ~ e  ces articles 

créent, B tout le moins, une présomption de l'existence de vice loftque le bica ne sut pas pendant 

une durée node ' '?  Or, i'arcicle 1729 C.C.Q. ïranspose et consane désonmis cctk 

interprétation dans la -tic de qualité du droit commun. Ii édicte une pdsamptim de vice 

lorsque le bien vendu par un pmfcssiome1 ne fournit pas le rendement attendu pot rapport à des 

biens semblables; celle-ci peut toutefois être repoussée par la preuve que l'état du bien est dû à 

sa mauvaise utilisation. L'article 1729 C.C.Q. renforce donc la tendance voulant que le vice 

s'étabiit par la seule pmive de l'effet nuisible à l'usage du bien. Enfm, la tendance ne se limite 

pas à la garantie. Le ligislatcur adopte ce système en ce qui a trait à la tesponsabiiiti 

extracontractuelle des biens non siairitaires. La seule preuve de l'absence de sécurité, à iaqueiie 

le public peut s'attendre, ctablit l'cxistcnce du vice7". Celui4 découle de la «simple 

constatation d'un fait objectif l'msufisance de la sécurité du bitn eu égard aux attentes 16gitimes 

du publicngw. La garantie, prévue a M c l c  1726 C.C.Q., n'est pas encore arrivée a cette 

finalité. Toutefois, de manière semblable, l'usage qu'elle protège s'étend, indépmAammcnt des 

croyances particulib de l'acheteur ou des engagements contractuels intmenus, h tout ce à quoi 

l'acheteur peut raisonnablement s'attendre dans les citconstances de la vente. 

316 - Nous avons d'abord vu que Ie vice au sens de la garantie se définit par son effet sut 

l'usage protégé. Tout fak de qyelque nature qu'il soit, engendnint un dèficit d'usage constitue 

un vice. De plus, l'usage protigb par la garantie est celui de l'acheteur raisonnable. Ainsi, le vice 

se limite généralement au déficit diasage umstaté objectivement. Après son existence, le 

7"N. L'H- mit & h #11~0~1111otlon. sqm ODte 689, p. 66, m. 53. M a W u  c. Airiar ML LcCc, JE. 82- 
394 (CS. P.C.); Cïrrast c. Mwfc T- Enr., C.P. BaieComeau 65M)2-000270-840, le 14juia 1985 (M. k juge 
S. Cioutier); F o n s  c. Lcrbncpub. J.E. 90-1 115 (C.Q.). 

719Commentrrircs àu m m  & 10 &C. supm ll~te 338, sais i'yeicie 1469 C.C.Q. Vair rus- 226 a S. 



caractère objectif et subjectif d'un vice s'évalue donc logiquement par son effet sur l'usage. Une 

fois que le déficit dbage peut être vMC de amière objective, sa cause est considérée mnmc 

un vice a donc réprimie suivant i'écanomit de la ganuitie. Si le déficit diasage n'est qut 

subjectif, la garantit ne confêre aucune protection fachetcm. Aux fins de i'adysc de la notion 

de vice, nous ne devons donc pas paria ici de vice objectif ou subjectif mais bien de déficit 

d'usage selon ces critères. 

317 - Le vice est donc susccptiile d'assumer autant de fonncs qu'il y a de causes engendrant un 

déficit d'usage d'un bien. La notion de vice, honnis son cadre conceptuel, n'a ainsi rien de fixe. 

Elle dépend du contexte particulier de la vente, mais elle évolue aussi au rythme des exigences 

de l'acheteur raisonnable dans notre société. Ccpenûmt, la conception extensive du vice soulève 

d'autres conséquences uniques à la garantie que nous examinerons cidessous. 

B. L i  conception du vice iniiue sur son domaine et son intensit6 

a) L'usage prot6gC comprend an usage s(caritrir.e 

318 - La montée de la technicité des biens n'a pas seulement complexifié la rccomaissance du 

vice. Elle a souvent eu pour effet de les mdrc plus dangereux. Cependant, le danger du bien 

menace moins l'usage de celui-ci que la sécurité de l'acheteur a de son entourage. Or, la garantie 

a été conçue pour assuret l'usage du bien non pur protige l'acheteur de ses dangers. 

319 - Lorsque le bien soufIfe d'un déficit d'usage dont la cause provoque un préjudice ~brpotcl, 

la garantie SC ptetc d'emblée une fonction simiîaire. Le vendeur, connaissant le vice ou ne 

pouvant l'ignorer, est tenu dc dpondn de r<tow les dommages-intérêts muffcrts par 

1bhcteut7%. Le préjudice colpore1 subi n'est alon qu'un donmage causé p u  le vice, au 

même tim que le dommage mathiel ou mord. Ainsi, la présence d'un collier dan8 une bouteille 



de boisson contaminant son contenu est un vice au sens & la ganntie. Si l'acheteur boit le 

contenu a en subit des Iésions, la g d e  peut s'avérer une voie d'indeZlMjSation efficacen1. 

320 - Le dommage corparel peut toutefois être plus que 1. conséquence d b  déficit d'usage: 

l'usage protégé par la garantie peut comprcn&e un usage non dangcm~ du bien. L'usage visé 

comporte alors un volet stcUntaîrc. Or, les bi%unaux qyébicois ont interprété l'usage viré p u  

la garantie en ce sens. Par cxcmplt, la prCsence d'un produit explosif dans des tuyaux de fer nit 

qualifiée de vice ks rendant impropres i l'usage, même si le fa était autreiacnt de bonne 

qualité7". De même, le matériau employé dans la d t c t i o n  de la row diin véhicule qrii 

n'offrait pas la résistance voulue pour assurer la sécurig de l'usager était qualifié de vicem. 

Cette extension jurispnadcntielle n'est pas étonnante. La garantit veut assurcr que le bien procurr 

son usage et I'usage pmtigi est celui auquel l'acheteur raisonnable est en droit de s'attendre. li 

paraît donc tout à fait raisonnable que celui-ci s'attende que ltsagc procuré par Ic bicn ne mette 

pas en p H  son intégrité physique. 

321 - Certains auteurs assimilent iiircmcnt le vice de siCufit6 au vice caché réprimé par la 

garantien4. Le phénomène n'est pas micpc au Québec. En droit ~ ç a i s 7 ~  et m droit 

l'afnnité jurispnadcntieile entre les deux notions a ét6 remarquée. L'intégration 

Nhnsm & Filion c. D m è  Sikipbuilding & Rcpofnng Ca. [1925] RC.S. 202. 

N~audeue c. Roger BOUdOUin A u t m o b k  k. JE- 8M72 (CS.). 



complète des deux notions fait toutefois pblime. Le danger du bien peut provenir d'Me cause 

autre qu'un vice au sens courant du mot. En ce cas, le bien n'est point inapte à son usage. La 

menace i l'intégrité physique de ltsager p-ent plutôt d'un danger inhérent an bien. L'usager 

informi des risques qui se rattachent au bien peut en jouir spns crainte. In source du danger est 

alors l'absence d'hfbrmation appropriée quant B l'usage sécuritaire du bien; il s'agit notamment 

de l'abseact ou de I'insufEsance d'un mode d'emploi ou de la dénonciation du risque. Une 

p d t r e  tendance de Ia jurisprudence fbt de recourir à la garantie pour r é p h  l 'kt non 

sécuritairc du bien résultant de ce contate factuel. C'est ainsi que la possibiliti pour la culasse 

diin fisil de reculer brutalement fut qualifiée de vice en l'absence de dénonciation de ce danger 

à l'usagern7. P d c m c n t ,  la possibiiiti pour un tuyau d'un a p p d  de stobs&ua et d'exploser 

fut jugée un vice en l'absence d'une dénonciation claire de ce dan#'. Dans ces causes, Ic 

danger riSultait de l'absence d'inslructions suffisautes pour l'entretien du bien vendu. Les 

tribunaux ont cependant préw qualifia de vice lc danger conséquent à cette laculle plutôt que 

la lacune elle-même. De fait, le danger pouvait plus facilement Stre quiif% de vice, car il 

relevait de l'état du bien. À l'évidence, il paraissait plur dBc& d'imposer au vendeur, par 

l'entremise de la garantie, une obligation de renseignement sufnsant pour éviter ce dangerm. 

n%jurispni&ncc h n ç a h  pYlrtlvOVlkcéiagamtit Pœpoint.VuirG.Com, «Dciagarintie&svices 
P la garantie des risquem. (1964) 62 RT2I.C. 574. 



322 - Une d-émc génération de juristesm a prifité attaQua de tioDt la suurce du risque en 

élaborant une théorie de Pobligation de rcnseignemenî, distincte de la garautie, selon laquelle tant 

en matiàc eontractuelkn' qu'en rmtiàe nuacontracaic11em le vendeur et bute pasanne 

à même de le fàirc sont obligés àe f o w  à t'usager d'un bien des instructions apptapriécs à son 

usage sicUritaire. L'obligation de renseignement a eu le mtnte de responsabiliser le fabricant, 

le vendeur ou le propriitaire envas l'usager ~ u a n t  aux riqacd du bien, L1inex6cution de 

l'obiigation se traduit par i'omission d'un de ceux-ci de parter i la coanaissancc de l'usager les 

dangers du bim. En raison de la conception naodeme du vice au sens de ia garantie, catc 

obligation peut nkanmoins être transposée efficacement dans le droit de la garantie. Nous ne 

croyons pas nécessaire de Jartir du cadre de la garantie pour assurer que l'acheteur obtimne le 

renseignement nécessaire à l'usage sécuritaire du bien. il faudrait rattacha l'obligation de 

renseignement directement à t'état du bien. Nous avons constaté que le vice a perdu tout trait 

distinctif d'identité: il est réduit à tout fait qui engendre un deficit d'usage. De plus, l'usage 

protégt comprend l'usage sécuritaire du bien. II en découle que tout fait nuisant à l'usage 

sécuritairc du bien canstituc aussi un vice. L'absence ou i'insufnsance d'insiructions n6cessaitcs 

à l'usage sécuritaire du bien peut donc être qualifi6e de vice. Ce n'est pas le danger inattendu 

qui est le vice, comme le concevait la premih tendance jutispmdentick examinée, mais la 

source de celui-ci. ii nc s'agit pas non plus de l'omission du vendeur d'avertir l'usager, tek 

qu'elle est sanctionnée par l'obligation de renseignement. Le bien vendu est vicié au sens de la 

garantie, car il n'est pas assorti des instnictions ou des dénonciations suffisantes à son usage 

9.4. I U  &eurit& et inforrmfjon & l'usager d'un pmduit~. supro me 724; P A .  Jobis Les w n m  de 
disrrlbtion & biar rechniipm, ngm xxne 471, pp. 216. m. 81 et S.; P . 4 .  Jobi~, «L'oôliga!b davcmSSemW 
et un cas typique dt cumul», (1979) 39 R dL B. 939; P. Licgan4 jr, c9w une M c  & l'ohlieyiûn & 
renseignement du fabriciuu en droit âvü d c m ,  (1981) 26 RD. McGin 207. En droit fnnCair, voir M. & JuglM, 
iCobligation & -gPemerd dans les -, (1945) 43 RTDL 1; J X .  OveRÉPh, wlr nsgoasPbiiitC du 
fabricant de produits daaganiit», (197î) 70 RTB.C 485; M. Fabn-Magfmu, De i'obligalion d'h@mu?fian a k  
ler c o n m .  F'aris, L.GDJ, 1992. 

"'Nmonal Drying Machimy Co. c. W&so Ltd. npm aCm 508, inf. [1981] 1 RC.S. 878 sur daunes poiats; 
Royal I&aie~ Inç c. Jones, [1979] C A  561; JX. L i v a o i s  tteC C. P k m m h ,  J.E. 85-619 (CA)* conf. LI9821 
C.S. 594. 

m~~ Inciiuwicr Inc. c. Jorn supm 731; Waburso Lrd c. N M  m n g  Moclilnay CO.. Mtc 
51% O.B. C&& X i e  c, @ointe* [1987] RJ.Q. 101 (CA). 



sécUntaVe. Signalons que l'article 53 & la Loi sw Irr proteciion du consomwuateur, rdemmt 

la responsabilité spéciale pour vice caché, s'inscrit dqà en ce sens. De fait, son deuxième alinéa 

interdit le défaut d'indications u é c e s ~  1 la protaction de lbtilisateur mûe un risque ou un 

danga*. A notre avis, il serait souhaitable qye k notion &vice de la g m t i e  de qyaiité du droit 

commun s'intègre également du concept du danger inhérent au bien. Précisons que l'état non 

sécuitaire d'un bien n'oblige pas a dcs insbnictions éliminant tout risque d'emploi. Certains biens 

sont inûins&quement et nécessainment dangereux au mwient de leur usage. Nous songeons aux 

biens comme de la dynamite, des produits toxiques ou même d b c  tondeuse à gazon, L'usage 

sécuritaire, tout comme l'usage protég6 en général, est délimit6 par les attentes d'un acheteur 

raisonnable. L'état sicuitaire varie donc suivant Ics attentes de celuici. 

323 - La garantie assure donc une protection généraie contre les vices de sécurité, y compris 

l'absence de renseignement appropriC à l'usage simitaire. Une fois établi le point à savoir que 

i'existence du vice est déf ie  par son effet négaiif sur l'usage, il s'ensuit que tout élargissement 

de la notion d'usage amine une extension de la notion de vice. En étendant l'usage protégé a 

l'usage sécuritaire, la garantie réprime, en sus du fait entravant l'aptitude du bien, le fait nuisant 

à la sécurité de l'usager et de son entourage. L'existence d'ua vice de sécurité est donc défmie 

par son effet négatif sur l'usage sécuritain auquel l'acheteur raisonnable peut s'attendre. 

324 - Le volet secuitaire de la garantie a évolué ainsi d'un effa par ricochet en matiire de 

dommages-intérêts à une réglementation telativaneat complète concernant l'état stcuritaire du 

bien. il n'en d e m m  pas moins que c'est par accident que la garantie se charge d'une fonction 

sécuritaire pour laquelle elle n'a pas été con~ue~?  La garantie doit s'acconnnadcr P cette 

fonction a la lumière du droit aouveau. Le Code civii du Québec lui confête un rôle presque 

exclusif de responsabilité du fhit des produits en d h e  ~~tlîractueiie par son choix de limiter 

la nouvelle responsabilité des biens non séciaitaires au seul domaine auacontractuel. 



Mentionnons toutefois que I'ancienne obligation de nnm*gnemcat est împlicitcnicnt reprise a 
peut compléta la garantie dans ce rOlemD 

325 - Non seulement 19 conception modeme du vice se pnte une extension du rars de ce 

demier, elle infîuc igalcment sur l'i'itcnsitt de i'mgagemcat auquel le vendeur est tenu. Nous 

opposerons maintenant l'wage pmtég6 par ia garantie ui respect des normes établies. 

b) Le respect des normes n'écarte pu Ie vice 

326 - Aux fins de la leconnaissaaa d'un vice de fabrication ou de const~ction, les nonnes 

observées par I'industrie visée jouent généralement un d e  ditCrminant L'existence ou non d'un 

tel vice s'établit A partir des noms dvies par l'industrie à lnqyc11c se rattache la fabrication 

ou la construction du bien, ou parfois fixées par la autorités gouvesnementalcs. En principe, la 

conformité aux nonnes applicables écarte k vice. Or, la conception du vice ni vertu de la 

garantie s'éloigne de ce sens traditionnel. Le vice prévu par I'articIe 1726 C.C.Q. se d é f i t  par 

son effet négatif sur l'usage protégé. ll s'agit donc de savoir dans qycI1e meme le respect des 

normes exerce une influence dans h détamination du vice suivant la garantie. 

327 - Dans le cas qui nous occupe, l'intérêt de la question est délimité p u  un contexte factuel 

relativement précis. Même s i  le bien est codonne à toutes les nomes pertinentes, il ne procure 

toutefois pas l'usage auquel l'acheteur est ni droit de s'attendre. La ditcrmiaation du vice dépend 

alors du C n b  qui doit prévaloir dans les circonstances. Rappelons que Ir garantit assure 

l'acheteur l'usage du bien. Le principe ne dépend ni de 1. fiute, ni de la mauvaise foi, ni de 

l'inexécution contractueUc du vendeur. A notre avis, 1 ne peut non phis âépeadn du respect des 

nonnes établies. L'usage est procriré au ne I'est pas. La garantie, pour sa pt, n'énonce aucun 

moyen en vue de permettre au vcndcur de se dhobct à cate obligation. Le simple respect des 

normes ne peut donc achve la quaiifkation d'un fiait corinnt un vice au sais  de Ir garantie. 



328 - Or, la juisprud~ce sur la question appuie catc mtqrhtion. Par exemple, pendant mie 

certaine piriode, il fut «d'usage assez répandun% d'iastaiier dmctdneat dans Ie sol les tuyaux 

du système de chau&age sans autre prwction. Par la suite, les gens du métier se renâircnt 

compte que ces tuyaux se désa&caicnt Ilenment en &on de l'humidité du sol et la méthode 

fut progrcssivcmcat abandonnée. Au sujet d'un immeuble construit mivant c a t t  méthode, un 

triiunal a conclu, malgré le respect des normes de l'épocpat, à FCXIstcnce d'un vice «au sais de 

l'article)), car l'utilité du bien était De même, lorsque des maisons mobiles se 

révélaient inhabitables en raison d'une humidité excessive et d'une Mmtion d'eau, le fabricant 

ne pouvait se libérer en établissant qu'cilcs étaient construites w l o n  les normes officieks~. In 

Cour d'appel écarta ce moyen en déclarant que ce d e s t  pas parce q, objet a été fabriqué 

suivant les normes de wnstniction que l'acheteur ne potma demander l'annulation de la vente, 

s'il s'avère qu'il est impropre à I'usage auquel il est de~tin6'~'~. Cme interprétation peut 

pafaf4tre rigoureuse. Eile n'est toutefois ni inifléchie ni isolée. Elle se déduit de la concepticm 

fiançaise de la garantie comme un mécanisme assunuit l'usage du bien vendu. l e s  tribunaux 

français73' et belgesnQ ont de même décidé que le respect des normes n'écarte pas le vice au 

sens de la garantie. 

329 - Le rôle des normes dans la ditCrmination du vice soulève une question co~cxc, a savoir 

la qualification du aisque de dévcloppemenb». L'cxpnssion désigne la déficience qui ne peut être 

reconnue comme telle à la mise en marché du bien en raison de I'état des connaissances A cc 

moment. Seules les nouveautés scientifiques subséquentes parnettent de la découvrir. Ii s'agit 

donc plus que dime qytstion & COIlformiitt aux nomes. Le vice est inconnaissable selon ks 
lumières scientifiques du jour de la vente. A notre avis, rien ne s'oppose à ce qu'un risque de 

mRi&ewd Cam Inc c. Zorfts& CSM. 367238, le 18 fMtr 1963. p. 7 (M. le jw R BnasYd). 

'%id p. 10. Voir aussi Fodn C. Grimrrrri, [1958] C.S. 381. 

mBanque & NouveIle-ECosse c. R<rynmâ, II. 87-299 (CA.). p. 10. 

'% Ghesh,  on et amtmtm. (1985) 19 U.T. 1, 1618. 

mCass. civ. 1- 6 nov. 1959. Pasc.196ûJ.277; Cass. QV. 1": 17 mai 19û4. Puc.1984L1128. 



développement constitue un vice aux hi de la garantie. L,e fait que le vice est incomaissablt 

ne neutralise pas son &êt négatif sur l'usage du bien. Si le risque de développmrmt rend le bien 

inapte A son usage ou compromet la sécurité de l'acheteur, il doit constituer un vice. En effet, 

la nature de ia garantie est M e  qu'elle ne laisse aucime place au caracthe légitime de 

l'ignorance du vendeur. Le droit fiançais concernant le risque de développement va généralecncnt 

cn ce ïî faut cepandit se garder de aoirc pw le nrqw dc divtlopp~md~t &pivaut 

nécessaircmcnt au vice. L'usage pro*& demeure celui de l'acheteur raiswnablt. Des 

circonstances telles que la na- expérimcntaie du bien, son caractère notoit.emcat hasardeux ou 

les faits particdicrs de la vente en question peuvent justifier uae révision à la baisse des attentes 

d'un tel acheteur de sorte qu'il n'y aurait de fait aucun dkficit d'usage. 

330 La responsabilité extracontractuelie des biens non sécuritaks exclut cxpreshent le vice 

(<qui ne pouvait être connu, compte tenu de Mat dos cmaissnncts"'n. 11 peut padm 

paradoxal que le Ugislatcur autorise une défense particulière pour le risque de développement en 

matiére cxtracontractue11e, tandis qu'une telle défase reste généralcmcllt ioadniissr'bk en mati* 
de garantie742. Cet &cm est, croyons-nous, pleinement justini par h nature différente des deux 

responsabilités. De fait, l'immunité prévue par l'article 1473, alinéa 2 C.C.Q. codifie la 

jurisprudence en matière exuacontractuelle à savoir que le fabricant ne peut être tenu du vice 

inconnaissable au moment de la mise en marché du bien7u. En revanche, la gamtie assure un 

résultat précis. La conception de la garantie est indiffhte A l'impossibilité pour le vendeut de 

répondre aux attentes légitimes de i'achctcur. 11 incombe donc au vendeur de ne pas vendre un 

'"bndon ond &neahire and Acddeni Ca c. La Cid FX Dinlcr. q p  sac 514. Voir Ics 
Commentaim dk mlnlrm & Irr /rrrdce, m a  notc 338, oaus i'aniclc 1473 C.C.Q. 



bien qui ne peut s& à l'usage auquel il est destin& Le même écart existe A l'endroit de la 

force majeure. Dans cette hypothèse, la responsabilité ~ t r a c t u c i i e  décharge le 

fabrica~t'~, tandis que la garantit continue de protéger l ' a ~ h ~ ~ ~ .  

331 - Nous avons examiné jusqu'ici l'élargissement conceptuel du vice dans la gatantie mDdezlle, 

Tout f ~ t  entraînant un déficit d'usage, même sécucitaire, auquel Fachetcur raisonnable peut 

s'attendre est qualifié de vice. En outre, l'usage est protégé sans égad au respect des normes et 

au caractère inconnaissable de la cause pouvant le perturber. 

332 - L'étendue du vice de la garantie est &estement immense; elle n'est cependant pas sans 

limites. Nous tâcherons de les préciser. 

Sous-section II L'absence de vice: ïes limites conceptueiltr de l'usage protigC 

A. L i  perte réelle irrecevable 

a) La perte d'usage nomile  n'est pis un vice 

333 - Le vicc, au sens de la garantie, englobe une pléthore de nwiifestations qui sont 

objectivement ir&s normales, telles que la présence d'arbres à proximité des fondations d'un 

imme~ble'~, l'exécution de mivaux municipa~x"~ ou le bris d'un tuyau d'égout par les 

racines d'arbres'". Comme nous l'avons mentiorné. la garantie assure l'usage du bien. Cette 



conception de la garantie peut toutefois hisser croire que le critire d'anormaIité n'exerce aucune 

influence dans la détermination d'un vice. La até est tout autre. Deux limites à la protection 

de la garantit nous pcmcmnt d'îhsmr i'effkt de la normalité dans la ditCrmination de 

334 - Tout bien ebt soumis aux e f f i  de dCgdation ai taison du passage du temps. Un bien 

jouît d'une certaine durée &temin& par la vie ut& des matières qui le co~llposent Or, le 

passage du temps et la manipulation d'un bien engendrent inévitablement son usure, son 

vieillissement et sa vétusté. Ces phénomènes peuvent compmmctbre ia prestation d'un bien, tout 

comme un vice peut le f h .  ~ventucllemcnt, ils mdcnt le bien impropre à son usage. Selon 

notre définition, le vice consiste cn tout fut engendrant un déficit d'usage du bien. Si l'usage 

protégé par la garantie était illimité, il faodrait en conchne que S'usure, lorsquoelle nuit à l'usage 

d'un bien, constitue aussi un vice. De fdt, une concIusion en ce se iu  a déjà été au coeur d'un 

important coiirant juisprudentiel en Fmce selon lequel la vente des biens d'occasion ne devait 

pas donner lieu à la garantie7*. La doctrine et la jurisprudence y ont eu de grandes difncultés 

à concilier la formulation de la gmt ie  aux biens d'occasion750. ïI faut cependant se rappeler 

que i'usage assuré par la g d e  est délimité par les attentes de I'achetcur raisonnable. La 

jurisprudence w b e  en effet que l'usage protégé est soumis à une certaine durée: celle nxée 

par les attentes de l'acheteur raisonnable. Un bien destiné à l'usage pendant une longue période 

doit donc pouvoir s e r W  pendant une tcUe duréefJ1. La dutte nonnaic â'autrcs biens du même 



type peut être un critère valable dans la détemimation de la période pendant hpcile 1-e est 

garanti'52. Les détériorations dues à l'usure, k veillissemcnt ou la vétusté ne constituent donc 

pas Ies vices, car, en raison de la révision B la baisse de l'usage attendu, eUts n'occasionnent 

aucun dificit d'usage au sens de la garantie: l bag t  protégé varie ainsi selon l'état de lhsure, 

du vieillissement et de vétuste du bien au moment de la vente. 

335 - Déji, les jurisconsultes romains rrfùsaicnt de QuaSifia de vicié, au sens de F~dir der édiles, 

le bien d'un âge avancé753. De même, les triibuuax québécois ont toujours rcfusC de considérer 

comme des vices selon la garantie les «détériorations», les «déficiences», ou même les «vices» 

attribuables au «vieillissement normalfu», à l'mure normale7s5» ou & la a v é t ~ s t é ' ~ ~ ~  du 

bien. À vrai dire. les justifications offêrtcs à a sujet sont fbrt sommaires. Dans bien des cas. h 

simple affrmation que la détérioration est due à l'usure, au vieillissement ou à la vénisti suffit 

généraicment pour &carter l'appiication de la garantie. Au fil des jugements rendus, les miunaux 

n'ont pas nkcssairement apprécié tous les tenants et aboutisswicnts théofiques de Ia conception 

du vice cornme un fait entraînant un dkficit d'usage. Us ont néanmoins observé que la 

détérioration due a ltmre, au vieiliisscmcnt ou à la vétusté, n'est pas visée par l'usage 

'%e de aédit imwdmal H-1~7 ait Coirrdo Ltic c. Gagné, C M -  88C-147. 

75sfi11mercve c. Renauh Lungueuil tch. supm mie 679, 14; Ruby c. Foiiln, (19891 RDL 556, 560 (C.Q.); 
Jdberc c. Aucoin, [1993] RDL 23 1, 234 (C.Q.). 

'"Gélinas c. Becnater, [lm] RDL 23, 26 (CA). 



mentiorni dans l'article 1726 C.C.Q., car l'acheteur devait us'b] attehdzem~ et la 

<cprév~ir'~'». 

336 - ïi ne faut pas pour autant croire que toute forme d'usure, âe vicilibmmt ou de vétusté 

est nicessaircmc11t exclue du domaine du vice. C'est le cas uniquement llonq~e i'achctmr devait 

s'attendre à la détérioration constatée. L'usure, le viciiiisscmcnt ou la vétusté peuvent êûe tels 

que la baisse d'usage observée n'a plus de cornmune mesure avec ce que l'acheteur devait 

anticiper. il ne s'agit plus alors d'usure9 de vieillissement ni de vétusté nomiaux. Le bien souf'fie 

à ce moment d'une détérioration plus prononcée qu'M bien ordinaire de son age. L'usure, le 

vieillissement, ou la vétusté peuvent alors constitua des faits engendrant un déf i t  d'usage, car 

l'usage normalement prévisible est entravCfJ9. De même, I'umre anormale aariiuable a l'emploi 

abusif du bien peut être quaiifiie de vice760. En pratique, la jurispdmce b ç a i s e  tolèn 

également l'usure normale'61, mais elle réprime, comme un vice au sens de la garantie, l'usure 
excessive762. 

337 - L'usure, le vieillissement, et la v6tusté ne sont donc ni systématiquement exclus de la 

qualification de vice ni soumis & celle-ci. Leur caractirt normal ou anormal s'apprécie plutôt par 

leur effet sur I'usagc protégé. Lorsqu'ils n'entraînent pas de déficit d'usage, ils ne peuvent 

7s~emire c. Pe- [1957] RCS. 823, 825-826 (M. le jugc en ckf Fauicux, paia h w&tt): asans Qutt 
e t d a a s u n c ~ m w u r e , l ~  a - t - i l i a i s o n & s o u m e m ~ q u e , p a r i a a a t w ~ m t & s ~ ~ ~  
usagée nepeut ta, aumCmtdqp6 qu'une mnchinc DCUVC, cxmptc decatoias vices, viœm ques- duit 
anticiper et ~cepcr ... L'eascmMe dc la p w c  &müe que 1cs vices oifcctlmt œüe niveleuoe au moment dt h 
vente dépassaient en ttcadue et gmvité ceux que l'actuicur d'une machine uslgdc et vcidue avec & droit 
peut e tn  tenu d'apticipa et occCpcT3) 

7aEqu@ement Piedmont Lt& c. Btirsatc. supm WC 670. 

"'Paris, 6 nov. 1963, D.1964J.253; Cas. ann. 1 avril 1981, GS. 1981308. 

"%ass. civ. lnl 11 ftv. 1975, D.1975. Somm.76. Voir A. Sud&& en est la thCorie des vices cachés datu 
la vente des véhicules srqre mte 750, 64. 



constituer des vices; lorsque l'usage protégé est atteint, ils peuvent 2tn ainsi qualifiés. Soulignons 

que la durée de l'usage du bien, lors de la vente conclue par un pfessionnel, est aussi 

réglementée par la garantie de durabiliti prévue à l'article 1729 C.C.Q. Lorsque le mauvais 

fonctionnement du bien suvient prématuranent par rapport aux biens semblables, l'existence 

d'un vice est présumée. Le bien doit alors en principe sentir à son usage pendant une durée 

équivalente A celle des biens comparables. De même, l a  ventes soumises A la Loi srv la 

protection du consommcrteur bénéficient d'une réglementation supplémentaire au regard de la 

durabilité du bien. L'article 38 de la loi garantie que le bicn puisse servir A l'usage «pendant une 

durée raisonnable eu égard au prix du bicn, les dispositions du contrat et les conditions 

d'utilisation du bien». L'usage du bien est donc assuré jusqu'a l'expiration de cette phiode. 

Ainsi, qu'il soit selon l'article 1726 C.C.Q., l'article 1729 C.C.Q. ou l'article 38 de la toi sur la 

protection du consommateur, le bicn doit toujours servir à son usage pendant une certaine 

période. De fait, seul varie le critère précis qui permet de fixa la durée assurée. Selon l'article 

1726 C.C.Q., la période est délimitée par le critire des attentes de l'acheteur nisonnable. Selon 

l'article 1729 C.C.Q., elle est établie en se réfCrant aux biens semblables. Enfin, selon l'article 

38 de la Loi sur la protectbn du consommateur, elie est M e  selon les cr i t ins du prix, des 

dispositions du contrat et des conditions d'utilisation du bien. 

338 - Le cas de la qualification comme vice de la mmposition du sous-sol d'un terrain pnmet 

aussi d'observer la réglcmcntation par la garantie de Ia notion de normaljti, L'acheteur quiert 

un tetrain en vue d'y ériger un bâtiment; au coun des travaux, il dècouwe que la composition 

du sous-sol oblige l'cxkution de travaux exceptionnels ou même empêche la réalisation du 

projet. La présence de terirt noire ou d'humidité excessivt d c d t  constituer un vice au sens de 

la garantie, car eiie entrave le dessein de l'acheteureteur De fait, la junsprudcnce fiançaise considère 

comme vice toute cause nuisant à la consûucti'biiit6 d'un temh'IQ. De leur côté, les mlmaux 

québécois préconisent une solution diffircnte. Une jurisprudence bicn établie maintient que le 

-- - - 

'OCass. civ. lm, 10 dtc. 1962 BuiL civ. 1962 ï, m. 533; Cas. civ. 3*, 27 avril 1977, M. civ. 1977 III, m. 1&I, 
Cas. civ. 3@, 17 janv. 1990, Bull. civ. 1990 II& no. 26- S.-P. Marty, ~Conmnictiailitt dûn temin, vices du 
coPsentement a garanties dans la vente cbumbhw, [1985] Rcv. Mt hmnob. 3 17, 323. 



contenu du sous-sol d'ua terrain en son état nature1 ne peut constituer un vice ai vertu de la 

Lc motif génémhent nivoquC est qye 1'état nature1 du ~ ~ 0 1 ,  con-t au 

bien fibriqué, rend mipossible le mvoi aux normes rcqyiscs pour détaminer i'CXiStCll~t d'un 

vice7". La composition du mas-801 dim temin v d e  toujours ai stabilité et cn prohdcur 

selon le niveau du roc, de la nappe phréatique, de la tem v6gétalc a de ses autres composants. 

À la lumiire de notre analyse de la notion de vice, ce motif ne se rivi1c ni cxmvaiacant ni fmdi 

en droit. De fit, la recherche de la nome applicable ne date pas d'hier. Les édiles curules de 

Rome firent face au même problème par rapport à des biens d i f f h t s .  Ils chetchaient à 

réglementer la qualité des biens dans Inn état naturel, soit des biens vivants, du bétail et des 

esclaves. Les animaux, encore qu'ils soient d'une même csptce, vPrient lim de l'autre dans une 

infinité de manières. La responsabilité éàiîicienne a donc fini par subordorner le vice a la 

condition d'une diminution de l'usage du bien. Cate mponsabilité s'est epnsfarmit dyu no= 

droit m une véritable garantie d'usage réprimant wute cause d'ua déficit d'usage. La seule norme 

de réfirmce déterminant l'existence d'un vice est donc son e f f '  négatif sur l'usage. Le vice est 

ainsi défini par la fiaalité assurée par la garantie: tant i'incxistence de que le respect 

des normes7n n'écârtcnt point son application. 

'&Hosinec c. Emmcl, C.P. Terteboane 7002-003152-791. le 5 jmvin 1982 (M. le juge A Surprenanth sima 
c. &ciété d'ménagement de la F a n e  Limbw,  C.S. HuU 550-05-OûûOOE812, le 22 avril 1983 (M. le juge C.B. 
Major); Boutkau c. Gennain, [1989] U.Q. 759 (C.S.); Milot c. Chénier, JE. SI050 (C.S.); Chuzèr c. 102188 
C& Inc, JE. 9S-325 (C.S.). Co- A M  c. Msunicr. J E  92-941 (CS.). p. 31. L'avis & M. le j u s  C. 
Benoit constitue toutefois de i'obim car Ies hits ck l'esptce poM*n sur ua aRin d &ait cEj& amstruk un 
batiment. 

ny a a i e u i r n c m n e f i w t l a d i s t m # d a ~ d u n C  f a 0 1 1  (Conmi c.Gi- nlprriiuire695). 
ni I ' i n c i W  dcs mvaa~ mmiapaux ( h l  c. h i e ,  nlpm XXHC 696). ni la piescncc dimc danie dc chmes- 
souxis (Cwk c. Wmrsn, siqni me 698). 



339 - lï ny a nianmoins pas lieu de la junspnidence quibicoisc sur la question. Si nos 

triiunaux se sont mépris sur la nome applicable, leur solution reste toutefois valable dans son 

résultat. L'usage visé par l'article 1726 C.C.Q. est celui d'un acheteut rakmnable. Le caractère 

imprévisiile de la composition du sous-sol du tarain est am fiait notoire qui se doit d'être 

apprécié par un tel acheteur. Le caractère notoirement aléatoire du sous-sol d'un tenain doit 

exercer un eff i  riducteur sur ses attentes. Comme dam le cas dimat, de vieillissement ou de 

la vétusté du bien, i'acheteur raisonnable doit anticiper la baisse d'usage conséquente à la 

composition particulière du tcrrain. 

340 - Il n'en demeure pas moins qu'un Ccart important se dessint entre les attentes de l'acheteur 

raisocinabk québécois et celles de son homologue fiançais A l'égard du sous-sol d'un terrain a 

bâtir. La justification de cet kart relévc plus de la sociologie que du droit. Daus les faits, la 

composition des sous-sols terrestres est semblable des deux côtés de l'Atlantique. Aussi, la 

conception du vice est la même. Cet écart s'rrplique probablement par l'abondance de terrains 

vagues et boisés dans Ics grands espaces canadiens comparée B leur relative rareté en France; le 

prix ginéralcmcnt plus élevé des terrcs en Empc occidentale peut aussi contriiuer à faire monter 

les attentes de l'acheteur fiançais. 

341 - SouIignoas que I t s  attentes restreintes de l'ache- au regard du sous-sol d'un terrain se 

limitent à l'état naturel de celui-ci. Lorsque le déficit d'usage du sous-sol rcléve de l'intervention 

humaine, teIs les rébuts ou les déchets, ceux4 peuvent constituer d a  vices". De même, 

l'appréciation du vice doit êtte différente A i'égard du SOUMOI d'un bâtiment deà consicuit. Dans 

ce cas, toute particulariti du sol, telle que sa prépamtiou in approprié^^^ ou même sa 

 midino no c. Co~ooom0. [1989] RDJ. 148 (CA). 



composition natureUen0, est suscepnile d'être quaiinte de vicel car 1'ache~eur diin tel bâtiment 

peut s'attendre a en tirer un usage normal. 

342 - Ainsi, la déficience, toute &lie ~uleiie soit en tennM absolus, n'est pualif& de vice 

suivant la garantie que lorsqu'eiie engendre un &et Mucteur sur les attentes de l'acheteur 

raisonnable. L'cltimnce d'un vice se virine donc par son effkt négatif rut l'usage protégé. Il est 

tout a fait conséquent que le non-vice soit repérable par son manque d'effet sur le même usage. 

En définitive, le caractère normal ou anomal dûn vice est évaiuk suivant son effet sur l'usage 

protégé par la garantie. 

343 - L'évaluation de l'anormalité du vice s'inscrit dans la logique d'une garantie assurant la 

finalité d'usage du bien. Nous analyserons à présent une limite à la notion & vice imposit en 

dehors de la dynamique interne de la garantie. 

b) La pcite d'usage juridique n'est pis un vice 

344 - Le bien peut être grevé d'une semitude de non-constructionn' ou assujetti à un zonage 

municipal pruhiiant l'activité exercée par Ie v e n d c e .  Ces faits diminuent évidemment 

l'usage du bien et cela d d t  mflk i les qualifia de vices au sens de la garantie. Toutefois, 

leur natun juridique les soumet à une quaîifïcation légale diffhte: ils constituent des causes 

d'éviction. Cette brèche dans l'intégrité de la notion de vice s'explique tant sur le plan conceptuel 

que sur Ie plan structurel. 

''''Benrd c. Lhgntis* JE. 80-264 (C.S.); Compognfe d'astprmccs Prwincc-Unlu C. Do@ M. silp*cl 
note 694; Rull c. Lavoie, supra wre 696; Avetboc(t c. Meunier, supra mte 764. 

"'Mérbier c. Morceau, [1954] B.R 327. 

m~ c. N& Holdings Lrd, [1969] C.S. 261; Fanondcz c. Poiir-Vii Rcoltlu Inc, Dg731 CS. 403. 



345 - A l'origine, la garantie h t  conçue pour assurer i'état accepîable des biens physiqycs. Or, 

dans les circonstances mentionnées, le bien âmmrc physiqudllc~~t tout à fkit apîc à priocum 

l'usage voulu. L'incapacité kqpc plutôt Pcxcrciot du b i t  de propxiété du bien vadum. Il 

aurait éti possible, voire souhaitable, que la notioa modeme de vice s'étende toute cause 

nuisant à l'usage juridiqyc du bien. L'icoclomie dc notre droit co a vouhi aummaik A Finstar 

du modèle romainn4, le Code civil du Québec prévoit une obligation précise du vmdeur suivant 

laquelle il doit rendre à l'acheteur la plénitude chi droit de propriété, soit la garantie du droit de 

propriétén5. Cette garantie réglemente en excIusmté mut fait calraînant un déficit d'ordre 

juridique dans le bien acquis. L'usage pmtégé par la garantie de Qualité est ainsi évacué de toute 

vocation à caractère juridique. 

346 - Tout fait occasio~ant un déficit d'usage d'ordre juridique est donc obiigatoirrment soumis 

au domaine de la garantie de l'article 1723 C.C.Q. Cette division, comme toute division thbrique, 

engendre des dficultis de qualification Qns des cas limites. En effet, certains faits occasionnent 

un déficit à la fois d'ordre juridique et physique. Par exemple, la nmanfiité dd'un immeuble 

aux normes gouverncmmtales grève le droit de propriété de l'acheteur, mais eue peut aussi 

diminuer l'usage physique que ce dernier peut en retirer. Certains miunaux ont jugé qu'une tcUc 

infraction est dgie par la garautie de @tén6, alors que d'autres ont préfiré évoquer Ies deux 

garanties légales du vendeurm. Cependant, la teadancc jurisprud~11tie11e majontPirc est 

n61bborr0n c. ûuimct, (1876) 21 LCJ. 53 @Rh Lam& c. B j p ,  (192r) 66 C.S. 50; RTqlO c. RobWon, 
[1980] C.P. 240. 

m R M ' ~ t  c. B m  supm note l l 3 ;  h&Iu Mau& liic. c. F d i ,  [1991] RD1 616 (C.A.). 



d'appliquer la garantit du droit de prOpn&ém. Tout dépend, ii vrai dm, de la qualiacation 

attribuée aux fkits en iitige. 

347 - Ainsi, l'usage protégé par t garantit & qyaiiti ne comprend aucun volet juridique. Le 

vice au sens de la garantit se résume P tout fi& nuisant à l'usage physique du bicn. 

348 - Le déficit juridique tout comme le dtncit namial (i'usurt, le vicillisscmcnt, la v h t é  ou 

le risque attendu) constituent des inaptibdes réeues du bien auxquelles la garantie ne peut 

remédier. Leurs causes ne sont pas quaiifïées de vices, car lem effets ne pahrrbent pas l'usage 

protégé. La notion de vice est aussi réhctaire à certains phénoméncs smnilant l'effe d'une perte 

d'usage. 

B. La perte factice irrecevable 

a) L'emploi erronC n'est pas un vice 

349 - L'inconvénient de définir un vice par son effet est que d'autres phénomènes, entahant le 

même effkt, risquctlt de rtccvoir k même qualification. Tout bicn est destiné a un certain usage. 

Le revers du principe est souvent moins souligné: taut bicn ne doit se& qu'à un certain usage, 

ce qui implique un emploi précis du bien. Les modes d'emploi diui bicn sont en général 

implicites; ils peuvent être explicites lors~ue le bicn est accompagné d'instructions ditaillées. 

Plus un bien dépend de la tcchn01ogie, pphw il est susceptible de nécessiter un anploi précis et 

un entretien rigoureux. L'emploi C ~ T O I ~ ~  d'un bien peut prendre diffbtcs formes: une 

manipulation non conforme, négligente, abusive ou encore un entretien déficient. Chacune de ces 

formes risque â'occasiomier un déficit d'usage du bien, surtout par rapport Ir d& de son 

rendement. 

*8~iormia C. -, [1956] BJL 210; ~ e r s t m  C. z,utmbg, LI981 U.Q. 533 (CA); DeJIôssCr c- 
IFérqhine. JE. 89-94 (C.A.); Amr SOUUQS Ra<a k c. Drouin. [1992] RD1 559 (C.Q.). L'ambiguii h 1'- 
de la ü g p ~  & demarclai00 iapom~ au aiaa mPliP Voir R Zimmarmns L4W of ObZtgmioll~ -Romun F"O= 
of the Civifirm Trodtian, siqpro soie 58. p. 309 (ade infRposianle 99). L dmt mnicmc est piirC avec 
la mtme difficulltt: CUk ch. 3'. 23 fCvricf 1994. D.LWJ.524. IM%C C. bhscak 



350 - Rappelons que te vice au sens de la garantie se définit comme toute cause nCant un déficit 

d'usage. L'emploi erroné devrait donc CO1IStituu un vice. Toutefois, l'usage protégé par la 

garantie est celui d'un achaeur raisonnable. Lnrsqu'il s'agit, par cxanple, d'usure au du ~aus-sol 

d'un terrain vacant, l'acheteur doit anticipa la boisse d'usage conséquente à l'âge du bien ou le 

caractêrc impmisîùlc du sol en son état naturel. Dans le cas de l'emploi m é ,  la baisse des 

artentes n'est pas libe il l 'ht du bien au moment de la vente mais au rendement subséquent A 

celle-ci. La logique de non-reconnaissance du vice demeurt néanmoins la même. L'acheteur 

raisonnable s'attend que le bien, employh et enmenu de manière conforme à sa destination, 

puisse rendre un usage normal. L'usage efféctivancnt protégé par la garantie est postulé et 

délimité par ces conditions. Lorsque l'acheteur, par ses actions ou ses omissions, dilapide l'usage 

du bien en s'en servant mal, aucun déficit d b g e  n'est reconnu selon la garantit. Les thmaux 

québécois ont d'aiileurs toujours jugé que Ia dctmatation du bien imputable au manque de 

préparation appropriéem, «à l'inexpinence, a la maladresse et au manqye de soinm*, au 

dack of maintenance7e1», ou au fonctiozlllcment A airop grande vitesse7% ne donnait pas lieu 

à Maration en vertu de la garantiem. 

351 - La réplique par le vendeur de l'emploi cmné lui est particuliimncnt avantagase. En niant 

l'existence du vice, il neutralise la garantie, migré le non-fonctionnement du bien. L'accessibiliti 

à ce moyen n'est néanmoins pas ficile, car tes tn'bunaux mettent le fardeau de la p m v t  de celui- 

ci à la charge du vendeur"'. Cette jurisprudence est maintentaut codifiée il l'endroit de la 

m ~ o m t  c. Roy, [1948] C.S. 380, 382 

'Tanplai ermdacslxisfYtpasoonplru1iaCQlYtitianâ'onifriiositt duviœclcht.VoirBe~ffbc.Cenool 
Vol&wugen M, (19781 C.S. 66% Yilleneuve c. Bdrvat, 119791 C.P. 474. 

"'M-ce c. Gamge R i e  LuL, [1958] Ba 482; c. Boux[quc POrOdQIe Ltà, JE. 80498 (CS.); Moiin 
c. Veillera A m  Inc, [1982] C.P. 200. 



garantie de durabilité prévue par l'article 1729 C.c.Q. Celui-ci énonce que la présomption du vice 

«est repoussée si le &faut est dû B une mauvaise utilisation du bienrn>). 

352 - Tout comme le vice au sens de la garantit peut divagcr du seps commun du terme, Iiasagt 

protégé par la garantie posséde lui aussi un sens juridique précis. Le critire de l'acbttcur 

raisonnable pemiet de t~~~maîûc  et de rejeter la facticiti du déficit dirsage causé par l'emploi 

erroné. Nous verrous cidcssow s'il fait de m2me à i 'dmit de l'écart de qualité enire les biens. 

b) L'écart de qmïit9 n'est pas un vice 

353 - Les biens d'une &me espèce ne sont pas niçessaihmmt tous de même qualité. Un bien 

peut, par rapport à un autre, êûe fabriqué d'un matériel plus rare ou plus &sistant, ou encore fairt 

l'objet d'un travail supplin!entaite à l'étape de sa confmhn ou de sa finition. Le bien ainsi 

fabriquk est dit de qualité supéxieurc ou haut de gamme. Par r a p w  au bien de qualité infiricure 

ou moyenne, celui de haute Qualité est susceptiile de fonctionna plus vite, de procurer un 

rendement satisfaisant pendant une durk plus longue et, en général, d'être plus pnfotmant. 

L'écart entre l'usage que peut procurer le bien de qualité infëriture et celui de haute Qualité est 

manifeste. Il faut déterminer si, en droit, cet écart se traduit par un déficit d'usage r c c o ~ u  par 

la garantie. 

354 - L'écart de qualie ne s'établit qu'en comparant le rendement d'un bien à un autre. Or, 

i'usage procuré par diaum biens n'a rien de déterminant dans I'évaluation de l'usage protigk 

par la garantit. La confbmiti ou la non-conformité d'un bien a un autre, ou aux normes 

applicables, n'est ni constitutive ni 4liminatoire d'un déficit diuage reconnurn. Celui4 est finC 

par le manque d'usage qu'un achetcia raisonnable relèverait, Or, un tel acheteur n'est pas 

indifférent aux Ccarts de qwiité d'un bien B un autre de même esp&e. D'ailleurs, l'écart s'üiusîrc 

- - 

7UArticle 17B C.C.Q. 

MSqro nos. 326 et S. 



généralanent par une Mirence impartante de prix. Tout bien doit être, quel que son niveau de 

qualité, propre à l'usage auquel il est destiné. La garantie ne tolère rien de moins. Toutefois, 

l'usage protégé, qui est celui de l'acheteur raisannable, tient compte de la teneur de la Qualité du 

bien acheté. L'étendue de l'usage protégé par la garantie varie ainsi selon le type de &U 

employé au moment de la confection du bien'". De mZme, les miunaux ont reconnu qu'une 

différence de prix peut justifier une inCgalit6 dans le rendement qu'un bien doit W. En 

plus, le moment de fabrication d'un bien peut être un Clément important dans la détermination 

des attcntcs raisonnables de l'acheteurm. Ii est n o r d  que les biens, surtout a camctèrc 

technique, s'améiiorent sur le plan qualitatif d'année en année. 

355 - Le bien de qualité infineun au moyenne n'est donc point déficitaire dam l'usage qu'il 

procure. Le déficit d'usage reconnu par la garantie est subordonné A la constatation d'une 

déception chez i'achetew par apport h ses attcntcs légitimes. L'kart de qualité ne crée ni réalité 

qu'un simulacre de déficit d'usage que l'opération de la garantie permet de dissiper. 

356 - Le vice revêt ainsi une signification originale au sein de la garantie. Il s'apprécie par son 

effet négatif sur l'usage du bien Le vice est tout fait entrainant un déficit quant A l'usage protdgé 

par la garantie. L'examen des limites conceptueiîes du vice confirme d'ailleurs cette notion. La 

recherche du vice passe en effet par la constatation préaiable d'un déficit d'usage pmtkgi. Quant 

à l'inexistence du vice, elle se c o d h c  par l'absence d'effet déficitaire sur l'usage protégé. 

- 

mEldon Inrhraicr Inc. c. Eddy M d  PiodLco Co., JE %822 (CA), p. 3 W. Le juse Fish): «Respoadent, 
however, did pot rcprrsent tbat the rrwuldr wat of hard steel md thus of bigh quaiity anainahle ody at a 
correspondingly high cost - in tbosc Qyq $20 000 to $30 000. ïk fbct that bdh m& wae ma& of soft sicci, 
inmyrespecdul view,didmoonsrinrie a&cteitkrlPteaPorrppsiras 'Ibenmcoftbe Lnmiryrition ofthesteel 
was relevant to thc quaiity and dmbiiity of the d d  and was thus r toRor in cJlablishinB ' tk use for which thc 
moul&[wm]&sigaoS, w i t h i n t b c ~ o f t h t ~ . W a ~ ~ t o t b e i t t y p e , n a t b E i r s i ; u e o f ~ ~ ~  

n% Diremie eumpkw àu 25juimCt IN w k  rwporuabIl&d &/tait dcsprorftrItr dpjkumx.  a a le 
principe hi'article 6, a W a  2: aUnpduît oc peia Cne &&ré amune dficrucia par le scui fait q~m puduit 
plus perfectionné a été mis en citnilatian posiorieimmcm i 1ui.n 



Notons que l'élargissement du sens & vice s'était manifesté par i'extension de la notion mime 

de l'usage pmtégé. La négation du vice en sens inverse par la &uction du domaine de 

cet usage. 

357 - L'existence d'un vice n'est toutefois que le premier élément de la déficience réprimée par 

Ia garantie. Le vice doit &galement se voir atiri'bucr la qualité de mach&, ce qui l'oblige à se 

mesurer il certaines conditions. 



Section II La qudülmtion cachée du vice impiique phu qu'un &mit 

358 - La garantie protige l'usage du bien en proscrivant la prisence d'un vice acachb. Dans le 

contexte de la garantie, le tame ucach6w est toutefois trompeur. Celui-ci laWe présager qu'il 

suffit que le vice soit uniquement masqué ou clandestin. Caîcs, pour être qualin6 de caché 

suivant la garantit, Ie vice doit &c occulte. Cependa* le vice intadit par l'article 1726 C.C.Q. 

doit satisfaire d'autres conditio11s, non moins essentieiies. Le vice b i t  être antérieur à Ia vente, 

grave ct inconnu de l'acheteur. Le ternie ucachin dans l'exprcssio~~ &ce caché» possdde donc, 

au sein de la garantie, un sens jusidique unique et précis. Les conditions menant à la qualifcation 

cachée du vice se divisent en deux camps. Nous cxamincrons d'abord celles qui relèvent du bien 

lui-même, soit de la &ravité du vice et de l'an&iOnté de celuid par rapport A la vente. Nous 

traiterons ensuite des conditions mettant directexnent en cause l'acheteur, soit celles qui 

concernent les caractins mconnu a occulte du vice. 

Sous-section 1 Ins conditions rff6rentes ru bien lui-mQme 

A. Le vice doit poss4der m e  certaine gravité 

359 - Pour que le vice soit interdit selon la garantie. 1s déficit d'usage cntraîai ne doit pas êue 

d'une quelconque importance. La perte d'usage doit être grave. La domine a mutefbis trop 

souvent confondu la condition de gravité a l'existence d'un dhficit d'usage. Lmqpc le vice rend 

le bien ahpropre 4 l'usage» ou diminue son mtilitélw», il est m e n t  OOILSidéré déjB comme 

gravem. Or, b déficit d'usage mlhe plutôt de i'existence d. vice. ii n'y a donc pas lieu de 

revenir sur la question en ce qui a trait à la gravité de celui-ci. Lo condition de pv i t c  ne v a t  

"IF. LangeIia, Carts 4 I e I t  MI, T. 5, m m  note 627, m. 71-72; L Fmbault, T d  de h i ?  civil rh 
Québec, T. 1 1 , q ~ ~ a a e  446.p.276; T.Raisseau-Houle, Pticir dudCo&&&awntc arlirkbge. ntpndc4l, 
p. 122; M. Pourcelet, La venir. npm note 512, p. 150. En M t  firnçais, wis amatoas ia mûne amfisitnx L. 
Guiiiouard, Trait& & lo vente & rdc l'Wtmge, T. 1, supm nde 33, p. 435, no. 420; T. Huc, Coinmentah Mwiqw 
Q prruiqrcc dti Corde ml, T. 1% W 568, p. 202, m. 148; G. Buidry-- . . a L. Sa@& T d  
théorique etpaique de dtait chiif, De &a ven& a dr I'#change, T. 18, S I Q ~  me 33, p. 352 m. 417; 0. Beudsnt, 
Coior dé droit ciwil@nç& T. Il, mXe 566, p. 204, no. 254. 



donc pas l'existcncc d'un déficit d'usage mais réglemente uniquement son intensité. Ainsi, la 

difficulté se situe dans le choix et l'application du critère fmnt cette intensité. 

360 - Le critire ditemiinam est énoncé dans i'article 1726 C.C.Q. Seul le vice entcaîaaat un 

déficit d'usage au point «que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix» 

est réprimé. Nous pounions songer ici à une norme juridique plus générale, tel le caractère 

«sérieww ou i<importanb, du vice. La nature nidimeniaire de la norme est due en fait à son 

origine antique. La norme h t  élaborée dans le contexte primitif de la vente des biens au marché 

public. Elle possede toutefois certains avantages. D'abord, elie est simple d'application. La nonne 

cherche essentiellement à ditemiin= reflet d'me connaissance hypothétique du vice par 

l'acheteur sur les conditions clés intervenues lors de la vente. Sc& deux efféts sont envisagés: 

i'achacur n'aurait point procédé à la vente ou n'y aurait procédé que moyennant une diminution 

du prix. Tout effet moindre ne justifie pas la gravité requise. L'acheteur peut être excessivement 

déçu en raison ch vice. À moius de pouvoir établir quW aurait exigé une réduction du prix, la 

garantie ne lui est d'aucun secours. Nos tn'bunaux ont estimé que le vice ne satisfaisant pas a 

cette n o m  minimale ne peut être q d i  de graven2. La gravité au sens de la garantie se 

limite donc à deux nomes possibles, soit la nonsonclusion du contrat ou la baisse du prix 

convenu. Ces deux degrés trouvent écho dans les m u r s  traditionnels de la garantie, soit la 

résolution de la vente et la réduction du prixn3. Chaque niveau de gravité débouche donc sur 

un recours précis en réparation. 

361 - Une dificultk persiste dans l'application de cette double noirne. Cciie-ci peut tout autant 

se r é f b  A l'acheteur véritable du bien qu'A l'acheteur raimnnable thionque. Pour l'acheteur 

véritable, la gravit4 serait acquise par la prewe qu'il n'aurait, en raison de ses particuliers, 

ni procédé à la vente ni paye le prix entier. La f o d t i o n  de l'article 1726 C.C.Q. n'écarte pas 

mBes~ette c. Rqmd wra pote 582; PdilIiot c. i3mpIuin Am Ford k, npra mû 647; PkPrrir c. Bo- 
[1980] RL. 141 (CS.); Gapan SA. c. Cirrue (hmmàrd Cmioc Ltd, JE. 82-960 (C.S.), ad. JE. 88-1208 (CA). 

mAnicle 1526 C.cB.C.; voir &@ m. 531 a S. 



cette interprétation en ne fkisant réfitcnce qu'P fa ch et^ a non i l'acheteur raisonnable. Par 

ailleurs, certains tribunaux paraissent appuyct une évaluation subjective de la gravitim, allant 

même juqu'à invoquer i'état psychologique propre i I ' a c h d .  

362 - Cette approche nous parai1 am& a contraUc ri fa logique de la garantit. L'usage protégé 

est celui de l'acheteur raisonnable. Lcs désirs subjectif3 ne sont ptottgés qw  da^ la mcsrirr où 

ils sont wdonnes aux amtes d'un tel acheteur. Le critère de la gravité réglemente ici I'intcnsitt 

du déficit à cet usage. L'évaluation de la gravité doit donc Iogiqpcment être a w i  objective cpe 

celle du déficit d'usage. De fa il est impossible de mesurer subjectivement ua déficit d'usage 

ne possédant aucun élément subjectif. Un courant de jurisprudence, plus consiqpcnt par rapport 

a la dynamique de la garantit, nfwe de qualifia de grave le vice dont la gravi& dépend des 

attentes pcrsomtUcs de no-t sur le plan En ce sens, une 

déclaration de l'acheteur à savoir qu'il aurait nmins payé ne d t  pas; il lui fàut établir qu'un 

acheta  raisonnable aurait exigé une diminution du prix. Lorsque le vice n'occasio~t 

notamment qu'me baisse infime de valeur, la condition de la gravité n'est pas satisfaitem. 

363 - Il ne paraît pas inopportun d'examitlcr si  la condition de gravité du vice se doit également 

d'être observée en droit de la consommation. En ce qui a @ait B la responsabilité spéciale pour 

vice caché prévue à l'article 53 de la Loi sur kr prutectlon dic cortsommatew, la réponse ne peut 

faire de doute. En se besant sur la notion de vice caché, l'article incorporc par r é f h c e  toutes 

m ~ & ~ t e i n  cÇ [1974] RI,. 314 (CS.); Pomiuvilk c. D ~ Q S ,  nqim adc 7% (C9.). 

m F d n  c. GrimLDYI: nlpm mtt 736 @nbit du thmmtat); LoWr c M d  Wut AuOOmabili M, C A P .  
88C-27 @eiimuc). 



les conditions afférentes A ce terme selon le Code civil. La situation est differeatc pour les 

garanties d'aptitude à l'usage et de durabilité raisonnable prévues par les articles 37 et 38 de cette 

loi. Leurs textes ne parlent ni d'un vice ni de scm caract&c caché. ils inoucent plutôt des 

résultats précis, soit que le bien doit senrir B son usage, et cc, pendant une duste raisonable. Les 

autorités, tant docûinales que jurisprudentielles, &lent s'entendre que, suivant ces articles, 

l'acheteur-consommatcur béneficie d'une protection B i'cndroit de toute perte anormale de l'usage 

du bien799. II s'ensuit, à notre avis, que toute diminution de ltsagt, mime minime, survenant 

à l'intérieur de la période visée, est sujette à réparation. 

364 - La condition de gravité énoncée dans le Code p e m ~  de mesurer l'intensité des effets du 

vice. Tout comme l'existence du vice, la gravité de celui-ci s'apprécie suivant son effet sur 

l'usage protégé. L'autre condition affirente au bien fate le vice dans le temps. 

B. Le vice doit précéder Ii vente 

365 - La condition selon laquelle le vice doit précéder la vente possède également une origine 

antique. Elle ne constitue que l'application propre à la garantie de la maxime res periI &mino 

du droit romain: une fois le droit de propriété transmis, i'acheteur assurnt Ies risques du bien. 

En ce qui concerne la garantie, l'acheteur assume les risques d'une pme de Qualité se produisant 

après la vente. Seul est pmhiié le vice entachant le bien avant la conclusion du conîrat. 

'gPr. RriYsseau-Houie, «GMntim légaies eoatn les vices d d w ,  (1986) 46 R tât 8. 676, 768-679; N. 
L'Heureux, Dmit & la m1~10mmmion. supra ade 689, p. 63, m. 53. Chrapqgnc c. HpncM Aum Clam& I w ,  
[1988] RI-Q. 2317 (CJ.). Qwnt oiix Yrtts afnmiint que ics Prticler 37 et 38 & la Loi sicr la gtotcafon di 
consommateur créent &s garanties h%pdmta de ia noricm de v i a  crbt, voir Chmpgm c. &un& Am 
Canaab I i ,  id, GadreauIt c. Foyem &na IE, C.Q.Q. 2006WM8235-881, le 8 mai 1991 (M. le juge A Vw);  
h o i e  c. Chicuudmi C'@dm PCymmd (1990) lk, C.Q. Cbiacttirni (P.C.) lS&324006 1 1-919, Ic 14 janvier 1992 
(M. le juge J. Sirnard). 



366 - En vertu du Code ciwü drr Bar &na&, la condition d'antérioritd du vice se mt i 

même la doctrinem et ta jurisprudencem'. Dans le Code civil du Québec, cette d t i m  est 

codifiée dans l'article 1726 C.C.Q. qui limite la garantie expressément aux vices touchant le bien 

dors de la vente%. Le vcadeur n'est donc pas tenu de répondre des vices naissant apks le 

transport du droit de pmpnité. 

367 - il importe de distinguer toutefois le moment de l'existence du vice de celui de sa 

manifestation. Le vice peut exister au moment de la vente dans M état latent. Rien alors ne laisse 

présager sa présence. Il s'agit, par exemple, de la pièce fissurée ne montrant aucune manifestation 

ou de l'animal atteint dime maiadie pendant la p&iode d'incubation. Après la vente, le vice 

apparaît au grand jour. Dans des cas du genre, les trihanaux ont décidé qu'if sufIit que le vice 

soit simplement en gcrmc l'occasion de la vente pour satisfaire à la condition 

368 - En ce qui a trait au droit de la consommation, précisons que les autorités sont divisées sur 

la question à savoir si l'antériorité de la cause d'inaptitude est une condition des garanties 

d'aptitude à l'usage et de durabiliti raisonnable prévues par les articles 37 et 38 de Ia Loi sur là 

protecrion du co~~ommateuP .  Ces garanties ne sont pas basées sur le concept de vice caché. 

Elles assurent plutôt à liachctcurl~~~~sommateur des résultats précis, c'est-à-dire que le bien 

s a W a  à son usage, et cc, pendant une durée raisonnable. A notre avis, il n l  a donc pas lieu de 

requérir la preuve d'antérioriti. Néanmoins, celle-ci peut être un critère pertinent lors de 

y. Fani '& T M  & &vit civil i6r Québec, T. 11, sqm We 446, pp. 280-281; T. Raisseari-Hdt, PtrcLt 
àu dhit  & h vente etdu lorrrigc, apm me 41, pp. 136 as.; M-P~urccleî, luvente, supra mtc 512, p. 151. 

ml~~tmf  c. R4icise. (1915) 21 R J. 461 (C.S.); EthW c. Aémclub & h i  LI&?, npm ade 671; &maüm 
Tonku Inc c. Cm& kaskg L&, JE. W1156 (CA). 

mCommewim rbr muilsac I la h&, qpm IKRC 338, sous Sairiclt 1726 C.c.Q. 

m 3 ~ ~ b s  c. EoJtsiardqu# dir Sbnlnoirr & W,Cuhricr, (1908) 18 BA 195. conf. 33 C.S. (Ca) ;  khahe 
c. h o t e ,  [1991] RD1 635 (C.Q.). 

'%ir P . 4 .  Jobib da vePrc dans k Cadt civil et ia Lai sur la mon du 7, ngml W 329, 
176, qui C n d r e  Ica autoritk &s doa & & la qucsthn 



l'appréciation du respect des objectifs visés par ces garanties. Si la diminution de l'usage 

s'explique par l'entretien eficient ou l'usage abusif du bien, l'usage auquel le bien est 

m d c m c n b ~  destiné, sclcm l'article 37, ou l'usage anornial», selon l'article 38, ne peut Ctrc 

perturbd. Dans le même sens, rappelons que l'usage négligent ou abusif d'un bien ne peut itre 

une source de vice au sens de la gamatie du droit commun. Aussi, la présomption 

du vice énoncée dans l'article 1729 C.C.Q. peut &rc tepoussée par la preuve que le vice d d t e  

d'une utilisation inappropriée du bien. 

369 - Les conditions de la Qualification cachée du vice selon le droit c o x l l ~ l l ~  dépendent aussi 

de I'achetcu~, soit de sa prise de conscience de l'existence du vice. 

Soussection II Les conditions affërentes i l'acheteur 

A, Le vice doit êîre inconnu 

370 - Le vice connu de l'acheteur n'est pas un vice caché. Seul le vice que ce d d c r  ignore peut 

recevoir cate quafification. Dans le Code CM du Bas Canada, cette condition aussi dépendait 

de la doctrinem a de la jurisprudencem. Lc Code cM1 du Québec, pour sa part, la codifie 

en écartant formclicment le mice caché connu de l'achctcuï"». La plupart des auteurs 

s'exprimant en vertu dc l'ancien Code distinguaient la condition de non-connaissance du vice de 

celle de son caractite occultew. La formulation du nouveau Code ne laisse aucun doute sur 

le fait qu'elies constituent des conditions distinctes en énonçant que le vendeur n'est tenu ni du 

'OS~rticle 1726, alida 2 C.C.Q. Vair ComaIEQlrCS dù & lo h&x,  qpnr a ~ t e  338. sais l'ddc 1726 
C.C.Q. 



«vice caché COMU de l'acheteur ni [du] vice appamlt?~. En manche, h doctrine en vcrtu de 

l'ancien Code eut un mal casidérable A dCpartagu conceptuellanent ces conditions. Des critétes 

semblables fiimit généralement utilisés pur évaluer le curctQe oomm a le «urctirr occuite du 
nce8tO- . lorsque le vice devait être déce16 p u  I'achetcuf, 1 k i t  & îa fois apparent et conmi. 

371 - La confiision entre Ics deia conditions n'est p u  récente. Les Miies rnmins n'avaient pas 

forme11ement prescrit une condition concemmt le caractère connu du vice, d s  Q avaient p W t  

obligé le vendeur à dénoncer tout via di, bien8''. Le vendeur nit dors tenu d'indrc les vices 

qui lui furent connus sur un tableau adjacent au bien au marnent de la venteaf2. Ii s'quittait 

ainsi de son devoir de dénonciation a l'acheteur était réputé avoir accepté le bien avec les vices 

inscrits. En manche, la condition concernant le carocthc occulte du vice s'est développée 

commc une exception à l'obligation de dinonciation. Les Cdilcs décidirent progrcssivwcnt que 

le vendeur n'était pas tau d'indiqyer le vice que l'acheteur pouvait lui-même rcmaqucr. Le vice 

fut dans ce cas considéré comme appamnt'''. 

372 - A l'issue des diffirtntcs mutations de la garantie à travers les âges, l'obligation de 

dénonciation du vice par le vendein est dcveaut, en droit xnodcme, une condition de la non- 

connaissance de Facheteut. Le Lecritke décisif s'est déplacé de l'esprit du vendeut A celui de 

I'acheteiir et s'est étendu à la oonnaissance provenant de toute source. La distinction essentieiie 

entre Ic vice connu et le vice apparent tient dtsonnais au caractint subjectif de la connaissgnce 

du vice par i'achetcur. Le vice connu est oelui dont Fachctcur possède une comuissancc *lie, 

notarnmcnt par l'aitrcmise diine dhonciation. Qurint au vice apparent, c'est cehn dont l'acheteur 



airrait dû, en raison de son devoir d'amen, constater. Le vice apparent peut être cntibmcnt 

ignoré de i'achctcur. Il est égaltmcilt possiile que le même vice puisse êire qunliaé de connu 

et d'apparent SUjvaat Q circonstances. Ainsi, les deux conditiom pewent s'appliqua Iorsque le 

vice est à la fois conw de i'achetcur et que ce1ui-ci aurait dQ le constatcr~ Contralrclrmcnt au sais 

muant de ces expressions, suivant la logique de îa garantie, il nl a aucun a d  nécessaire 

entre l'état apparent et i 'ht connu du Me. Le vice peut &c connu a demeimr occulte: c'est 

le cas où le vice est porté à la connaissance de l'achetem mais ne se révèle pas a I'cxamca du 

bien. Lc vice peut être Cgaiernent inconnu maU apparent i'acheteur ignore I'aistence du vice 

qui dtvrait se rtvela lm de i'otamm requis. En foif chaque condition possède son 

raisonnement ptopn. 

373 - La condition concernant le vice connu s'est adaptée aux techniques modernes de la vente. 

En matière immobilière, les fiches d'inscziption ont succCdC aux tableaux. L'acheteur peut 

acquérir la connaissance du vice par voie ~ c r t , a l e ~ ~ ~  ou écrite"' de son vendeur, par un 

tienu6 ou encore par sa connaissance pcts0nnclP7. ~'cffet de ia connaissance demeure, soit 

l'exclusion de la garantie. La méthode d'ivaluation de Ia connaissance s'avère donc capitale. 

374 - Le vice connu est avant tout celui qui est subjectivement saisi par l'achctcu~. La 

connaissance réelle d h  fait se prête mal I des demi-mtms. Ii est connu ou il nc Fest pas. 

Mignault parlait justement de la aconnaissance p~sitivd~~w du vice. Nos tnimaux ont insisté 

pour que la pleine mesure du vice soit dénoncée à Fa~heteui'~~ avant que la connaissance ne 

"'Ga!lmt C- Mkhuud, [1991] RD1 531 (C.Q.). 

"sC~~nkrqy  c. Gosier, ngm pac 648. 

"'F. LM@ét, Cno3 & b i t  CM, T. 5, nqiro po(e 627, p. 71; P.-B. Mi- La &vit avll T. 7. 
scpm note 446, p. 109: "par une mie quelconque". 

81@P.-B. Mignaulf Le droit ml cmiodiar, T. 7, mpa Pote 446, p. 109. 

"'Tmmu~wsAi C. W l c  Moion iu. J.E. 91-1684 (C.A.). 



soit reconnue. En ce sens, la dmcmciaîian mcomplètc ou erronée n'emparte pas wnnaksanceUo. 

Toutefois, l'adoption d'un critère purement subjectif risque d'e~~uaîau ûea abus. MZn# à 

l'époque romaine, I'acheteur devait prendre connaissance des vices afSch&, fime de quoi, il ne 

pouvait prétendre les ignorer. Dans une certaine mesure, les üi iu~ux ont induit un élément 

objectif dans l'évaluation de cette condition. Lorsque le vice est dénoncé de Eoçon appropriée, 

l'acheteur ne peut nier sa connaissanceu1. L'ignorance ne peut noa plus être reçue pour cause 

de l'imprécision de la nature spéciti~ue du vice lorsque son effet nuinile est clairement 

divulguéw. lï n'est donc pas nécessaire qpc l'acheteur ait une connaissance effective du vice. 

Il suffit qu'il ait dû m avoir connaissance, a ce, suivant la norme de l'acheteur raisonnable. 

L'objectivation de la connaissance s'accorde avec la nature défensive de h condition. La 

doctrineu et la jurispmdencem reconnaissent en fait que le fardeau dc k preuve de la 

connaissance de i'acheteur repose sur le vendeur. Une évaluation purement subjective risquerait 

donc de réduire à néant )a déf- de la dinonciation suffisante. 

375 - La connaissance du vice par l'acheteur demeure donc giniralement soumise a une 

évaluation subjective. LA nommt objective occupe toutefois une position de repli. Elle emp&he 

le vendeur d'être victime d u e  ignorance injustifiable de I'acheteur. Cchii-ci ne peut préteadrc 

ignorer le vice qui lui est dsammcnt dénoncé. L'application de la norme objective est donc 

de portée limitée., elle empêche tout simplement l'acheteur de tirer profit de sa négligence. il ne 

faut toutefois pas y voir une obIigatim active de l'acheteur de rechercher i'aisten~ dian vice. 

La cohabitation des normes subjective et objective est d'ailcurs analogue P la solution en matière 

u O ~ .  t R Gmrriiia Inc. c. h i a u ,  mpa aiolc 642; P e m d t  c. PominviIlc, sqm We 671; RorrtJa c. 3&&, 
[1995] RDf 411 (C.S.); h d g t  c. Gkema, [lm RDL 191 (CA.). 

u'Custunguay c. Carier, supm Lliat 648. 

mCanadiun A m  Corgorrr#on c. Morin, [1950] B k  581. 

"L. F a n i 4  TmS & b i t  dvfl h T. 11, supra, ndt 426, p. 280, T. Rwscru-Hdc, A.lds & 
duit & ha vente et riL loirogc, sqm mw 41, p. 134; M. P o u ~ c c ~ ~ ~ ,  & viauc, nipu nae 492, p. 149. 



de vice de consentement au motif d'erreur. I,'évaluation de I'cnicur est en principe subjective. 

Le législateur fait négnrnnins appei, selon l'article 1400, alinéa 2 C.C.Q., à la norme objective 

Iorsqu'il empêche une partie de se privaloir dime ene\a inexcusable. 

376 - En ce qui a trait au droit de la consommation, notons que la jurisprudence est diviséeUS 

sur Ia question, à savoir si i'ignomce de la cause d'inaptitude du bicn doit être considérée 

comme une ccmdition des garanties &aptitude à l'usage et de durabilité raisonnable prévues par 

les articles 37 n 38 de la Loi sur la protection du consommateur. À notre avis, la conception 

indépendante de ces garanties, qui fait abstraction de la notion de vice caché, s'oppose a 

l'existence d'une telle condition. Au plus, la dénonciation par le commerçant d'une inaptitude 

peut être un éliment panni d'autres dans la détermination de l'usage et de la durée raisonnable 

auxquels I'achetcur peut légitimement s'attendre du bien. 

377 - Lianalyse de la condition de l'ignorance nous a obligé B distinguer le vice connu du vice 

apparent. Nous verrons à présent que ce dernier s'intègte à la dcmikrc condition a laquelle le vice 

doit satisfairt, soit le caractère occulte. 

B. Le vice doit être occuite 

378 - Le vice occulte s'oppose au vice apparent. Ii est donc essentiel d'établir comment l'un se 

démarque de l'autre. L'article 1726 C.c.Q. déclare qu'est apparent le vice qui peut 6~ constaté 

par un achetam. La formulation est toutefois ~~mpcusc.  Eiic laisse entendre que l'obligation 

de l'acheteur 6cxamiLIct le bicn est facultative. Or, la doctnncu6 et la jurispnidcnccUi ont 

L U D e s b i ~  c. Duni& ouaoniobîles Inc, JE. 90-1228 (C.Q.) (ad i ia umditim); Létomwu c. L4lèche oit0 
M e ,  [1986] R.J.Q. 1956 (CS.); Forr~t c. Lahcpe. npru me 717 (xta Q ia auxlition}. 



unanimcmcnt reconnu I'CIEistcnct dime obligation Hripérative de i'achaeur à'cxamjllct le bien 

qu'il projette d'acquérir. De fa% cet examen permet de distinguer le vice occuite & cehi qui ne 

l'est pas. Lorsque le vice se rivéle B i'exnmen, ü est apparent; dans le cas coneaire, a est 

occulte. L'intensité de I ' a a m a i  joue donc un d e  capitaî dam Ir ditcnsination du wrctLse 

occulte. Plus l'examen doit étn approfondi, plus le vice est susceptii1e d'être ccwstaté; moins ü 

est rigourna, moins le vice est susceptible de se &t1er. AppPnit donc ici i'importance du débat 

entomnt la nome à iaque11c i'achacut est tcmi durant l'examen. 

379 - En définissant le vice apparent comme celui «dont i'ach*eut a pu lui-même comaîtrc 

I'existmce?~, l'ancien code parnettait d'cnbrvou l'adoption jurisprudcntie11t d'une norme 

d'appréciation à caracttrc subjectif. Fort de sa traâition nom droit n'a jamais 

sérieusement envisagé c e  possibilité? L'adoption d'une nonne subjective aurait 

effectivement mis le vendeur à la merci de i'ignorsnce et de lfindolcnce d'un acheteur qui f e t  

le minimum pour se mdre compte des vices du biza. 

380 - Au Québec, le premier courant de jurispruàence sur la qyestion adoptait une nonne 

objective basée sur l'examen <<ordinairem'», d'un acheteur misomableu%, ou du «bon père 

Dunford, (Apparent Defects in Sale Revisitecb), (1964) 10 RD. McGi11 341. 349-351. 

mLedoia c. Dasas. (1914) 20 RJ. 529 (C.S.) (obligatb dc «vCrifi&o~»), Barla FNli k c. M. (19651 
RL. 452 (C.S.) (obligation b ~ ~ o a » ) ;  Garselin c. Lémmm, JE. 8W32 (CA) (obligaricm dt 'pmbœ"); 
Piocement J'm Ine. c. Benzabw, [1989] U.Q. (C.A.) (obügation âe apnidaice et ck a-). 

%zberge c. Gimds, (191 1) 53 C.S. 370 (CR). 



de fd1eU3*. Cette rnéthdc damna prépondérante pendant ~cmgtemps~. Cependant, à 

partir de 1922, un caurant minoriaire commença A préconiser que l'approche objective devait 

se mesurer au critère de I'expen accompagnant l ' a c h d s .  Cette théorie elappuyait sur une 

doctrine fiançaise rcIaeivement marginale'? En Fmcc, la théorie en qyesticm n'eut qu'un 

mccés éphémtn devant quelques triiunaux inféricursul et ne reçut jamais i'approbation dc la 

Cour de cassationu'. Au Quibec, elle était destinée à un succès beaucoup plus important a de 

longue durée. En 1960, la majorité de la Cour d'appel, dans un arrêt r ematq~6~~ ,  adopta la 

thbric. L'arrêt fut ensuite confirmi par un jugement fort taconique de la Cour suprêmeW. 

-Fuis, Ia Cour d'appel renchérit en décidant que l'acheteur ne powait même pas soulever le 

caractért ocdte  d'un vice à moins d'avoir, préalablement à la vente, fait appel aux services d'un 

a'kilmw c. Fleming, (1932) 71 C.S. 285, 287. 

'YLuuzon C. Lévesque, (1929) 67 C.S. 47û, 35 RI.. ns. 472.35 RJ. 466; herdure c. Luhaie, [1945] RL. 69, 
73 (C.S.); Benoit c. Mérivier, [1948] CS. 53; Yennecte c. Tjpwiter and App. Co. Lai, qpm mCe 667; Bourg# 
c. Mrmel, supra mie 649; Dallaire c. Vifleneuve, 119563 B.R 6; Rothrtein c. Inrenioa'onai CmmccliOn Inc, [1956j 
CS. IW Longpré c. StJocqrces Autamobile Ltée. supra nue 676. 

usGagnon c. Hale,  (192) 34 B.R 11 (M. le juge Rivard); Magnan c. P e r h  E&& Co. Ltd, (1933) 39 RL. 
314 (CS.); Lincourt c. Gaiéreirr, [1944] C.S. 438; Churchill c. Pmka,  [1953] RL. 509 (C.S.); David c. 
Mmrnighrmi, [I958] CS. 400. 

'=G. Elaudry-Lacantinerie et L. Saignat, Tmité rlléorique erpmtique de b i t  civil, De la wnte et & I'écAmige, 
T. 18, npru note 33, pp. 353-354, m. 418, Ctaiem a l'origine & cette thCorie. Cde-ci fiit ensuite ieprw par M. 
Planiol et O. Ripe& T M  prarique & b i t  chdl flmtF4fr, T. 10, rypru wtc 34, pp. 133-135, m. 130. MM. Baudry- 
Lacantinene et Saignat fondaient leur impdah sut un texte dc Pabier elon lequel i'acktcur qui ne pouvait 
faire un examen -6 hn-mbc M t  daire acamincr @e bien] par quciqu'utu, car aun tort qu'une pnoane 
souffre parsafautca'est pasuntortauqucl IcsloisdoWcm subvmin, (R.-LPahia, Q(T& du- dtvcntdp, 

supru l l ~ t e  16, p. 165, m. 208 inflne). Pdbicr chmuait danc au amaite 6&1e Q la norme d'un examen par 
l'acheteur nisoeinablc. ï i  prtcisait mQwment quc I'acbeteur ne pcuvait pas invoquer son ignoancc pour justi.6a 
un examen négiigent Sl'm dim tcllt norm~.  L'WapdWo8 & Bwdy-f9rantinm'e et Saignaf B I'dgUu & 
l'obligation qsthatiquc (Sarprtise ctéiaixm& pouriapmniàc fbisptsd'un BEcleetdcmiaprèsl'ouyrp~t dt 
PothiCr, mtait donc - ilmpdmi011 d. 

m~ IO déc. 1928, D.19292.81, naie P. Voîdq PPiia 12 avril 1929, GP.1929.67. 

c. FtmiC- K H m  Lrd, [1%1] BJL 108. Coaimentain G. Nnbitt, (1961) 8 RD. McGiU 232 
Remarqua tautefins Ir préscnœ de dna opinions dism'dcmcs. 



expertW1. Ces décisions ont littéraiement SC COU^ les assises théoriques îlors admises de la 

qualification occuite d'un vice selon ta garantie; presque du jour au lendemain, la norm de 

l'acheteur raisonnable était remplacée pas celle de i'expcrt nicornable et d'une obligation 

Mpérativt d'expertise avant i'achat. La doctrine a ensuite tenté d'blabonr une miution la fôis 

équitable et conciliable par rapport a Papprocbc nouveUeUI. De son &té, la jiirispnadcnce s'est 

montrtc égaiement instable en reconnaissant des exceptions constantes à la règlew. En 1978, 

le législateur est intervenu pour dicter la solution applicable en droit de la consamanation. 

Carticle 53, alhéa 1 de la Loi sur la protection dtr consommateur a précisé que I'achetcur- 

consommateur n'était tenu qu'à un «examen otdinaim du bien. Enfin, en 1980, la Cour d'appel 

s'est reprise en adoptant à nouveau la norme de l'acheteur raisonnable"' a m 6cwîant 

l'obligation impérative d'expertise préalablew. Ainsi prenait & 20 ans de adbais stériles et 

inutiles. 

381 - Le Code cMZ du Québec confirme la norme de l'acheteur raisonnable en défissant le vice 

apparent comme celui qui peut ~IIC constat& «par un acheteur prudent et diligcat sans avoir 

'"E. & M. HoIdings Xnc c. Beswwr Invesfmenr Corporollon, [1%1] BR. 376. 

"'J.W. D u m f '  ~What is an Apparrat Ddict in tk Colnraa of Sdm, (1964) 10 RD. McGill 60; LW. 
DurnfM, (cApparent Defects in Sak Revisiteb, npm aote 826; JJ. Gow, UA Comment on tk Wananty in Saie 
against Latent Defects», (1961) 10 RD. McGül ZC13; JJ. Gaw, «A Fuitba Comment on ik WginiiYy in Salem, 
(1965) 1 1 RD. McGill35; M. Tandu, uVeate immoalièfe - vice ac&, (1969) 10 C rL D. 395; D. Jlcoby, «Vice 
apparent Sectant un immeublew, ~iqre riae 826, G. Thibault, uCmrî'binti~~ I L'tlabontiaa Guac lppocbe in 
concret0 daas l'évaîuaticm quaütatiine & vices en wibc  de mpm aae 830; P.W. Morin, «Anmilation & 
vente d'automobile p a u ~  cliusc & vices c & b ,  (1979 35 R dtr B. 209; D. Cam, u l l e  WIyds Rcmady in 
Damages for Latent Deficts in tk Raiina of Queao,, (1976) 54 R dL B. cum 105. 

U3Lmmer Vaciion WC c. Glrrrrd supm mie 382 (cinxmstoaecs peu vu^ anhuer i'obiigalicm~ @on Togs Inc 
c. Telio Tding Co. Inc, [1970] C.S. 261, COOC. C.A.M. 13, 19 (20 fëv. 1973), conf. 119741 RC.S. v i  (mm- 
application en matière & mcub1csX Gmahicr c. H '  & Ugriri Tm, npu note 648 (applicahk miquanent aux 
immeubles d'un certain A@). 

WWinogrod c. AdaliCiA, JE. 80626 (CA.). 

Wûosselin c. Utoumem. mpm note û37. 



besoin de r e m  à un apcd"%. Il n'y a pourtant pas lieu de parler d'hovation, w le 

législateur n'a fhit que codifia la soluion retenue par la iPrisprudc11ce depuis 1980'". La 

fodat ion  particulière de la norme est toutefoW inalheureuse a risque d'c11gendm de noweUes 

difncuités. Le texte énonce à la fbis la norme d'qpéckticm du canctire occuite a Tilimination 

de l'obligation préalable d'inspection par un expert"'. Sa rédaction assume que la nome de 

l'acheteur raisonnable est toujours inconciziable avec l 'de  obligatoire d'un expert. En générai, 

le principe est cxact. Cependant, dans certaines cimmsmces, l'acheteur ne peut satisfgire à la 

norme de i'achcteut prudent et diligent ar agissant mi. Envisageons le cas d'un acheteur pmfane 

désireux d'acquérir un ordinateur d'un cenain âge, dtn t  grande complexité et à un prix élevé, 

c'est-à-dire plusieurs millions de &ilam, d'un VCII~CUT ordinaire; ou encore celui d'un acheteur 

profane d'un immeuble qui, constatant ccrtaias indices inquiétants, manque la connaissance 

nécessaire pour &carter la possibilité diin vice. Dans les deux hypothèses, i'achctcut agissant seul 

manque la connaissance requise pour effêctucr et compléter un ucamcn selon la nome d'un 

acheteur <qmdcnt et diligentm. S'il omet de rechercher l'aide, ii agit de maniire négligente. 

L'erreur de fonnuiation dans le m t e  actud est donc d'assumer que Vachetnu raisonnable ne doit 

jamais obtenir l'aide d'un expert. ûr, parfois, dans un contexte exceptionnel, afin même de 

satisfaire à la norme d'un acheteur raisonnable, l'acheteur se doit d'obtenir une aide 

spécialiséeug. 

"Aaicle 1726 C.C.Q. Vair Commentairer minlsac & & J k h ,  supm ~ i d c  338, sous l'article 1726 C.C.Q. 

"'Ahorw c. H. Ncltticmron 1%. C.SM. SOM)5-011t34-7S, 29 jlnvia 1982 (M. le juge A. w); 
h s e a u  c. Gagnon, ngm nde 798; h s e a u  c. h@we, [IN83 RD1 509 (CS.); PloEcinma KL.P. Inc. c. 
Fobrtque of rlre PmLrh of ûur Lady of the Aniilmaadon, C.A.P. 88C-379 (CAk Conan c. Ginnccad, supra note 
695; Blackhm c. Grenier, JE. 88-59!? (CAk Guvk@hn c. PciquUr, J E  89-187 (CA); Eussiérw c. Gzisse 
populaire DcpjcPdinr Sle-Civrsrùlc Auwgru, npm 654. 

"Voir C. Barru#, coatnt & nine et ka vices -, R q h ,  Droit d i i l  qutWctair, Mcmlrhl, Dacf' 
1 w 5 , 2 9 0 1 . D e m e m g u n a t p r r p e i r t ~ ~ u n c i r n m m ~ ~ e t ~ 0 e m c  ilamrmcdiinsEheteur 
taWnuab1c. Vair PelieUer c. F a m a ,  [lm R.L. 478 (C.Q.). 



382 - En outre, il importe de souîïgnu que la nonne de l'acheteur raisonnable n'oblige pas tout 

acheteur à un examen d'une même envergure. La norme objective aplanit l'intensité de l'examen, 

lui conférant donc une intensité minimale. Eile n'exclut toutefois pas un accroissement de 

l'intensité lorsque I'acheteut posséde der amnahances spiciala. La doctrine française moderne 

r e c o d t  depuis longtemps que les miunaux doivent adapter l'intensité de l'examen aux 

connaissances techniques de l'acheteur en causem. Amsi, plus l'acheteur est expert dam le 

domaine du bien, plus il est obligé de procéder à un examen approfondi. Lc même vice peut donc 

être jugé occulte h l'endroit dim acheteur profme et apparent pour un acheteur 

professiomelul. Ii s'agit là dime appiication particulière d'une tégk gCnCnle de l'appréciation 

objective selon laquelle ((les aptitudes pruticuliires peuvent parfaitement, à la diffërcnce des 

inaptitudes, être prises en considhtionu%. L'acheteur possédant des co~l~laissazlces spécialisées 

ne peut dès lors se mettre à l'abri de sa négligence en invoquant la norme âe l'acheteur 

raisonnable moyen. À l'exception de certaines ouvermes domhales en ce sensu3, la majorité 

des auteurs et l'ensemble de la jurisprudence au Québec paraissent cependant ignorer tout du - 

caractére variable de la norme objective & I'achaeiu dans l'apprtciation du caractire occuite du 

vice. Les miunaux québécois en sont néanmoins venus au même rédtat par la voie d'un 

développement encort plus influent dans l'évaluation du caractère occulte. 

383 - Commc nous pouvons le constater* la condition traitant du c a r a c h  occulte du vice est 

d'application plus difficile que les autres. La gravité s'étabtit par la constatation du niveau du 

% 2Xr& d a  -C des vices db, mpa llde 481, 370; H., L. a J. Mazeaiid, Lep= & h i t  civil, 
T. 3, 2e éd., Paris, Momchnsp:en, 1963, p. 805, m. 982 (la dgie a taijam Cit replise dans les éûitioas 
sub-); G. Lamben, Cours dc drdr CM, T. 3, Paris, Maisoripewe, 1974, p. 269; P. k T n  
~ConfOrmités et garanties daas b v u e  &objets m b i h  axpœcb, doPr Lcr vaicct inMMtionuiÙ & 
mmchmrdises, Eccmomia 1981, 231, 244-%S. 

UICass. av. lrc, 18 dec. 1962, D.1963 J.ll4. 



déficit d'usage. L'antériorité nkst qu'une simple ~utstion de fait. La connaissance se limite 

généralement à la preuve directe d'une dénonciation. Quant à cile, la condition du ceractire 

occuIte n'est en riaIité qu'une application pdcuîiire d'un concept beaucoup pIus vaste et 

fondamental. Sous le couvert dim examen par un acheteur prudent et dilige115 la d t i o n  

véhicule esscntieiicmcnt une responsabilité f a d i t  sur la faute? Le vice occulte est ceIui qui 

échappe à un acheteur consciencieux. Le vice apparent est celui qu'un acheteur négligent omet 

de déceler. Or, la détermination d'une faute ne dépend jamais de l'analyse d'un ou de deux 

éléments. EUe oblige à i'examm de tout fiait pertinent aux circonstances. Noue cktzbe a 

toujours su apptécicr que la ditermination du caractéte occuite est une question de faic impliqyant 

i'ensemble des circonstances de la ventew5. Une telle énonciation est toutefois peu mmctivt 

et ne facifite en rien i'application de la condition. 

384 - Une fois ta question de la norme pertinente régléeu< force nous est de constater une 

certaine prise de conscience au sein de la jurisprudence qukbkcoise & savoir que la ditermination 

du c a r a c h  occulte d"oa vice relive d'une andyst factuelle particuliM. Au cours des derniires 

années, les tniunaux ont commencé h privilégia la mise en évidence et l'ordonnancement des 

faits susceptiiles à'inf'iuer sur la qualification de ce qui est occulte. Dis 1985, la majorité de la 

Cour d'appel détctmine les facteurs pertinents à i'analysc circonstantielleB7. Quatre ans plus 

Oimcle 1457 C.C.Q. n peut autaat s'agir dc la faute COOtfaCWile. Un auteur yvoit ï'appiication paieiculièrr 
de I'obligatim dt se cmcïgpa. Voir J.-L. BauQuis k abligurions, qpm mtt 483. p. 166, m. 291. 

F a n i t ,  TWt4 & dtort dvll du euPbrc, T. 11, supra nae 446, p. 278; T. -HaJe, l+& dlr &O» 

de la vente et L Iouclgc, supm wc 41, p. 131; M. P a m l &  La vcnlc, srqm a 512, p. 148. 

mLtgfiunruine o. Ar& C.A.Q. 2 0 0 0 2 6 7 - 8 2 0 ,  b 23 okd 1985, p. 7 (M. le juge Mm): «Un ewacn &s 
@ c e d e o t s m o m n b i e i 3 ~ I t s b l ~ a c i r c a n s l P a c e r ~ & c h q u e e s p t c c s o a t ~ c m ~ ~ ~ .  
Ainsimmm enligne c k ~ k t y p ç & v m d n r r ( ~ e t ~ ,  pmfcsgionncl aioccasîoamel ounon- 



tard, par l'arrêt Placement Jacpm, la Cour d'appel statue uaanhwmt que la diterminati011 du 

caractère occulte «impose l'examen de l'ensemble des circonstances de chaque cas. Elle ptend 
en considération des facteun tels que le statut du vendeur, s'il est professioll~lcl OU non, de 

l'acquéreur, la nature, l'âge a le prix du bien], le type de vice et, padbis, le campartement des 

partiesw'.)) L'a& fournit d a  une prüle précise pour délimiter et agencer les fpts parinmtr 

nécessaires à la qualification occulte. 

385 - Nous déborderions évidemment le cgdn de cette Wsc en procédant a la systématisation 

des faits selon les facteurs préciskUg. II nous paraît toutefois indispensable d'indiquer 

sommairement les grandes lignes de la logique vdhicufks par ces facteurs et qui sont dEjà tracées 

par la jurispmdence. D'abord, Ic statut de l'acquircut pennct au tn'bunal de varier l'intensité de 

l'examen n6cessaire selon les connaissances techniques de l'acheteur conformbcnt à la ~ègle 

admise depuis longtemps en droit fiançaisw: plus l'acheteur est expert ou professionnel du 

bien, plus il est tenu de procéder à un examen approhdilbl. Le statut du vendeur permet aussi 

au triiunal de varia l'intensité de l'examen suivant I'itat pfcsbimel  ou ordinaire de celui-ci; 

la jurisprudence atténue d'ailleurs l'ampleur de k a m m  lompt l'acheteur acquiert le bien d'un 

vendeur pr~fessionnel'~. Pour sa part, le facteur de la nature du bien autorise le miunal a 

varier l'intensité de l'examen en fonction de la technicité du bien. L'acheteur s'oblige donc à un 

'% fiuldrait prodrkr l une anaiysc crrhairb'vt & h juri- &@uaat le viœ occulte Ql via app~tm 
au regard des factniff pdcisés. 

"'Racine c. Demas, supro mie 582; Cal&? C. L&&, (1951J CS. 3f9; Molrois C. T~btCry,  supm nOre 640; 
Pominville c. Demers, supra note 754. 

-Poli&ii c. Dmuin. s u p ~  we 651; Roosffit c. Di Mv&, [19%9] RDI 546 (C.S.); B m i l  c. 5hntndm dlc 
Mont-Royal LA?, supm me 505. 



examen PIUS vigilant en acquérant un bien technique d'occasionm; de dmc,  i'acheaitr d'un 

immeuble a vocation commaciPe au industrielit mt tenu i un exnmen phis fouillé qu'en matière 

résidentielle'? L'âge du bien jwtEt aussi une niodificaa'on dans I'exunen requisw: phu 

le bien est âgé, plus I'acbttcur se voit obligé d ' t f f i c r  un examen approfondiw. Le prix joue 

également un rôle: plus il est élevé, plus I'achciept se doit de procoda à un examen poussé du 

bienw. L'achetna raisonnable SC doit en effet d'accorder plus à'amtioa à l'achat d'un 

irrimcuble qu'à celui diin parap1uie. Pu aillem, le type de vice cxnce un effet au moment de 

la quatification occuite: les miunaux ont notrnmrmt d&dC que phis un via se manifieste par 

de signes précurseurs, plus ii doit être <iuniifii d'sppatc~~t? E r h ,  FPrïZt Plucemot Jacpur 

mationne que le comportement des parties doit &re considaé dans la détcimination du caractère 

occultc d'un vice: notamment les actes frauduleux du vendeur pewcat mdrt occulte un vice qui 

serait autrement apparent? Une nouvelle rnédlodt d'évaluation du caractère ocdtc  du vice 

émerge. Consciente de la relativité de la qualification occulte, la jurispmience entreprend la 

systématisation des faits pertinents. Sous 1'Cgide de chupt facteur cané, une shie de rides 

favorise la prévisibilité et IWormit6 de la qyaMcation occuite. 

Y3~ewon c. Morin, [1957] RL. 522 (C.S.); Mitlette C. Lefebvre, [1974] RL. 415 (Cl.); M M  C. 3LCOIwd 
Nissmi, [1988] U . Q .  172 (C.Q.). 

UrRonci c. D w ,  JE. 88-574 (CA); GéliMs C. B61n4i1WI nlpo WC 756; Pominville c. Dema, nqrm 
note 7%. 

m~lacment J w  hc c Bmabur,  siqim aaC 821; M<riBcr c Po* JE. 9 1-1221 (CA); Phbirk-Robcraon 
C. Collins, v a  iidc 382. 



386 - L'appréciation circonstancielle du caractirc occulte s'est amorcée sous l'empire de l'ancien 

Code. Eile nous sanble destin& à s'intensifier en droit a d .  Elk résulte du contact d'un 

principe général fondé sur la fiute et des ~~lltextc-s saas cesse plus complexes que celui-ci est 

appelé A réglementer. A nom avis, la méthode nroonsEancieile est une réaction B l'incertitude 

qui plane trop souvent à l'occasion & la qualincaticm occuite du vice. 

387 - Enfin, précisons brièvement qu'en droit de Ia cotwommation, la juxispmdcnce est divisée 

au sujet de l'application de la condition du c d  d t e  au regard des garanties d'aptitude 

à l'usage et de durabdité énoncées par les d c l e s  37 et 38 de la Loi mr Irr protection du 

commmateur. Certains d t s  considirmt que h cause d'inaptitude doit être occulte alors que 

d'autres rejettent une telle conditiod70. Sefon nous, il faut insister SUT la formulation d i a h t e  

de ces garanties par rapport 1 la garantie de quaiiti du droit commun. Les gatafltics statutaires 

en question sont de conception indipendante tt ne se rifêrcnt aucunemeut h la notion de vice 

caché. Elles visent ainsi à assurer des risultab, soit l'usage normal et la durabilité raisonnable 

du bien, sans égard au caractirt clandestin de la saurce de l'état défectucuxn'. 

388 - La condition du caractère occulte complète ainsi le tableau des exigences auxqueiles le vice 

doit satisfaire selon la garantie de qualité du droit commun. Après que le phénomène perturbant 

l'usage du bien est qualiné de vice a répond aux mditions de la qualification cachée, il devient 

l'objet proscrit par la garantie, le vice caché. Cc dernier constitue la cl6 d'accés aux instrummts 

de réalisation de la protection de la garantie. Nous étudierons ensuite le rôle des fondements de 

la garantie dans l'accueil réscrvé i l'éventualid qu'eile a tant chah4 i prévenir. 



CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 

389 - L'cxamcn do contenu juridique difinissant la garantie - sa nature jUndi~ue, son domaine 

d'application et sa notion de vice caché - suivant I'optique de son double fondement juridique 

permet d'abord d'éiablir la mesure de î'infiucnce constante de ses pôles originaires de 

développement. Trois types d'effets différents peuvent &rc sipalés. 

390 - Remiirement, les fondem«its ont produit des effets formateurs qui dénnisseat la nature 

de Ia garantie modeme. Le vice doit êüe conçu comme mut fait ou même tout concours de faiu 

diminuant l h g e  du bien. A partir de cette constatation, il hut reconnaître que la nature 

vintable de l'obtigation en cause n'est pas une garantie contre les vic« nuisant à l'usage mais 

une garantie d'usage du bien. Tout fait perturbant l'usage protégé par la garantie est interdit. La 

rcoonnaissance de i'cxistence d'un vice est subardonnie à la constatation préalable d'un déficit 

d'usage. La eonccption de la garautic et de son vice est donc d s c  au principe directeut que 

le bien doit procunr a i'achctcur son usage. 

391 - L'examen du domaine d'application de la garantie &&le I'impossibilité pour le vendeur 

d1ac1ure la garantie en i'abscnsc d'une dénonciation du vice caché qui lui est connu. A partir 

de cette constatation, nous apercevons que la garantie dissimule également une garantie colltrc 

la fiaude du vendeur. C m  facette est due au deuxième fondement obligeant le vendeur à 

dénoncer le vice caché connu. La garantie continue d'imposer cette obiigation dérivée des 

prescriptions de i'cxigcnce de bonne foi. 

392 - Le fondement tenant a l'usage protégé oblige B rattacha le recours direct i la garantie par 

la voie d'me interprétation extensive du terme acvendeur», codifiée en droit nouveau à Particle 

1730 C.C.Q. Le mSme fondement justifie une interprétation &ctive des clauses d'exclusion de 

la garantie malgré le droit clair des parties de s'en départir. 



393 - Notre analyse du contenu & la garaatie, suivant la perspective du double fondement, 

permet également de dégager certaines constatations au sujet de dimensions peu connues de cette 

obligation. En premier lieu, le domaine d'appiication & la garantie s'étend diBCiciiemcnt à la 

vente des biens inc01potcls. La garantie fùt conçue l'origiae pour exercer un contrôle sur le 

déficit d'usage des biens matériels uniquement et elie s'y est ensuite adaptée. L'usage du bien 

que la notion de vice se met alors à protiger est de nature physique. Quant au déficit d'usage a 

caractère juridique, il est réglementé par la garantie du droit de propriété. 

394 - Deuxièmement, le vice au sein de la garantie revêt un sens tout à füt onginai. Évacué de 

tout sens qui lui est propre, il s'identifie à la cause portant a b t e  à l'usage f k k  par la garantie. 

Cet usage est circonscrit par les attentes de l'acheteur raisonnable. Le concept de l'usage protégé 

par la garantie devient ainsi le pivot de la notion de vice. L'existence du vice est définie par son 

effet a i'endroit de cet usage; aussi les caractircs objectif, sécuritairc et anormal du vice sont 

évalués par i'effet observé sur cet usage. Ii en résuite que la notion de vice s'accroît au même 

rythme que les attentes raisonnables de l'acheteur au regard de l'usage du bien. 

395 - Troisiémemcnt, no- examen du contenu ptimaire dc la garantie fait ressortir à quel point 

elle constitue une responsabilité objective. La nonne de l'acheteur raisonnable dicte en effet la 

détermination de l'existence du vice, l'estimation de sa gravité, l'évaluation de son caractère 

occuite et m h e ,  dans une certaine mesure, l'apprkiation de la connaissance du vice. La garantie 

veut claircment éviter de se porter au secours de Liacheteut nbgligent ou caressant des attentes 

déraisonnables. 

396 - Enfin, l'analyse nous a permis aussi de constater la capacité inhérente B la garautie 

d'outrepasser la conception imposée par son double hadement raodaie. La garantie ne fbt certes 

pas conçue pour protéger l'acheteur du préjudice que le bien peut infliger B sa pemonne. En vertu 

de l'ancien Code, les tn'bunaux, en l'absence d'un mécanisme juridiqyc particulier, l'ont 

employée à ce dessein. Le droit nouveau, de son côté, consacre h la garantie, de manière presque 

exclusive dans le domaine contractue1, cette vocation importante. Par purisme, la garantie, ancrée 



en son double fmdcmcnt, aurait pu bouder une orientation SCcPBtaae. Or, tout le con- s'est 

pmduit L« d i f f b t s  aspects de la garantie étudiés dsns Ir prcmiéns partie & cette thèse se sont 

révélés aptes à asseoir une rrcpoarnbilité efficace de la sécurité du bien. L'CXibfCIlct d'im recours 

dircct de mCmc pue le caractère indivisibk a soiidah de lp garantie se rapprochent, par leam 

effets, diuie responsabilité do f i t  des pioduits. Le caractère impératif de ia garantie à I'cndroit 

des biens non sicuntaires est assuré par i'atliance entre la ride de b i t  commun intctdisant 

l'exclusion wnventionnt11e pour k préjudice corporel a la règle de la garantie fkappant de nullité 

l'exclusion stipdéc par le vendeur à la présomption de cu~ssance. De sa part, la notion 

de vice a développé son propre volet sécmitairt en interdisant le vice dangeram, en s'bdant 

au danger intrinsèque du bien et en réprimant catams risques de développement. Une 

responsabilité généraîe réglementant la sécurité du bien s'est ainsi inté* dans une garantie de 

quaiité destinée P protéger l'usage du bien a P assurer I'honnW du vendeur. La faction 

sécuritairc se tiviIe à la fois conciiiab1c et comp1émentaire par rapport au &ublc fondement 

moderne de la garantie. 

397 - La garantie s'est montrée jusqutici constante à i'égard de ses pôles de développement 

primaires a souple dans h réglementation des situations juridiques nouvelles. Nous tenterons de 

détaminer, dans la dcuxiéme partie de cette thèse, si le c o n t a  de la garantie assurant sa 

sanction s'ihtre par un équrliin aussi missi. 



DEUXlEME PARTIE LA GARANTIE, INSTRUMENT D'UN USAGE PROTEGE DU 
BIEN ET D'UNE D~ONCIATION DU VICE CA- 
CONNU 

CHAPITRE 1 LE DELAI RAISONNABLE: LE CONTREPOIDS 
TEMPOREL A L'USAGE PROTEGÉ 

398 - L'accès au régime indcrrmjtaire de la garantie étant subotdoM6 au respect & l'exigence 

du délai raisonnable, nous entreprendtons donc I'W de celle4 avant d'examiner Ics moyens 

d'exécution que la garantie confêre 8i I'achetcur d@. Nous chercherons d ' m  a définir ta 

conception paIticuliite et le domaine d'appiication de cette exigence teniporeiie a h  de 

détcrmintr la manière dont celle-ci doit être calcuiée. 

Section 1 La garantit est soumise i une ltmite ttmporelk s p k W  

SOUS-S~C~~OD 1 Li l f m b  tcmp~?dt modcrat prend k f0-t d'ut exigence de 
dlnonciatioa dros an M a i  rrlsonnibk 

G L'objectif de L WC temporeüe se rédk  désormrir dans un cadre d i j ~ m  

a) L'esigence de dénonciation dans k d i i  imparti empêche l9inJtcPritC conîractuelle 
due 1 l'usage protégC 

399 - Les M e s  d e s  assujeaireat lcur responsabilité d'exception B des délais spéciaux: 

I'action en résolution devait 2trc intentée dans un délai de six mois suivant la vente et celle en 

réduction du prix i l'intérieur dhne année. Ce fit un geste accptionnel. À l'époque, k droit 

romain ne prescrivait aucun déiai h i'exicution en justice des droitsrn. Le motif fornzel du 

choix des édiies ne nous est toutefois pas pmcnu. L'absence d'une expIicaiion expresse n'a 

néanmoins nuliement nui au maintien & principe d'un dtlai spéciaî au sein de la garantie. Darw 

l'ancien droit faaçais, tant la responsabilité du vendeur issue du droit coutumiein qye celie 

mR 7' , Lmu of - Rom4n F ~ s o n s  of thc Civilb WM 5% pp.76P 
770. PoutlesMais &cipirit pmmits parkm voir~qp~m.45. 

"'Voir les dtlW taarCs dam les camimw, iqh mrt 912 



d'inspiration romaine née du droit fraqais générain4 inrposaicnt à l'acheteur un devoir spécial 

ni matière de d t t i  L'ancien b i t  canadien fht fidèle au principe8'*. A l'instar du Code CM 

fronçais"', le Code CM du Bas Canada énonça la même r&lem. Le Code civil du Québec, 

pour sa part, poursuit cette uadition en obligeant le  vendeur A dénoncer le vice décauvm dans 

un ((délai raisonnablemw. 

400 - Le b i t  modeme skst nahirciiemc~~t &s à ïa recherche du fondement &Calque, ou encore 

pratique, d'une règle se distinguant par tant de constance et de longévité. A cet égard, de 

nombreuses hypothèses ont été avancées. 

401 - Une partie de la jurisprudence a vu dans le délai spécial un moyen de m m c  en demeure 

le vendeur de l'existence du vice avant que Pachetcur ne le réparem. Une fois infarmi, le 

vendeur a la possibilité d'exécuter ou de faite faire les travaux de réparation au moindre coût. 

Cette théorie peut justifier que le vendeur soit informé de l'existence du vice. Elle n'explique 

toutefois pas pourquoi cette information doit lui être connnuniquée rapidement. Dans la mesure 

ou le vendeur est informé du vice avant sa réparation, la durée Ccoulée depuis la découverte est 

de peu de conséquc~1ce. A vrai dire, cette jurisprudence nous paraît dépendre d'un contexte 

particulier. Pendant longtemps, les îriiunaux étaient divisés sur la question de savoir si l'acheteur 

"'J. CrémaPe, Monuel des nodoru utiles, supu nae 288, p. 100; M. Bi- Çommentaims sur les lofs dlc Bas- 
Cana&, T. 1. supm aae 298. p. 159. 

"6Article 1648 Code civil 

"'Article 1739 C.C.Q. 

"PJonccrr c. BloW supra we 79%; B a k i  c. Park Consmabn trd, [1973] C.S. 704; CONWUC~ON 
J w  Liger Inc c. Birsoncl~c, [19T7) RL. 289 (CS.); Roluseau c. Gognon siqpro 798. Voir aussi P.G. Jobin, 
La vente &m le Codc cMI r& QWbac. supm ade 39, p. 127, m. 158. 



devait, en vertu de la garantie, mettre son vendeur en dancun avant de réparer 1e vicem. Sous 

l'empire de i'ancicn Code, la jurisprudence trancha, tvdivemcllt, daas le sens afnmratif en 

raitachant cnic obligation i la garantie ni vertu du régime génitrir des obligationsu1. La 

s01utian est maintenant consacrée en droit nouveau, car la nise en oeuvre de la garantie est 

assurée par les rigles généraIes de Pcxécution des obligatimW, Qat celle de la mise en 

demeure1". Il n'est donc plus nécessaire de fecoiair A la thMe du a l a i  raisonnable pour 

fonder I'cxistencc d'une obligation de mise en demnire. 

402 - Suivant une autre théorie émise par la jurispnidcnce, la Mte temporelie spéciale a pour 

but d'assurer que le vendeur puisse, ca temps utile, se prévatoi. de ses propres recours juridiques 

concernant le bienau. Une tek  justification nous paraît également mal fmdie. k délai court 

depuis la diwuverte du vice et non la venteu. Le dilai peut donc commema a courir après 

I'mpiration de mus les autres recours du vendeur A i'tgatd des tiers. Un vendeur a notan~~~cnt 

subi cet inconvénient majeur dans une affaire où la garantie du contrat d'cntnpnse était en 

jeusa6. 

UOConaa un tel b m k  Bcwcim C. Donohue, [lMq C.S. 25; Socr&é nafionaie d'as~~tollces c. Adiro 
Cowmwbn J?&, [1989] W.Q. 1803 (CA). 

u ' ~ n  c. Cmoe murisr k, [lW] RJ-Q. 75 (CA); Quin&r c. Gave4 JE. 93-513 (CA); Giry C. Lcmia- 
B é d é ,  LPJ. 95-0127 (C.Q.). 

m~mIle-Daurdelin C. Rtvd-Uger, [1987] RL. 132 (CA). 



403 - La doctrine, pour sa part, a soutenu que le délai spécial est un moyen de renforcer la 

stabilité collmctueile de la vente"'. Le contrat A l'int&îeuf duquel la garantie tst née, soit la 

vente, est l'instrument juridique principal de l'activité éumomique Comme chacun le sait, le 

cornmercc vit de rapidité et de stabilité. Le vendeur doit dom savoir dans les mci l lm délais si 

l'acheteur a des griefs au sujet du bien vendu il doit pouvoir se préparer 6~0~lomiqucment la 

contestation autorisée par la garantie. Ceilc-ci fait du vice une épée de Damocles audessus de 

la ventc. Elle la menace de risolution, cc qui oblige le v a d m  B la restitution intégrale du prix 

reçu. La limite tcmporellc spéciale oblige b a c  l'acheteur à prendre rapidement position q m t  

à ses droits. Elle permet ainsi au vendeur de savoir, dés l'expiration du dtlai prévu, si la vente 

est contestée ou reste dénnitive. 

404 - La docainew et Ia jurisprudca~e~~ ont Cgalemcnt vu dans le délai spécial un moyen 

pour assurer que Ie vendeut puisse v W a  l'existence du vice m temps opportun et, II-4 

confirma ou non i'antérioriti du vice par rapport A la ventc. La d-e commciltaat l'article 

39 de la Convention sur Ia vente interniartonale de marcharidises, ayaut inspiré la ddachn de 

l'article 1739 C.C.Q.? f ~ t  également état de ce m o e l .  C e s ,  l'antirionti du via est une 

U7G. Charlig De la g m d e  à roiron des vices cochés en madire & vente, supu mXe 33, p. 108; A. A n C  De 
la héode générale & la graonde conac Zw vicu CU&&, sqm 82, p. 75; LW. Mid, uTh Rcdhr- 
Action and the "Reasonable Diligence" of Article 1530 C.C.M. (1963) 9 RD. McGilZ 16, 17; T. ~ W e ,  

Ciic b i t  & la vente et dk h a p ,  supra no(e 41, p. 165. 

"'P.-B. Mignauif Le dbit civil EaMdiar, T. 7, supra nue 446, p. 114; L. F a n i t ,  Trofd & boit cfvil dù 
@bec, T. 11, supra ailte 446, p. 301; T. RauuieP1-Haile8 Prddr du dtoit de b vente et dk ikmge. npm mne 41, 
p. 165; M. Pourœlet, ïu yrmrO a p a  nae 512, pp. 1S155. 

Bi- and MJ. Banneii (K. Som), Colllll~n141y on alrc 1- Soles Lmu, M i l a  Giufat, 1987, 
p. 309, no. 23; J.O. Homld, Ut@- Lmv& 1-rirJ S~&S undn clic IWO Unfrcd Noi~onr Conwn#9 
Deventes, Kluwer, 1991, p. 333, no. 255. 



des condirions de rcccvabiîité posées par la garantip. Toutebis, le mpect d'un court délai 

ne procure pas nécesairmmt h pmive de i'anthiorité d'un vice. Une telie preuve peut s'effica 

avant même que le délai n'expire. À l'inverse, ia ~ a t i o u  de la preuve de l'antériorité ne 
prolonge pas indéfiniment la période de déiai. Au plus, le q e c t  du délai Eavorise la 

conservation de cette preuve. Le souci & la co~~sayatian de la preuve d'antériorité nous -t 

s'expliquer aummcnt. Le délai spécial, comme nous î'avons O~SCNC, est un moyen de rcnfôrca 

davantage la stabilité contractueiit de la vente: le vendeur peut se préparct rapidement aux 

conséquences &onorniques d'une contestation de son contrat. Or, il doit tout autant se préparer 

juridiquement a cette passiiiiiité. Il lui faut bien entendu rccucillir les éknents de prcwe 

nécessaires à sa défense. Le vendeur doit non seulement vérifia i'anthiorid du vice soulevé mais 

confirmer que celui-ci ne provient pas d'un mauvais usage du bien; en mûe, il doit rjoindrc les 

témoins nécessaires à la reconstitution des faits entourant la vente et le vice. La finalité du dilai 

spécial est donc plus large que la détmriination du moment de naissance du vice. ElIe recherche 

la conmation de l'ensemble des éléments de preuve impartants pour Ic vendeur. Rappelons que 

Ie délai spiciai de Ia garantie ne fait pas cavalier scul en ce sens. Le délai du droit commun, soit 

la prescription extinctive, cherche également à assurcc que te débiteur dtrne obligation n'a pas 

a se difendte d'une réclamation après la disparition des tléments essentiels de preuve. Or, 

l'objectif fondamental de la prescription est d'assurer la stabiIité et la SicUrité des rapports 

juridiques dans la sociétém3. Par la délimitation arbiaaire d'une piriode à i'intérieur de laquelie 

I'ex6cution judiciaire dime dance  doit être curxxacncée, la prescription &carte les réclamations 

s'appuyant sur une preuve trop incertaine. La ditermination de i'antérioriti s'inscrit ahsi dans 

un objectif générai de rcnfOrcer et de fivoriset la stabilitt contractuclle de la vente. 

IPZMcle 1726 C.C.Q. Voir siqrro m. 365 ct S. 

"W. Rodys, Tdté rte bit cM1 dlu @ik, T. 15, hknühi, Wirscai & Inacur* 1958, pp. 31-33 P. hWbmu, 
Lu prescription, Maüéai, P.UM, 19î7, p. 24% m. 233; P. Desl;iMeff, uReœnt C i d  Law Dcvciapaieari in 
Extinctive nescripiolup, daas Dmit mumpmh, CmmWk, Éd Y. B k  h, 1994,126,129. En droit fnnçais, 
H., L., a J. Maæliid a F. CtubPs, tcpnt & hitdvl l ,  O b l i g d b ~ .  T. 2, V. 1,8.& Pu& M-as 1991, 
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405 - De surcroît, la doctrinem et Ir iurispnidencew ont suggéré que le délai spécial a 

comme dessein d'emp2cha la hude de l'acheteur, ctest4dke de priveair le cornpartement de 

l'acheteur malhonnête voulant camoufia I'Ongine vCritabIe du vice. L'acheteur peut notammeat 

m e m  sciemment d'uifonner le vendeur dim vice lorsque i'tcoulemcnt d'une certaine p&odt 

ferait disparaître la preuve de son incurie. Un tcl objectif ne nous semble g u h  plus fondé. II 
n'est pas question alors de réprimer de manière géaéde la hude  de l'acheteur. Seute s d t  

proscrite la fiaude portant atteinte A la consavation de la preuve du vice. Or, à dire vrai, la cause 

précise de la nondisponi'bilité de cette preuve est secondaire pour le vendeur. Elle peut tout aussi 

bien provenir de la négligence de l'acheteur que de sa mauvaise foi ou encare de l'acte d'un 

tiers. Le problémt central demeure donc le maintien de l'accessibilité de cette preuve. La 

conservation de cette dernière n'est qu'un des moyens de d m a  la stabilité coniractuellt de 

Ia vente. Certes, le délai peut égaiement servir A empêcher un comportement Erauduleux de 

l'acheteur à l'endroit de la preuve de la non-anonioriti du vice. Cela ne constituerait toutefois 

qu'une autre application parciculièrc de l'objectif & renforcer et d'assurer la stabaté 

contractuelle de la vcnte. 

406 - L'objectif vintable du délai sp6ciaI se maxifém dunc avec constance: assurer la stabilité 

contractueiie de la vente. Cette précision soulève toutefois une autre interrogation non mins 

fondamentale. Il s'agit de savoir pourquoi la garantie nécessite la création d'un instrument 

juridique spécial, une espèce de «superprcscriptiow, pour fcllfotccr la stabilité contractueile de 

la vente. De fait, la loi prévoit dejà, par la prescription ordinaire, un mycn général d'assurer une 

certaine stabilité aux rapports juridiques. L ' i i a  de la vente dans le domaine économique 

et la nécessité d'une sécurité des transactims aux fbs du cornmerce ont déjà été soulignées. Mais 

ces motifs ne suffisent pas, car toute inexécution de ia vente, notamment la nondClivraacc du 

dts juges du f-, (1981) U.0. 

834; lbpman-Y4phe Lrd c. Pdy 



bien ou la non-COIlfOLmité aux engagements contractuels, n'est pas sujette au délai spécial. La 

limite ternporcUt spéciale a fait son appaxition et, de nos &uni, ne régit que l'inexécution par 

rapport à la garantie 1tgaItm. Ln source d'instabilité wn~ctuciie que le délai chache A pallier 

provient donc de la garantie elle-même. Dans la première partit de cette thèse, nous avons mis 

en évidence la lourdeur de la prestation obLigati0~uleUe de la garautic due par le vendeur. 

Rappelans que l'acheteur jouit, & bit, de cette ppotcction au moment de la vente. Le bien doit 

procurer son usage indépea-t de la faute du vendeur. De plus, l'usage ptotégé dure 

pendant toute la vie utile du bien et donc longtemps après qïe ie vendeur n'en a plus possession. 

il en résulte une disproportion du contenu juridique de la gisantic au profit de l'acheteur. Aprts 

la vente, le vendeur est dans une position vulnérable. Ii demcun légalement obligé d'assurer 

l'usage d'un bien sur lequel il n'a aucun moyen dc su~eiiance. Si cc dédquiiiirc de contenu 

obligatiomel résultait de la volonté expresse des parties, il serait parfaitement just8able. 

Cependant, la garantie est une obligation implicite dont l'existence ne tient qu'au simple effet 

du droit commun de la vente. En fâit, la loi, par l'in- . . de la limite temporelle spéciale, 

cherche à rétablir un certain iqui i i i  à l'intérieur de la garantie. Notons qu'au moment même 

de la formation de la garantie Wcienne, ce déséquiiii était même exaspéré par un autre 

facteur. Xi n'y avait aucun délai de prescriptionw. Les obligations &aient en ptincipe 

exécutables pour toujours. C'est seuiement lots du Bas-Empire, en l'an 424, que le législateur 

romain introduit la prescription tr~ntcnaire"~, reprise par les Codes civils françaism et bas- 

canadienm. Or, l'usujcttisscmsnt du vendeur i une garantie ~ s c r i p t i ' b l c  ou ayant un délai 

 NOUS parions ici & la garantie & quaiité (art. 1739 C.C.Q.) et & celte du &oit & PrOpaCiC (a 1740 C.C.Q.). 

"%ticle 2242 C.C.B.C. Le C d  civil àù Québec l'a riCQit Pa& rnr: rit. 2925 C.C.Q. Ce ùmpmî connddc 
avecuaeimportantt ompdôtiuadudomrincdappticarion &Fcrtigmce dudClPiRisoMlble. Voirsupro,~os.440 
et S. 



d'exercice trentcaaire aurait rendu sa position mtmable. il aurait ité tenu d'endurer soit 

l'ignorance du vice, soit des maations de l'acheteur B n'en pas finir avant que cehii-ci ne soit 

finalement obligé de prendre position. Daus les deux cas, les activitis c o ~ e s  du vendeur 

auraient été enîravées, sinon canCment paralysées. 

407 - Deux facteurs engendrant de I'instabiiitt contractucile ont donc j d é  la création et le 

maintien d'une exigence tcmporclle spéciale pour la garantie. Premiétement, le contenu de celle- 

ci est fortement biaisé au profit & I'acheteiir: le vendeur est tenu d'honorer sa prestation 

longtemps aprés qu'il n'a plus possem*on du bien. Deuxjémemenc le délai ordinalle de la 

prescription était, par le passé, d'une durée teliement loague que la prolongation de cc 

désiquili'bre contractuel constituait un obstacle aux intérêîs du coolmerce. Le délai spécial a 

répondu, et continue de répon&e, B ces sources d'instabilité. Ii rétablit un certain éqpdi'bre dans 

Ie contenu juridique de la garantie. Si l'acheteur désire se prévaioir de celle4, il doit agir à 

l'intérieur du dihi exceptionnel. Sinon, le vendeur en est dkhargé. Le dilai ophe linsi une sorte 

de présélection des ache-rg admissibles i la garantie en se servant du critère de leur diligence 

a exercer leurs droits. Enfin, le délai d'exception empêche le vendeur de se trouver prisonnier 

d'une longue période d'incertitude pendant laquelie il ne sait pas s'il teste tenu ou non a 

respecter ta garantie. 

408 - Ii est improbable que le dilu spécial de la garantie soit a l'origine le b i t  d'une réflexion 

spontanée des édiles curules. Ra~pcloni que les iléments principaux de la garantie adilicicnne 

s'inspiraient des usages mmmcrciria de l'tpoqufll. Lors~uc i'mgagcmcllt du caractère sain 

ou cxcmpt de vice était devenu un effet implicite d'usage, il &ait probablement dj'P l'objet d'une 

restriction temponile. ïi aurait été contraire i la justice disei'butiv~~ surtout celle qui est observée 

dans un marché h%rc et public, qu'un vendeur s'engage& i sssurer le bon bctio~mement d'un 

bien pendant une durée illimitée. Une responsabilité d'exception de cette envergure ne pouvait 



être reçue dans le droit commun de la vente qu'à condition d'être délinptk par un cri* d'ordre 

temporel. A cet tgarâ, la régie d'une lnnite tempateiïe spéciale n'est point hpanage de la 

garantie de vente de conception âançaise. Elk existe dans la garantie de vente dans l'ensemble 

des juridictions de tndittion romanogcrmaniquP. Elle est également suivit d.ns la wnxnon 

law, tant b~i&nniqu8"~ ou canadicnnp qu'amtricainp. De m b e ,  le b i t  scandinave, 

de conception indépendante du b i t  civil et de la common law, impose Q Pachetna une 

obligation semblable##, ta rêgle se trouve aussi dans la Convention sur lo vente intemaiionale 

de marchandise$-. 

409 - La règle d'un délai spécial dans la garantie légale de vente assume donc les dimensions 

d'une norme juridique internationale. La naissance, dans des systtmts juridiques indépendants, 

dune règle iquivai~~~te démonue, a notre avis, qu'eiie répond a un besoin kndamental. Les 

mimes rapports de forces économiques et de l'&pie transcendent les particularités traditionneiles 

et régionales. La vente, asscniie de plein droit d'une garantie de qualité du vcndeia, oblige 

notammcrd: art. 477 B.G.B. (Ait. 377 H-GB.); ait 1495 Co& civil italien; an 210 Code ab obligaabnr 
du Co& CMI suirse; art. 554 Co& civil grec. 

of (;oodr Au, (1893) 56 & 57 Via, c 71 (Inis du Royaume-Uui art. 35. La garainie & -té & vente 
de cornmon law oblige i'acbeteur i dCaoncer le vice dbcannri daas un &lai raisonaablt. 

905~n@nn G w n m d  Co& art. 2607, aWa 3(a). 

#nArcicle 39dthConvmrJon surloi~machtaiimionalc &mmh&w. ParmppaiOl 'objd  dudtlai 
spécial suivant la Conwnrlon, voitJ.C.Rcie nAHistoryofCuîoffRulcs a s a a F o m O f ~ E ~ ~  PmI- 
Tbe 1980 UN. Cmwmtîai on the Iadaaotionnl Salc of GUJCI&. (1988) 36 Am J. C h p .  L 437, 451 et S. En 
rwancbc, eencnrxmcncs'CtePd p~s,aimaedmkPtouteindcutîm tmnmcuk &loveare,tellequeianob 
~onformiite auxtcmies ctmmawi~. Voirqpno.221.iln'en c s t ~ ~ c n d c o i t ~  dCbmtcGih 
aoticm & d a e m i d  ~~ ime telle h x h t i œ ~  Voir micles 35.39 & la GmveniJon sur k voiac W e m d o d e  
de morclumdises. 



l'acheteur à infoxmer son vendeur dinie mcx6cution de celle-ci dans un délai CO#. 

Cependant, le contenu juridique de la garantie de vente varit suivant le système juxiique. Pour 

sa part, la garantie de conception îran@sc s'appuie sur l'usage que doit promer le bien. Le 

délai empêche donc quc l'usage pmtégé par la garantie ne soit une source d'instabilité 

contractueUe de Ia vente. La limite tanpotelie sp&iale sert alors de contrepoids à la prestation 

obligationnek assurant cet usage. En résluisang par rapport au délai de prescription ordinaire, 

la période d'incertitude que doit subir le vendeur au rtgard de la garantie, le délai spécial 

amoindrit l'instabilité contactuelle de Ia vcnte. 

410 - Le principe diin court délai accompagne ainsi la garaatie depuis ses origines. Sa forme a 

toutefois changé au cours de son évolution. L'objectif qui Mime la limite tcmporclle ayant été 

fixé, il nous faut examiner ci4essous le cadre juridique choisi iui permettant de l'atteindre. 

b) La dijndidrrirrtion de la limite temporelie o@re k division de L dinondation et 
de la prescription 

411 - À l'époque de Ia Rome antique, les idiles d e s  obügérrnt L'acheteur à instituer son 

action dans un délai fixe, soit de six mois dans le cas d'uac demande en résolution a d'un an 

pour une en réduction du prix. Le délai &ait interrompu par le dipôt en justice de la procidure 

introductive d'instance. Plusieurs juridictions, où la garantie de vente est dérivée de la tradition 

romaine, sont d'ailleurs restées fidèles i cette méthoàe qui ne constitue, en droit moderne, qu'un 

court délai de prcsmipticmPQO. Pour leur part, le droit fiançais a le droit québécois ai sont venus 

à des solutions diffërcutes. 



412 - La construction d'une thMe scicntifi~ue de la garantie en ancien droit fiançais s'érigeait 

à partir de deux sources primaires, le droit coutumier et b droit ror~mh~'~.  Le droit coutumier 

se foxmait a partir des pratiques commerciales locales; le droit romain, tel qu'il &ait compris en 

vertu de l'ancien droit fiaaçais, se voulait un interprite exact de i'époque classique. Or, les délais 

des garanties du droit coutumier s'écartaient nettement de l'exemple romain. Les règles 

coutumiires avaient été élaborées en l'absence d'un système judiciaire établi a dans un contexte 

d'analphabétisme généralisé même au sein des classes dirigeand''. Elles imposaient au 

vendeur le devoir de reprendre le bien lorsque son éiat défectueux se révélait dans les jours 

suivant la ventP. En l'absence d'un systime judiciaire rodb, cllcs ne pouvaient LÇllfcrmef des 

périodes d'institution d'actions. ï i  sufiisgit à l'acheteur de porm à la connaissance du vendeur 

l'existence du vice avant l'expiration du délai. En tcnncs d e m e s ,  nous pouvons dire que ces 

règles coutunliires constituaient des garanties de bon fonctionnement d'une durée d s  limitée. 

Pour s'en prévaloir, l'acheteur devait dénoncer le vice dans la piriode requise. L'ignorance 

généralisée de l'Mme à l'époqye rend improbable l'idée que cette dénonciation se faisait par 

écrit. 

413 - Tout comme liensemble de la garantie du vendeur issu de l'ancien droit fiançais, le contenu 

jundiquc moderne de la limite tcmpoteile résulte diine confluence des sources coutumières et 

romaines. Au fur a à mesure de la mise en place d'un systimc judiciaire nidimentaire, la 

conception de Ia limite temporelle des garanties de source coutumiire s'est progrcssivcmcnt 

mmanisit, cn substituant A uiie obligation de dénonciation verbale une obligation d'institution 

judiciaire. En mancheT les différentes durées des ddais, comptées cn jom, restaient celles qui 

'"8 jours: Counane de Botrrbonnais, W 887; Cbu~ne & Sm, M. 260; 30 jairs: Couiirrne d2iaem. yt. 151; 
Coume & Senr, art. 150; 40 jours: Counae & Ccmrbroi, Titre 1, art. 5; c4unae & Bur, art. 205. 



avaient été fixées par I c s  c0utumc8~~. La limite tanporriie de îa garantie de Pancien droit 

fiançais s'était &nc singiiiibxmt distMguée par la Won d'une duréc de dénonciation a d'un 

moyen d'exécution de prescription. Évidemment, une tciie intégration des principes ne s'est pas 

faite sans heurts. Par cxcmplt, îa dPrte comptée en jours a le formalisme de l'appareil judiciaire 

n'étaient pas toujours conciliables. Cette inoonséqycnct était d'ailleurs une source de confbsion 

en ancien droit fiançais. Même à la fin de i ' M e  ptçcédant ia codification hnçaiw, le 

Parlcmmt de Paris jugeait encore qy'ii sufiïsait à i'achaciir de fjiae constater le vice dans le 

délai stipuié par la coutumt locaie, @te à instituer par la suite une action en justic814. Les 

difficultés engendrées par une interprétation juispdentielle contradictoire des ngles furent 

apaisées par un appel doctrinal «à l'arbitrage des mirnad"» ouivant les circonstances. Cela 

marqua le début du caractère flexiile du di1ai99'6. Depuis, la codification hnçaisc a consacré 

l'union d'une durée de dénonciation et d'un moyen d'cxicution de p~scfiptionQ": i'article 1648 

C.c.f. oblige en effet i'achetm P «intmt[er]» Faction ai vertu de la garantie dans un «bref 

délai>, . 

414 - Dans le Bas-Canada, les modalités de la limite temporelle de la garantie semèrent 

égalanent de la confbsion. Ccttains d t s  décidaient qu'il d s a i t  a I'achetein de dénoncer le 

vice dans le délai spécial pour ensuite instituer I'action9". D'autresg': appuyés par la doctzine 

91'Parlement & Park, Otlldc Qambit, 7 sqt 1770, mpporté dans LB. DcMm, Colbion & ~~ 
meIIes, T. 4, mpr0 note 913, p. 1 18. 

"'Fooha c. Heath, supm 293; W-1 c. Bmwell, qpm rW; Jmeph c. Mormw, qm ~ X C  We. 



de l'ipoqu@'', soutenaient que l'action devait &rc instituée dans le délai requis. Le Iégislateut 

de la Province du Canada suit alm k eonsigne du Code cMIIfançais en obligeant Pachetcur, 

par l'article 1530 C.cB.C., i &tcnt[ff]» #w actioa avec «diligence raiso~abîe~. Si le moyen 

d'exécution de la dgie était ceiui de Ir pmerlptian, le délai pour Taccompta restait ceiui de la 

dénonciation. En somme, I'acheteut devait dénoncer le vice au moyen dime action judiciaire. 

Sous l'empire du Code civil du Bar Ch&, les tniuuaux continuaient nCanmnh d'accorder un 

certain poids à la dénonciation non judiciaire. La jurispdence décidait notamment que ia 

dénonciation, même verbale, avant l'expiration du dtlai donnait Licu A son prolongemea~'. 

415 - Durant les travaux de d c a t i o n ,  l'Office de révision se prononça pour la 

dejudiciarisation de la limite tcmp~tciie dc la garantip. S'inspirant de la règle observk dans 

d'autres juridictionsgu, cidistes et de commw law, l'Office soutint que le devoir tcmpott1 de 

délai devait éüc satisfait par me dénonciation écritegU. Ji signalait notamment qu'un tel 

changement était a& nature B éviter les procédures fidiciaida». S'inscrivant dans les 

desseins du législateur de favoriser la déJudiciarisation des la proposition fùt 

mJ. Crémazie, Mrmuel des notions uüles. mgma mtc 288, p. 100; M. Bi- Gmmenrrrfm sw les bis du Bru 
Canada, T. 1, supra note 290, p. 159. 

"'Fiispaaick c. Trembloy, srqrra pate M6; B&au c. biselIe, (1917) 23 RL. as. 414 (CJL); B i b h u  c. 
Lahaire, [1952] RL. 321 (C.S.); M i ? b  c. c % d h w u ,  Cl9701 C.A. 25; MI# Cmac ?NI c. Lupkm. 
supm noîe 679; Cenm horffdoiè Jcoii-Guy thbommu t& c. Fhmk @hpla & Fih JE. 91-748 (CA). 



retenue. Dodmvant, selon I'articIe 1739 C.C.Q., l'acheteur «doit, par écrit, [...] dénoncer De vice] 

au vendeur dans un d&i raisonnable». 

416 - Amsi, la âéjudiciaRsation de la iimite temporelle opin un divorce conceptuci entre deux 

notions, h dénonciation et la p-ption, réunies en notre droit depuis le Régime îrançais. Elle 

n'implique pas pour autant que la garantie est affianchie de toute farmalté de aature judiciaire. 

Pour la première fbis, la gamtie est mumise B la prescription otdinaire du droit générai, soit le 

délai de trois ans prévu par l'article 2925 C.c.Q? Il en ressort une dtipiication de délais 

auxquels ia garantie est assujettie. Suivant l'ancien Code, l'acheteur n'avait qu'à se confornier 

au délai unique prévu par l'article 1530 C.C.B.C. En droit nouveau, il lui faut respecter B la fois 

le devoir de dénonciation @te dans un délai raisonnable prévu par l'article 1739 C.C.Q., a h  

de protéger provisoirement ses droits, et ensuite celui de l'institution de l'action dans un délai 

de trois ans prévu par l'article 2925 C.C.Q., afin de leur cdërer  une protection dénnitive. La 

division de i'ancien devoir prévu par Particle 1530 C.C.B.C. en deux devoirs temporels, ayant des 

mdaiités d'exicutio11 diffirentts, met donc fi à une cohabitation souvent malaisée des fonctim 

de la dénonciation et de la prescription dans une obligation unique. Désormais, chaque fonction 

possède un délai qui lui est propre. La dénonciation doit &tre faite par écrit dans wi délai 

raisonnable: l'acheteur peut ainsi protéger rapidement ses droits en vertu de la garantie sans 

devoir faire appel a l'appareil judiciaire. La pmtection pennanmte de ses droits n'est plus 

soumise A une période de prescription exceptionnellement courte: l'acheteur dispose du délai 

ordinaire dc trois ans, consid&ablement racoourci par rapport H i'ancien droit, pour intenter son 

action. 

417 - Dans la présente thèse, nous nous attarderons principalement sur l'anaiyst du devoir de 

dénonciation &crite dans un délai raiamable prévu par Particle 1739 C.C.Q. Lui seul demcute 

unique à ia garantie; lui seul est devenu le moyen de pallier l'instabilité contractueiie engendrée 

PnAmde 2925 C.C.Q. Voir Coinmcntofrr~ dtr minism & la h a C C ,  nqm oote 338, saus lVYticle 1739 C.C.Q. 



précisément par la garantie. Pour ce qui est du délai prévu par Particle 2925 C.C.Q., il n'est autn 

chose que la prescription otdmaPe et son opération telève des M e s  générales du ré* de la 

prescription. La dénonciation dans un délai raisonnable est donc devenue la mtmpation Wdique 

du court déIai exceptionne1 qui accompagne la garantie depuis ses origines. 

418 - L'article 1739 C.c.Q. déclare que l'acheteur udoi~ ,  dénoncer au vendeur le vice découvert 

dans un délai raisonnable. Il crée donc un devoir ltgal A la charge de l'acheteur. Le terme 

juridique approprié pour désigner ce devoir est lui-même sujet à discussion. L'Office de révision 

parlait A l'origine d b e  aobiigatim de donner un avis écrit dans le délai &II. Notons que 

le Québec n'est pas la seule juridiction où la garantie d'origine romaine est assujettie à un devoir 

de dénonciation dans un délai restreint. L'Allemagne, dans son droit commacialm, a la 

Suisseg30 ont fiit de m. Leur doctrine rejette toutefois l'expression mbligatiom~ au motif 

que l'inexécution n'entrai& pas une responsabilité de l'acheteur d'indcmhr ou de réparer un 

tort quelconqueg3'. €lie p&& y voir une ttincombancem (obligenheii), soit un devoir de se 

conformer à un comportcment légalcrnent définig3'. Cette notion est toutefois incuunuc du droit 

québécoisg33. Pour nom paq nous préférons le terme juridiquement plus neutre d'«exigence», 

n'ûfûce & révision du Code civil, Rqport sw le Code civil du Québec, V. il, Ç o n r m ~ ,  T. 2, mpm aae 
558, p. 706. 

P u P r é c i s o ~ ~ s u i ~ ~ Q a i f I c t c m i i t u o b l i ~ ~  s e ~ ~ u a f i a u ~ d u t y p e ~ l q u e  
cehi du type 1w. Voir articlcs 1371 C.C.Q. a S. 



employé notamment par le ministre de la J d c e  dans ses cammentaiteg portant sur l'article 1739 

C.C.Q?~. 

419 - L'exigence prévue par l'article 1739 C.C.Q. amporte deux tlémcnts. L'acheteur est d'abord 

tenu de procéder B un geste, soit d'effectuer une dénonciation W t e  au vendeur. Ensuite, ce geste 

doit être accompli dans une certaine phiode, soit le délai raisonnable. ii serait inutilement 

répétitif dans noire propos de nous réftrer constamarent à l'exigence de dénonciation dans un 

délai raisonnable. Afin d'déger la présentation du texte qui suit, nous emploierons désonnais 

la formule abrégée de l'«exigence du dtlai raiscmnable~. Cette dCsignation cornporte un autre 

avantage. L'article 1530 C.C.B.C. Cpit Cgalanent constitutif d'une exigence légale. À kcepticm 

de son moyen d'exécution, sa structure était équivalente A celle du droit nouveau. Elîc comprenait 

dcux éléments: l'acheteur devait procéder B un geste pdcis, soit l'institution de t'action, et ce, 

encore dans un délai dit cmisonnablen. Si les modalitbs d'exécution ont donc changé, f~cxigencc 

du délai raisonnable» teste. Nous ferons donc r é f h c e  h i'ariicle 1530 C.c.B.C. comme a 

l'«ancienne exigence du délai raisonnablen. il sera alors plus facile, au cours dc noire analyse, 

de distinguer l'ancienne de la nouvelle limite temporeiic spéciale prévue & la garantie. 

420 - Signalons que la déjudiciarisation de l'exigence du d41a.i raisonnable a déjà semé une 

certaine wnfiision qui, croyons-nous, doit être éliminée de manière immtdiate. La dénonciation 

iclite de l'article 1739 C.C.Q. est parfOis assimilée B la mise en demd3 ' .  Certes, les dcux 

avis partagent des ets CO-s; par exemple, Iiacheteur est tenu de dénoncer son vendeur, et 

ce, de manière D'ailleurs, la tendance i regrouper les deux avis n'est pas chose 

nouvelle. Selon l'ancien Code, un courant de jurisprudence minaritaire voyait en farticle 1530 

9 Y C o m m ~  (& rninirfm & Jahrlcc, qpm me 338, wrw l'articie 1739 C.C.Q. qui padent de l'uuipcc 
d'un alaï raisannabirn. 

"9.4. Jobin, La vente daru le Co& ml du Québec supra note 39, p. 127, no. 158; C. Barnabé, d e  anmat 
de vente et les vices acbés», npm nae 849, 293. Voir S l m d  c. Delloin, [1996l RL. 434 (C.Q.). 



C.C.B.C. un moycn d'obliger l'acheteur à meme son vendeur en demeur9n. En droit nouveau, 

it la suite de l'assujettis~emcllt de la -tic auttgime général d'exécution, il n'est toutefois plus 

permis de douter que la mise en oeuvre de celle-ci passe nicessaimnent par le devoir distinct 

et précis de mise en demeure énoncé daas l'article 1594 C.C.Q. Or, ka déaonciation de la garantie 

et la mise en dcmcutc podvc11t des objectifs dinércnts. L'exigence de Tarticle 1739 C.C.Q. 

cherche à prévenir 1'inséCIPité contractuelle due à la protection eodkée par la 

Quant à la mise en demeure, d e  scrt B avertir le dtbiteur du manquement A son obligation et & . 

lui foumir une occasion d'y rcmédid3! Les deux avis se dimarqucnt aussi par l'information 

différente que chacun quiert. Pour se conformer a l'article 1739 C.C.Q., il suffit que l'avis fasse 

état de la présence du vice. La mise en demcun doit, en plus, sonanet le débiteur de s'cxieuta. . 
A cet igard, la demeure est constitutive du droit mi dCbiaa i skxécutcf daus un certain 

délaiw. Les deux avis se distinguent encore par les délais auxquels i ls sont soumis. ia 

dénonciation de l'article 1739 C.C.Q. doit être effectuée dans un délai raisonnable. La mise en 

demeure, de son &té, n'est soumise à aucun dilaii1. Enfin, les deux avis se départagent par 

leurs exceptions. L'article 1739, alinéa 2 C.C.Q. dispense t'acheteur de la dénonciation lorsque 

le vice est connu, ou ne peut 8tre ignoré, du vendeur? La mise en demeure, elle, est toujours 

requise à moins d'étabiir des circonstances justifiant une demeim de plein droit, teks que 

l'urgence ou la répudiation inanifeste du d é b i t d 3 .  L'exigence de dénonciation prescrite par 

l'article 1739 C.C.Q. et celle de la mise ea demeure constituent donc deux devoirs 

'%L. Baudaps Lcs ob8guiiom, sqm aotc 483, pp. 4051106, m. 735; Quhm C. OiwrI, 881. 

"%fia ms. 440 et S. 

"'Article 1597 C.C.Q. 



conceptuellement et juridiquement indépendants possédaut une logiqye, des objecrifs a des règles 

distincts. Certes, Fachetcm peut décida de s'acquitter des deux dans me ndme missive. ii reste 

que l'exécution de l'une n'emporte pas nécessairement i'cxhtion de l'autre. 

421 - La déjudicciarisation de l'exigence du délai raisonnable ne lui d i v e  pas un autre: irait 

partider, soit sa d u -  non fixe. 

B. L'objectif poursuivi favorise m e  conception ilexibie du délai 

a) t'application particdière de l'objectif motive le errrctlrt ikrfblc du ddW 
raisonnable 

422 - A I'époquc de la Rome antique, l a  édiles é t a b h t  des délais P durSc fixe. de s u  mis 

et d'un anw. Certains systèmes de droit romano-germanique ont retenu ces délaisM. Se 

distinguant de ceux-ci, Ic droit de conception fiançaise a emprunté, à nouveau, une voie 

différente. Sous i'cmpirc de l'ancien droit fiançais, les délais des coutumts locales avaient 

remplacé les délais mmaix~~. ii en résultait une myriade de délais différents, variant de coutume 

en coutume, suivant le type de bien et de vice en caUSC946. A i'wcasion des travaux de 

codification du Code civilfrançais, les comités responsables décidimit de maintmir cctte grande 

diversitt5 en retenant néant.rmins un cri& d'ordre générai, soit le ««bref délai, suivant la na- 
des vices rédhibitoires, et l'usage du Lieu oh la vente a ét4 fait8"~. Suivant le rapporteur 

Faure, la loi «ne pouvait établir à cet égard un délai connsun. Liwage des lieux et la pnidenct 

%M. GaiissCf et J. Migtm, Noilv~cal cruid des vices rérlhibiwimr, apa sac 22û. Voir le tabkau syaoptiquc, 
p. 3. 



des juges y supplieK,nP.» Son wïiègue Grmicr était d'avis qu'il «existe des cüf5ércnccs qui 

tiennent aux localités; a la loi, pour vouloir k dixme, deviendrait souvent injuste. Il fiut 

donc dans ces cas que la loi respecte des usages antiques et invariables qui sont eux-&mes 

devenus unc espèce de loi vivaatc?~ Ainsi fiit cd& le «seul cas dans le Code Nqotéon, ou 

la loi, ni ne c h B k  la dude d'une prescription, ni n'en d(Stermine le point de départ et laisse faite 

le jugd%. A l'endroit de la vente der animaux cependant, cette manière de voir ne fit p u  long 

fm Le nombre de coutumes a leur contenu diffénnt devinrent vite source de conflits et de 

confusion dans un système juridique di. En 1838, le législateur français adopta une loi 

particulih réglementant la garantie dans le domaine de la vente des anUnad' .  Cette loi fixait 

des délais précis A l'échelle de la France A l'endroit de la plupart des vices susccptiiles d'&kcter 

un animal. Le droit français en matière de délai de la garantie s'est donc vu diviser, suivant le 

îype de bien vcndu, en deux régimes, l'un à caractète flcxiile, l'autre 6 caractère nXeW2- 

423 - Au moment de la première codification de notre droit, les codificateurs bascanadiens 

avaient sous les yeux l'expérience hça i se  en matière de délai de la garantie. Tout en 

9. Malaurie a P. Aynès, Corrn & th i t  d l ,  trs w n m  q&iaa, mpm mtc 392, p. 250, m. 400. Le &yen 
Carbonnier l*a justement quaiiîit & qmcnpm . . judiciaire». voir f. CYboPniCr, «Du bnf dUli dans lequel doit 
ihe intente i'action résultant Qs vices ddhibitoins,, (1957) 55 RTDC 141. 

@%e Itgislateur b g i s  a plPposC & modinet i'iuticlc 1648 Cl& dvil- en ikaat un dtlsi d o a a c  d'un 
an Voir le &jet I loi di 23 mai 19W. Airicle 5. 



reconnaissant l'avantage de ti'Wlissa&mt d'une dgie phu rpécifiqp8'», ils préfainnt 

retenir un déhi fla'ble. Us expiiqyèrcnt que uitsage, #rus l'ancien droit, variait beaucoup, a 
comme matière de c o d e  Qns îa pratique, il vaut peut=& mieux que le délai soit laissé 

aux usages locaux et B la disdi011 des t n i d w .  Par rapport à i'mcien droit français, 

l'ancien droit canadien avait l'avantage de n'être régi que par une seule coutumt, soit ccUe de 

Paris. Le délai obseivC n'était pas p a x  autant unif;anae. Lm d é t é  des usages mentionnée par 

les codificateurs bas-canadieas tenait phitôt au fait que l'mcim droit d e n  sur la question 

faisait preuve dime flexiiiliti suivant notamment le type de bien et & vice. Pour la vente des 

animaux, le délai était nonnalement celui prescrit par la CoIcnune de P d ,  soit neuf j o d ?  

Pour les biens durables, par exemple des aiarchandises, les t r i i u x  favorisaicat un délai limite 

compté en moisgs6. Toutefois, dé: 1845, la jurisprudence autorisait une piriode plus longue en 

évoquant la notion de (délai raisonnableg%. L'article 1530 C.C.B.C. a consacré cette tendance 

en énonçant une piriode flexible dite de udiiigcnce raisonnable». Sous I'cmpire du (=ode civil du 

Bas Canada, le législateur n'a jamais remis ce choix en questionPn. Cependant, au cours des 

travaux dc recodification, le débat sur la nature fixe ou flexible du délai a refait d a c e .  Le 

Comité de vente de l'office de ré-rision a alors proposé le maintien de la notion de délai 

raisonnableg5'. Le rapport h a 1  de lûfficc suggérait nianmoins de la remplacer par un délai 

~ n c m i ~ f o i s i m c c x œ p t i ~ ~ ~ ~ ~ ~ d c L s p t c c  d # 3 a r i m l i i r m  Article 1530, 
alinéa 2 C.cB.C. 



fixe de 90 jo&. Lc légishteur, qusn I lui, y voyait muih i compromis. S'inspirant de ia 

r&gk de la Çonvenîbn sur & vente htemaiionaIe de marr:hndPbl, l'avant-projet de loi et 

la version prcmiére du Code CM th Québec conservaient le délai rahmmble tout en 

I'assujettissant A un délai maximai de deuxPQ et ensuite de trois anp. Au cours de l'étude 

finale, le délai butoir fut supprim6, ce qui rétablit en entier la ficxiiilité du délai raisonnable. Le 

ministre de la Justice justifie ce mirement au motif tpe le délai à caractère flexiile réussit à 

«mieux tenir compte des situations diverses qui pcuvcnt se présenter, tant cn matière mobilim 

qu'en matière immobiliWm. 

424 - Ii y eut donc, à l ' h m  des choix, une valse-hésitation entre deux conceptions du délai 

court: le délai fixe et le délai flexi'ble. Le premier prkente des avantages évidents. D'abord, la 

fixité amoindrit l'incertitude. La diait du délai est m u e  de toutes les parties, ou, a tout le 

moins, celles-ci peuvent la connaîm d'avance. En outre, le délai fixe facilite l'oeuvre du m i ,  
pour décider de son respect, il suffit de compter les jours iwulés. Au conmire, le délai ficxiile 

soulève d'innombrables impondérables tant pour les justiciables que pour le miunal: l'acheteur 

ne sait pas quel délai il doit tcspecm, la durée pertinente flotte de manière ambiguë; elle sème 

naturellement la zizanie. Le délai passé est presque toujours susceptible de contestation par le 

vendeur. Et le triiunal doit, lors de presque chaque instance, évaluer le caractère raisonnable de 

la période écouiée. 

"CHEce derévisionduCo& civil, R4ppoirsurleGnùdvilàuguebae, V.1,PnojetduCodcdvil, q m t e  
24, article 377. Ce Mai pamit ta paiongé par k pmm d b e  *atcusc vaabla,. Voir mide 377, dida 2. 

*~vrnU-pr~jet & hi, toipoippnt rybnnr au Codr dvil du Qvibcc du &oit du obligoaionr, supm me 25, 
article 1787. 

MProjet de loi 125, Co& civil du Quék, saqmz me 324, atticle 1730. 



425 - Devant les avantages cettains du délai fixe, il aurait été nannal que les m i a u x ,  en verai 

du Code CM du Bar Cu-, éiaôüsscnt un délai A durée unique. Un tel déve1oppurmt n'eut 

cependant jamais lia. La jiaispnidence cotlsc~ait la divcrsiîé des délais pertments suivant la 

nature du bien. Pour les animaux? et les biens p~rissablcp, k délai retenu a toujours été 

extrêmmcnt mut, parfois même compté en jours. Pour les biens meubles durablep et surtout 

les immeubleP, le déiai ntenu a t o u j m  ét6 plus long, s'étendant i plusieurs mois. 

426 - L'inaptitude ou, encore, la réticence de la jinisprudcnce A élaborer une durée uniforme est 

elle-même révdatricc de la mise en oeuvre de l'objectif & la limite temponlie spéciak de la 

garantie. Rappelons que le carach  flcx~ile du délai suit la création de la limite temporelle 

spéciale. Le délai flexible venait du désir de préserver une unité conceptuelle du délai malgré la 

diversité des délais k s  présente dans les coutumes fianç-. ii camouflait en quelque 

sorte une masse de délais rigides individualisés variant selon le bien, le vice et le lieu de la vente. 

Même si l'unicité de la coutume applicable au BasGuda réduisait cette diversité, celle-ci y 

restait néanmoins importante. Le choix législatif d'un délai flexiile dans les Codes civils fiançais 

et bas-canadien exprimait donc une volonté claire de maintenir cctte hétéroginéité. L'objectif 

d'empêcher l'instabilité contractucile dcmeuait et le déiai flczu'ble permettait d'en faire une 

application particulière suivant Ia nature du bien. Sous l'empire de l'ancien Code, les ~ i u n a u x  

se sant naturellement abstenus de faim marche amhc en articulant un délai unique dont 

l'application aurait menacé l'individualisation de l'objectif par rapport au bien et aux 

circonstances. Au contraire, ils se sont pdvalus de la marge de ~ v r c  @ leur était accordée. 

Seul le délai ultracourt endigue l'instabilité conûactue11e de k vente diin bien pirissable. La 

wInfia no. 480. 

%'Infia no. 484. 



preuve diin vice, la valan a I'eniStCIIct même d'un tel bien ne &ent pas au délai prolongé. 

En revanche, la stabilité contntctue11t de Ir vente d'un bien durable nrest pas menacée p u  un 

délai de plusieurs mois. Au moment de Ir réfirmie du Codc civil, Ic 1Ogislatcur devait donc 

choisir enm les déas d'une app1Ication partidariSie de l'objectif de i'exigence et la ciarté d'une 

application non particuiiirt d o m :  i'accroissemcat de la clarté aurait eu lieu aux dépens d'un 

rtglage particularisé. Même ler juzidictions ayant maiutmu im déloi caurt unSmne ont constaté 

qu'il ne procure pas Ir stabilité ~ ~ n t r a ~ t u ~ U ~  rcqpise. Les b i t s  dnnrnd et suUr ont notimmcnt 

remédié à cette carence en obIigeant l'acheteur, lors d'unc vente comm~1~:iale, P dénoncer la 

présence d'un vice dans un alai court flexiil8'? En optant p u r  le maintien du délai finible, 

le législateur qyébicois a privilégié I'application psvticuiiirt au bien de l'objectif initial 

d'empêcha l'instabilité conmctuelie de la vente? 

427 - Le chou du Iégislatcur de confirmet le caractère flexible du dC1ai perpétue en flit certains 

aléas dans la détermination du délai patinent. La stmit i  contracnicile de la vente n'étant pas 

une notion nette, la durée du d u  fiexile est elle aussi susceptible d'évoluer. 



b) Le délai rabonmbie r rcqab une Mentité iatonome iutégrmt des dCvehppement8 
envkoanrats 

428 - Peu après l'en* en vigueur du Code cMI d i  Brrs W u ,  un tri'bunai statua, au sujet 

d'un bien meuble durable, qu'une piriode de 2 mois un délai raisonnablem. Plus 

récemment, la Cour d'appel a dCcid6, pour un bien de même type, qu'un délai de 14 mois n'était 

pas déraisonnabl8'! La farmulattion du texte du délai n'avait pas été moditiéc entre les deux 

décisions, mais force est de amtater que le délai fiit néanmoins l'objet d'un allongement 

umificste. Celui-ci témoigne certes de la malléabilité du concept de délai raisonnable. ïi reste ici 

à établir le iien entre les facteurs opérant cette extension et l'objectif poursuivi par le délai. À 

notre avis, le prolongement du délai est imputable à qutrc facteurs principaux. 

429 - En premier lieu, les nouveautés scientifiques majeures au cours de la période du Code civil 

du Bas Canada ont pennis de mieux situer le moment de naissance d'un vice. La science est 

venue expliquer l'origine de la perte de lbtilité du bien. il est devenu plus facile pour l'acheteur 

d'établir que l'cxistcnct du vice e s  antkieure B la vente. Dans ce cas, le triiunal peut alors 

permettre un délai plus long. Ce fictcur a manifestement contribué à allonger le dilai dans la 

vente des animaux; les sciences vCtirinaires modemes permettent de ditCrminer avec précision 

le moment où l'animal a contracté une d a d i e  donnée. DéJ lors, les anciens délais974 ont été 

abandonnés au profit d'un délai plus lonf5. L'avancement scientifique a toutefois eu un effet 

semblable pour l'ensemble des biens durables. De f a .  le recours systématique à des experts dans 

des Mges a aiYianchi les lri'bmux dc la rigiditi des ddah arbikakcs traditiomch. 

- . - 

mLupoinre c. AIlord, (1873) 20 U. 202 (C.S.). 

Pf4J.W. Dumford uTk Redhiùhy Acticm and the " m e  Ditipce" of Article 1530 C.Ca, qpm nae 
887, 2@21; T. Rousseau-Houle. M& dc h i c  & h vmtd n ûu lovags supu wc 41, p. 169. 

9ï'B~rin c. Pd, [t959] BR. 459; Madn c. &ucier, npm 482; Rondalet c. Lqm& [tg721 RL. 285 
(C.P.). 



L'allongement conséquent du délai s'explique Edcilcmcnt La préservation de la preuve est un des 

moyens d'assurer la sécurité conmctuelie- Une meilleure préservation renfOtce Ia SicUrité 

contractuelle et, partant, prolonge la durée acceptabk. 

430 - En deuxième lieu., l'allongement s'explique par un au- eff'  lié au pro@s scimtifiquc. 

Le délai arrêté au sujet d'un type de bien est muvent Ctendu Q d'autres. Un examen 

chronologique de la jurisprudence de la garantie révèle que le type de bien à co~~tcsfatiion 

a passé par trois grandes phases pendant la période de l'ancien Co&. Au lendemain de la 

promulgation de ce Code jusquiau tournant du roC siide, la matib dominante fit celle des 

animaux, prgicipaiemcnt les chevaux. A partir des années 1920, elle An pmgfessivemezlt 

remplacée par les automobiles. Depuis la fin de la Seconde Gumc mondiale, ce sont les 

immeubles résidentiels qui occupent la place de choix. Le délai pertinent pour chacun de ces 

types de bien est chaque fois plus long que le précédent. La principale admise a donc 

graduellement allongé le délai raisonnable géniral. 

431 - En toisiemc lieu, l'évolution de la mentalit6 juridique a contniiut h l'extension du délai. 

Jusqu'à la fin du xrx' siècle, les triiwiaux rtfusérmt de voir dans les pourparlers de riglerncnt, 

ou toute autre circonstance subséquente à la vente, une cause de prol~ngctxtd"~. Par la suite, 

la jurisprudence commença à reconnaître l'intérêt pubtic dans le fait que les parties aévite[at] un 

procès en négaciant#")>. Ce fût P le début d'une tendance à h dijudiciuiwion 

jurisprudentieb et B la reconnaissance de divers motifs justifiant i'cxtcmion du dtlaim. 

Toutefois, la déjudiciarisation de l'cxigmcc du délai raisonnable daru le nouveau Code diniinum 

sans doute la portée de ce phénomène. Ntanmoins, la conception fiexMe du délai lui a pamh 

d'intégrer dans sa durée un changement important dans les mma juridiq,. 

*6Brmvn c. Wuanun, sqm sm 895, 307. 

@"a& c. Ruvancher, (1903) 24 C.S. 137. 139. 

*'Qpm no. 492. 



432 - Un qyatnérne et dernier facteur à ~'IK\IM~C s'inscrivit aussi dans l'évolution de la mentalité 

juridique. Depuis la fm de la Seconde Guerre mmdiale, uu mownaent social importarrt 

revendique une m d m  protection du consommateur. Ii cherche notamment àrdduin l'inégalité 

économique séparant le simple citoyen des entreprises. Ce mouvement a été i la source d'un 

nombre important d'intcrventions législatives et jurispmdcnticlies. En cc qui conctmc la garantie, 

cttte tendance a nettement avantage l'acheteur. Celui4 est presque toujours le consornmatcur, 

le vendeur, quant à lui, se range hbitueUcmnent du &té de rentrcprisc et du mmmçant. Le 

délai spCciai, conçu comme un mécanisme au profit du veadcur pour senrir de contrepoids à la 

lourdeur dc r'obligation de garantie, a dû s'accommoder d'une tendance en sens inverse. Au sujet 

du délai spécial, la Cour d'appel a souligné que «naus sommes aujourd'hui i l'époque des lois 

sur la protection du consommateur et [nous ne croyons] pas quiine conscience populaire iclairéc 

puisse se satisfaire [...) de h t c r  comme une prescription extinctive i'écouieraent d'un laps de 

temps, à moins que la raison elle-nSmc [nt] y trouve sa satisfaction%. A cet &ad, 

l'intégration du mouvement de protection du consommateur à la limite tcmporcllc a dilui sa force 

con= l'instabilité contractuelle & la vente a s'est soldée par un allongement du délai. 

Soulignons ici que le point culminant au Québec du mouvement de conmirisme, en termes 

législatifs, soit la Loi sur la protection du consommateur, a poussé ce raisonncmmt à sa 

conclusion ultime. De fait, cette loi ne d e  aucune exigence dc dénonciation en ce qui a trait aux 

 tes garanties de qualité qu'elle énonce. 

433 - La capacité du délai fiexiile de la garantie de qualité du droit comwin à s'intégrer des 

nouveautés scientifiques et socio-juridiques dimontre qu'il a fianchi une au- étape de son 

développement. Le caractère fluiile ne scit plus de façade d'unité conccpaiciie à une diversité 

de dtlais suivant le type de bien a de vice. Ii est devenu une qualité audientique de la durée du 

délai et possède une existence autonome par rapport aux biens régicmtlltés. La conception 

"Cabse popuklzh? h j m d r n r  St-NmAw c. Roueac. q m a  nae 889,2680. Et & cmhcr M.. le jqp Part: «II 
déiai aisonnable iiedoitplusêüe, s ï l  aekfiitjmah, uatcairsc came iamontn, &lemoindre rcîad uuirptiqué 
dei'acbeteur compoitcrnsoihpencckaonncc~ls~ 



flexible du délai lui permet dorénavant de modula sa durée aux phhomines mdépeadants du 

type de bien et de vice en cause. Saas i'empire & I'mcicn Codes les diffhts ~ e l ~ t s  

notés ont favorisé I'achcteur a ont pfovoqu6 un aiiongcmcnt du délu En hit nouveau, rien 

n'oblige que cette orientation ce p o d t .  Le ESSCI~C~CLI~  des continents, r aasnifértaat 

notamment par des conmnmicatiom des vitesses Cclair, pourra justifier un Ccoiirtaamt de la 

durée permise. L~,~SQUC la dénonciatim écrite pourra r faire de d i r e  instantanée, par les 

réseaux de t é l é c a d c a t i o n  A k partte de tous, le délai estimé raisonnable pour l'effectuer 

risque d'être réâuit. 

434 - L'exigence du délai raisonnable, prévue par I'anicle 1739 C.C.Q., s'est formée selon deux 

axes de développement. Le prcmier relève de son moyen d'exécution. Les édiies romains avaient 

soumis leur responsabilité à un court délai de prescription. Par la suite, le droit coutwniier français 

y a substitut un corn délai de dénoaciation. L'ancien droit âançais les a fbsionnk dans un délai 

de dénonciation exécuté par le dépôt d'une action m justice. Cette conception nit consacrée par 

l'article 1648 Cc.C et par l'article 1530 C.C.B.C. Le Cbdo CM L Qu&ec, pour sa part, a choisi 

de dissoudre cette union en assujcuissant la garantie à deux délais différtnts, l'un de 

dénonciation, i'autrc de pnscription. Le deWhne axe de développement relève du caracthe fixe 

ou flexible du délai spécial assign6 i Ir garantie. Les W c s  romains ont établi au départ des 

délais Utiifonnes à durée fixe. Puis, le droit coutumier f h ~ a i s  a reconnu une muititudc de délais 

fixes dont les durées variaient selon le bien, le vice et le lieu en cause. L'ancien droit âaaçais 

a opéré une da d c i e l l e  en consavant la diversité des délais sous le tnit d o n n t  de 1. 

prudence et de la d i s d o n  des triiunaux. Cc développement fut égalamat consacré par les 

législateurs h ç a i s  (abrcf d é f i )  a bas-canadicn (udiiigaicc nisaiuiable~); âans les deia cas, 

la durée devait se détenninct *suivant Ir nature du vice a suivant l'usage du l i a .  Enh, k d&i 

non défini a pro&ftssiv~tll~~~t aqpb une identité pmpre a s'est afbchi der dékU fixes 

particuiicrs. Son iddité autonome hi perma de r'adaptcr à tous les fhits et phéaomhtb 

pertinents. La f o ~ a t i o n  de l'article 1739 C.C.Q. noonnaît d'ailleurs ce caractère autonume. Le 



délai raisonnable n'est plus lit de nos jous au bien, au vice, au lieu ou à quelque au= ai& 

que cc soit. Scui le «délai raisonnable», dans taute sa gaiédité, est maintenant énoncé. 

435 - La limite ternpore11e de l'article 1739 C.C.Q. se distingue également par m domaine 

d'application original qui se doit aussi d'être délimité. 

Souwection II L'exigence de dinondrtion dans un dilii rriroanrbk r mn domrine 
d'rpplicatîon restreint 

k Le domaine d'appihtion âe l'exigence varie =Ion L courulrunct da vice par Ic 
vendeur et la nature du prCjudke 

a) La règle: l'acheteur demeure tenu de respecter l'exîgtnce temporek 

436 - Sous l'empire du Code civfl du Bas Canada, te domaine d'application de i'exigaice du 

délai raisonnable s'illustrait par sa simplicité. Toutes les ventes, indépendananent de la Qualité 
du vendeur ou de l'acheteur, y fûrcnt soumises. Que les parties fwsent des professionneis, des 

particuliers, de bonne ou de mauvaise foi, l'acheteur devait se codbmcr à l'exigence. Le Code 

cMZ du Québec rompt avec cette uniformité. Le premier paragraphe de l'article 1739 C.C.Q. 

énonce une règle d'application générale selon laquelle tout acheteut est tenu de dénoncer 

l'existence d'un vicc dans un délai raisonnable. Cependant, le d d è m e  paragraphe établit un 

régime d'exception: le vendeur qui «connaissait ou ne pouvait ignora le vice,, perd le droit de 

«se prévaloir d'une dénonciation tardive.» 

437 - La r6gle d'application univcrseiie est ainsi riduite i un principe d'ordre générai. À moins 

de justifier dcs cPconstaacea d'exception, i'acheteur demntre obligé de dinonccr le vice, par 

écrig dans un d&i raisonnable. Le régime d'exception requiert en priucipe la cmnahmce du 

vicc par le vendeur. Larsque le vendeur non professionnel ignore l'existence du vice au m t  

de la vente, Pexigcnce conserve son effet obligatoire. Même si la preuve de CO-cc du vice 

par le vendeur peut ette difficile Q btabiir, elle demeure n h m i n s  esscntielic suivant la rigle 



générale. Le vendeur de bonne foil ignorant doac l'existence du vice, COI~SCNC ainsi k b i t  

d'insister que l'exigence soit exécutée dans le délai quis .  

438 - Pour le vendeur pmfessicmnel ignorant, la situation est phu complexe. L'article 1739, 

alinéa 2 C.C.Q. prévoit que la connaissance fictive peut lui être imposée par le jeu de la 

présomption de connaissance. B h ,  le législateur a p h  une autre exception, cette fôb de 

portée générale. L'article 2930 C.C.Q. énonce que l'action en réparation d'un préjudice corport1 

n'est jamais soumise à une exigence d'avis d'ordre tanpatel. Le domaine d'application d o m i e  

de l'exigence du délai raisonnable de la garantie est donc davantage réduit. Nous atamincrans 

le fonctionnement de ces deux exceptions & la section suivante. 

439 - Le caractère obligatoire d o r m e  de l'exigence du délai raisonnable appartient désormais 

au passé. ïi ne constitue plus de nos jours qu'une rigle d'ordre général. II devient donc essentiel 

de circonscrire le nouveau régime d'exception. 

b) L'exception: li connabsrnce du vice et la nature corporelle du pr4judice lèvent le 
curct&re obiigrtoîrt de l'exigence ttmporent 

440 - À première vue, un régime d'exception a l'exigence du délai raibomabk fond6 sur ia 

connaissance du vice par le vendeur patait contraire au principe du court dilai dirivé du droit 

romain. En fâit, cette impression n'est que particiiemmt exacte. Un tel régime déroge la 

conception &ansaise privoyant une application d o m i e  de t'exigence à l ' u n i v d d  dcs 

ventesm. En revanche, d'aums systtmes adoptant Ir garantie m&e. surtout ccux qui ont 

emprunté des éléments au modéle aileznanâ, exemptent i'achetna de l'exigence du &lai loque 

le vendeur connaissait le vice au moment de la v d ' .  Notons que 1e législateur qu ibh i s  

YO~rticle 1648 C d  civil jhnç&; atticle 1648 Code dvii belge. 

w'Arti~Ie 478, dida 2 B.GB.; article 203 Code des obligdow du Codc civil sirisse; anide 1495, dida 2 Cb& 
cMl italien; arricle 557 Gnfè civil grec. 



ne s'est pas inspiré directemmt des rtglts de ces systèmes. Ce changement se fonde plutôt sur 

une disposition au même sens dans la Convm&n sur Ja vente intemab~Ze de 

marchandira? Caie disposition du droit intematid dhive néanmoins de la régie obscwée 

dans ces juridictionsgu. La dispense quant Q l'exigence prévue par i'article 1739, alinta 2 

C.C.Q., sur le plan de la connaissance réek, *oint donc parfaitement la solution admise ailleurs. 

Le vendeur qui omet de dénoncer le vice connu perd le béatfice que lui conc2re normalcmcllt 

la loi. En ne révélant pas Ie vice connu, le vendeur se rend coupable de hude. Ii est ainsi taré 

et la loi lui dinit sa protection. La amnaissance du vice par le vendeur cnléve également une 

partie de la raison d'être de i'exigcncc du délai. Cette codssance Climine la crainte liée au fait 

que le vendeur ne peut vWcr l'antériorité du vice ni rccueiiiir les éléments de preuve ce sujet. 

Si cette exception est de droit nouveau, le principe n'est donc pas Ctranger B l'esprit du droit 

ancien. L'objectif du délai lui %sait même une certaine place. Les tribunaux québécois 

reconnaissaient qu'il y avait moins lieu de craindre l'instabilité de la vente lors~ue le vendeur 

était de mauvaise foi. Le diiai raisomable était, en conséquence, allongp. 

441 - Cependant, l'exemption par rapport au volet tempord de i'exigence ne se limite pas au 

vendeur ayant une co~aissancc réelle du vice. Mîme le vendeur qui me pouvait ignom>, le vice 

est visé. Le terme est constitutif d'une présomption qui, dans notre droit, lie la plupart des 

9aPourlagcnéstdutrarvsport &hrègied#C4dcs civils kiaÇollYQlllon svhvmtciriaanoiloMtc de 
rnmchcndipe~~ Vairiesûavauxd'Emt R a k l d o e a « R a p p o n s u r l e d i o i t ~ e n m a t i t n d t v c m t ~ P  M M  
fur auslandiscbics uud imcmationalcs priMtrCebt de Btdink, (1929) Qns EnW Rabel. Gwmmclpc AI@WC, T. 3, 
Tubi. J-C.B. Mo& 1967, 381, 475 et S. 



vendeurs professiannel~. ûr, les juridictions civilistes i l'origine & cette exception 

n'envisagent que la connaissance réelle. Elles ignorent entièrement la notion de connaissance 

présumée, propm A la conception bçaisc de la garanttic? Le législateur qyébécctis s'est a 

nouveau inspiré du tcxte de la Convention w & vente htent4tiOnaIe & rnrctrandiisfl qyi 

se réfa efktivcment au vendeur qui une pouvait i@r, le vice. Et le l~giskteur parait 

avoir assumé que l'expression employée dans la Convention fait réfimice à la notion de 

présomption de noue droit visant la plupart des vendcm professionntis, Toutefois, le véritable 

sens de l'expression rcae pouvait i g n m  au sein de la Convention est beaucoup plus b i t .  Cela 

désigne uniquement l'ignorance équivdcnte à la négligence: i'analyse s'efféctue donc Nau cas 

par cas»9w. Ainsi, toute assimüatim systématique au vendeur profcssionne1 est icaRCt en droit 

international. ii faut donc s'interroger sur l'opporhmité d'aligner l'interprétation de la 

présomption de I'article 1739, dinia 2 C.C.Q. sur Ic sens de I'cxprcssion suivant la Convention. 

442 - L'exclusion de principe de l'exigence du déhi dam Ies ventes conclues par des vendeurs 

professionnels s'avère, soulignons-le, une rntsure mtdmcmmt grave. La Limite tcmpr~lk de la 

garantie cherche en fhit I empicbcr I'instabilité contractuelle de la vente. Sa mise a I'dcart fhit 

de la garantie en ces vcatcs une obligation déséquilibrée aux dépens du vendeur. Celui-ci doit 

assum que le bien procure son usage pendant sa vie utile, indépcndâmmeat de toute faute de sa 

part, mais l'acheteur, lui, n'a aucun devoir de I'infomcr rapidement de sa découvtrte. Le vendeur 

est alors dans le noir au sujet des intentions de l'acheteur. Ii ne peut entreprendre les démarches 

essentielles à la priservation de ia preuve de sa défense ni se préparet économiquement à ia 

PnCammenraües dk ministre & & huiicx. spm mtc 338, sous i'ytide 1739 C.C.Q. 

3. Audit, iu vma h&mWn& & mmch&w, PMs, LGDJ, 1990, p. 109; V. Heu& «In veaic 
intematicmale-Eh, dius PIodquc des cmmz~ hmwimaa, T. 3, Livre I f  Pais, GLN hitiaas, 19923 1. 



risolution potentielle de la vente. L'exciusicm o p f i  par la présomption est d'autant plus grave 

du fait qu'elle risque de toucher l'ensemble dm ventes ~ t s .  C'est pdckbent en ce 

domaine que la stabilité contractueiie se tivilt & la plus haute iqorbnce. En droit allemand, 

la règle générale veut que Pacheteur ne soit pas tenu de faire une dénonciation rapide du 

vicem. Une exception est néanmoins Prhye pour der ventes c o m * a l e ? ' .  Le b i t  

québécois applique la solution invase: les ventes en& particuliers sont toujours S O ~ S  à 

l'exigence tcmporclle tandis que les ventes cornmerciales cn sont ghbelcmc~lt exemptes. 

443 - D'autre p- l'exclusion de l'exigence temporelle par la présomption est conskpentc à 

certaines orientations du Code civil du @&bec. Rappelons que le principe du délai spécial a &té 

élaboré dans un contexte de créances imprescriptibles ou encore, soumises à la prescription 

trentenaire. Le vendeur ne pouvait attendre de longues périodes avant de le sort de son 

contrat. Or, le Code civil du Québec réduit le délai de prescription à trois answ. Ainsi, la 

période d'instabilité potentielle est énormément raccourcie et, avec eiie, i'importance de la W t e  

temporelle. L'exemption fondée sut la présomptioa est également conséquente A la tendance du 

nouveau Code de promouvoir la protection du consommatCUqg3. De fait, eUe ne hppe que des 

vendeurs professionnels. Le législateur assume que de tels vendeurs ont dcs assises financièrrs 

suffisamment solides pour résister a l'instabilité contractuelle pendant trois ans. En ce sens, 

notons que la Loi w la protection du consommateur a déjh fait l'cxemple en supprimant 

totalement l'exigence de dénonciation à I'égard de ses propres garanties. Récisans toutdois que 

le délai de prescription en vertu de cette loi est seulement d'un an*. Ainsi, le délai 



d'incertitude auquel le vendeur proféssionncl doit flaire face est encan plus court que ceiui de 

mis ans prescrit par Ie droit commun. En& k &duciion du domaine d'application de 

s'accorde avec le rBlt nouveau P la gmtie  quant ri une responsabilité du fait des 

produits en matière colltractueiie. En créant une mpansabilité des biens non ~ t a i r e s ,  tant les 

droits américainm et européenm pue le droit q ~ t b i ~ o i p  n'exigent de la victime une 

dénonciation dans un déhi raisonnable. La sugpmsion de i'exig~~~cc par la présomption permet 

à la garantie de fâirc de même. Eüe assure A ce sujet un certain aplanissement des régimes de 

délai en matière contractue1Ic et e x t r a c o n ~ e l ï e  pour les biens non sécuritaired'#'. 

444 - D'ailleurs, mentionnons ici ~ u e  la vocation sécuritaire de la garantie est aussi soutenue par 

l'autre exception à l'exigence temporelie prévue par le droit nouveau. L'article 2930 C.C.Q. 

supprime, «malgré toute disposition conmim, «l'exigence de donna un avis préaiablement à 

i'exercice d'une actiom en vue dt &parer le préjudice corporel causé B autrui». Les t6dacteurs 

de cet article ne Msaicnt nuilement, selon nous, Ia garantie de qualité du vendeur. Ils cherchaient 

plutôt a libérer le justiciable du devoir d'avis préalable répandu en droit municipal99g. La 

formulation de l'article est cependant exdmemcnt large et son caractère asSuriment impératif 

Or, le principe que le législateur désirait abriter, soit la (~rotection du droit fondamental à 

I'intégritilwO» physique, est tout aussi pertinent larsque le mcours de la victime est fond6 sur 

la garantie. 

'YLa D l r ~ a h r ~  e m p h n e  h2SfulIIes 199Ssiphtc~pwrrdiI&d dk@tdwpw&& &&zma phroit un 
délai & pnscription & tmb au. Mcie 10. 

'"Us articles 1468. 1469 a 1473 C.C.Q. n'oôiigem pas 1 i'enwi diiri avis. 



445 - Enfin, imt exprrssion identique, à ivoir que le vendeur «ne pouvait ignorc~, le vice, se 

retrouve en matière d'at~lusion'~' et en matière de dommages-intir2ts en vertu de la 

garantie1=. li paraît pdfitable i notre avis, voire n é c e h ,  qp'elic désigne les mêmes 

vendeun. En employant la même cxprtssion dnns I'article 1739, alinéa 2 C.c-Q., ccia p d t  WOU 

été i'intention du législateur, même si la source de ct1ui-ci reçoit une intaprbtion diffircntc. 

Signalons à cet Cgad que la jdsp~dence cn vcrni de l'ancien Code n'était pas hdiffétcatc non 

plus au statut proféssiomtl du vendeur ai ce qui a mit au délai. Un tel statut diminuait les 

craintes au regard des risques liés H la stabilité contractueiie de la vente, puricuiièremcnt à la 

possibilité de c o n h e r  l'antériorité du vice. De fait, un vendeur professionnel est n d c m c ~ l t  

âans une meilleun position pour établir ce fait même après î'oul-t d'une c&e piriode. 

Les tribunaux avaient alors tendance à dongs le délai'w3. En ôtant complètement à certains 

vendeurs professionnels le b i t  de se plaindre de la tardiveté de la dénonciation, le Code CM 

du Québec ne fait qu'intensifier rodicalwcnt cette orientation. 

446 - Le régime d'exception de i'exigence du déiai taisonnable en droit québécois est tout à fait 

original. fl fait la jonction de la dispense de l'exigence devant la connaissance réelle du vice et 

de la présomption de connaissance. Le rCgime d'exception ainsi créé. est extr2mcment large a 
avantageux pour i'achetcur. Le domaine d'application de I'cxigencc du délai raiwanable est donc 

dominé par le deuxième fondanent de la garantie obligeant le vendcur à une dénonciation du 

vice caché connu- Par le passé, ni ca droit fiançais, ni cil droit québécois, ce fondement n'eut un 

effet quelconque par mpporr à la nécessité de respecter cette exigence. Le droit aliemaad l'avait 

pourtant integré à son régime. L'extension effectuée âans le Code CM du Quebec au moyen de 

la présomption de oomaissan~t en constitue un prolongement singuücr par rapport P notre droit 

qui s'inscrit dans la conception fiançaise de la garantit. De plus, i'artick 2930 C.C.Q. dispense 



l'acheteur de i'cxigenct temporelle pour la réclamation en réparation du ptijudice corporel. Ctae 

réduction dans le damame d'application de i'exigence tempode & la gmmtie bonifie la 

vocation sicUntaire qui est rccotdie i c m  demiin en vertu du M e  civil du Q~&ec. 

447 - Bien que l'examen du domaine dtappiication de l'exigence du délai raisoMabIe ait porté 

jusqu'ici sut san c a r a h  obligamire, nous pouvons encore Fanalysn par rappoit au droit 

commun. Pour cc faire, il nous hut scruter la mesure selon laquelle l'exigence du délai 

taisonnable est -se aux rigles de la prescription. 

B. L'appiicstlon du d@mt de Ir prescription s'rdrpte i rorigiu8li!é jriridique de 
i'exigence 

448 - La question de i'application du rigime de la prescription Q i'cxigence du dilai aisounable 

soulèvc la nature juridique de la limite tcmponlie propre à la garantie. Si i'exigence constitue 

en droit la prescription, t'enscmbte du régime y trouvera son compte. Sinon, il &ut p e s e r  sa 

nature juridique et les dgfes qui la régissent. 

449 - Le régime de prescription régltmentc, expressément du moins, dcux types de limites 

d'ordre temporel: la prescription et la dCchéanc~'~. L'exigence de l'article 1739 C.C.Q. paraît 

d'abord incompatible avec le d e  juridique de la prescription, les mOdalitCs d'exécution de 

chacune étant différentes. Si la prescription est intenompue par le dépôt dime dcmazlde en 

j ~ s t i c e ' ~ ,  i'cxigcncf du délai raiJorinab1t s'cxkute, e k ,  par la dénonciation &aite. Lans 
durées sont également totaiement diffinntes. La prescription fàit toujours l'objet d'une paiode 

fixe; en plus, les causes de suspension ou de prolongation sont pttcisément établies et 



réglementées'. En ce qui concerne l'exigence du délai aisonaable, elle possède une durée 

autonome dont les règles ne sont pas énoncies dans le Code. Ces traits de l'exigence tanpotelle 

de la garantie l'empêchent d'être qualifiée de p d p t i o n .  

450 - Par ailleurs, la déchéance partage la plupart des éléments juridiques de la prescription, dont 

ses modalités d'exCcutim. La déchéance se distique toutefois par sa nature i m p b t i ~ t ' ~  et 

sa durée prCfi~e'~. En revanche, l'exigence du déiai roiscmnable est d'ordre privé, car les 

parties peuvent la modifier ou même l'exclure conformément aux articles 1732 et 1733 

C.C.Q.'""~. Qui plus est, sa durée n'est pas seulement non fixe, mais elle est susceptiile de 

suspension et de prolongati~n'~'~, cc qui est Pantithèsc de la déchéance. En.iin, l'article 2878 

C.C.Q. déclare que la <(déchéance ne se présume pas; elle résulte d'un texte exprès». Celle-ci 

requiert donc am texte formel déniant un &oit aprks une période préMselO". L'absenct d'un 

tel texte dans l'article 1739 C.C.Q. écarte piremptoiremcnt la qualification de la déchéan~e'~". 

451 - L'exigence de dénonciation dans un délai raisonnable de l'article 1739 C.C.Q. ne possède 

donc ni la nature juridique de la prescription ni celle de la déchéance. Ainsi, sa nature juridique 

est donc innomée ou sui generis. ï i  nous reste a déterniiner les règles qui doivent, en dehors de 

son contenu exprès, la régir. En i'absence de régies parriculiéres, la Cour suprême favorise la 

généralisation des règles de la prescription à uà'auecs délais que ceux proprement dits de 

'wCommen&ires h minisac & 14 Jhèe, qpm oat 338. sais Fatticle 2878 C.C.Q. 

'OL'Voir par exemple, les aiticlcs 435, 436 a 1635 C.c.Q. 

'O% verni & l'anSm droit, un adeia a aaalysé h Question par rpppost & l'article 1530 C.cB.C. pout rejeter 
la théorie du &hi ck dtcbtPnce. B. C q M i ,  *CZSC and CommmW, (1959-60) 6 RD. McGill 138. 



prescriptiox~~~~~r. Des motifs plus praîhps que théoriqpes fondent cette dcntation. Ls Cour 

suprême explique qu'il lui incombe dainterpréter la loi de telle sorte qu'elle mit au Scrvict du 

bon ~iroit~~"~.  Le rigrnie de prescription offre en effet la seule régltmclltation de droit 

commun en matière de délai. Sans lui, les exigences tempareiies dont k nature jmMdique est 

innomée seraient condamnées B l'incertitude. Dans la mesure OU ni son contenu ni sa nature 

juridique unique ne s'y opposent, l'exigence temporeiîe de la garantie est ainri swceptib1e d'être 

régie par les règles p h e s  par le régime de la prescription. 

452 - Afin de passer du principe générai à son application particuliire, il est nécasaire de vérifia 

le domaine réel des dgles de prescription au regard de l'exigcncc du délai rakmnabk. 

b) Cerîaines r&gh de Ir prescription régissent l'edgence temporelie 

453 - L'article 2900 C.C.Q. énonce que l'interruption de la prescription par l'un des ctiancim 

ou des débiteurs d'une obligation solidaire ou indivisible profie aux autrcs. Or, la garantie 

constitue une obligation indivisible de par sa nature"" et solidaire selon les 

circonstances'016. Si le contenu de ramclle 1739 C.C.Q. ne s'oppose pas à l'application de 

cette règle, sa compati'bilité avec la nature juridique de l'exigence est moins évidente. L'extension 

de l'article 2900 C.C.Q. paraît enfmridre l'objectif de l'exigence du délai raisonnable d'empêcha 

l'instabilité contractuelie de la vente. La dénonciation du vice dans le &lai requis B i'cndroit d'un 

seul vendeur serait opposable aux autres vendeun. Or, la rtconnaissance du rtcom dircct 

loLJOaroga c. SacW #up&ftraaon & &%mu a anuses dL QdaC, [1981] 2 RCS. 112 124. Vdù a d  
Monrréd (Ville de) c. V- [1971J 2 RC.S. 849. M. Tanœh, Dcs obligmioni, siipw 436, pp. 533-535, 
no. lM9. Lamtme aravapnuit est remarquée endroit W. VoirH,L, J.Muswd etF.Cbùas,LCQON & 
h i t  cntil, Obliga&m, T. ïi. u%c 893, Vd. 1, p. 1200, m. 1170. 



engmdrt une pmlifiration de covc11dem soumis i to garantie. Ccux-45 m e n t  tout ignorer des 

prétcntioas de l'achetem. En revanche, le sort juridique canmam des créanciers a des débiteurs 

est un effet fondamentai de l'obligation mdivisible ou 30fidagt~~". L'ancien Code comprenait, 

rappelons-le, des dispositions au même effi~t~~". Et la jwprudence les avait mtme étendues 

à l'ancienne exigence du délai raisonnable prévue par L'aticIe U30 C.cB.C."? A notre avis, 

le domaine d'application d u i t  de I'cxigeact f~111~0rciït m droit nouveau milite'ai faveur de la 

confinnation de cette interprétation. 

454 - Par ailleurs, le régime de prescription interdit au tci'bunal de soulever lui-même le moyen 

de tardiveté lorsque la partie poursuivie omet de le fairdom; c'est w dCfadmr d'alléguer cc 

moyen dans sa défense, car il s'agit d'une question d'hW privé. De son coté, l'article 1739 

C.C.Q. est muet sur la question. ûr, non seulement la nature juridique de l'exigence du délai ne 

s'oppose pas à cette règle, eile s'oriente dans le mhae sens: rexigc11ce do déhi raisonnable est 

d'intérêt Afin de ditermincf si i'exigcnct fut accomplie dans le délai quis ,  

l'ensemble des faits pminents doit être aaminé. Pour que l'achctcm sache qu'il doit étayer la 

preuve à ce sujet, il doit être averti, par Fintcrmidiaÿe d'unc allégation, que le vendeur conteste 

ce fait. Il serait donc con* i la nature complexe du délai en cause que k tribunal puisse, 

séance tenante ou après la fermcnue de la p m ,  le soulever. En vertu de l'ancien Code, la 

jurisprudence décidait que le vendeur se devait d'allégua i'inobservation du délai prévu par 



l'article 1530 C.C.B.C.'~~. Selon nous, cette solution doit être maintenue en droit nouveau Une 

disposition du nouveau Code ajoute par ailleurs une àimcesh nowellc à ia question. Inspiré 

d'un article analogue dans le Code CM fi~nçair'~, l'article 2881 C.C.Q. autorise une partie 

à opposer le moyen de. prescription «en tout état de cause, même en appcb, à moins que 

l'inaction ne constitue une renonciation ««en raison des circonstances». Or, le défaut du vendeur 

de plaider le moyen de tardiveté en première instance peut effectivement adnncr la croyance 

dc l'acheteur à savoir que le délai écoui6 n'est pas contesté. L'introduction de i'article 2881 

C.C.Q. ne paraît donc pas modifier la solution admise. Ou bien cet article s'oppose à la nature 

de l'exigence du délai raisonnable, auquel cas il n'y a pas lieu d'en tenir compte; ou bien l'article 

porte en sa fondation le germe de son exclusion. Par ces termes exprès, il ne vise pas le cas 

où l'omission de se prévaloir de la tardiveté constitue uae monciation. 

455 - Suivant une autre règle du régime de la prescription, le recours prescrit demeure un moyen 

de défense valable tant que son expiration est subséquente i la naissance de l'action 

intentéclou. Selon cet article, l'acheteur pourrait opposer au vendeur la garantie en défênse, 

même si le délai n'était pas respecté, pourvu que le droit fondant l'action ait existé avant son 

expiration. Le contenu de l'article 1739 C.C.Q. ne s'oppose pas B cette rigle. Sa nature juridique 

y est beaucoup moins conciliable. Cette règle atteint cn scm principe l'objectif de l'exigence du 

délai raisonnable. Une pinode déraisonnable, engendrant Pinstabilité contractueiie de la vente, 

ne pourrait être opposée i l'acheteur. L'article 2882 C.C.Q. est, en effet, aux antipoâes de 

l'exigence du délai taisonnable en cautionnant l'instabilité conûactuelle. Sous l'empire de 

- -- 

L021Dunis C. Tdîle$r, (1874) 5 RL. 404 (C.C.); tavrJüe c. Brulé, (1919) 57 C.S. 426 (CR); Onicga M k h W y  
Lcd c. touisefze, (1924) 38 B R  38; Gsgrun c. Fournier* (1926) 42 BR 183; Boudfn c. Pd, nipu W 975; FU 
Motors of C d  Ltd c. Dcsnclyias, sqpm mie 433. Lo jutispndencc firinCPise est au mhrir. e f ik  CSUS. civ. 23 
mai 1898, S.WOOf 50% Coss. civ. lie. 26 acr 1983, Buü. civ. 1983 I. m. 249. Voir tate$& umLm J d  c. 
Lmnonthe, [195q CS. 410; Comarrction 3- Léga lk c. Bbsolvtlic, *PU note 879. 

' m ~ ~ l e  2224 Ca& dvilfiaçab. Calllll(C11141rU dl( minism & l o J h i u ,  ~iqro aote 338, sais l'article 2881 
C.C.Q. 



I'ancien Code, A ia fois la et k jurispnidcn~e'~~ nfiisaicnt d'étendte la tégle 

anal~gue'~ 1 I'aucic~e exigence du délai raisonnable. San incompatibilité qua~t & l'exigence 

tempott11e moderne de la garantie contiwe de i\wtiner son exclusion. 

456 - Précisons que la 501ution cet égard est différente en droit de la consommation. L'article 

276 de la toi sur lu proteciion du consommateur autanse e~qmssimcnt le consommateur à 

invoquer, en défense ou par demande recowenti01111elle, tout moyen, après même que le délai 

pour le faire par demande principale est expiré. Ainsi, i'acheteuransommatcur peut se prévaloir, 

en défense, des ciiffirentes garanties de qualité prévues par cette loi, même après que le délai 

pour Ic faire par demande principale, en î'occunence un an, est expiré. 

457 - En principe, i'cnsembie des rigles généraies du régime dc la prescription dont le contenu 

ne s'oppose pas au texte de f'exigeace du délai raisonnable est sweptiile de régir cctte derni&. 

En rialité, seulement un nombre beaucoup plus rcsûeint se prête & cet& tâche. 

458 - Conime nous l'avons vu, l'exigence du délai raisonnable s'illustre également par sa durée 

non définie. Le moment est venu à présent d'examiner le moyen par lequel elle se calcule. 

'-.-B. Mipadt, îk Wr dvil owarlikn, T. 7, siqno note 446, pp. 121-122; L. FaeibaJf T d  & miroif dvfl  
rrtr Québec, T. 11,sqmnote446, p.303; T-Rmsew-Haile. P I L c i s d k h i t d c  lavcnac adhlouogr, npmmxc 
41, pp. 165-166. 

swTmnb@ c. Fkury, 119531 C.S.423; MdIhot c. Gsgnon, [1976] CS. 250; Daigle c. G i M  [1978] RL. 154 
(Cl'.). 



Section II Lc délai niromibie se divise en éléments temporels mesurables 

459 - Devant une pléthore jurisprudentiek semblant emprunter toutes les directions, la doctrine 

a, de manière implicite, monci à i'ordomanccment du calcul de la dur& du délai raisonnable. 

Les auteurs r iesignmt généraiexnent i y voir iw uqucstion de füt [...] lais& à Fappréciatioa 

des juges'028». 

460 - À notre avis, ratteinte de i'objectif poursuivi p u  l'exigence du délai raisonnable oblige 

a faire mieux. La minimisation de l'instabilité contractuelle passe par une application précise du 

délai. Celui-ci se divise en Cléments temporels distincts pouvaat et devant être déîciminés. 

461 - Le délai se délimite, en premier lieu, par ses points extrêmes qui sont les moments de 

départ et de fin. La période entre ces deux points est également l'objet d'me division. Eile se 

constitue, d'abord, d'un délai de base: il s'agit de l'intervalle temporel entre le moment de départ 

du délai et le moment où l'acheteur doit normalement y mcttn fin, et cc, indépendamment de 

tout fait pouvant autoriser une cxtcnsiw. En ouire, cette pinode est constituéle d'un laps de temps 

supplémentaire facuitatir; son existence, de même que sa durée, dépend de Ia présence de faits 

justifiant un prolongement du délai de base. 

462 - Après avoir circonscrit les points extrêmes délimitant la durée du délai raisonnable, il nous 

sera possible d'envisager b moyen par lequel se calcule la période qui les rejoint. 

'OUG. Aubin, dk Ia 'diligence rahumb1c1 dans llactian rbdb'bitob, (195) 2 C cdc D. 16, 19; L. Fmaault, 
Traitd & ritoit dvil rlh Québec, T. 11, supm note 446, p. 301; J.W. Md, uTbt Redhibitory Action and 
'Reasonable Diligence1 of Ani& 1530 C.Ca qpm note 887,25; T. -Houle, P*écir dh h i t  & la bwrre 

et du louage, supra ndc 41, p. 167. Le même p i d x m h  sc &it ibl$ais: G. F h c f ,  d e  h f  &lai 
en marière & vices et la pmpwkm dw juges Q fonrk, ripa ate  894, 4. 



Sous-section 1 Le dLhl rahnarb~t  comprend des données essentielkr 

A La dCiimitation primaite du d(bl crt fondée sur h coan&sance da vice 

a) Le point de depart du dUii est fond6 sur Ir connibunce d i  vice p u  l'acheteur 

463 - Le droit romain situait le point de départ du délai au moment de la Cette rtgle 

est encore obsew6e dans plusieurs jundictims de droit civil'? Son caractire certain la rend 

attrayante et d'application simpk. Un tel point de départ comporte toutefois un désavantage 

important: le délai risque d'expirer avant même que l'acheteur ne découvre l'existence du 

vicelo3'. 

464 - A l'instar de la disposition analogue du Code cNil JF~nçah'~~,  l'article 1530 C.cB.C. 

ne prévoyait aucun point de départ exprès. Deux thwries avaient dors cours. Selon la première, 

le moment de départ relevait de la discrétion du qui pouvait notarnmcnt décider qu'il 

s'agissait de la vente ou de la délivrance du bien1033. L'autre théorie soutenait que le dilai 

coulait depuis la connaissance du vice par l'a~htteur'~~. Cette théorie n'est pas non plus a 
l'abri de critiques. Tant qu'un délai ne commence pas à courir, il ne peut évidemment pas 

expirer. Xi devient donc perpétuel a le vendeur reste soumis a la garantie tant que l'acheteur ne 

se rend pas compte du vice. Chaque théone favorise m fait ime des parties de la vente: le point 

lW%vre 21. Tîûe 1, Artide 19, parasrapk 6 du Di,= & Jwtinien: de temps & la rodhi'bition c~mmc~lœ 
h courir du jour de la vente)). 

'"?i s'agit aotammcat des juridictions d I'uinuena allemande est fa(e. le moment & &part du délai est d u i  
de la âéiivrance Q bien Artide 477 B.G.B.; article 210 C4dc du obligatr'om du Co& chri1 suisse; article 1495. 
alinéa 3 Co& cm1 italien; article 555 Code ciwil W. 

'OUP.-B. Mignauit, Le h i t  civil ccmQdien, T. 7. qpr0 We 446. p. 119; L. F a n i t ,  T'ai& <k dmit dvil <1L 
Québec, T. 11,  supro aotc 446, p. 302; T. Rousseau-Hde, PIirf, I &vit h h vente a dù hage, sqpm 41, 
p. 176; M. Pourcekt, lo vente rypro po(e 512, p. 155. 



de départ depuis la vente profite au vendcur qui cornait immédiatement la durie de sa 

responsabilité tandis que celui qui est 6X6 depuis la connaissance du vice avantage l'acheteur qui 

bénéficie de la protection de la garantie pendant une diait indéfinie. 

465 - En vertu de l'ancien Code, la jurisprudence majoritai'rc favorisait la théorie selon laquelle 

la connaissance du vice constituait le moment de départ du déIail? Le législateur a 

formellement fait sien ce choix à l'article 1739 C.C.Q. en précisant quc le délai commence à 

courir depuis la «découvcrtc~~ du vice. Le terme adécouvectee>~ risque cependant d'induire en 

erreur. Sous l'empire de l'ancien Code, la docaine et la jwispnidc11ce favorables à cette théorie 

faisaient compter le délai depuis la «connaissance'036» ou encore la ac~nstatation'~~'~ du 

vice. À vrai due, les diffërents tamcs employés font référence à une même réalité ficiuelie. La 

«découverte)> n'est que la connaissance d'un fait existant mais préalablement Le 

droit français reconnaît également qu'il s'agit de la connaissance du vice qui fixe en vérité le 

point de départ du délai'03'. 

466 - La connaissance peut toutefois êîrc appréciée de diffirrntes manières. Elle peut faire l'objet 

d'une évaluation subjective: l'acheteur doit alors être plemement conscient du vice. Elle peut 

- - 

'o'J~iwchene c. PiizogalIi. supra note 676,442443; Gourhier c. Corniai de rÉaIism'on de & Cici-Jmdin, supra 
note 653; Kr@ c. Robimon, supra note 776; Huben c. Aubry, supra noie 798. Con= Hmm c. UWm Ld, 
(1919) 30 B.R 321; Clurb c. Bouchard, [1965] B R  881. Lajurispnidcncc b ç a h  est au meme 
effet: Cass. corn. 27 aov. 1973, J.CP. 1974.iï.17787, nae P. Malim(aud Voit i'analyse & G. FiiIRUCI, acLc bref 
dilai en matihe & vices cachés et ka jurisprudence dw juges Q -, siqprrr mte 894, 13. 

""P.-B. Mignault, Le duit chri1 cLmOdlen, T. 7, supro notc 446, p. 119; Gqnon c. Foumier, q m  note 1022, 
189; ReMud c. Hirgrrcf qpm ncâe W, 274; i d e l  c. Forest, (1934) 72 C.S. 290,293; Rémilùvù c. Beauikw, [l%O] 
C.S. 657, 659; Leiaa C. Grefrfngw, S.E. 93-1621 (CA), p. 11 (M. IC juse VaUrand). 

'03'~ .  F a n i t ,  Tralié de &oit cM1 du Québec, T. 11, qpra aptt 446, p. 302; Ti&t C. D@, (1899) 16 C.S. 
89, 90 (C.R); H h a  c. Girard nqm mie 884, 349; Cmnan c. Glroirord, supm mte 695, 3. 

I0"G. Fournier, uï& bref delai en m a t i h  & vices cacbçs et la jinispnidenee bs juges du fb&, sypm we 894, 
13; Cass. comm. 27 m. 1973. J.C.P. 1974Jï.17787, mtc P. b f a h d .  

' 0 3 9 a  meme règie vaut en prescription eiatoaivc. M. Tanœiin, Du obligafonr, Les ccciuiiquct Sudmion a 
d'ardnaion, Mantréal, Wiiscm & ïafieur Ltoc, 1994, p. 168, m. 1 17. 



aussi faire i'objet d'une appriciatian objective: il s'agit alors & déteminer le moment auquel 

l'acheteur aurait dû avoir connaissance du vice. L'emploi & teme 4(:dicouvcric» par&? impliqua 

une connaissance subjective. Une personne dicauwe un fait lorsqu'eiie est éveillée à une réaiité 

nouvelle. Ure telle méthode obligdt toutefbis le vendeur a subir un ddai excasif devant la 

négligence de l'acheteur. En cunséquence, la jurisprudence suivant l'ancien Code s'est toujours 

prononcée pour une évaluation objective, selon le critère & l'achcttar r s i ~ a b l e ,  de la 

connaissance du vice en matière de délai. Ainsi, le délai commence A CO& dés que I'achetcur 

aurait dû d é c o d  le MC?" Le vmdcur ne peut donc &c prisonnier de l'attitude plus ou 

moins attentive de son acheteur au regard du vice. Notons que l'article & la Convention sur b 

vente intemarionaie de marchandire, ayant inspiri i'dcle 1739 C.C.Q., reçoit la même 

interprktation'O4'. 

467 - De fait, le choix du mot «découvertce» dans I'article 1739 C.C.Q. s'explique aufrcmcnt. La 

prcmiift partie de l'article tient pour acquis que la connaissance du vice s'acquiert dès la 

première manifestation de celui-ci. Or, le vice peut apparaîtte de manière progressive. Ses 

premières manifestations paraissent alors anodines et peuvent tout autant 2tre imputées à des 

phinomines normaux. L'existence du vice ne se confirme qu'aptis des agncs plus révélateurs. 

En vertu de l'ancien Code, la jurisprudence décidait, dans ces circonstances, que le délai 

commençait à courir uniquement après les manifestations décisives du vice'0u. De même, la 

doctrine précisait que la connaissance détenninante était celle de ditendue a de la graviti du 

vicelW3». Le législateur a wnsacré cette règle dans l'article 1739 C.C.Q. qui prévoit 

l w ~ &  C. Pm, (1898) 4 RJ. 457 (C.S.); ReMlid c. H-L ~rqmi pae 6% Leiaa c. Grriringrr, npz 
1036. Voir L. Fanaaulc Twt$ dc dbWdvlI (& guibec, T. 11, silpra 435, p. 302: «ri pi caiU&r k Vice». 

'"'CM. Bianca & MJ. Bonell (K. Sono), C4Armeniary on the f-d Soles L4W. supm 891, p. 31% 
no. 25. 

lWLoin'e C. B m  supm mtc 459, 518; Boisje et ilohjob Lz& c. ZirkacrlkPr, qpm 8%& BelCaun 
C o ~ m n ' o n  Co. c. CrCIltCAmm, (19793 CA- 595; Qicvalier c. Gd&, [1987] RL. 626 (C.A.). 

'OUL. Faribault, TM&! dr rltot civil ciL Québec, T. 11. supra ilae 446, p. 301; T.  houle, Pr6cir du 
b i t  de lo venw et dli louqgc, npm MCC 41, p. 176. 



expressément que, lotsque le vice «apparaît gradueIlcment~, te délai ne court que du ajour ou 

l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et I'itenduew. Cctte prCcision confime B la bis que le 

véritable élimait déclencheur du délai est la co~aissance du vice par l'acheteur et que celle-ci 

doit Cire évaluée de maniire objective. Lt délai court dès que î'achctem Ma pu» soupçonna 

l'existence du vice et non depuis la découverte ou la connaissance &lie de celui-ci. ïi court donc 

même si l'acheteur négligent omet de se rendre compte du vice. 

468 - Soulignons toutefois que cette ptmsion concernant le dommage progressif n'a rien de 

propre au droit de la garantie. De fait, elle n'est quc l'application particulière de la règle généraie 

en matikre de prescription selon laquek un délai ne doit pas COtIllllrnca A courir tant que le 

droit à exercer ne soit formé. A vrai dire, les m i a u x  québkois teconnaissmt, depuis déjà 

longtemps1("', que Ie droit d'action ne peut naitre avant que le préjudice qu'il vise à riparer 

ne soit certain. En droit nouveau, la règle est formellement reconnue aux termes de l'article 2926 

C.C.Q. Même si sa fodation laisse i désidPu, Particle précise que Iorsque le préjudice «se 

manifeste graduellcment ou tardivemeno), le délai de prcscn'ption «court à compter du jour ou 

il se manifeste [de maniire significative] pour la première foim. 

469 - ïi peut néanmoins arriver que la connaissance du vice par l'acheteur ne &se pas à lui 

permettre de procéder a la dinonciation prévue. Rappelons que les riglcs concernant le point de 

départ du délai sous l'empire de l'ancien Code étaient élaborées dans le contexte juridique 

classique ou la garantie f i t  conçue uniquement comme une obligation contractueUc entre parties 

immédiates i ia vente. Elles doivcnt maintenant composer avec la reconnaissance législative d'un 

recours direct en vertu duquel le dkbiteur de la garaatie n'a conclu aucune vente avec t'acheteur. 

En ce qui concenie les parties immédiates, l'ache- doit forcément umnaîî l'identité de son 

vendeur. Ot, l'acheteur peut lt&itiwment ignorer tout de l'identité du vendeur iui devant la 

garantie par I'intcrmédiaire du recours direct. L'identité du fabricant pose normalement peu de 



problème, car son nom figure généralement sur le bien. Cependant, l'article 1730 C.C.Q. énonce 

que «tout fournisseur du bien, notamment le grossiste a i'impomtcun, est Cgalcmcnt mu, de 

droit, à la garantie- Nous estimons inconcevable que le délai puisse commencer i courir avant 

même que i'achetnn ne sache à qui envoyer la dénonciation, C m ,  il await été préfirabte que 

le législateur règle de manière expresse la  cuité posée par le cuanil d'Me exigence de 

dénonciation écrite dans un délai corn a d'une rcsponsabiiid contnctueîie réputée. Il reste & 

présent à déterminer les règles devant régir cette situation. Nous avons déja ob- que t'article 

1739 C.C.Q. est sujet à ccrtaincs des régles du régime & la pmaiptionl. Or, l'ignorance 

de l'identité de la personne mponsable de la violation d'un devoir légai n'est point une 

hypothèse inconnue du droit de la pnsaiptioa, surtout dans le domaine extracontracniel. Les 

miunaux ont depuis longtemps jugé que l'ignorance d'un tel fait constitue une cause de 

suspension de prescription, car le poursuivant se trouve dans «i'impossibiiré en fait d'agir'M». 

Cette qualification de i'ignorance de h perso~mc visée soulève néanmoins cemines réserves. Une 

suspension est nodement  entendue comme un arrêt après un dQah La suspension occasionnée 

par l'ignorance diin fait essentiel est unique, car elle intewient au marnent du point de départ 

du délai: celui-ci est suspendu au moment même où ü doit courir'". L'ignorance légitime de 

l'identité de la pcrsomc à poursuivre opire ainsi un dépiacemmt du point de dépm de la 

découverte du vice a la dCcouvcrte de l'identité de la pcrsome rechmhéc'". L'article 2904 

C.C.Q. prête donc secours a i'article 1739 C.C.Q. lorsque i'achetnir ignore l'identité du vendeur 

tenu à la garantie par recours direct Ii faut toutefois se garder de croire que l'impossibilité d'agir 

1w9J.-L. Baudaiin, Lu rcsp011sczbilUd civik, 2 éd, Cowamdie, Éd Y. Biais k., 1994, p. 70, m. 141% (hiiglp 
c. W&td d'erploimbn du bmès a cames (& Q v i k  nqm nac 1013, 126; Batque dc AdairQI c. Buil Ut, 
[1992] 2 RC.S. 554. 603. 



puisse durer de maniére indéfinie. La jurisprudence sur la question en d k c  de prescription 

afkne le contraire. La suspension dure uniquement pendant la piriode, &nt l'évaluation se fait 

de manière objective, ou I'ignocllllce empêche i'achctcur dc poursuivre'050; dès que ceIui-ci est 

«en mesure d'établir raisonnablement l'identit6'0s'» du défendeur, te délai commcncc à and. 

470 - Le point de départ du délai a 6t6 subordonné à la connaissance du vice par l'acheteur. Ii 

i'est tout autant A la connaissance par ceMci de l'identité du vendeur tenu à la garantit par 

l'intermédiaire du recours direct. ïi en rédte deux points de départ suivant le type de relation 

juridique liant les parties. Lorsqu'ellcs ont conclu dircctcmt~lt une ventc, la simple connaissance 

du vice fiiit courir le délai. ïmsque Ic ia  lien contractuel tient au recours direct, le départ est 

suspendu jusqu'au moment où un acheteur raisonnable aurait déterminé l'ideniité du vendeur visé. 

471 - Le point de départ n'est, en rialité, que la première des limites extrimes du délai, l'autre 

étant cene qui détermine le morncat auquel celui-ci doit prcndrt fin. 

b) La fin du délai impose Ii dhondrdoa du vice ru vendeur 

472 - A l'instar de l'article 1530 C.cB.C., I1articlc 1739 C.C.P. n'énonce pas cxpnssémmt le 

moment auquel le délai raisonnable prend tin. Chacun de ces articles se borne H préciser le 

moyen selon lequel l'cxigcacc doit être crticutit; en droit nouveau, cela se fait par dinonciation 

écrite, en droit ancien, par dépôt en justice de i'action, Or, une fois I'exigcnce e x h t k c ,  le délai 

cesse de courir. Le moment de l'exécution de l'exigence constitue donc la fin du-ddlai. 

473 - La déjudiciarisation du moyen d'exhtion de l'exigence souiève toutefois des diflicultb 

au sujet de la fixation précise du moment teminal. L'article 1530 C.C.B.C. obligeait l'achctmr 

à «intcnt[cr]» son action dans un déiai raiswnable. iajurispnrdence avait dbcidé qu'une action 



était «intcntie~ au moment de son dépôt au greffe de la ~ o u r ' ~ '  pouwu Qu'clic fit ensuite 

signifiée dans les déiais requistm. Un tiers indépendant, un f o n c t i o ~  judiciah, attestait 

donc le moment de l'exécution de t'exigence a le notait au dossier de la Cour. Or, Ia 

dénonciation e t c  comprend dcux actes distincts: i'cxpédition de i'avis par l'acheteur (ou par 

son représentant) et sa réception par le vendeur. Rien n'oblige un tiers à prendre acte de l'un ou 

de l'autre dc ces gesteslW. Le décalage entre les deux actes est ghéralemcat minime. 

Néanmoins, iI peut A I'occasion 2tn si@catE i'avis envoyé n'arrive pas k bon le vcndcur 

est difficile ttttouver ou mêxne introuvable. Il &vient alors irnpirieux de savoir leque1 des 

gestes, l'expédition ou la réception, fixe le point d'arrêt du délai. 

474 - La garantie assure à i'acheteur une protection exccptiomeiîe de liisage du bien. En 

contrepartie, l'acheteur est tenu de respecter l'exigence du délai raisonnable. Ceflc-ci dancint son 

objectif que lorsqu'clle porte les prétentions de l'acheteur, quant à i'c%istcnce d'un vice, à la 

connaissance du vendeur. En vertu de t'ancien Code, le vendeur en prenait connaissance par la 

réception de I'action. En droit nouveau, cette information lui est îransmise par ka réception de la 

dénonciation écrite. Dans les dcux cas, le principe est le même: la connaissance du vice par le 

vendeur lui pcrmct de protéger ses droits. Ce n'est pas l'envoi dc i'avis qui éveille c h a  Ic 

vendeur cette connaissance. La dénonciation n'est qu'un instrument assurant la prise de 

conscience du vendeut. Si la loi n'obligeait pas l'acheteur assurer l'exécution intégrale de 

l'exigence, elie ouvrirait la porte aux abus. L'acheteur pourrait alors profiter de son indolence 

ou de sa négligence dans l'exécution de l'exigence. Le moment de réception de Iiavis par le 

vendeur coïncide donc- à la fin du déldou. L'acheteur ne peut donc pas ménager ses dkts 

'9 s'agit & m~antn t  de FCmissiaa C W. G M  c. Dusa?, (1915) 48 C.S. 508 (d'iascinriiai» de l'acùun); 
Sirnoneou c. a-Jcrcgr#s, supm M@ 1003 (uémission du bnh). 

lm%us ne diScutans pas ici & Ptffa e x ~ ' o m A  de œmhm &@CS & la  prion Voir nninmmcrd 
Sanicle 28%. aiMa 2 C.C.Q. 



pour assurer la réception de la dinonciatiun par le vendeur. Ne pcut donc mettre fin au délai le 

simple envoi de l'avis qui ensuitc à l'acheteur en taison du changement d'adresse du 

vendeur. L'acheteur se doit de rechercher ses coordonnées nouvelles et de lui renvoyer Favis. 

475 - La Convention sur la vente intemationate de marchandises, une des sousces de l'article 

1739 C.C.Q., adopte la solution contraire1% L'article pertinent précise qu'il suffit que l'avis 

soit envoyé suivant un b(m0ycli approprié aux circonstances~, même si, dans les faits, il n'arrive 

pas «à destination1%. Une telle rigle peut se comprendre dans le contacte unique de la vente 

internationale. L'avis doit traverser des continents et l'envoi en recommandé n'était pas toujours 

possible à l'extérieur d'un pays. Les moyens pour obtenir à distance la preuve de réception dans 

un autre pays industrialisé peuvent être limités; la t%che est encore plus exigeante dans c&s 

pays en voit de développement. Ces problhes ne se posent aux parties dans un même pays et, 

à plus forte raison, dans une même juridiction B I'intérieur d'un pays. Le réseau de 

communication en place permet dès lors d'insister put que l'acheteur hblisse la réception de 

l'avis par le vendeur. 

476 - il reste nianmoins une exception. Malgré les efforts diligents de l'acheteur, le vendeur peut 

être introuvable. L'article 1739 C.C.Q. inonce que l'acheteur «dob dénoncer le vice; il ne pcut 

donc pas en ëtre relevé. Cependant, il ne pcut pas non plus être tenu à l'impossible. La modalité 

d'exécution de l'exigence doit alors céder aux impératifs des circonstances. I1 n'est plus question 

ici d'abus ni de négligence de l'acheteur, car ia dénonciation écrite ordinaire se révèle impossible. 

Nous estimons qu'en cas d'impossibiliti i'achcteur devrait pouvoir procéder à la dénonciation 

par voie d'avis public. Le Code de procédure civile prévoit déjà des règles au sujet de la 

'OsC.M. Bianca & MJ. Bond (K. Sono), Cmrnmy on the Inrcniaionol Sales h v ,  npm mtc 891, p. 3W. 
no. 13. 



signification par voie publique d'un acte de Leut extension i l'article 1739 

C.C.Q. au cas du vendcur introuvable paraît donc justin.k. 

477 - Mime si l'article 1739 C.C.Q. àéciare que I'achcteur doit dénoncer ru vcndcur le f i t  que 

le «bien est atteint d'un vice», le contenu obligatoire de la dénonciation ne se trouve pas 

autrement précisé. Nous croyons néanmoins insuf&iant que la dénonciation mentionne la présence 

d'un «vice». Lt vendeur doit pouvoir s'mqyérir du grief soulevé. Rappelons que l'objectif de 

l'exigence du délai raisonnable est d'empêcher l'instabilité ~0lltmcnie11e de la vente. Le vice doit 

êtrt suffisamment décrit pour que le vendeur puisse le situer et l'examiner. De fait, soulignons 

que l'article analogue de la Convenîbn sur & vme inreniarionale de matchandrSes précise que 

l'avis doit dénoncer la «mature» du ~ i c e ' " ~ .  

478 - Ainsi, les points exirhcs du délai raisonnable favorisent l'objectif poursuivi par 

l'exigence. La connaissance du vice par i'achettur est le premier moment où celui-ci peut 

informer le vendeur de son grief. La w d c a t i o n  rapide de cette infinmation au vendeur 

permet de diminua l'instabilité contractuelle planant sur la vente. Examinons a présent 

l'intervalle qui se situe entre u s  deux points temporels, soit h pinode de «délai raisonnable» 

proprement dite. 

B. Le déhi est constita4 d'une péodt Infarle de base 

a) Les btens dnglles exigent an déhi  de base uîtracoart 

479 - Le délai raisonnable est d'abord constitué d b  délai de base. Celui-ci court depuis le point 

de départ du délai jusqu'à son expiration narmale, c'est-àdirc l'expiration qui intervient 

indépendamment de toute cause de prolongernent 



480 - La durée du délai de base est intthsquemeat liée au bien. Suivant l'ancien droit fiançais, 

les délais observés pour les ventes d'animaux étaient coq& m jours. Sous l'empire du Code 

civil du Bar Canada, un premier courant de jurispmdence appliqait la rigle de la Guiurne de 

Paris, soit neuf jours106D. Le délai en matière d'animaux $est prognssivement allong6 a se 
compte maintenant en semaines et même en mois1061. La jwisprudc11ce fait néanmoins preuve 

d'une sévérité exceptio~e11e en ce domaine10Q. Les miunaux ont d'ailleurs dhntré  autant 

de rigueur a rmdroit des biens pirissables. Pour les aliments, tels que les fhits ct les Iéguxnes, 

les délais sont également w q t é s  en jourda. Pour Ics vims, tels que la farinelm ou le 

p o i s s ~ n ' ~ ~ ,  le délai s'étend au plus A des semaines. 

481 - La nature de ces biens tend extrêmement difficile la prisCrvation de la preuve d'un vice. 

Les animaux sont spécialement vulnérables aux maladies col l ta~twcs.  Ceiles-ci ont néanmoins 

des périodes d'incubation scientifiquement rccollllues. Le vendeur iafomi de la man8estation 

d'un symptôme peut détaminer le moment auquel la tdaâie a id mmctic. De même, la santé 

d'un animal est particulièrement sensible à des sains déficients; seul l'examen rapide de l'animai 

permet de ditCrminer si son ttat provient d'une tcUe cause. Pour les bicns périssables, la preuve 

du vice disparaît avec le bien lui-même. La valeur de u s  deux types de biens est aussi 

extrêmement fiagiie. Après qu'un animai meurt, ou est atteint dirac déficience grave, il est 

normalement sans valeur. Pour les biens périssables, la prétention même d'un vice peut sufî3c 

a les wndamnm, l'existence brève de ceux-ci empêche par lc fait même le vendeur de les 

reprendre et les revendre. 

' Q 6 0 ~ ~  c. Kénnedy, (1871) 15 LCJ. 280 (C.C.); Crévicr c. Clirryrr, qp note 582; Bluin c. V~~CC~&IDC, (1888) 
4 RJ. 225 (C.S.). 

'OilCuyer c. Dmei, (19501 B.R 790, Bcnuin c. Pd, qpm note 975; A d '  c. &uciw, sqra aate 402. 

lWT@or c. G d m ,  (1887) 15 R.L 294 (BA). 

' W s h s  c. B&, (1871) U) RL. 203 (CR); y4Dond C. F i e ,  (1891) 35 LC J. 278 (C.S.). 



482 - La naturc fiagile de ces biens est une source d'instabilité des ventes dont ils sont l'objet. 

Leur instabilité par rapport à la vente mtive un remmemat du délai de base qui peut leur être 

reconnu. Plus l'instabilité contractuene est ilevit, moins le délai admis peut être long- En ces 

cir~~~lstances, le délai de base acceptable ne b i t  pas dépasser le rnomrmt où le bien perd, 

indépendamment de son vice, sa valeur. Apris ce m~mcilt, le vendeur doit pouvoir assumcr que 

I'achcteut ne peut se tctoumcr contre lui et que h vente reste défkitive. Le court délai vise P 

prévenir l'instabilité contractuelle résuitant du devoir de procmrr l'usage du bien. Lorsque cet 

usage est épuisé, la source d'instabilité est ittmte et I'aigcnce n'a plus sa raison d'être. Le délai 

de base ne doit pas non plus excéder le moment où la prewe du vice n'existe plus. Le vendeur 

doit pouvoir se protéger juridiquement de l'instabilité conlractuelle cn recueillant les éléments 

de preuve nécessaires à sa défense. L'absence de pmve du vice le prive de tout moyen à ce 

sujet. 

483 - La nature aléatoire, voire temporaire, des biens vivants et périssables oblige donc à un 

abrégement radical du délai de base. La diversité du risque d'instabilité cotlûactuellc associé a 

ce type de bien empêche la formation d'une durée mifbrxne provoquant ainsi une atomisation des 

espèces. L'atteinte de l'objectif passe alors par une individualisation du délai quant au bien, ce 

qui nous améne a évaluer l'effet de l'application de i'exigence du délai raisonnable aux bicns 

possédant une nature plus durable. 

b) Les biens durables exigent un dCW de base normabé 

484 - Au regard du délai raisonnable, les biens diaables sunt divisés selon leur nature meuble 

ou immeuble. Le dtlai de base des biens durables meubles a cmpninté un chemin précis; ce sont 

des biens jouissant d'une durée de vie relativement longue, tels que les marchandises a les 

véhicules divers. En vertu de l'ancien Cade, les t n i a u x  ont fiut preuve au fil des ans d'une 

indulgence de plus en plus m q u &  h leur sujet Un p r d a  courant de jurisprudence leur fixait 



un délai de base entre deux et bois mois') celui-ci a ensuite été progressivement allongé à 

cinq mois1". Pendant longtemps, la dcmine et la jurirpnidniee ont quaiif6 le délai de six 

mois d'UrCcevablelo6'; ensuite même ce délai a été jugé acceptable"'@. L'extension n'a 

toutefois pas exeéûé cette limite. En l'absence dc circonstances justinant une prolongation, le 

délai excédant six mois a toujours éci 

485 - L'autre type de bien durable, l'immeuble, s'est plut& canictérisé par uu délai de base 

cxtrêmcmcnt stable. Déjà suivant l'ancien droit hnçais,  plusieurs coutumes observèrent en la 

matiére un délai de six moislm'. Après le Code civil de 1804, la jurisprudence française a 

repris le même délai'072. Puis les triiunaux québécois se sont inspirés dc Pexpçrience française 

pour appliquer la même règle ici'On. Malgré les énormes changements sociaux et 

technologiques intervenus depuis, la jukprudence québécoise n'a jamais d&% dc cette 

'aLapointe c. Allad, sypra note 972; S o u h  Cm Coniguny ofBaltimore Ci@ c. W h i d ,  (1916) 50 C.S. 371 
( C W  

'wLaver&e c. Lahaie, supra note 834, Chicoine c. Arciicmibaul~ [1948] B R  409, D u w  C. Duvd M'mm 
Ld, [1955] C.S. 3 14; Clark c. Bouchan4 supra no& 1035. 

Fanittit, Traité & dioit civil du Québec, mpm ndc 446, p. 303; Fomt c. Roy, supra mtc 779; Holt C. 

J.D. Valfières L&e, [1948] C.S. 397; Fm Merd Lui c. St-Gennofn, (19Sq B R  395. 

'''''Article 282, Coufume & h t q g n c  & 1539 (&venu Arcicie 295 dt Ir Camimc & 1580). En Rovenœ, vair 
H. & Rcmiface. A& norablu & & Cour tk Parlement & Arniriier, Cour & comptes, Ayhr et F m  du 
même Pair, T. 4, supm me 200, p. M. 

'mCass. civ. 5 abut 1824, D. 18252.17, S. 1822-24.418. 

'OIJ&écul c. Meiaiier, (191 0) 18 M. 264 (CS.); JOCObSon c. PeIknSr, m p  me 551. On notas toutcfois qu'A 
cette @que le point & cEpt Q dtlai n'avait pas été eancbt. 



du#'". Cate constance ne tinw,igne toutcfoiu pas d b  manque & sévérité ni d'ime 

flexibilité de la part des triiunaux, Ceux-ci ont tuujow q d t  de tardif le d u  de base 

dépassant six mois1". Le délai de base en matière d'irnrncuble s'est donc tenu i I'écPt de 

la tendance généraie d'aliongnacnt du délai raioonnnble'm6. 

486 - Nous avons ainsi deux types de biens très d i f f b t s  dont les délais de base rcspds n'ont 

pas évolué dnns le même sens: le premia s'est allong6 tandis qw k second est reste stable. 

Cependant, l w  point â'anivée est le mtw. La jurisprudence leur octroie un &lai dc bue de 

six mois. Cette parité n'est pas non phw redevable au hasaid. Devant l'objectif motivant 

I'exigrnce du délai raisonnable, les eaiu qui leur sont distinctih s'estompent. Leut caractère 

durable leur procm une immunité temporaire contre la violation de l'objectif posé. A la fois les 

meubles durables a les immeubles jouissent d'une vie utile relativement longue. Aprb la 

découverte d'un vice, il n'y a danc pas urgence corne c'est le cas pour les biens vivants ou 

périssables. Ni la pmvc d'antériorité du vice ni la vdeia du bien ne risqycnt de s'effondrer. 

487 - Si la +té relative des bits du vendeur des biais meubles durables explique 

l'allongement progressif de leut dClai de base, cile ne &mut pas la cessation de cette évolution 

à six mois ni la fixitk du délai par rapport aux immeubles. C'est que la lodeur du contenu 

obligationncl de la gatillltie continue d'exiger que le vendeur soit inforné aussitôt que possible 

des prétentions de I'acheteur. La preuve d'antériorité d c m m  de ce fait sujette i i'efficeme~lt 

ou à la manipulation d'un acheteur négligent ou malhom&e. De plus, Ic bien meuble durable 

perd lentement sa valeur. 

l m s ~ o ~ ~ e o r r  c. GqeMn q p a  aa<c 798; Tranblw c Amhise ,  JE. 90470 (CA); Chqmgniè G a w ~ l l d ~  
hvinces-Unies c. Domlrfe Realry Lai, nlpro aike 694; Lamn&nne Conpqptie & doniniqpr <& CaMdo c. 
BtdIsy, Cl994 RD& 237 (C.S.). 



488 - En l'absence d b e  menace à i'atteinte de l'objactif de Pcxigence, la diaée maximale du 

délai de base est donc beaucoup plus stable que les commentaires généraux de la doctrine et de 

la juisprudcace ne -nt le laisser mire. Pour des biens durables, le délai de base jouit 

d'une durie normdide. Leur caractère résistant pemiet de concilier l'application particulière de 

l'objectif de l'exigence au bien a le délai de base h. La limite temporelle spéciale e% de fait, 

fondée sur le principe que la rapidité de w ~ c a t i o n  au vendeur des griefs de l'acheteur 

favorise la stabiiité contractue11e de la vente sur les plans tant économique que juridique. Or, la 

stabilité contractuelle est également s c M e  par la constance de la durée l'intérieur de laquelle 

cette information doit être communiquée. Pour les biens vivants a périssables, la rapidité de la 

communication a la pcrmanmce de la durée sont antinomiques. Pour les biens durables, les deux 

notions sont complémentaires. L'invariabilité relative du délai de base constitue même un éliment 

supplémentaire qui renforce Ia stabilité contractuelie de la vente. 

489 - Soulignons que le délai de base de six mois pour les biens durables a été fixi par la 

jurisprudence en vcrtu de l'ancien Code. Cependani, l'article 1530 C.C.B.C. rcdicnnait alors un 

délai dc dénonciation dans le cadre judiciaire de la prescription; le délai de base mëti kt donc 

celui qui était requis pour instituer une action. Or, le délai normal pour envoyer un avis écrit doit 

être moindre. Un auteur paraît cl'ailleurs indiquer que le nouveau délai doit se situa mûe deux 

et trois mois10n; un autre préfcte s'en tenir à lhorizon mditiomel de six rn~is'~'''. Ccrtcs, 

la déjudiciarisation justifie une riduction du délai, mais l'arnplcur de celle-ci reste l'oeuvre 

souveraine des m'unaux. A mut événement, la déjudiciarisation de i'exigmce consacre le 

caractk maximal d'un délai de base de s ù  mis. 

490 - Notre analyse n'a portk jusqu'ici que sur la partie prexnihc et obligatoire du délai 

raisonnable, qui est son délai de base. C ~ ~ ~ d a n t ,  sa d& entiirc dépend d'une autre 

composante, soit son régime unique de prolongemcllt 

lmC. MasseI &a nspaaslbiütt civilm. qpru pae 414' 31 1. m. 87. 

'"'C. Barnabé, d e  cont~at de vcnte et les viœs cachts». supu aote 849, 293. 



Soussection II Le d4I.L r ~ n a r b i e  comprend des doméea contîugentea 

A Lt proloagemeat du déhl u heurte ru cadre dCjudiciwb4 de l'aigmce 

a) La dCjadkhhtion i'oppose i la proiifdradon des crusa de proloqtment 

491 - L'article 1739 C.C.Q. ne parle que d'un délai raisonnable. II n'envisage pas, de maniire 

expresse du moins, que ce déhi peut &&ma un régime de prolongement Une des sources du 

nouvel article est la Convention sur & vente intemarionale de marcliand&e.sl". Or, le udélai 

raisonnable)) de la Convention ne comprend lui-même aucune aptitude au prolongement. Son 

extension r e b e  d'un autre article prévoyant qu'une «excuse raisonnable» peut justina un délai 

de grâce supplémmtair~'~~. Rappelons que l'Office de révision avait suggéré une disposition 

en cc sens'0b1; le législateur ne I'a toutefois pas m u .  En revanche, le (&lai raisonnableu, 

tel que ce tcimc &ait intcrpmé par la doctrinclOa n la jiaisprudmcc'" à l'endroit de 

l'article 1530 C.C.B.C., comprenait une capacité inhérente au prolongement. L'ensemble de la 

docirine considère aujoutd'hui que le «déai raisonnable» de l'artictc 1739 C.C.Q. désigne la 

même notion que celle énoncée dans I'articlc 1530 C.C.B.C.'~~. Dc même, le ministre de la 

Justice, en ses commentaires, parie de m(mU» le concept de <<délai rai50nnabk'~% 

10'9Amcle 39 Q la Gmvention sur la vente intematianale dbt mmcliondiru. 

lmAmcle 44 de la Convention sur & vena intemationale &s rnadim&es. 

'OQJ.W. Dumfbd, u ï k  Rcdbiiîory Actian ad the "Rcasanable Diligenceg of M c i e  1530 C.C.M. qpm nat 
887, 27; T. Raisseau-Hm& PrSdr àit hit k fa vmrc et du hage, m m  we 41, p. 173. 

'"Pr& c. Mi&, [1974] C.S. 652, p. 15 (jugement iinegral); DagMLr c .Ahar  E lec l r~nks  a W U ,  (19801 
C.P. 246, 2Aû-249; Tdirrno c. P e f f ~ ~ o n ,  [1988] RL. 165, 169 (CA), oii M. le juge Tyad?le décime da such 
circumstances, in my won, th pcrmissiile May is mt d y  suspnded but as0 a tcdeb .  

'OUC. Masse, da mpomhiitt aviim, sqnz note 414, p. 31 1, m. 87; P.G. JO& LU wnte h m  k C d  dvif 
du Québec, supro mte 39, p. 127, no. 159; Barreau Q Québec, De lo v a &  et & ha cdonutim @jer & loi 125) 
supra note 345, p. 19. 

'""Commentairrs rlk minlrme dc la &CIcc, ngm note 338, sous l'article 1739 C.C.Q. 



L'intention du législateur paraît donc avoir été de transposer cn droit nouveau Ir notion bien 
familère de l'ancien droit, y compris sa Wté de prolongcmclltl. 

492 - L'étendue du régime de pmlmgcmc~lt continu& en M t  nouveau mtc nCIlnilnnins une 

question délicate. Trois intmprétations sont pomiler. D'abord, selon un auteur, toutes les causes 

de prolongement reco~ues sous I'emph de I'aacicn Code d e n t  été ~ s é c s  en droit 

no~veau'~". Il faut toutefois se rappeler que la dCjudicarisation de I'cxigc~1w cntnht plus 

que le simple changement d'une modalité d'exécution. hqti la 6n du wC siècle, le caractère 

judiciaire de l'exigence n'influait pas sut le caicuî âu Mai. L'acheteur devait tout simplement 

déposer en justice sa demande avant I'expiration du dCld pertmcnt. Les démarches de Fachcteur 

visant éviter les procédures judiciaires n'avaient llon aucune pertinence a jouaient m f i t  

contre Par la suite, les mbullauxlm et aisuite la doctrine'0g0 rcco~aissaient 

l'avantage de favoriser les ententes à l'amiable a d'éviter les pmédurcs judiciaires. Dans le 

cadre de la garantie, les démarches visant à pthrenir la judiciarisation du conflit étaient 

récompensées ainsi par un prolongement du délai ~ n m b l c .  Les miunaux admettaient ensuite 

toute une série de causes occasionnant le même effiet, dont l'avis en temps oppomin par 

'-0s t n i u x  n'ont pas été Ics seuls h intmduk daas Ir notion & piciéiai -lm> une fofuté dc 
prolongement. Le dioit nyyais (G. Fournier, ULC bref- en lP & vice tac* et la ju8spndnice des juges 
au fond», supra mte 894, 31 et S.) a le &oit belge (C. Jasmgne, &a jpWe décailaat & la vente: principes * 
clauses partiCulierem, (1988) 33 Am Dmit Liège 438,445) ont hit de mtme. En droit américain, lo jurispndence 
en verni de I'anicle 2407(3)(a) (In@m Coninadol Ch& est u mCmr eKa Voir Kniser Ciment <L G m  Corp. 
c. Allis-Chalmm Mk. Co., (1973) 11 1 Cal. Rpter 210; hm c. w m  Cb Mon Ld. (1977) 397 N.Y.S. 2d 677. 
DescommelitateuR delaComenrion mkvcntc i w m t b d k  &m&an&eir ont même m e n t i d  
dispositi~~~autorisardimcpolangation r u l n a i f G m c u r  ni3oanibb p~fPtpasaCasaoùcpairpmicmcuntcl 
effet. Voir J.O. Homolà, VnÿEm &wBr I i  lblar Mda ch 1960 Unlad Nmfac Cmentioir, sqpm We 
901. p. 339, m. 261, note infiaplgiine 12. 

'-.-B. Mi@& Le &oit civil uiMmen, T. 7, ir)a 446, p. 120; F. LanpLia, Caÿs dr h i t  ÜviL. T. 
5, s u p  note 627, p. 81. 



l'acheteur'@', lo demande d'examen du vice par te venddm et les tentatives de réparation 

par le vendedm3. En cherchant i hntn 1. judiciarisation du CO- ces gestes m e n t  un 

report du délai. L'inDprCtotion voulant une transposition intégrait des rnciumcs causes de 

prolongement en droit nouveau se h d e  nu le principe que la déjudickimtion de h modaljté 

d'exécution de î'cxigcnce ne po* pas attcintc à sa durie. L o v e  la déaonciatim de i'acheair 

est verbale, les diffirentes causes triouvdent application, a ce, tant que la ciénonciation écrite 

n'est pas effectuée. Or, lP déjudiciaisation de I'cxigence du dtloi raisonnable opère une division 

conceptuelle nene entre la dénonciation a la prescriptiodm. La v i d k  union des dcux 

fonctions dans une mtme obligation r casé. La plupart des ancicanes causes de pm1ongcmc11t 

étaient justemmt reconnues pour éviter la judiciarisation du conflit. L'exécution de l'exigence 

prévue par l'article 1530 C.cJ3.C. constituait un obstacle au règ1emmt non judiciaire du grief de 

l'acheteur. Cependant, la déjudiciarisatiou de i'exigcnce enlève à ces causes leur assise logique- 

L'exécution de l'exigence privut p u  FariticIe 1739 C.C.Q. n'enirahc plus la judiciarisation du 

difiérend et elle n'est pas non phu crnblérnatiqut de l'échec des négociations: elle peut même 

constituer un p m n i a  pas vas  une solution négociée, un objectif qui avait en effet motivé la 

déjudiciarisation de l'exigence'? Par ailleias, Ics négociations et les autres efforts pour régler 

le conflit peuvent se poursuivre après la dénonciation écrite jusqu'à l'expiration du délai de trois 

ans fixé par la prescription. ï i  est donc, à notre avis, exorbitant d'importer en droit nouveau 

l'ensemble des anciennes causes de ptolongcmcnt. 

10USypni no. 416. 



493 - Une deuxième interprétation possible est que twtc rncieane cause de pmlongcment, 

imputable au comportement du vendeur, n'a plus d'effn L'article 1739 C.C.Q. crée un devoir 

rigoureux de dénoncer par écrit le vice dens un certain délai; tout comportemeat du vendeur ne 

peut atténuer ce devoir. Deux objections s'élèvent con- cette manière de voir. Pnmiéremmt, 

celle-ci fait fi de la conception flexiik du délai raisonnable. Le législateur a pu, comme il l'a 

fait ailleurs, astreindre i'exigence & dénonciation à un délai h e ' .  il a toutefbis pricisiment 

rejeté la recormnandation en ce sens de l'Ofn:oc de ttvisiontm uafin de mieux tenir compte 

des diverses situations qui pcuvcnt se présenter'%. C'est donc clair que b législateur a 

préfm permettre aux miunaux de continuer à jouir d'une ceriaine latitude dans l'appréciation 

du délai écoulé. Logiquement, le triimal doit v o i r  tenir compte du comportcmcnt dilatoire 

ou fautif du vendeur lors du c a l d  du délai acceptable. 

494 - Deuxièmement, l'intcrpritatim stricte ne tient pas compte du caractère écrit obligatoire de 

la dénonciation requise. Ni la règle analogue de Ia Convenrlon sur la vente intencrtio~le de 

marchandl~es'~ ni les nglcs d'aums i'ayaut inspire n'obligent I'achetcur à 

une dénonciation écrite. L'objectif de i'cxigence aurait dectivcmcnt pu être atteint par une 

dénonciation verbale. Dès que le vendeur est informé du vice, il peut se préparer 

économiqucmcnt et juridiquement à la contestation potentielie de son contrat. Ii peut préparer son 

patrimoine aux conséqumces de la résolution et commencer B recueillir les ilémcnts de preuve 

nécessaires a sa défense. Cependant, le caractitt f i t  obligatoire de la dénonciation en droit 

québécois risque d'aboutir A une iniquiti: I'objtctif de Pexigmcc peut Stre satisfait sans qye le 

délai ne cesse de courir. ûr, après êbe i n h d  du vice, le vendeur peut adopter un c o m p o m t  

LLwArCiCie 377, alinéa 1 H.G.B.; Article 2.607, alinta 3(a) Unl@w Corn- C d .  



tel que l'achemn croit Iégitixne de ne pas formalisCr sa dénonciation et de ne pas cnvcnimer 

davantage la situation. I1 s'agit notanment du cas oii le vendeur laisse croire ou promet *'il 

procédera immédiatement aux travaux de r3pmtion. Si les r6parations sont infructueuses ou si 

le vendeur change d'avis, l'acheteur risqpe d'êûc privé de boute -011 en vertu de la garantie 

alors qu'il n'a commis aucun acte reprochable et que l'objectif même de l'exigence est 

partiellement ou c u t i a t  atteint. 

495 - Enfm, une troisième uitcrprétation est possible. Cemias types de cornportexnent du vendeur 

peuvent justifier Finaction provisoire de l'acheteur même devant une obligation aussi minimale 

que la dénonciation écrite. La déjudiciarisation de l'exigence change en ce cas le critire de 

justification du proIongcmcnt. Le délai n'est plus suspendu lorsque l'acheteur avait de boums 

raisons pour ne pas intenter une action. Celui-ci doit établir des motifs suffisants pour ne pas 

avoir procédé a une dinonciatioa écrite. La modification du critère patinent entraîne donc un 

durcissement important dans I'appréciaiion des raisons rusceptiiles de valider un retard. La 

facilité accrue de l'cxdcution de l'exigence en raison de sa d@dici&sation tend alors d'autant 

plus difficile la justification d'wn retard. De fâit, l'accessibilité au régime de prolongement du 

délai raisonnable est invcrscmcnt proportiomelle a l'accessibilité au moyen y mettant fin. La 

portée du régime de prolongement se muve dés lors considérablement réduite. Conformément 

au Code civil du Bos Canada, le caractère judiciaire de l'exigence temporelle a suscité une 

prolZëration des causcs de prolongement. Sa déjudiciarisation sonne le glas de cette tendance. 

Dorinavant, seuls les motifs justüht I'inactiaa de i'achetnu pour cc qui est de procéder à une 

formalité aussi peu aigeante que la dénonciation écrite peuvent autoriser une prolongation du 

délai de base. 

496 - L'intuprétation que doit recevoir le régime de prolongement en b i t  nouveau ayant Cté 

précisée, nous distinguerons, plus h fond, panni les aaciennea causes de pmlongemcllt, celles qui 

doivent êtrt abandonnées de celles qui produisent encore leur effet. 



b) Certrhies causes üe prolongement d'rntrn nt se justifient p h  

497 - En vertu de l'ancien Code, k jdspnideace a reconnu que les pourparlers de dglemcnt 

mûe les parties occasionnaient un profongem~llt du délai"''. L'cxcnSion s'expliquait par un 

désir judiciaire d'encourager Ie règlement B l'amiable du conflit En droit nouveau, la 

déjudiciarisation de l'exigence fait en sorte que son exécution n'entraîne plus la judiciarisation 

du grief. Les poraparlets de règlement ne conîjment en fait que d'un différend. Le 

vendcur ne reconnaît pas, aux yeux de I'achcteur, i'envergme du problème. La confimation d t n  

désaccord ne peut laissa l'acheteur indinCrent. Il doit s'empresser de formaliser sa doléance au 

moyen d'une dénonciation Ccrite. Par la suite, les parties amnt tout le temps nécessaire pour 

continuer leurs négociations. À moins de circonstances d'exception. les simples pourparlm de 

règlement ne justifient donc plus, à notre avis, une prolongation du dClai de base. 

498 -Les î r i i a u x  ont également décidé par le passé qu'une demande du vendeur d'examiner 

le vice suspendait le délai1102. Un tel motif se comprcaait notamment par un désir judiciaire 

d'éviter la judiciarisation du confit. D'une part, ii peut paraître raisonnable que l'acheteur ne se 

précipite pas pour envoyer une dénonciation Ccrite lorsque le vendeur s'apprête à considérer 

sérieusement sa plainte. D'autre part, il faut reconnaître que le changement du mode d'exécution 

de l'exigence s'accompagne d'une philosophie plus rigourtuse dans son application. La facilité 

du moyen d'exécution ne se concilic pas avec Finaction fondée sur un simple espoir de 

règlement. Lorsque le vendeur demande B examina le vice, il ne reconnaît n i  ne dément sa 

responsabilitt: il ne s'engage H vrai dite quia v M a  les prétentions de l'acheteur. Or, une telle 

demande pcut en amma d'autres, ainsi que des rapports, des enquêtes et, de fit, un retard 

continu. La demande d'examen est en vérité une étape prélimiaairc aux pouxparlcts plus ditaillés 

- -- 

l'O1~alcer c. PnwPncAer, nqmz IXHC 977 139; Bom& c. Donohue, supra mie 880; Lemin c. Pelchat, mpm 
note 759; Vincent Fogiws Rènwd k c. Morfirfn, CAP. 88C-336 (C.A.). li n'en apas toujouls été ainsi: Bnmin 
c. Wisemun, supm note 895. La jwkpmbœ québécuisc a mmmu t& P& des pmnparlem par qwt aux 
tniunaux fiancais: Cas. civ. ln, 10 juiüct 1956, D.1956 J.719, GI.IN6 J.128. Voir J. Hémard, c a l a i  pour agir 
en garantie des vices cadh ,  (1957) 10 RTD. Conim 696, 697. 



de règlcmcnt. À notre avis, le caracthc aléatoire et aucunement engageant dime demande 

d'examen ne peut excuser en lui seule Pinaction de l'acheteur qui omet d'exécuter oat formalité 

aussi peu exténuante qu'une dénonciation écrite. Aptés l'envoi de l'avis, rien n'empêche le 

vendeur d'cntnprendre autant d'examens du vice qdii lui plaira. 

499 - Les tri'bunaux ont décidé sous l'empire de l'ancien Code que le délai devait êkc prolongé 

pendant la période nécessaire pour évalua le coût de réparation du vice1'@. Cette règle SC 

comprenait du fait que l'acheteur devait intenta une action pour mettre fin au délai. ûr, il lui 

fallait un montant d&crminé à réciamer avant d'instituer son action. E~COIC une fbis, la 

déjudiciarisation de kigence rend caduqye cette jurisprudence. La dinonciation icrite du vice 

n'oblige nullement l'acheteur a chiffm le coût de réparation du vice ou la moins-value engendrée 

par celui-ci. 

500 - La déjudiciarisation écarte donc des causes de prolongement qui n'innocentent pIus 

l'acheteur dans son attitude attentiste. Certaines causes de prolongement sont toutefois moins 

hostiles au nouvel encadrement déjudiciaire. 

B. Le prolongement da dOhi s'intègre ru cadre d4judicivLsC de Fexigence 

a) Certaines causes continuent d'opérer un prolongemtat 

501 - En vertu de Pancien Code, la menance dc faits mdépendants de la volonté de i'acheteur 

pouvait justifier un prolongement du délai. Lorsque l'acheteur ne pouvait agir en raison de la 

nature1'@', de la distance et des obstacles à la comm~lllication'~~, de sa ~anti' '~, d'un 

t ' 0 5 H ~ l e  c. CM, (1887) 13 RJ.Q. 80 (C.A.); Bdœr c. Pnrvanchm, npn~ na& 977; Morin c. Gmpil, (1939) 
77 C.S. 360. Voir F. Longelia, Car*s a2 cltoit dvfl, T. 5, mpm noie 627, p. 80. 

''"Yeigeau c. Luvoie, [1947] C.S. 407, 413; Bnioit c. h u u a h  (& Mont-Ropd La, nqm mXc 505, 865. 



acte d'un tiers indépendant''m ou de i'inaction de sm pmcitrridlq k délai a ht &du. 

L'effet de mispension de ces faits n'est pas dcpe h du délai aisonnable de la 

garantie. Le régime de prescription a toujours prévu que «l'impossibilité en fait d'a&) constitue 

une cause légitime de suspension1'". La jurisprudence ai matière de garantie n'est en réaiiti 

qu'une application particuîiére du principe. La déjudician'satioa de Pcxigcnce ne change ni la 

pertinence ni l'application de celui-ci. Ou bien le délai p r b  dans l'article 1739 C.C.Q. est régi 

par l'article du régime de la prescription, tel qut nous l'avons déjà vu à l'endroit d'autres téglts 

de ce ou bien l'incapacité d'agir constitue une cause de prohmgemcllt compatiMe 

avec le caractère maisomable» du délai spécial honcé. Cette demi& interprétation est cch qui 

a été retenue par la Convention sur la vente intern&~le de marchandises selon laquelle la 

force majeure constitue une «excuse raisonnable» justifiant une c~tcnsion"'~. Le résultat 

pratique est le même: la période pendant laquelle l'acheteur ne peut agir n'est pas comgtk dans 

le délai à respecter. 

502 - Notons que le sort de certains comportements du vendeur, après une dénonciation verbale 

du vice, est plus délicat. Ses tentatives pour réparer le vice ont traditiomcllcmcllt justifié un 

prolongement du délai rais~nnable"~~. Lorsque le vendeur se décIare prêt à éliminer le vice, 

l'acheteur est rassuré. Celui-ci assume que son bien sera répari a qu'il n'y a pas lieu de 

formaliser davantage sa réclamation. L'acheteur ne s'accroche pas aiors i un Sirnp1c espoir que 

le bien sera m n i s  en ordre. En acceptant d'effectuer des réparations, le vendeur reconnaît la 

légitimité de la plainte et sa responsabilité d'y portcr remède. Devant une telle coopération du 

""Yergeau c. ho le ,  mpm note 1106; Luenbeq c. Gmm, [1984] C.S. 3131, conf. [1987) W.Q. 176 (CA.). 

'lOPArti~le 2904 C.C.Q.; article 2232 C.c+B.C. 

'"'D. Enderiein & D. Maskow, InRnn4tlonal Sales &W. New York Octonq 1992, p. 172. 

"12Touctfe~ c. Iïaqgalli, wpra mie 676; Belcarrt C01unuction Co. c. Clrarchnrcn, sqra aae 1042; B b d ~  
c. Colagiacomo, supra note 769. 



vendeur, il est raisonnable que Pacheteur s'attende que les réparations soient flactuas et 

s'avèrent efficaces. Certes, les travaux de réparation m e n t  tout autant êke commcés ou 

continués après une dénonciation formelle. Néammias, contrairenient aux autres causes de 

prolongement imputables au vendeur, il n'y a pas de disrccord, exprés ou implicite, enire Ics 

parties à savoir que le bien est déficient et doit êüe réparé. L'accord des parties explique et 

légitime la confiance et la patience de i'achaeur. Cette cause de plongement ne doit toutefois 

pas se limita à I'aval du vendeur d'exécuter des tavaux de téparationUt3: les représentations 

et les promesses du vendeur de procéder aux travaux produisent le mêmc effa"". 

503 - Suivant I'ancien Code, les nprémtations trompeuses ou frauduleuses du vendeur à l'égard 

du vice donnaient lieu à un prolongement du déIai"LS. Ce motif est d'un autre ordre car 

l'acheteur n'a pas retardé son action en esphnt  éviter la judiciarisation du conflit. Il y a lieu, 

à noire avis, d'hésiter même à parla d'un pdongement du déai en ces circonstances. L'acheteur 

n'a pas agi parce que les rcprtsmtatims du vendeur ont fi& sa compréhcasion des vices 

découverts. ïi est possible de prétendre que le délai n'a p u  commencé B courir, car liachetau 

n'a pas acquis la connaissance du vice requise selon l'article 1739 C.c.Q. Le vicc a effectivement 

été découvert par I'acheteur. Cependant, les décIarations rnalbonnBtts du veadcur l'ont empêché 

de se rendre compte de leur nature et, partan5 d'agir. L'acheteur croit &e sur Ia même longueur 

d'ondes que le vendeur, à savoir que le problème observé n'a pas d'importance. il n'est donc pas 

possible de reprocha a l'acheteur d'avoir attendu tant qua n'a pas compris la nature du vice. 

Dans la mesure où ce motif est qualifié de cause de prolongment, il continue de motiver une 

prolongation du délai de base1ll6. 

"'"Lorrie c. Botchad supra mm 479; Piché c. M a ,  nqm 1083; ûukwooà Consmaion Inc C- Rmrtré, 
[1993] RDJ. 181 (C.A.). 



504 - La déjudiciarisation de I'CXIgencc du délai raisonnable empêche donc le maintien mtégral 

des anciennes causes de pmlongcmcnt. Toutefbis, le crnctbt accessiile du mode d'exécution 

en opire une transposition sélective. Les causes fmdb uniquement sut le désir d'éviter la 

judiciarisation du d t  n'ont plus leur niroa d'être. Nom analyse n'a parté ici que sur les 

causes de prolongement 9ncicnncmcnt admises: des causes inéùitcs dcmcurc~~t possi%lcs. 

L'économie nouvelle de l'cxigc11ct punajustiîïcr des causes inouïes de prolongement, En outre, 

le critère détamiaant a changt. il faut A p d m t  que les circanstanccs justifient l'inaction de 

l'acheteur a i m a b l e  qui omet de procéder P une dénonciation M t e .  

505 - La mise en M e n c e  a I'application de la logique sous-tendant le régime de prolongement 

du délai raisonnable nous conduisent à une qycstion non moins importante, i'intégration de la 

durée du prolongemmt dans le délai de base. 

b) Le prolongement ocusion114 doit 6trt ordonné 

506 - Ni la doctrine ni la jurisprudence n'ont élaboré un système précis intégrant la pinode de 

prolongement dans le délai raisonnable. Pour sa part, la jurispmdence s'est contentée de tenir 

compte de la présence dime cause de prolongement cornime un facteur pertinent dans i'évaluation 

globale du caractère raisonnable du délai. Nous avonr déjà pris position pour un délai de base 

mesuré exactement lorsqutnt ttUc chose est possible. Il reste à voir si le régime de 

prolongement du dClai raisonnable peut égdcrncnt être hrahié suivant une méthode précise. Nous 

devrons donc détamina conmvnt le délai adâitionntl de pm10~1gcment se calcule par rapport 

au délai de base. 

507 - Les causes de pm10ngcmcnt se âivknt ai deux camps. il y a d'aôord ceiles qui ne sont 

pas imputables au vendeur. Elles sont constituées @cipaiement da faits indépendants de la 

volonté de l'acheteur qui l'empêchent &agir. Le cours du déhi de bore est swpeadu au moment 

où cette cause se produit. Une fois la cause d'cmpêchnamt levée ou depuis qu'elle ne peut phis 





nécessairement co'gcida le moment ultime du plmgciment à celui de l'institution de l'action. 

Cependant, le Code cM2 du Québec asmjatit maintenant la garantie à la prescription ordinaire 

de trois L'acheteur est donc term, indépendamment de son devoir de dénonciation, 

d'instituer son recours dans un délai des trois ans suivant fa dicauvertc du viceHm. ûr, une 

fois le recours prescrit, il devient évidemment sans intérèt de savoir si i'exigence prévue par 

l'article 1739 C.C.Q. a été dûmefit cxécutie. Thilonquement, te délai raisonnable pour la 

dénonciation ecrite peut ne pas 2trc expirt au moment où i'est le délai pour l'institution de 

l'action. En raison de la durée du délai de prescription, sait mis ans, une telle hypothèse est 

toutefois hautment improbable. Soulignons néanmoins que le régime de prolongement du délai 

raisonnable de l'article 1739 C.C.Q. est, conbaimncnt A son homonyme de l'article 1530 

C.C.B.C., soumi's à un délai butoir dans la fonne de ia prescription de l'article 2925 C.C.Q. 

510 - Lt délai raisonnable est constitué d'élimcnts temporels à la fois distincts a mesurables 

dont un délai de base a un délai de prolongement. Pour la plupart des biens, qui sont les biens 

durables, le délai de base est d'une durie presque fixe. Le délai de prolongement peut également 

êtn calculé de manière précise. Celui-ci est ensuite integré dans le délai de base de manière 

spécifique. Cette approche met donc en place une méthode d'kvaluation scientfique du délai 

raisonnable. Elle minimise le rôle didtionnairc et, partant, incertain du miunal au moment dc 

l'évaluation du caractère raisonnable du délai écoulé. Cate méthode permet de favoriser l'atteinte 

de l'objectif de l'exigence du délai raisonnable. Enfin, un systiine d'évaluation précis accroît la 

stabilité contractuelle de la vente, car les parties peuvent détermina avec un certain niveau de 

précision la durée du délai à respecter. En particulier, le vendeur., apds une certaine période, peut 

savoir si sa vente est inébranlable ou non en verni de la garantie. L'évaluation systématique du 

délai pennet ainsi de réunir les avantages d'un délai flexible et ceux d'un délai fixe. EUe continue 

de tenir compte de la naturc du bien a des circonstaucw pouvant justifier une extonsion: 

1"9Anicle 2925 C.C.Q. Voir mp*a m. 416. 

11291esttoutefois possibequeIcdUli&pwcnpi~~~soit~pRdaigC suivi~lcs~~9icesiqcrsel(111 
le régime de la prescription. 



l'avantage de faire une application paxiicuiibe de i'objectif est donc collsc~C. En outre, elle 

c01lîriiue à la stabilité des liens juridiques catn les parties: l'avantage de la ceriinide des rapports 

contractuels est ainsi maintenu 

511 - Lorsque l'acheteur satisfait à du délai raisonnable suivant les préceptes de celie- 

ci, il a enfin accès au régime indemnitaire de k garantie. Ii lui est alors loisible de réciamer du 

vendeur la réparation du pdjudice causé par le vice. Suivant l'optique du double fondement de 

la garantie, il nous faut donc ditemiina l'&tendue du régime de réparation dès lm à sa portée. 



CHAPITRE II 

Section 1 

UN R k I M E  D'INDEMNISATION DONT L'ÉTERDUE 
VARIE SELON LE D É H ~  D'USAGE ET W 
DENONCIATION DU VICE CONNU 

Un régime d'lndemnb.tbn assurant l'usage du bien 

512 - Le vice caché provoque nCcessaircmcnt une diminution de liuage du biai. Cellaci peut 

être réparée en naturc ou m équivalent hancia. Avant d'étudier les ~ c o u n  classiques, telles 

la réduction du prix et la résolution de la vente, examinons les recours permettant de rétablir en 

nature l'usage perdu. 

L'exécution en aime, voie priviiégide de Ii conserntion de 
Fpuge 

A. Le recours en remplrccmtat 

a) Les vicissitudes de Finden droit 

513 - L'acheteur constatant 1'Ctat défcctucux de son biai songe naturcliement i le remplacer. Il 

peut alors demander à son vendeur de lui foumir un bien en état de s&. Rien ne s'oppose B 

ce qu'une entente en ce sens intcrvi~~llle i l'amiable. En revanche, l'exécution judiciaire d'une 

telle demande contre la volonté du vaidnu soulève de nombreuses dficultés. L'acheteur aige 

dors l'exécution a nature de la garantie rious la forme du mnplacaneat du bien vendu. 

514 - En vertu de I'ancien Code, dcux obstacles s'opposaient au succès d'un p a d  recours. 

L'exécution m nature de toute obîigation revêt un caractère ntccptionnel; ni tennes judiciaires, 

elle s'opère par injonction. L'ancien Code la limitant strictement aux «cas qui le 

pcrmtttcnt1'2'~>, clle restait donc &se i la d i d o n  judiciaire. De manière traditionnefle, 

les tribunaux rcmognaicnt lm intementions à ce sujet aux seules obligations de livrer a de ne 

pas fairr. Pour les p-&es, le recours n'est pas autre chose que la mise en oeuvre d'un moyen 



de droit judiciaire. L'arécutian est dirigée con- le bien phitôt que contre la personne du 

dibitcuPZ. Dans le cas des obIigatim de ne pas f h ,  l'ordonnaace se résume à interdite au 

débiteur un geste qu'il a d  à tout événement, contractucilannit renonci à faire"? 

515 - Lorsque le bien se &èle défectueux, l'exécution en nature oblige en principe à l'acheteur 

de demander la -se d'un bien propre à son usage. La garantie assume alors les dimensions 

d'une obligation positive de h, car le vendeur est dors tenu de fournir à l'acheteur un bien 

exempt de vice. Or, les tn'buuaux québécois ont toujours firit preuve d'une extrême prudence 

avant d'ordonna l'exécution dtne obligation de ce genre. En effet, le débiteur serait dors forcé 

d'exécuter sa prestation cunîractuelle contre son gré. Un conflit en= deux principes 

fondamentaux de notre droit se produit: le respect de l'engagement légal et la liberté physique 

de l'individu. Lorsqu'un débitcur fait fi d'une O ~ O M ~ ~ C C  judiciaire d'accomplir un acte, le 

tribunal dispose en vérité de peu de moyens pour robliga à agir. La Cour ne peut recourir 

qu'aux mesures coercitives telles que les peines d'outrage au triiunal sous la forme d'amendes 

ou d'emprisonnement. L'ordonnance de fairt risque alors de ne pas être susceptiile d'exécution. 

En pareilles circonstances, les tri'bunaux préfercnt se Wîcr à la condamnation la plus sûre 

d'exécution, soit les dommages-intérêts''? 

516 - L'extrême nticencc des tribunaux i l'égard des andonllanccs de faire s'était quelque peu 

estompée au cours des années précédant l'entrée en vigueur du nouveau Code. De fait, un counint 

lmJ.-L. BauQuis CCL'cxbnitim  pue dcs conbats en droit WWim, (1958) 5 RD. McGill 108, 113. 

l'aLWtC prÏncipalc est en droit du havail, M.-F. Bi& crDu amûat indiuiidud & travail en cimit québhh: 
essai en fome & point dkicno@~n~,, (1986) 17 RGD. 86; M. Bwdaris les obligtuio~, mgnu mie 483, p. 
414. no. 746. 

1 1 2 4 ~ c l e  1603 C.C.Q.; WJlr c. Chml U h w y  Ca ofConcrdq (1914) 24 B.R 102 (Cons. pl.); QucbA- Cowqy 
Railwq Co. c. Monrcofm Land Co., (1928) 46 BR 26; LojoIe cf. C h q ,  [1954] CS. 341; GuoronEced Aar Milk 
Co. Lui c. Pmiy, [1957 BBR 54. 



jurisprudentiel miporrpnt s'ownit à certaines ordonnances de cette n a d 3  Notons que 

i'ouvemire fut encadrée. ll fallait m p-r lieu que le dkbiteur de l'obligation mit une 

personne morale; l'exécution fimie ne contrariait p u  ainsi la h i  individuelle, car i'entité 

juxidique pouvait cxicuter ï'orQnnmce par i'intermadiore des En deuxième lieu, 

l'exécution de L'obligation ne devait par rquirit i'intcrvcntion d'une personne préciSe., eile devait 

tout autant pouvoir être réalisée par l'entremise de pcnmnes mdétcrminées, ce qui amouldnssait 

davantage le risque de contrainte quant & la volonté individuelle1'? Ce rcvhmmt 

jurisprudentiel lançait un message clair. L'exécution en naam d'une obligation, mimt à faire, 

ne devait plus être considérée comme une mesure exceptiomclle. 

517 - Ce revirement jurisprudentiel ne pouvait toutefois pas affecter la garantie. La raison ne 

tenait pas à sa nature d'une obligation de faire mais bien à son régime limitatif d'exécution. Les 

articles 1526 C.C.B.C. et 1527 C.C.B.C. n'énuméraient que trois recours particuliers cn faveur de 

l'acheteur déçu: la risolution de la vente, la réduction du prix et, à condition d'établir Ia 
connaissance du vice par le vendeur, les dommages-intérêts. L'inumération était jugée 

limitative' 12'. 

518 - Ainsi, conformément à l'ancien Code, le cadre rigide du rigime d'exécution de la garantie 

l'empêchait de béntficicr de l'ouverhue des tribunaux à l'égard de l'exécution en nature diane 

obligation de faire. Nous verrons maintenant si la refonte des régimes d'exécution effectuée par 

le nouveau Code accroît i'acccs de la garantie à cette forme d'exécution. 

"2"KuyuZ Bank of Cm& c. ADg&r& Cid Concord& [l983] RDJ. 524 (CA.), c d .  [tg811 C.S. 812. 

"UPhelan c. M o d  Ihwmeni di FmhoId Co., (1908) 35 C.S. 72; Loaoix c. B-, npra note 776; 
Boulanger c. Piéws d'~~IOrrPObik Fmm Enr., [1980] Ci'. 423. 



b) L'rccesdbiüti encadrée en droit actuel 

519 - S'inscrivant dans la continuité de l'ancien Co&, le Code CM du Québec limite l'exécution 

en nature dc l'obligation aux seuls «cas qui le permettent"%. La reprise de l'expression 

charrie toutefois les acquis jurispnidaitieIs suivant i'ancicn Code. De plus, l'ordre de présentation 

des recours favorise l'accessibilité à limhtim en nature. Désormais, ce moyen figure en &e, 

ce qui renforce sa qualification de recours n o d  et, partant, non exccpti~nnel~'~. En& 

I'obstacIe tenant au régime limitatif des recours de la garantie est écarté. Lcs règles énoncées par 

les articles 1526 et 1527 C.C.B.C. n'étant pas @ses, l'exécution de la garantie est m effet 

soumise au régime générai d'exécution des obligations"". 

520 - La jonction du rcWement jun'spnidentiel au sujet des ordomances de faire ct de 

l'élimination de l'ancien cadre restrictif d'cxhtion ouvre, pour la première fois, la garantie de 

qualité du droit wnmnin a une exécution par voie de recours en mriplaccmmt. Un tel recours 

peut parabc inusité au Québec. Il ne l'est pas cependant dans d'autres juridictions héritières de 

la garantie romaine puisque les codes civils allemand1132, suisse'133 et prévoient 

précisément ce murs pour la garantie du vende~r"'~. En France, un projet de modification 

a la garantie propose de permettre le recours m mnplacemcnt «a moins que cela ne soit 

113t~rticles 1591 CLQ a S. Voir npm w 141. 



manifestement déraisomablo, dans des ventes conclues par dcs vcndeins professionne1~"'~. 

La Commission européenne prend d'ailleurs des mesures pour nomraliser, o i'iche11e de ses pays 

membres, un recours en remplacement dans le cadre d'une giuantie eumpk~mt"~~. L ' e d c e  

du recours en nmplaccmcnt fait évidemme~lt l'objet, dans torrs ces exemples, d b  certain 

encadrement. Le bien meuble individualisé étant seul visé, le recours n'est donc pas disponi'bfe 

à I'endroit des biens indéterminés ou des immeubles. De même, un tel rccours ne peut pas non 

plus être dirigé contre le bien unique ou rare"": le bien doit être fabriqué en grand nombre, 

voire m série. Le recours doit également eUe en rapport avec un bicn neuf"? le bien 

d'occasion est donc exclu en raison de la dificulté de retracer un autre possédant les mêmes 

caractéristiques. 

521 - Les règles récentes issues de la jurisprudence québécoise permcttcnt de compléter Ie tableau 

au regard de notre droit: le vendeur doit être une personne morale permettant aux préposés de 

procéder à I'exicution de l'ordonnance; l'exécution ne doit pas requérir I'intc~ention d'un 

individu particulier. Enfin, la nature unique de la prestation de la garantie impose, à noire avis, 

une derniêre condition. L'acheteur ne doit pas avoir trop utilisé Ic bien qu'il se propose de 

rendre, car Ie vendeur ne peut être tenu de remplacer un bien usagé par un bien neuf. 

522 - En droit nouveau, le recours en remplacement n'a rien d'absolu. II est soumis à un 

encadrement judiciaire et factuel. L'ordonnance de remplacement relève de Ia discrétion du 

tribunal qui demeure m;uLtre de la fomnilation de ses conditions. Cependant, le Code civil du 

l'Mhjet de loi no. 1395 dk 23 mui 1990. VoV yticic 4 (projet CFarti& 1-1). 

"%-L. Ba- LcJ obiigcnions, supm nott 483, p. 416, no. 749. 



Québec rend accessible, et ce, pour la première fbis en notre droit, le recours en remplacement 

du bien défectueux suivant la garantie. Le remplacement du bien défcctueux constitue mime un 

moyen privilégié de procurer l'usage obligatoire. Le type de bien initialement visé par la garantie 

se difficilement à ce genre de recours. En effet, les biens vivants ou fàits par l a  artisam 

ne connaissaient pas de substitut. De nos jours, le bien type meuble est fabriqué en sirie et donc 

en grand nombre. La transformation du -hé oblige donc à une deraisat ion des fccours 

donnant accès à l'usage protégé par la garantie. De fhit, signalons que la Loi surprotecrion du 

consommateur, suivant l'article 272, alinia (a), permet à l'achcteur-consommatcia de demander 

l'exécution en naturc des garanties pmprcs au droit de la consommation. Ainsi, devant la vente 

assujettie à cette loi, les triiunaux n'ont pas hésité d'ordonner au commerçant de remplacer le 

bien défectueux"". En l'absence du régirne limitatif posé aux articles 1526 a 1527 C.C.B.C. 

et la jurisprudence restrictive en matière des ordo~ances à faire, il y a tout lieu de croire que 

la garantie aurait déjà fait appel a ce moyen d'exécution. 

523 - La demande en remplacement ne constiaie toutefois qu'une fome d'exécution en nature 

de la garantie. Dans certains cas, l'acheteur peut p r é f b  ntcnir le bien défectueux a exiger sa 

réparation. 

B. Le recours en réparation 

a) L'impossibüitk de principe du recoars en ancien droit 

524 - Sous l'empire de l'ancien Cde,  le recours en réparation se butait aux mêmes obstacles que 

celui en remplacement. La dcmande en réparation ne figurait pas dans les recoirrs énoncés par 

les articles 1526 et 1527 C.C.B.C. Et la jurisprudence sur la question était sans équivoque: 

l'acheteur ne pouvait exiger que le vendeur répare le bien d6féct~eux~~'~. Aussi, le régime 

t'aCmbonneau c. k a d o n  d'dguipmt Sogk 1%. C.p. Chicaitirni (P.C.) 165-32-000435-846, le 30 avril 1985 
(M. le juge TRmblay). 

"''Phelm c. M o n W  Invuunau & Fteehold Co., qpm note 11% k m &  c. B i , ,  WM adc 776; 
Boulanger c. Pièces d'automobiles Fmment Ew.. npm no(c 1128. 



général d'exécution dors en vigueur n'était guère phu favorable i une demande en cc sens. 

L'extension jurispnidaitieile de l'exécution en nature d'une obfigation de fiiire M t  bien 

délimitée. Le créancier s'était vu reconnaître le droit de fma son débiteur B compléter son 

obligation: il s'agissait essentiellement d'obliger le c o c o n ~ t  i maintenir le statu quo ante. 

Or, l'exécution d'un recours en réparation encore plus du dtbiteur. Le vendeur doit 

changer, par î'cntremise de certains travaux cornctifs, Pétat d'un bien défectueux. il peut alors 

être t a u  de réalisa un but fort incertain. Rien n'assure qu'une ordonnance obligeant le vendeur 

à réparer un vice puisse 2- cxécutée. Le vendeur peut être incapable & repérer a d'élimina 
le vice. L'ordomance risque alors de ne pas 2tre susccptiile â'exécPtion. Les m i a u x ,  mime 

selon le virage jurisprudentiel le plus large, n'auraient donc pas rendu une Urdonnance forçant 

un vendeur à réparer Ie bien vicié. 

525 - L'inaccessibiiité de principe du recours en réparation n'a toutefois pas gommé la rialité 

du bien inapte ii s&. La jurisprudence a su, dans le cadre du régime limitatif d'exCcutim de 

la garantie, élaborer une solution de rechange. Ainsi, les m'bunaux ont accepté que le montant 

admissible à la réduction du prix pût correspondre au c d t  des mvaux de ~éfection"~. Le 

défaut du vendeur d'exécuter autorisait l'acheteur B le faire à sa place, ce qui lui permettait de 

calculer Ie montant de diminution du prix. Un moyen d'hrahation du prs'udice itait donc devenu 

indirectement un moyen d'exécution de la garantie. 

526 - Selon l'ancien Code, il fdait distinguer entre le droit de l'acheteur de procéder à la 

comction du vice et celui d'exiger que le vendeur soit contraint de le fiiire. Nous examinerons 

cidessous te sort réservé a cette distinction en droit nouveau 



b) L'accessibîM de principe da mom en droit actuel 

527 - L'élimination du régime d'ntCcution particulier de k g l ~ t i e  &carte l'obstacle formel a ia 

demande en rtparation du vice. Son exécution est dotinavant assurée p u  le régime général, qui 

comprend I'exicution en nature. Cette forme d'athtion reste toutefois limitée, suivant î'article 

1601 C.C.Q., «aux cas qui le pcrmtffcnm. La jiaisprud~~~ct la phu novatrice sur îa question en 

ancien droit n'alla pas jusqu'à pemcmc au créancier de forcer son débiteur i accomplir un acte 

potentiellement irréalisable. De plus, la réparation dim bien, antout de name technique, peut 

requérir des habiletés particulières à certaines personnes. Forcer l'exécution suivant cc moyen 

risque de violer la l i i  individueile. Les m%unaux pourront éventuellement élargir le domaïnt 

réparation machinale d'un vice qui ne nécessite aucune connaissance spécialisée. D'ici là, le 

l'ancien. Le Code civtl du Québec reconnaît toutefois arprcssbcnt une autre forme d'arhtion 

en nature. Celle-ci chache justement à &ter les écueils d'une contrainte impérative imposée à 

la volonté diin débiteur lorsque sa participation persomelle n'est pas requiset'*: soit 

l'exécution en nature par équivalence. L'article 1602 C.c.Q. codifie ai ce sens une pratique 

approuvée par les tnOunawt sous I'cmpin de I'anciai  ode'"? Une fois que le débiteur omet 

d'obtempérer à une mise en demeun barécuta, le créancier se voit autorisé, même sans 

permission judiciaire, a c<exicuttr ou fairr exécuta i'obiigation aux Ws du débitam. Dans le 

cas de la garantie, cet article rend caâuque la technique de I'ancicn droit autorisant l'exécution 

des travaux de comction afin d'Cvalucr la r6duction du prÿt Pour aitrcpttlldrc ou fjUrr 

llUkm&ld~. 1 3 9 5 < & 2 3 ~ 1 ~ @ & & d C M I P 1 ' ~ &  d O d C  fiYrÇak, 
pmposait d'accorder & I'acbetciir un ncam ai r w i p l m  wP mQPrr que d a  ne suit Westcmtnt 
cIéraisonnabllo, dam les ventes du# p dcs vendeun pdessioads. Voir pmja &article 1644.1. 

"''J.-L. Bau- Lu obtiguttbns, npm 483, p. 420, m. 7%. CbllllllCRtOlCrS (6r minO@~ & & hftùx, 
supm aotc 338, SOUS i'aLtide 1602 C.C.Q. LeyticIe & Codt &il rccQdt phu & fimit6 ui cpic Ir h i  
sw la pmtéction dl< umsommarercr qui I'autaMcm & 0 1 i  pair pocédn P i ' c x h t h  miir obligation 
aux fn is  du débiteur. Voir article 272, a b h  @) de cette Id 



entreprendre les réparations n6cessaircs, l'acheteur peut h présent fonder son murs directement 

sur l'article 1602 C.C.Q. 

528 - Le même article prévoit que i'achetera peut réclamer le remboursement du coût des 

réparations. Sa formulation laisse tautefois présager un conflit entre son texte et celui de la 

garantie. L'article 1602 C.C.Q. autorise en effet le créancia B faVe corriger le vice «aux Erais du 

débiteun,. Cependant, le montant maximal des fiais n'est l'objet d'aucune limite de principe. Or, 

le coût des riparations peut excéda le prix du bien. En revanche, la garantie fixe un plafbnd a 

la responsabilité du vendeur ignorant l'existence du vice"46. Au plus, ce dernier est tenu au 

remùomemcnt du prix reçu1'". Le texte de l'article 1602 C.C.Q. laisse donc naître Ia 

possibilité d'une responsabilité audelà du prix payé. 11 faut alors déterminer panni Ies deux 

règles celle qui doit primer. Or, les règles des articles 1590 C.C.Q. et suivants ne riglcmentextt 

que la «mise en oeuvre» des obligations créées ailleurs dans le Code. €lies fixent simplcmeat 

leurs modalités d'exécution. Lorsque l'acheteur se prhraut de l'article 1602 C.C.Q. pour metire 

en oeuvre la garantie, les «frais» pouvant être réclamés sont ainsi plafonnés par l'obligation en 

cause. En l'absence de la connaissance, ricile ou présumée* du vice par le vendeur, ces frais n t  

doivent donc pas dépassa le prix de vente. 

529 - Ainsi, l'assujettisscmcnt de la garantie au régime générai d'exécution des obIigatioas owrt 

la voie aux myms d'exécution précédemment inaccessibles. L'acheteur peut, suivant certaines 

conditions, exiger le remplacement du bien déféctueux. il profite égalmient d'un tecours fbmel 

en réparation du vice aux fiais du vendeut par l'entremise de i'exécution en nature par 

équivalence. La garantie se prête d'emblée A ces nouveaux moyens d'exécution, car ceux4 

constituent des moyens priviiégiés pour rendre l'usage gamti. 

''lbArtide 1728 C.C.Q. Voir i&a no. 869. La qucrtion est discutée dans J. Fortier. «Et les aaibles commenctrrm 
... par ces vices cachCs»* dolis Dcwloppemmts deen& en h i t  immobilier (1996). Cowansville, Éd Y. Blais Inc., 
157. 175. 



530 - Toutefois, i'achacur peut p d f b  monnayer le vice diminuant l'usage du bien. ïi nous 

incombe donc ici à'étuàia dans quelle mesun le régime ind-taire de la garantie peut 

répondre à sa demande en ce sens. 

Sous-section II L'Lndemnis8tlon de Ir perte d'usage en raison du vice 

A. La rlduction du prix: l'indemnisation pour la perte putieiie d'usage 

a) Un recours unique A portét g€n€rrlc 

531 - A l'époque de la Rome antique, les éùiîer romains Wht, en marge de lcur 

responsabilité spéciale, des recours parti~ulicrs"~. Le plus imovateur a ccrtcs été l'actio 

quanti minoa. Ce recours permettait à i'acheteur de se «fairt rendre la somme dont bien 

est] inféncur (minoris) au prix lors de la vcntdl"» par le vendeur. L'acheteur SC voyait donc 

autorisé à obtenir un remboursement partiel du prix payé pour tenir compte du vice caché 

découvert, et ce, sans metm en cause kistcnce de la vente. En acceptant de payer un certain 

prix, l'acheteur pouvait s'attendre que la qualité du bien soit conforme celle de son apparence. 

Lorsqu'il y avait un tcart sérieux entre les deux, i'action quanti minoris pcrmcüait de fairt 

réviser a la baisse le prix convenu. Le trihnal des éâiles s'accordait ainsi un instrument flexiile 

et efficace pour rétablir l'équilibre des prestations contractuelles réciproques à la hxxnièrc du vice 

qui ne se montrait qu'après la vente. 

532 - Au cours des première et dCUXihne renaissances du droit romain, les glossatcurs et Ies 

pustglossatcurs soutignaient Ia spécificité de ce t~cours quant à la garantieH5'. Aprés avoir éîé 

""Supra m. 44. 

l"sLivre 21, Tome 1, art. 38 prüimiaairr Q D@sœ dC hn'nim. 

"'@P. Stein, «Medimi Discussi~u~ of the Buyeis Mans for Phpicai Defeas», supra aate 182, 1û7 u S. 



introduit en ancien droit fiançais1151, il recevait la caution unanime de la domine dans le Bas- 

Caaada"". A l'instar du Code civü ie Codc chnl du Bas CIInu& dif ia i t  le 

recours spécial, en vertii de la garantie, permmant à l'acheteur de «garder la chose,, et de @se 

faire mdrc une partie du prix suivant tvaluationll%. De nos jours, le recours nous est connu 

comme Inaction estimatoin ou en réduction du prix. 

533 - La constance et ta longévité du recours n'ont toutefois pas entraîné sa pmlifiration. Les 

tri%unaux qualifiaient d'cxceptiomel le recours à la garantie de De fait, celui-ci 

autorise une modification judiciaire du contra4 une mesure unique et contraire au principe 

fondamental suivant lequel le contrat fait la loi des parties. Néanmoins, un caurant mindiaire 

de la doctrine11s6 a de la jurisprudence11n préconisait de donner un rôle élargi au tecous, 

notamment dans Ie domaine de la fiaude conmctuellt. Au cours des dernières années de l'ancien 

Code, la jurisprudence reconnaissait a i'acheteur trompé le droit de se pourvoir en réduction du 

~ k ~ ~ ~ ~ .  

""C. Loyseay 4Traité de la garantie des vcutesw, supra note Il, no. 4; J. Dom* Les loir civiles selon leur 
or th  n a m i .  supra note 18, LiMe t Tiîre II, Section M, article 3; R-J. Pothier. <(Traité du amtd & venten. supra 
note 16, p. 179, m. î33. 

liS2~.-F. Perrault, QIcesdo~ et réponses sur le droit civil rfu Bris Cana&. supra mîe 278, pp. 310-3 11; 8. 
Desrivikres-Beaubien, Tm'té sur les lois civiler dir Bar strpra note 285. p. 90; I. CrCmarie, hhnwl des 
notions utiles, supra note 3 8 ,  p. 100; M. & Bi'baud, Commentuim sur les lois riir Bas-Gzna&a, s q p a  
p. 159. 

115Skgmrlt c. Légaré Auto and Stq~piy Co. Ld, (19%) 30 RLas. 155 (C.S.); D u j k  c. @mine, [1956] C.S. 
266. 



534 - En supprimant le rigime d'exécution particulier de la garanti, le O d e  CM du Québec a 

éliminé son ncours en réduction du prix. Toutefois, le régime générai d'exécution des obligations 

se voit muni d'un tecours dit de admit nouveaur1%, selon lequel le dcia  peut obtenir îa 

«réduction de sa propre obligation d lat ivdl% D'après les règles en vigwur, lors de la 

vente, le vendeur !mnsmct la pmpriété du bien moyennant le paiement du prix par 

l'acheteur"". En même temps, le vendeur unmie l'obligation de la gaiantic. y a donc 

coné1ation entre te prix payé a la garantit. Lorsque celle-ci est violée, i'achetntr peut récupérer 

la perte wd1ativc du prix payé. Ii est donc primaturé de parla de la disparition du recours ou 

de l'expression de i'action estimatoirc1'8 Au contraire, le nouveau Code fait d'am recours, 

jadis exceptionnel, un moyen d'exécution nomal. Non seulement le recours en réâuction du prix 

ne cesse pas d'atistdl", mais il se génitalise à l'échelle du droit commtlll. Le droit québécois 

n'est d'ailleurs pas le Kul à élargir sa place; même s'il est inconnu de la common law, le recours 

est incorporé aux moyens d'exécution de la Convention sur la vente inzemutio~le de 

marchondisesN". En Europe, il y a tendance & le généralisa à l'ensemble du droit des 

contaYs"". 

535 - Conformément à l'ancien Code, une fois le vice caché établi, l'acheteur avait un droit 

absolu a la réduction du prix. Le droit nouveau paraiAt, à première vue, moins net. Lorsque la 

réduction me peut avou licw~, l'article 1604, alinéa 3 C.C.Q. précise que ale créancier n'a droit 

qu'a des dommages-intérêts». Les commmtaircs du ministre de la Justice précisent en outm que 

llsCommentoitcr dii rninism & la Asti#, npm IUC 338, wup l'article l6û4 C.C.Q. 

""Article 1708 C.C.Q. 

lluArticle 46 & la Convention sur & wnrs hmwd& & rn-W. Voir EE. Beqstli & Af. Miller, 
«Th Remedy of Reductin of Rim, (1979) 27 Am. A Ginp. L 255. 



le recours peut gIc refusé lorsqutii se révèle a<impraticabldl%. A nom avis, pour ha garantie, 

la nature absolue du recours n'est pas menacée. La limite posée par le législateur a plutot trait 

a la généralisation d'un m u r s  jadis exceptionnel. De fait, le tn'bunal doit faire preuve de 

retenue, car il modifie i'quih'bre du mtrat  intemenu. Le légiskm a voulu encadrer ici 

l'extmsion de la demande en réduction. En revanche, le rewm en r&iuction provient de la 

garantie elle-même. Pour cc qui est de celle-ci, 1604, dm& 3 C.C.Q. s'inscrit donc dans 

la continuité. 

536 - Selon ce qui ptécède, la violation de la garantie que constitue le vice caché doit être 

comptabilisée. La méthode d'évaluation de la réduction du prix doit alors Stre précisée. 

b) La perte d'usage w traduit en indemnité finandkt 

537 - Le nouveau Code n'est pas loquace en ce qui a trait à la dirt dont la réduction doit être 

évaluée. L'article 1604, alinéa 3 C.C.Q. se borne à déclarer qu'elle «s'apprécie en tenant compte 

de toutes les circonstances appropriées». En vertu de l'ancien Code, la jurisprudence avait élaboré 

par rapport a la garantie une série de méthodes à ce sujet. Le recuurs en réduction ne s'inscrivant 

que dans la continuité à l'égard de la garantie, ces mithodes conservent leur pertinence. 

538 - En premier lieu, il faut détermina si la réduction du prix s'appricie de manière subjective 

ou objective. Selon l'approche subjective, la réduction devrait être établie suivant les attentes 

particdiires de l'acheteur en cause. Selon l'approche objective, il y aurait plutôt lieu de s'en tenir 

aux attentes d'un acheteur raisonnabk. La question divisait déjà les glossate~rs'~~ et elie tefiait 

"67P. Stein, uMcdicvai Discussi~~~~ of the Buycts Adions f9t Physicai Defcctm, mjm 182, 107; R 
Zimmermann, Lmv o/Obli@on - Rmnan F '  of doc ChrfIb Tmditian, njp*ci iiotc 58, p. 303. 



sporadiqutment d a c e  dans les opinions dissidentes de certains juges"". Dans la prcmiire 

partie de cette thèse, nous souiigaioxts que l'usage protigi par la garantie est d'une teneur 

~bjective"~~. Or, l'usage que le vendeur est tenu de rétablir dans le cas de l'inexécution de ia 

garantie est le même que celui qu'il devait protéger selon i'obligatim 1Cgale. De fàit, une 

évaluation subjective de la réduction constituefait un danger important pour le venda. Celui-ci 

vend un bicn pour servir ii une certaine fin. Lonquim vice enuave l'usage nodcment  attendu, 

le vadeut peut estimer la baisse du prix cmespondaat à l'usage diminué. Une évaluation 

subjective permettrait A l'acheteur seui de fixer la réduction que justifie la présence du vice. Le 

vendeur risque ainsi d'€tre prisonnia de Ia sensibilité excessive ou déraisonnable de i'achetcur 

au regard & l'aspect imparfhit du bien. La jurisprudence a donc nfiisi de calcula la réduction 

sur la simple foi d'une déclaration de l'acheteur qu'il aurait moins payé s'il avait eu connaissance 

du vicenM. 

539 - Précisons que les miunaux ont privilégié mis mithodes de calcul de la réduction du prix. 

La première cherche à établir le montant de âévaluation occasionnie par le Elle se 

fonde sur la prémisse que l'acheteur aurait payt la jute valeur marchande du bien d6fcctueux. 

La difficulté du systéme repose dans ce cas sur le fait qu'il n'est pas toujours facile de ber la 

vaIeur du marché d'un bicn atteint d'un vice. La deuxitme mithde de calcul, la plus populaire, 

assimie le mût des iravaux de réparation du vice au montant de la réductionHn. L'attrait 

principal de ce système est sa simplicité: celui-ci ne requiert cn effet aucune évaluation du bicn 

"%uellet c. E p m 1  [1988] RJ.Q. 2448 (CA). Voir i'apinion & M. le juge h â m g d .  Pour uac 
dudroit comparC (ycompxisledroitqu&cois) &dintmaes métho&smemicspairdttamiacrlarCductiondu 
prix, voir N. Wharton, Tlie &ryer's Contrucnccil Rem- irnd B m d  of Quaiiry Wmrrmty Remeditx aotc 
1 133, pp. 65-76. 

l'dgSupro. nos. 308 a S. 

'lnHmnel c. Jet& [1982] CA. 577; P&wmm J- Inc c. Bendmr, supra note 827; Gélhus c. B c a a i a .  
npm mte 756 T410110~üi c. truaiik M o m  hc, mpm ndc 819. 



défectutux. Ii se justifie égaiement ûb bien sur le plan de i'équité. En générai, un acheteur 

accepterait d'acheta, a un vendeur acceptait de vmdh, même un bien d&fcctucux en déduisant 

de son prix nomral le coût de réparation de son vice. Quant à Ir troisième méthode, elle n'a reçu 

que l'aval récent des m'bunaux, Elle & W le montant carespondant & la diminution 

de vie utile du bica (ou de ia partie du bica atteinte) par le vice''n. Le 

pourcentage de vie utile p d u  est d'abord obtenu en compaant la vie utile dim bien sans vice 

à celui qui est défectueux. Ce pourcentage est -te multiplié par la valeur normale du bien. 

L'avantage de cette méthode est son abstraction de la dépréciation i n t ~ ~ e n u e  indépendamment 

du vice. La troisième mithode tient donc compte de l'usage procuré par le bien avant la 

constatation du vice. Par exemple, en matière d'imwubles, lorsquim toit, dont la vie utile 

normale n t  dépasserait pas 15 ans, se révèle défectueux après 10 ans, l'acheteur ne peut obtenir 

qu'une réduction d'un tiers du coût de rrmpla~crnent'~~'. Chacune des méthodes de caicui 

agréées par les tn'bunaux consiste ainsi en une évaluation objective de la réduction du prix. II y 

a toutefois une limite a la réduction objective que l'acheteur peut obtenir. Les üiiuuaux ont 

refusé, à titre de réduction du prix, Fmtier prix payPn. Lorsque i'achcteut exige le 

remboursement du prix entier, il lui faut demander la r6soluuon de la vente et rendre b bien 

reçuH". 

540 - Dans le cas ou Ic vice entraîne la perte parrielle d'usage du bim, l'acheteur possède ua 

recours sur mesure. ï i  peut se fâirc restituer la partie du prix payée ea trop, indépendamment de 

toute faute du vendeur. Le recours en roduction du prix uansformt alors la perte d'usage en 

" 7 3 ~ ~ s e a u  c. Lefèvre, 119881 RDL 509 (C.P.); M e  c. JkUàr R BeIImioric & Ass. fw, JE. 88-828 
(CS.); Julben c. A w h  si4pr0 nuk 755. 

117SCmn C. C ~ M C  rouder Inc, qpm mie 881; P.-G. Jûù& to vaicc donr h CM! civil r& Piriba= aotc 
39, p. 138, no. 171. 

1"6Le juiiscaasulte roniain Paui Ctait &j& & cet mis. -&rait que le m i  paivaiî, doffice, substituer 
 au^^ ea&duction œluieri~utiondciavcm. VoirLJvrr21,titnI,ptticle43,pam 6duDigcsterdr 
Jwtinien. Les glossatcurs Ctaimt Cgatcmcnt & cet &S. Voir P. StQrS «Madieval Dircusaiœ~~ of the Buyer's Actions 
for Physicai Defem, supm note 182, 110. 



indenmité financière. L'acheteur n'est tenu d'établir ni wnduitc fautive ai représentation inexacte 

du vendeur. Ii n'est donc pas question de « ~ ~ ) n t m m d ' ~ ~  le régime de dommages-intérêts de 

la garantie reqirant k preuve de connaissance, riclle OP présumée, du vice par le vendeur. Dans 

la formation de la garantie édiiicienne, le ncoun en réduction du prix prCctdrit m b c  i'~~f'stcnce 

du recours en dommages-intérêts. Nous o b s ~ o n s  plu& ici l'application du régime de base 

indemnitaire de la garantie cherchant à compensa I'achacut de Ir paie d'usage du bien vendu. 

541 - La perte d'usage peut atteindre un degré tel que le mnbourseent partiel du prR ne 

constitue plus une solution appmpnu aux yeux de i'achcteur. hii faut adors un rccoun plus 

radical, un qui mettrait fin P la vente conclue. 

B. La rhoiution de 1i vente: Findemniution pour Ii perte principale d'usage 

a) L'acheteur doit se conformer iiu conditions de Ir r€rohttîon 

542 - Le vice peut revêtir une gravité si impoirantc qu'il rend le bien dmpmpre à son usage ou 

diminue [...] tellement son utilité que l'acheteur ne I'aurait pas acheténn». Les édiles d e s  

avaient établi une action destinée à tCpondrt à ccae hypothèse précise, soit l'action rcdhi'bitoire 

(acrio redhibitoria). Le texte de l'~dit des Miles énonçait que le vendeur devait don être 

«condamnt à r ~ p t e n d r e ~ ~ ~ ~ > ~  le bien et H rrmbourser à t'acheteur le prix nçu. L'expression 

redhibitorio vient de la fonnaIité suivante: i'achtteia devait «rcndre le b i m .  L'action fit 

discutée par le jurisconsuite Paul en ses Sentences"" et, de ce f i t ,  probablement conservée 

en droit romain vulgaire mtme après Ir 6n du règne de I'autorité romaine cn Occidenttx8'. 

Lors de la première renaissance du droit romain, les glossateun i'ont exposée suivant les 

'lnP.O. JO& da vente dnas le Codc avil et ia Lai ait la p&cctiaa du -, sapu we 32% 179. 

'17'Article 1726 C.C.Q.; Yticle 1522 C.C.B.C. 

ItfPLivre 21, titre ï, articie 1. pylgrspbc 1 cîuDigme c k h t h i c n .  

'"OF. de Zuiuta. Roman L m  of &de, npm porc 53, p. 72 (&an 6). 

llalIi demeure pobrble que le  na^ était rc3mia au dmirinc --. Voir qm na. 69, 70. 



préceptes du Dige~te"~. Eue était enaite reconnue en vutu de l'ancien b i t  ûaa@sn", 

puis introduite en ancien dmit canadien1'". A Pinstar du législatein fhnçaistL', le 

législateur du Canada-Uni a reconnu le droit de l'acheteur en vertu de la garantit de m d r e  Ia 

chose et de se fXrc restituer le prixHm». 

543 - Sous l'empire de l'aacim Code, la docfrht et la jurisprudcace ont contiaué à fbkc 

référence au recours ou H l'action acrodh%itoire». ïi importe toutefois de préciser la naturc 

juridique exacte de cc recours. Les auteurs et les tri'bunaux l'ont alternativcment désigné sous les 

termes de médiation""», d'«annulation"%, de <ae~cission"~», de aullitél'*», et 

de «résolution'Lg1» de la vente. En ce qui a trait à la résiliation, elle est inexacte, car elle se 

rapporte à la disparition d'un contrat 6 cxicution successive sans effet tittolctir'" ou a son 

11n3C. -au, ((Traité de la -C & mites), sypm note 11, m. 3; R-J. Pothiet. Trait6 & 
vente", supra nate 16, p. 172. m. 21 8. 

'"'J.-F. P e d f  Qwstions et re;POnres sur Ic &oit civil du B a  Cm& supra mîe 278. pp. 309-3 t0;J. 
Cdmazie, Mmiuel des noriont uaïes, mpm note 288, p. 100; M. & BI- Commenmkr mr les loiE di Bar- 
C&, mgro mte 290, p. 158. 

lluArticle 1644 Code civil fiunpis. 

11'6Article 1526 C.cB.C. 

""F. Langelier, Cours & &vit &il, T. 5, supm nt& 627, p. 75; Baker c. Provancher, nip  riae 977; Dubé 
c. Cousineau, (1940) 46 RJ. 470 (CS.); hvedim C. M e ,  sqpm nOre 834. 

"""Piché c. Bemrmd mm, W 582; Fagcou c. h i e ,  supm W 1100; Holt c. JB- VaIIiks Ltk, supm 
note 1068; Roy c. Osn&p, [1956J F U .  527 (C.S.); h i r e  c. P e W  npu we 759. 

'"9roir Phelan c. Moncneol Imirihient & Frcehold Co., qpra sac 112%. 

"Y,. Faribauit, Twré & b i t  &l h Québec, T. 11, m m  ade 446, p. 292. 

lt9'P.-B. Migaault, Le dhit civil mad'ien, T. 7, nqm, 446, p. 110; T. Raissew-Hade, r6i rboff dr 
la vente et du louage, w u  mte 41, p. 153; M. Pweeleî, Lu wu@, mpm mtc 512, p. 152. 

ll"J.-L. B w h h ,  Les lobligadsu. supra 483, p. 214, m. 363. 



effacement par la volonté des Or, la rédhi'bia'on op& i'anéantissemcnt rétroactif 

de la et rcqyiert & manière géntrale mie intcrvcntion judiciaire. L'annulation n'est 

pas non plus satisfaisante, car elle se réfère B un W t a t  de fait et non B une situation juridique 

précise. Pour ce qui est de la nscissian, elle désigne histoxiqy~ll~~~t l'anéautissemcnt d'uu acte 

juridique pour cawe de Iisionl'". Le tenne anuiiiti~ ne se révèle pas plus approprié, car ii 

fait référence à la sanction du via de formation d'un contrat, tel que le cotlsc~~tcment 

impanaitl'. Or, la réâhiiition sanctionne i'inexCcutim de l'cngagcment et, corilme nous 

l'avons not& son effkt est &ma&. Or, ces traits sont propres à la résoluti~n~'~; la rédhiiition 

est donc la résolution particuiiirc de la vente qui résulte de l'inexécution de la garantie. 

544 - La garantie du Code cM2 du Québec ne contZre plus à l'acheteur un recours particulier 

pour rendre le bien ca vue dc se fiiire restituer le montant payé. Néanmoins, le régirne nouveau 

confere à tout criancier d'me obligatim incxicutit le droit d'obtenir sa résolution11'? Les 

masques de la &'bition sont donc officieliemait tombés. Lorsque le bien so& d'un vice le 

rendant impropre à son usage* ou diminuaat telkmcnt l'usage que i'achctcur ne l'aurait pas 

acheté s'il l'avait connu, ce d m i a  peut mettre fin B la vente. Le moyen juridique pour y 

parvenir n'est donc plus voilk en termes antiques a ambigu A présent, î ' a chc t~  demande ni 

plus ni moins que la rhlution de 1a vente. 

545 - Au fil des ans, l'évolution du m m  en rédhi'bition est donc ailée à contresens de celle 

du recours en réduction du prix. L'action quana minoris était, à quelques exceptions près, un 

llMmcies 1590, aliida 2,lW C.C.Q. Déjà Ies juriocoosulttr irimoias spécS&cnt que ia rcdhtbition faisait 
résoudze la vew.  Voir Li= 21, O- 1, ratide 38 & D@me & Jd&n. 



recours unique à h garantie. Pour sa part, le droit nouveau Pa générabée B i'enscmble des 

obligations contractuelles. Si l'action rédhi'bitoire constituait à ripoque des idiles d e s  une 

des prcmiires formes de risoIution, la rédhi'bition n'était devenue avec le temps qyb tenne 

désignant la résolution en vertu dc la garantie. A dm vrai, au liai ci'& gineratwie en droit des 

contrats, comme l'action en réductian, la rédhiiition a Cté absorbée peu peu dms la résolution 

comme une de ses variantes. 

546 - Suivant l'aacicn Code, la jurisprudence n h i t  de traiter tous les vices cachis de maniire 

égale. Seul le vice mr2taat une gravité txceptimelk pouvait justifia la demande en risolution. 

il ne suffisait pas d'établir que la pcrtt d'usage subie aurait convaincu l'acheteur de n'acquérir 

le bien qu'à un prix il Mait montrer que la perte d'usage était tcllcmcnt 

importante que, l'ayant connue, ii n'aurait pas achetéla. L'article 1604, alinéa 2 C.C.Q. écarte 

maintenant de manière générique la risolution lorsque l'inexécution est de «peu d'importance». 

À notre avis, ce n'est p u  là un assouplissement dans l'accessibilité à la risoIution m vertu de 

la garantie. La distinction retenue par la jurisprudence en verhi de l'ancien Code se fondait sur 

la définition même d'un vice cacht selon l'article 1522 C.C.B.C., dont le texte est repris dans 

l'article 1726 C.C.Q. Ainsi, la résolution de la vmte en vcrtu de la garantie teste subordonuie a 

la preuve selon laquelle le vice possède une gravit6 exceptionneiie entravant l'usage entier ou 

principal du bien. 

547 - Selon le Code civil du Bus C h & ,  la jurisprudence avait posé d'autres conditions au 

recours en résolution. L'acheteur devait mdte, ou au moins oîEr de rendre, le bien au 

vendeur'20'. Son omission Q cc sujet empdchait Ic trihnal de remetire les parties dans Mat 

où elles se trouvaient au moment de la vente. De même, l'acheteur ne pouvait aliéner le bien 

lleePouliot c. Ciirapiùin Atm Fwd I w .  sqpm ade 647; Labis c. Monweai West Aumtobsdt LRL supm note 
797; Go&& c. hzson-Cblme, [1991] RDL 871 (C.S.); Hirbat c. A*, supm note 598. 

nO1~revier c. C~QW, supa mte 5882; Bmque c. &duq [1955] RL. 69 (C.S.); Oba& c. C4iumcth P.PL 
IK, [1981] C.S. 309; Vcilleia c. Girorrg [1985] C.A. 185. 



qu'il devait testituc la revente i'cmpêchait de r e n b  Te bien &nt I demandait le remboufs~llcllt 

du prix de vente'. La mêmc rigle s'appliquait aux droits réels consentis après h vente, c'est 

à dire que l'acheteur devait dégrever b bien pour powoir dcmmàcr la rés01utim'~~~. En droit 

nouveau, le caractère obligatoire de ces régles est remis eu qudoa. En effét, le Code civil du 

Québec prévoit une série de règles devant guider le tribunal dans le cas de la restitution des 

prestations à la suite de I'aniantissacnt réttoactif diin ~ ~ l l t r a t ~ ~ .  II faut cependant souligner 

que ces régles ne mrêtcnt pas une force impérative. Lt législateur a voulu ~ofiiir un ensemble 

de règles assurant la stabilité et la cohérence du droit dans la matièrdN». Le tniunal demeure 

toutefois Iibre de modifia ui'itendue ou les modalitésm des règles lorsqu'il estime que celles-ci 

auraient pour effet d'accorder A une partie un «avantage indu1% Plus que des ügnes 

directriccs, moins que des normes obligatoires, les nouveiies rtg1es sont sujettes a I'appréciation 

souveraine du t r i i a l  dans chaque espèce. Or, ces règles géairaIcs se prêtent &fEcilement à la 

résolution prononcée en vertu de la garantie. De fait, elles sont fondées sur les appIications 

particulières de la bonne ou de la mauvaise foi des possesseurs suivant Ie droit dcs bieaslm7 

étrangères à la restitution opérée par la garantie. Parfois, ces riglcs nouvelles s'opposent 

carrément aux règles énoncée par la garantie. Par exemple, l'article 1701, alinéa 2 C.C.Q. met à 

charge du vendeur la perte du bien résultant dc la forcc majeure, tandis que l'article 1727 C.C.Q., 

sur la garantie, oblige l'acheteur à assumer ceftt perte à concunence de la vaieur du bien vicié. 

D'aubes règles du régime nouveau de la restitution s'opposent aux règles jurisprudentielles 

élaborées en vertu de la garantie. Aussi, tout en conflinnant que la restitution se f i t  en principe 

umJioon Togs Inc c. Telio Tmahg Co. hic, supro mte 843; Ford dit c.411odo We c. Pilote, JE. 85488 (C.A.). 

''@'&rd. Voir les gRicies 1701, 1703, 1704, 1705 C.C.Q. 



en nature, I'dcIe 1700, &éa 1 C.c.Q. autorise une e x c e p h  «en raison d'une hpossibiliî6 

ou d'un inconvénient ~~. Le t r i i  peut donc décider que l'acheteur n'est plus tenu de 

rendre le bien au moment de la demande en rCsolution de la ventt: i'aliéaation n'est plus un 

obstacle absolu à la réso1ution, car la valeur du bien en capse peut k c  établie suivant dcs règles 

destinées à cette De même, le triiunal peut choisir de s ' é w t a  des ancimes 

règles concernant l'obligation de dégrever le bien des droits M s  consentis. h i ,  sous l'empire 

de l'ancien Code, l'accessibilité A la résolution de la vente en vertu de t garantie &ait 

circonscrite par la qualification juridique de certains gestes acoomplis par l'acheteur. Les 

tribunaux décidaient que le comportement de l'acheteur, après la dicouverte du vice, pouvait 

constituer une cmfhation de la vente. Des gestes tels que la conchision dime entente de 

réparationlm, le paiement du la destruction du bim"" et i'acceptation d'une 

ont tous éti considéris comme la confirmation de la vente du bicn vicié. Et 

le principe n'est pas unique a la garantie. Les tri'btmaux l'ont égal~me~lt appliqué a l'endroit des 

confrats entachés d'un vice de consente~nent'~". L'article 1423 C.C.Q. codifie la règle 

jun'spnidentielle en énonçant que la confinnation d'un conmat résulte de la voIonté, cxpssc  ou 

tacite, de renoncer à demanda son annulation. Cependant, cette cannrmation ne s'infm pas 

d'actes équivoques, car la volonté de confirmer doit &c «certaine et  évident^'^^'^. 

'mAnic~e 1701, alinéa 1 C.C.Q. Voir Gesdon immobiIiPre An& Ledna inc c. Lqdoiite, JE, 961780 (CA.). 

U10Jac4bsm c. Pelletier, supm nae 551; Roben Tmbkïy  Inc c. h s e ,  qpra mtc 780. 

U1l& Feli' c Ot&ien, (1918) 59 RC.S. 684, amf. (1917) 27 B R  192; Qm Top Inc c. Te& T k h g  Ca 
I ï .  qpra me a43. 

U ' 2 ~  c. Pugé et Fi l  &, [1956] C.S. 15% îhkuk c. Goutliier, [1990] RD1 710 (C.Q.). 

""Article 1423, aünéa 2 C.C.Q. La jurisprudence en vatu & l'ancien Code &ait au même sus: H i  c. 
Sbfhmry, C U -  5W09-000216762, le 23 avril 1979, MM. les juges û w a  îqam, Btlmger. Voir, enpanicutier, 
la p. 6 & Yupinion & M. Ie juge Turgean 



548 - Signalons toutefois brièvcmcllt que les tri'bunaux font n d e m c n t  prewe de beaucoup 

plus d'induigcnce i i'cndroit de la demande en résolution en vertu d'une des garanties de Qualité 

propres à la Loi sw la pmtectbn du consommateur. En effet, le courant niajoritaire de la 

jurisprudence dicide que le législateia, par l'entremise de cette loi, a vouiu créer un régime de 

qrotection exceptionnelle du consommateun, qui écarte m2me les qrincipes fondamentaux de 

droit ~omrrrrm'~'~», tels la remise ai état mtigrale et la c d b a t i o n  du contrat annuiable. En 

ce sens, les miunaux ne se considèrent plus obligés d'observer les mêmes rigueurs d'éqdi'bre 

par rapport aux prestations respectives des parties que leur imposent le droit civil. 

549 - Nous aurions remarqué que si la norncnclaturc de la rédhibition est supprhk dans le Code 

civil du Québec, le législateur p m e t  à l'acheteur d'obtenir Ic même résultat, soit la résolution 

de la vente. Tout vice ne donne cependant pas droit à cette demande. il doit entraîner la perte 

principale de l'usage garanti. Une fois Ia réslution pnmoncéc, il fiut téglemaitcr ses 

conséquences. fl importe donc de délimiter les cff' provoqyés par la résolution. 

b) Les effets de Ir résolution refl4ttnt l'usage procuré par le bien 

550 - Les effets principaux de la dsolution demeurent l'effacement rétroactif de la vente et la 

remise en état des parties1216. Cependant, la remise en état oblige plus que la restitution 

réciproque des biens reçus au moinent de la vente, soit le bien acquis au vendeur et le prix de 

vente à l'acheteur. En effet, le bien a pu subir une détérioration entre ia délivrance et la 

résolution. Chaque partie a pu se sm i r  a bénéficier du bien possédé pendant l'mtervailc. Le 

triiunal se doit aussi de remettre en état les parties eu égard à ces éléments. 

""Savmd c. fuguer, C.P. BaieCumeau 655-û2000258-829, le 4juiiid 1983, p. 10 (M. le juge G. Bad). Vair 
aussi Ciuzresi c. Mmic T b c o  Enr., npm mtc 717; Ehmprisw Ba-Ba-& Lde c. Tlircot, C.F. Tembonac 700-02- 
001633-846, le 1" a& 1986 (M. le juw J.C. Paquin). 

*'% remise en état est daillem eanfOrme ua enscipmmtn &s juisamdtes mmaiw sur la rcdhiaiticm Voie 
Livre 21, Titre 23, Aicicles 1 ct 7; Livn 21, Titrc 1, Anicle 60 du D i ,  & h f n k n .  



551 - Pour leur part, les adiles romains décidirent que l'acheteur devait indcrrmjscr le vendeur 

pour la détérioration subie par le bien entre le moment de sa délivrance et sa remi~t"~'. A plus 

forte raison, la campensiaiion était due pour la détérioration résultant de la fiute de l'acheteur, 

notamment lorsque le bien avait été l'objet d'un entretien d6ficia1t'~". ïi y existait toutefois 

une exception. Aucune indemnisation n'était admise pour la détérioration qui se serait produite 

à tout événement En ce sens, le vieiltissement du bien n'était pas sujet à ~ ~ n s a t i o n ~ ~ ' ~ .  

L'ancien droit fhnçais en vertu de la garantie adopta ces préceptes en les réüuisant à un énoncé 

simple: l'indemnisation était due pour la détérioration imputable B la faute de l'achctcur'? 

Ni le Code civfl fiança2 ni le Code cMl du Bas Canada n'énonçaient précisément, pour la 

garantie, une règle concernant la détérioration du bien avant la résolution. Les tri'bunaux 

québécois s'inspirérent alors des dgles concernant des clauses suspensives et ds~lutoires'~'. 

Seule la détérioration imputable A la faute de l'acheteur donnait alors droit a une 

La détérioration se produisant normalement, tel le vieillissement1", ou en raison de la faute 

du vendeur'" devait être assumée par CC demia. L'usage d'un certain type de bien n'a 

toutefois pas été considm comme normal. Cc sont les biens qui se déprécient à l'usage normal, 

tels que les véhicules et la plupart des biens électroménagers qui se consomment, en quelque 

sorte, progressivement à l'usage. En raison de leur désuétude programmie, la durée de leur 

rendement est intrinsèquement liée A l'usage &, par exemple, le moteur ainsi que d'autres 

pièces essentielles d'un véhicule possident une durée comptée en kilomètres. L'indemnité ne vise 

 ivre 21, ïitn 1, Article 23 prCiimbah du Digeste & Jirrtirukv~. 

"%id Liwe 21, Tiîre 1, Article 1 &a Di* & JwrSnim. 

lu0J. DOmaf Lu lair cnriiu sebn Icirr onk naturel, npm mic 18, Livn 1, Titre 2, ?CI, ai. 9; R-J. 
Pothiet, aTraitt du amm & vease», supro aotc 16, p. 175, m. 222. 



pas en ce cas la compensation de la jouissance nomaie retirée. Eiîe didonanage le vendeur de 

la perte par rapport à la substance du bien. Pour les biens de ce type, les tri'bunaux ont 

traditionnellement distingué deux piriodes dans l'atûiiutim de la cumpensoiticm. Pour la 

dépréciation subie avant la découverte du vice, ifs n'ont gtnéralcmcllt pas hésité à obliger 

l'acheteur à payer une compensation'". il en va aument  pour la dépréciation ayant lieu 

après la découverte du vice. Confomiiment à la domine de Pothier?, les iribunaux ont 

pendant longtemps jugé que l'usage continu d'un bien vicié constituait une renonciation au 

recours en résolution de la garantie du fait que i'acheteur se mettait alors dans I'impossïbiliti de 

rendre le bien intact'". Cependant, une jun'spmdence récente en verni de l'ancien Code 

amorçait une approche plus fltx1ile. Tout en permettant la risohtion, l ' ache t~~  &ait 

compenser le vendeur pour la dévaluation occasionnée par l'usage tautif du bien1=. 

552 - Dans le Code civil du Québec, le nouveau chapitre sur la restihltion des prestations 

renferme une règle générale au regard de la dégradation du bien avant la résoMon. La pasonne 

devant restituer un bien est tenue de sa détéxioration à moins que celle-ci «ne résulte de l'usage 

normal'229». L'article étend donc ia responsabilité au sujet de la dépréciation en la fondant sur 

la notion d'«usage non normal)) plut& que sur celle de &utm. il reste dès lors à distinguer 

-- - 

mGagnon C. Fotunier, svprrr note 1002, 190; C h e l  c. Bel Automobile 0961) I i ,  JE. 78498 (CA), pp. 2 4  
Du Pomge Merfust Ventes c. Cd* C U .  50û-û9-000443-812 le 19 sepembn 19û4, les jugea B a u e p d  @. 
16), Tyndale et Chouinard @. 5). inf. JE. 81480 (C.S.); kpdpm~nt~ Plcciiironl Liic c. Brissene, tupm noie 670, 
39. 

UULétmneau C. Beqpd AwA146le L& sqpm 492; C k e  c. M q h n t u g ~ g  fi9741 fric. W m  
note 646; Dagenais c. Aimm Eieclronler a TYLtd, npm notc 109% Ilrnmuxr C h &  @hh 
L'@icier Cie LrPo, [1985J C.P. 14; Bonqvc dc N O U W I ~ O ~ J C  C. siip*O aoCe 737- ont saniem 
Mmpense laâkpdciaticm p a r l c r e j e t a t h ~  &cbmqpm Qtparltmtkur. 
l'usage cri question a la dCplCciati011 d o a n C e  étaiait r c l a t i w  mineilrs. 



l'usage dit c m o d  de celui qui ne l'est pas. L b g e  mon normal» ou «anormal» peut revêtir 

toutes sartcs de formes. L'usage d'un bien qui se déprécie h l'usage peut notamment être 

considéré connne non a d .  Un tel usage se p a r t i d s e  du fait qu'a dégrade progrcss~em~~~t 

It bien. La jouissance du bien coincide alors avcc sa dét&ioratim. De plus, l'usage h u e  abusif 

ou excessif se doit d'être anomal. Conformiment B l'ancien Code, certains t n i a u x  avaient 

qualifié l'usage d'un bicn se dépréciant à l'usage, après la prise de conscience de son état 

défectueux, de fâutPo. Un tel usage peut &éctivemcllt &c quaMquatifit d'abusif, car l'acheteur 

procède sciemment à I'anéautisscment d'mi bicn pour lequel il demande, par uae demande en 

résolution, le rcmtiomement du prix. 

553 - E n h ,  un autre article du régime nouveau de restitution c o h e  la responsabilité générale 

de i'achetcur pour la détérioration occasionnit par l'emploi du bien se dépréciant à l'usage. 

L'artide permet à chaque partic de conserver les fiuits et revenus engendrés par le bien avant 

Ia rés~lution~"~: m principe, chaque partie n'est plus tenue de mdrc compte à tau= de la 

jouissance tirée du bien. Une exception est cependant prévue lorsqu'il s'agit du bien «suscepa%lc 

de se déprécier rapidemeno), auquel cas une inderrmité est redevable. La jouissance tirée diin tel 

bien dépasse le sens de l'expression arniits et rcvc11us», car elle enlève à la substance du 

bienlu'. L'intégrité du bien elle-même se perd au point que l'acheteur risque de ne rien 

remettre au vendeur au moment de la restitution. Le bien se dépréciant à l'usage peut donc êtrc 

considéré comme un bien susceptrile de se déprécier rapidement au sens de l'article 1704, alinéa 

1 C.C.Q. Chaque fois qu'une personne fait usage d'un tel bien, celui-ci se déprécie; l'usage 

continu enlève pour toujours une partie du bien. C'est ainsi 

inéluctablement de la jouissance retirée. 

que la dépréciation rapide se déduit 

LaRquelel2mpmwtdcl'ochaeur ac 



554 - En verhr du Code civil du Québec, le m i  n'est plus tenu de considérer l'usage du bien 

se dépréciant a l'usage, ;iptis la décowerte du vice, carnr&t une renonciation H la résoiution. Ih 

manche, i'acheteur doit ind-scr le vendeur pur la détérioration résultant de l'usage d'un 

tel bim'rt3. Le t n i  reste Iibn d'asseoir cette compensation sait sur le caactm 

exceptiomel de cet usage suivant i'article 1702 C.C.Q., soit sur le type de bien suivaut i'article 

1704, alinéa 1 C.C.Q. Enfllr, les m'bunaux conservent le pouvoir de passer outre les règles 

proposées au régime facultatif pour s'en tenir aux régies observées sous l'empire de l'ancien 

Code, y compris celle de refuser la résolution lorsque i'acheteia, par son comportemenf a rendu 

impossble la remise en état des parties. 

555 - L'autre effet de la résolution relève de la disposition des fiuits et des revenus engendrés 

par les biens sujets à restitution. En générai, chaque bien produit des f i t s  et des revenus au 

profit de la personne le ditcnant depuis la iradition jusqd8 la remise. Pour le bien vendu, c'est 

généralement la jouissance procurée par 1e bien qui se mo-e par l'entremise de sa valeur 

locative équivalente. Si i'achcteur a loué le bien, il a même réellement perçu des menus. Enfin, 

le bien peut produire des fruits naautls, telies les récoltes d'un tenais ou la progéniture des 

animaux. Pour le vcndcur, le bicn reçu cst le prix de vente. Les fhits et les menus sont les 

intérêts sur la somme. De leur part, Ies édiles romains obligeaient chaque partie à restituer à 

l'autre tous les bits natunls et civils obtenu ou perçus depuis la délivrance: l'acheteur devait 

donc rendre tout ce que le bien hi avait fi>umil= et le vendeur devait rembourser tous les 

intérêts sur le prix1? Chaque partie pouvait égaiement se fMc nmboursa ses frais de 

conservation du bientu6. De son CM, l'ancien droit fiiinçais de la garantie suivait 



intégralement ces p~incipes'~'. Pourtant, ni le &de CM fianprS, ni le Code cMI du Bar 

Canada n'énonçaient précisément ces règles. Cate omission n'a toutefois pas empêché les 

tribunaux de contiauer de les appliqua. liidépcndamrncnt & toute dévduation, Fachetan devait 

indemniser le vendeur de la jouissance rrtiiée du bienjwp'au jour où il cessait d'en tMe usage. 

Les tniunaux ont généralement momy6 cette jouissance en valeut locativex? Ensuite le 

montant était diduit du prix de vente que le vendeur devait En contrcpareie, le 

vendeur devait payer les intérêts sur le prix à n m b o d w .  E&, chaque partie pouvait 

réclamer de l'autre les frais d'entretien engagés pendant la période pertinentdz4'. 

556 - La règle dans le régime de restitution du Code civil du Qu& sur la qycstion propose un 

changement de cap fondamental. S'inspirant du principe observé en droit de la pos~ession'~~, 

elle suggère que chaque partie consavc les Wts a revenus produits par le bien"'! AppliquCe 

a la résolution de la garantit, cette règle f d t  en sorte que l'acheteur profitaait de i'cnscmble 

de la jouissance proCufit par le bien sans indemnité pour le vendeur. En revancâe, le vendeur 

ne serait plus tenu de paya les intérêts sur le prix de vente. 

1237 J. Domat, Les lois civiles en leur or& ~ u r e l ,  supa note 18, 
Pothier. «Traité du c o r n  de vcmao. mpm note 16. p. 173, m. 220. 

En ce sais, le m % d  se voit donc 

LiMt 21, titre 2, scctioa ?CI, art. 8; R-J. 

DVRiwd C. Roulottes Clianipion Ltir. supra aat 642; ûueZZet c. Simis, supra m e  482; Millet c Pavin. JE. 
91-1221 (CA); h m  c. Di W u .  JE. 95-1976 (C.A.). Daas ce &nier an&, le t n i  en est amvé au meme 
résultat en reftsant i'indemnit& spéciale. 

LPU~rti~Ie 981 C.C.Q. Voir CmmdltQfrU dL iahtm & là qpm me 338. sous i'artisle 1704 Cs.Q. 

*'~rticle 1704. Jida 1 C.C.Q. P ai est aunemua si la pao~nc &vant rtstjntcl était & mamise foi: Wclt 
1704, alinéa 2 C.C.Q. 



contraint de reportcf le paiement des mtitets i l'exécution de la restitution'" et de refhcr 

l'indemnité spéciale suivant l'article 1619 C.C.Q. It serait en effbt contraire a l'éconOnYe des 

règles nouvelles de condamner le vendeur au paiement des mtérêts sans lui donner une 

compensation pour la jouissance du bica rctirie par l'acheteur. Néanmoins, les mimaux restent 

dîres des règles devant s'appliquer au moment de la risolution. Plutôt que de se servir des 

nouveaux articles facultatifs, ils pewent continuer de faire leurs les solutions au sujet des fniits 

et des revenus observées depuis toujours à l'endroit de la garantie. 

557 - Les effets de la résolution en vertu de la garantie rtflètent aussi l'usage m d u  par le bien. 

Le droit a une indemnité en de la détérioration subie par le bien dépend de l'usage n o d  

ou anormal fait par l'acheteur. La jouissance d'un bien se dépréciant à l'usage donne toujours 

droit à une indemniti. Au regard de la disposition des fiuits et des revenus, le tribunal tient 

compte de l'usage du bien dont chaquc partie a bénéficié. Le régime indemnitaire de la garantie 

règle donc en ses plus infimes détails le sort de l'usage du bien. 

558 - Le régime indemnitaire de la garantie procure i l'acheteur une protection complète de 

l'usage du bien. L'acheteur peut, moyennant c&cs conditions, obtenir le remplacement du 

bien défcctum il peut aussi abtenir l'usage promis en réparant ou en faisant réparer le bien 

vicié. L'acheteur peut 4galement ntim l'usage du bien par équivalent financier. Les recours cn 

réduction du prix et en réwlution de vente restituent en espèces sonnantes une partie ou 

I'intégralité du prix cornsportdant P la baisse de valeur occasioanie par la perte parcieue ou 

principale d'usage en raison du vice caché. 

559 - Cependant, la protection entière de l'usage du bien peut ne pas suffire à l'acheteur du bien 

défectueux. Dans certains cas, le vice a maainé des dommages aux autres biens de l'achaeur 

'lUL'axticle 161 8 C.C.Q. rinm au üikranl ua woir disctéti- & iixcr le point & âéparî da intCrClt. En 
vertu & lianaen Code, le0 m i  avaient dtji anpl* cezic méthode: H w  c. S14n Forh Meubles f i ,  [1979] 
CS. 254. Cern technique fut mnk en guesriun par Pan& & la Cour d'appel daus Rume c. Di Wvfo, mpm me 
1238. La rédaction & i'ariidc 1618 Cs.Q. conilme que le t r i i  paasèbc toute k latitude nCcesslirr h oeac fin 



ou cnm des pr6judices corporels ou moraux. Suivant t'expression da droit romanbllécllandais, 

les dommages-intérêts ca~stitutoins'~~, soit à même le prix de vente, ne sont plus aàéquats. 

L'acheteur se doit à ce moment de réciamer les dommagt~~intirêts ucampensatoim», c'est dire 

en réparation du p ~ u d i c e  subi par rapport B autre chose que le bien achcié. 



560 - La responsabilité m dommag~mt6.ets un vertu de la garantie est fadie  sur l'omission 

du vendeur de dévoiler an vice caché connu. Cependant, la mumissance du vice n'est pas 

uniquement celle qui est réciie. Eiic peut aussi êûc fictive lorsqleiie est imputtt par phampiion 

légale. La présomption de connaissance a déji joué un rôle capid dans les régimes d'excrusion 

wnventiomeile et de i'cxigence îcmpordie de h garantie. Le mécanisme juridique de la 

présomption de connaissance a toutcfbis pris naissance dans le régime indemaitaire de la garantie. 

Puis elle s'est transportée ailleurs vers d'autres de ses règles. Il y a donc lieu de l'examiner, en 

tant que concept, 18 ou elle s'est d'abord fhçonnée. 

561 - Dans un premier temps, nous pencherons sur i'hgine et la logique sous-tendant la 

responsabilité en dommages-intérêts en vertu de la garautie en raison de la nondhonciatioa du 

vice COMU. Dans un deuxième temps, nous ammns en évidence b développement et l'opération 

de la présomption qui peut en tenir lieu. 

Sous-section I La rcrponubiWC par dommagtslintér& est subordonnée & Ir 
connrirwce du vice 

A Une responsabüitC de dCnoachtion de droit commun intégrée dans la gurntk 

a) Le vendeur omettant de dinoneœ le vice connu encoart ia sanction de la ihade 

562 - La responsabilité crétt par les édiles Q i'ipoqut d e  ne cherchait pas à procurn à 

i'acheteur une protection audeià du bien. De fit,  elle n ' W W t  aucun moyen d'mdenmisatiua 

pour le dommage occasionné A d'autres biens ou il l'acheteur hii-même. Pour se fiiire 

dédommaga d'un tel préjudice, l'acheteur devait se replia sut le droit civil romain. 

563 - Lorsque l'acheteur bénificiait d'une convention générale ou particulière de Qualité, il 

pouvait fonda son recours sur i'incxécution de Tengagcnmt. Cependant, m l'absence dime telle 



convention, i'acheterir devait &montrer que le vendeur avait scicmmtllt omis de rév&r le vice 

Suivant le droit cml romnia, le vendeur b i t  tmu, en nison & la bonne foi due au ccmtrat de 

vente, de dénonca mt hit susc~pti'b1e d'infïuct sur ia décision de l'achctcur ;i oantrPctn'". 
La non-révélation de ce fait constituait la hudc obligeant ainsi le vendeur i téparer tait 

dommage qui en résultait. Et cette théaie vidait aussi à i'endroit du vice interdit par les 
~ ~ ~ 1 2 4 7  

564 - Contrakmcnt a la responsabilité spéciale décrétée par les M e s ,  cclle relevant de la hude  

survécut à la fin de l'Empire romain en Occident. Les sources juridiques primitives du droit 

romain vulgaire'w, et daas une moindre mesure ceiies du droit g d l " ,  co~~tmuaicnt 

de réprimer ce type de comporttment. Le mmsonge répugnant au sens primpire d'&quit6 obsnvé 

dans tout système d'échange de biens, ü n'est donc pas surprenant de voir se gb6aliscr, dès la 

première renaissance du droit romain en France, des clauses spécinant que le vendeur n'a commis 

aucun do1 au moment de la vente'w. Dans le @ès ancien droit âançais. la t h M c  de Ir hudc 

de la vente nit entièrement intCgréc dans l'ancienne rcsponsabîiiti Cdüi~icnne~~'. Une nouveile 

source de fraude en résulta. Il n'était plus nécessaire dès lors de renvoyer l'acheteur à d'action 

provenant de la ventda2x une assise juridique indépendante au sein de la garantie réprimait 

Ic comportcmcnt dolosif du vendeur. La dernière doctrine en vertu de l'ancien droit îxançais 

'U~iwe 19. Tmc 1, Article 1. pYrgi3pbc 1 et artide 13. parqppk 6 & D i '  ds h r i n i e n .  Vair nlpm m. 
32. 

m 9 ~  16.9 ck IP Id dCS Buvamis. Voir npm m. 149. 

"'Voir szpm KL 105. 



amfinmit cette union'". Au sujet de ia garantie, Pothier notannnent qunlinlit la réticence du 

vendeur à rév6lcr le vice mcht de udoll%. L'ancien droit d e n  approuvait la présence 

de la théorie de la fiaude daus ln Ainsi, apds le législateur f h ~ ç a i s ' ~ ~ ,  le 

législateur canadien ~cconnaissait fiormeliment que le vendeur, ayant connaissance du vice, était 

<mu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par I'achetedzs7». 

565 - Après ccrtaitles hésitati~ns'~, le Code cM1 du Québec a fmi par reprendre la solution 

de l'ancien ~ o d c ' ~ ~ .  Le choix chi législateur est dit fondé sur la mauvaise foi'2"» dont le 

vendeur fait preuve en passant sous silence un fait important. Bien que la mauvaise foi ne soit 

pas en tant que telle constitutive dime responsabilité légale, elle l'est dans le cas à l'étude, car 

l'omission de dénoncer le vice caché connu constitue la fiaude en droit. 

566 - Rappelons toutefois que la thémie de la îraude contractuelk n'a pas été entièrement 

transposée dans la garantit. Celle-ci ne mrlnnnrt pas en effet toute représentation ou omission 

fhuddeuse quant a la qualitt du bien, mais uaiqucxmt celle qui concerne Ic vice Wcien. Il 

faut donc que le vice, objet de la hudc, diminue l'usage du bien, outre qu'il soit inconnu de 

l'acheteur, antérieur à la vente, grave et occulte. La fiaude interdite comporte donc 

nécessairement un élément de dol négatif, soit l'omission de dénoncm, eue peut toutefois 

LY3J. Domas L a  lois civih dPnr k orde Miictcl, supa une 18; Livxe 1, Tiap 9 Sect, Xi, Article 7 du 
Digerrc & Jwrinim. 

-R-J. Poshier, «Traité & cornnt de VWQ,, npm nae 16, p. 168, m. 213. 

w% C r é a  M'l der nodonr wih. sqm LW 288, p. 300, aos. 300 ct 3W. 

US(Articie 1645 C.C.~. 

'fnArticlc 1527, aiMa 1 C.cB.C. 

UYIn@z no. 570. 

'UsAtticle 1728 C.C.Q. Ir taae est, D phsimm @ls, ÙWîquc Q alui de lW& 1527 CsA.C. 

U 6 0 C u m m m ~ ~  dh minïsm & k Jiuilcc, s y p  ~ X C  338 sais l'atticle 1728 C.C.Q. 



également comprnidrc des gestes plus actifs tels que le mensange ou des manoeuvres ai vue de 

îmnper liachetcur. En outre, I'articlc 1728 C.C.Q. n'occupe pas non plus le terrain judkpe 

entier de la responsabilité en doinmages-mtir2ts en raison de la h u d e  du vendeur. En verta de 

I'ancien Code, la doctrinelm et la jurispr~dence~~ reeonnaissaicnt que la haude, I titre de 

faute civile, justifiait taut l'ocaoi de dommages-mtérêts que la nullité du contrat. Et le nouveau 

Code consacre de mauiéte expresse ces solutio~w~*. Cate possibilité demeare donc impartante 

dans la mesure où la fiaude du vendeur peut se siaiet i l'extérieur du cadre précis du vice 

interdit par la garantie, par exemple, le vice appardm; de même, le vendeur n'est pas tenu 

de dénoncer le vice communiqué a Fachaeur par une source tierce. 

567 - Le régime d'indemuisation de la garantie réunit donc dcux théories de compensation qui 

fonctionnent cncore de m a c L i b  indépendante. L'intérêt de se prévaloir de l'une ou de I'ilutrc 

dCpend du type de ptéjudice que l'acheteur désire faire réparer. Lasque le dommage relève du 

bien vendu, la simple inexécution de la garantie rend le vendeur responsable de I'int&dité de 

la pcrtc. Dans le cas où le dommage ne touche pas le bien vendu, l'inexécution de la garantie 

ne suffit pas, car la respansabilitd du vendeur est en principe subotdomic a la preuve de la non- 

dénonciation du vice caché. 

568 - L'intégration de la théorie dc la hudc  au régime i n d d t a i r c  de la garantie s'illustre 

également par l'envers du principe, trop souvent passé sous silence, soit l'immunité du vendeur 

ignorant par rapport aux dommages-intérêts. 



b) Le vendeur ignorant jouit d'une immanité p u  rapport aux domm8gcr-tntérêts 

569 - La subordination de la responsabilité ai dammîges4ntérêts à la comahancc du vice par 

le vendeur dicte une règle corrélative incontcnnnable. Le vendeur ignoaat du vice jouit d'une 

immunité par rapport aux domrnage~intirztg au regard de tout préjudice ne touchant pas le bien 

vendu. La règle était d'ailleurs énoncée, de maniére cxpmw, par l'article 1528 C.C.B.C. Le 

vendein ignorant du vice n'&ait (ctenu e~~vcrs I'achetem qu'au remboursement du p h  a des 

Erais accessoires. Sous l'empire de l'ancien Code, la jurisprudence a maiates fbis appliqué la 

règle en tenant le vendeur ignorant indemne de toute réclamation en dommages-intkht2". 

Un tel vendeur était A l'abri d'une demande de compensation pour le préjudice matirid (autre 

qu'au bien vendu), corporel ou moral occasionné par le vice. Une seule voie permettait à 

i'achetcur de passa outre à cette immunité. Celui-ci devait établir que le vendeur, par son état, 

était soumis à la présomption de connaissance. Le vendeur devait alors répondre de la même 

manière que s'il avait, avant la vente, une connaismce réciie du vice'266. 

570 - Cependant, l'immunité du vendeur ignorant n'a pas laissé indiffërcnts les juristes au cours 

des travaux portant sur la réforme du Code civil. Dans le rapport sur la ainsi pue dans 

le projet de code civil"", l'Office de révision proposait de supprimer le critère de 

connaissance au profit d'un droit générai am dommages-intérêts en vcinr de la garantie. L'avant- 

projct de loi portant sur le droit des obligatiom'lsp et la version ptcmiirt du Code civü du 

me/ebm c. Moqwdr. (1921) 60 C.S. 202; î 3 o h  c. &a& [1964] 0.k 846, H u  c. J d .  qpm mxe 
1172; Connan c. G i m  supm 703; &SC ppddm Dcjadîns & ~ - N t c o b  c. Rmieat, sqm aoir 
889. 



Québec'm suivaient ces recommandations en ne hant aucrme règle spéciaie au mgad du 

régime indemnitaire en vabi de la garantie. L'accessibüitt du recuurs en dommages-intérêts &ait 

donc ditCrmin& par ie ré* générai prévoyant rin droit incollditioanc1 rpx dammages- 

intirêt~'~'. Durant l'étude fiaah, à îa suite notamment des rrpdsentations faites par Ic Bureau 

du Québec1( le Itgislateip se ravisa L'article 1728 C.C.Q. fit ajouté: il nconaaiAt à l'acheteur 

le b i t  d'obtenir «tous les dommages-intérêts~) pounm qpe k vendeur ait eu connaissance ticlie 

ou présumée du vice au moment de la vente. En revanche, l'exonération du vendeur ignorant 

énoncée ~tpresséwnt dans I'iuticle 1528 C.C.B.C., n'a pas W reprise. Le ministre de la Justice 

s'est borné à affirmer que l'article 1728 C.c.Q. «s'inspire des articles 1527 et 1528 

C.C.B.C.'~». 

571 - La majorité des auteurs ont déjP conclu que la dgle antirieure concernant 1'irrnnunité du 

vendeur ignorant est entièrement reprise ai droit a o u v ~ a u ~ ~ ~ .  A no- avis, cctk solution ne 

s'impose que dans la wsure où l'article 1728 C.C.Q. est inconciliable avec la règle gtnéraic 

p r h  par l'artick 1607 C.C.Q., selon laquelle tout contractant jouit d'un b i t  inwnditionncl aux 

dommages-intérêts. Les rcprésmtations du Barnau fisaient valoir l'étendue de la protection en 

dommages-intérêts conftm a l'acheteur advenant la p m e  de connaissance réelle ou présumée 

du vendeur. Ccttc protection, fondée sur la hude, est effectivement plus wqlètc que ceiic qui 



résuite de la simple inexécution d'rme ~bligation'~. De &me, les commentaires peu détaiiîés 

du ministre de la Justice laissait croin que l'ajout de l'article 1728 C.C.Q. visait à d m e r  la 

protection m dommages-in* de I'achetnir a non i l'affa'blb? II est donc possible de 

soutenir que le droit inconditionael aux dommages-intérêts, privu par l'article 1607 C.C.Q., 

cohabite avec i'articlo 1728 C.C.Q. 

572 - Selon notre point de me, des aqmmts valables se trouvent des deux wtés de la question. 

En cc qui conceme t'abolition de i ' i i t é  du vendeur ignorant, le aitire de ia connaissauce 

présent dans le régime d'indemnisation constitue un vestige anachronique de la farmation de la 

garantie. De nos jours, le fait ~ u e  le vendeur ait connaissance ou non du vice au moment de la 

vente est beaucoup moins important que celui de l'inexécution de la garazltie. Lorsqu'il existe 

une garantie conventionnelie de qualité, Fachetcur a droit B la répmtion intégrale du préjudice, 

sans égard a la connaissance du vice. Il t e s t e  difficile de justifier une protection moindre sur le 

plan de la garantie légale de qualité. De plus, la Convention sur la vente intemationule de 

rnarchandires'2n, A l'exemple de la cornmon ladm, accorde à l'acheteur un droit général 

aux dommages-intérêts. La mise à l'écart du crithe de la connaissance permet en réalité de 

simplinm Ie régime i n d d t a i r e  en le fiiisant reposer sur la seule inexécution de la garantie. La 

suppression entière du critère permettrait de se défaire du système complexe et souvent artificiel 

de la présomption de connaissance. 

-- 

m%ir UJfO mu. 586 a S. 

m&le of W Act (1979). C. 54 (Royanadmi 9i1.53, le); Lol w la v r n ~ c  d'obfca, =O, C. S-1, 
51, aiiaéa le); Yi. 2-711, alintr, lm) C d  CM. 



573 - D'autres motifii appuient le maintien de l'innnunité du vendeur ignoraut. Le principe n'est 

point insolite du point de vue du &oit comparé. Mirement,  il est meau dPns les jmidictions 

OG la gamtit est de conception fi-ançais~'~ et il est d p t é s a i t  cians les y&ma de 

tadition ~ o - g c x m a n i q u c ' ~ .  Deuxiêmcment, ni les remmadations de l'Office de 

fision, ni les versions législatives préliminnins du Code civil rhr Québer:, ni memE Irr 

Convention sur Ia vente thternaîtonaie de mamhdtses n'ont réussi 8 mettre en avant me 

solution générale &ninant le critite de la connaissance. Bien qu'elles aient sugg&é de supprimct 

ce critac par rapport au régime indcrrmitairc, elics ont continu6 d'a faire usage pour ditecPniner 

la possibilité d'cxclun la garantida' et le caractire obligatoire dc kigence de 

dinonciatioda. Troisièmement, l'immunité du vmdcur ignorant n'est ni un hasard ni un 

inconvénient. EIle résulte plutôt d'un compromis historique qui a pcnnis à la responsabilité 

édilicienne d'être reçue dans le b i t  commun de la vendm. Cette immunité 6t en sorte que 

le droit édiIiciai p6t se généraiiser à l i i n i v d t é  des ventes. D'une part, i'achctcm avait 

l'assurance que le bien possédait une qualité minimale, indépcnltammcnt de toute faute du 

vendeut; d'mm part, et en contrepartie, le vendeur avait droit à une immunité de responsabilité 

pour le dommage caus6 par le vice à tout ce qui n'était pas le bien vendu. It h t  donc se garda 

u ' P ~ d ~ s  1645 et 1644 C d  civil articles 1645 a 1646 Co& civil belge; aWes 2531 a 2545 Co& 
civil de la b&iane. 



d'importer précipitamment dans nom droit la règle de caamion kw a de ia Conventibn sw lo 

cn matière de dommagesintér2ts. En ooirniion law, t garantie ltgale de @té n'a jamais été 

éîendue à I'univdté des ventes et son effe a Limite encon aux Kules ventes conclues par 

les professi~nnels~~'? De même, la vente nomalexnent réslunentk par la Convention est celle 

qui est conclue par un vcadeur p~pfèssionneî, car le vendeur privé s'aventure nuement dam ia 
vente H i'échelle internationale. Quant au r@hc indemnitaire de la garantie de conception 

frztoçaist, il amive, par la voie sinucust de la prCsomption de connaissance, au même ridtat. Les 

préjudice subi. L'élimination du critère de i'immiyiité du vendeur ignoraat n'aurait donc pas pour 

efW unique de rapprocher le droit québécois de la sdution admise en conmm law a ai droit 

intemational. Elle contniuaait tgaiwnt à le diffiércncict. En droit québécois, le vendeur privé 

aurait a assuma le risque cnticr du préjudice que peut causer un vice, tandis qu'en CommDn law 
et en droit mtcmatiaai ce vendcm n'est tenu a aucune garantie de @té. 

574 - A nom sens, le législateur n'a pmbablcmcat pas anticipé toutes Ies consé~uenccs de 

l'introduction in exwemts de i'aiticle 1728 âans le O d e  CM du Québec. Nianmoins, en 

l'absence d'indication clain a savoir qu"ü voulait r o m p  avec le droit antin'w, nous croyons 

pmiférable d'interpréter le droit nouveau dans le sens de la coatinuité et, partant, de i'immunité 

du vendeur ignorant. Même selon une interprétation étroite & i'artictt 1728 C.C.Q., son 

application simuitank avec i'articIe 1607 C.C.Q. se révélaait oomp1exc. II serait souhaitabIe, 

oj(iao<lr A s  article 14, nlidr 2 (sctRlsff e<oiity); Lol mr h wiuc d'&/sa, UO.. c. S.1, article 
15, aliaéas 1 a 2 ylr @P sucih pwpose, mcrclionrrible @i@; artide 2-3 M. JiaCI t Unybnn C o m m m i d  Codr 
(nrerchan&z6Ie)). L o s i n i r t i ~ ~ ~ c s t ~  d s n r I c u s d t i ' ~  dcantomitt idcwiphn oconmmnIrv 
bn'mdpe (an. 15) a -- (a 14). 



sinon nécessaire, que le législaîeur se rnet un jour au rOcxamea de ta qucstia Cependant, toute 

réappréciation valable du mitéte du vendeur ignorant ne peut se limiter au r égb  i n d d t a h  

de la garantie. La subordination de la responsabilité des dornmagcs1inb9ts la connaissance du 

vice est un pilia conceptuel de ia garantit. La rivision de la règle rcquieit donc une riflexion 

portant sur son opération entitre. Entre-tcmps, elle opire le déplacetnent dc l'article 1607 C.C.Q. 

qui prescrit une te~poasabilité générale au regard des dommages subis. 

575 - Enfin, notons que l'introduction de i'arcicle 1728 C.C.Q. perpétue également un icart 

important entre le régime inderrrmerrrmtaire de la garantie de qualité du droit cmntnun et celui des 

garanties propres au droit de la consommation. L'article 272, alinCa 3 de la Loi sur h proteciron 

du consommateur accorde, en pius de tout autre fccours, un droit générai aux dommages-intérêts. 

L'achetcur-conmmmateur n'est donc tenu d'établir ni la comaissance du vice par le vcadnu- 

commerçant ni la M e  de ce dcmicr pour obtenir des dommages-intérêts. Ainsi, le vcadeur qui 

est un mmmetçant au sens de cette loi ne peut jamais se réfugier dmièrc son ignorance du vice 

en vue de s'immuniser d'une colldsmnation de ce gcruc. En outre, précisons que la Loi sur la 

protection du consommateur innove en confirant au consommateur, par l'article 272, alinéa 3, 

le droit exceptionnel par rapport au droit commun d'obtenir mêmc des dommages-intii.êts 

punitifs. A date, les m i a u x  qdbicois SC rom prévilus de cnte possibilité pour sévir surtout 

le vendeur malhomete ou coupable dc pratiques abusives"". En manche, contrairement A 

unLgbm c. C d 1  S m d  t#mtabUc hc, C9. Aima 1W200WlS818, le 4 m o ~ s  1983 (M. le juge 
Tmblay); INI& c. MmapoliaPln H i m ~  Scrvi#r/Honre lhprrnicmaitr Lad, C.S.M. 5OM)W)(Jlû42832, le 17 jOPivicr 
1986 (M. le juge C. RtnavePu); &ws& c. W # t  Clvyskr CoMdo Latc, JE. 921198 (C.Q.). Vair C.-R Dumais, 
« L c s d o m m a g e s - ~  eirrmplah mvaru&hCoiwulapraccn*m ducmmmmm, (1982)42RdLB. 177. 
Selon le Corle civil dlr Q&e, & tels -imaCro w peuvent &te ac- que loisque Ir dai» prtvoit leur 
attrihutio11 Voir aRi& 1621 C.C.Q. 



l'expérience améri~ainc'~, ils ont rarement amdaiinié cies fabricants de biens déftctueux A 

de tels domrnage~'~. 

576 - Une fois établi le principe diterminant, selm la ganniie du droit connmin, la responsabîlité 

du vendeur en dommages-intérêts, il faut pIOCtder à la désignation du vendeur défaillant en son 

devoir de dénonciation et à la délimitation de i'tttadue du préjudice qui se doit alm d ' b  

réparé. 

B. Le vendeur omettant de d6nonctr est mâeviblt de I'intégrrlitL du préjudice mbi 

a) La détermbtion de Ir connaissance gidrutrice de rtsponubiüt6 est sujette i une 
dvlluation subjective 

577 - Le vendeur ayant connaissance du vice caché au moment de la vente est obligé de dénoncer 

l'existence de celui-ci à l'acheteur. En omettant de le faire, il se rend responsable de l'entier 

préjudice causé par le vice. Xi reste a d6tennincr comment cette connaissance s'établit, en 

particulier, si elle est soumise à une norme subjective ou objective. 

578 - Selon la méthode subjective, il Faudrait établir une connaissance véritable du vice par le 

vendeur au moment de la vente. Malgré sa pleine conscience de l'existence du vice, celui4 a 

alors choisi de se taire. En revanche, suivant une nonne d'appréciation objective, il sufnrait 

d'établir que le vendeur aurait dû avoir c o b c e  du vice. La connaissance véritable n'est plus 

déterminante: le critère décisif devient la C O ~ S S B ~ C ~  du vendeur raisonnable. 

579 - Ailleurs dans ia garantit, la norme oôjective a généraic~~c11t prévalu. Qu'il s'agisse dc 

l'usage protégé, du caractère occulte du vice ou & ia fixatioa du moment de départ du ddai 



raisonnable, Ic critère d'appréciation retenu est toujours celui de la pcmmne raisomble dans les 

circonstances. Pour ce qui est de la rcqmsabilité en dommages-inttrêtr de la garantie, Pothia 

avait ouvert la paac en son temps B uae norme objective en ioirteaant que la comahance 

pouvait €ire déduite d'un dkgitime motif de soupç0nner'lg0» l'existence du vice. 

580 - À l'acception de certaines voix i so lée~'~~ ,  ks tnamniux qyébicois ont, dpnr l a  füo, 

opti pour une évaluation subjective & ce#t connaissance'". il faut ici se rappeler l'origine 

du devoir de dénonciation dans la garantie. Cehii-ci est dérivé de la théorie du do1 du droit des 

Le conrrat de vente mettait a la charge du vcadcur une obligation de bonne foi. 

Lorsque celui-ci avait connaissance d'un vice édilicien, il était légalement tenu de le monm du 

doigt à l'acheteur. Le devoir de dénonciation de la garantie demnue donc une extension et une 

source mdépcndante de la îhcarie du h l .  Or, la doctrine, tant q~ébico ise '~  que 

française1"', est h m e k  sur la question: le da1 est le fait de prrwoqua c < v o l o n ~ t l %  

une erreur dans l'esprit d'auûui. En particulier, d ne peut y avoir do1 que lorsque son auteut a 

l'intention de tromper autrui et de l'induire cn meur; le do1 suppose, donc, une malveillance 

- - 

'-4 Pothiex, ((Traité du contrat 6e verne», mgru note 16, p. 168, m. 213. 

l'avis dissident de M. le juge Jacques dans Hmel c. Je&, apu 1172. 

=J.-L. Brudaiia, ~ c s  o b ~ i g a ~ ~ ~ ~ ,  e 448 p. 119, m. 174, p. 125, m. 185; J. Pkau a D. Burrmn. 
Tlréorie des obligmionr, npm nae 436, pp. 99-100, nos 2-73; M. Tan- DLt oblig&m, mgm KUC 436, p. 
70, no. 130. 



consciente et voulue1%. Aimi, le do1 ne peut être établi en l'absence d'une intenticm de 

irctrnpcr. De même, dans le cas de la garantie, l'acheteur doit dbnnntnr ~ U C  l'-ssicm de tévkler 

le vice caché était motivée par un souci malhonnetc du vendeur. La nr~rme d'évaluation de la 

connaissance du vice est alors subjective. il ne nifnt pas d'établir que le vendcur aurait dG 

connaître la présence du vice; cette connahance devait être réeiie. C'est donc avec raison que 

les tribunaux qyébtcois ont parfbis foadé leur d y *  de la connaissance du vice en vcrtn de la 

garantie sur la présencc ou non du dol. Si le ü i i d  conclut au dol, le vendeur est tenu de 

réparer l'entier préjudice subilfgS; dans le cas contraire, ce danier bénéficie dime immunité 

relative au préjudice n'affectant pas le bien venddm. 

581 - Ainsi, l'article 1728 C.C.Q. est fondé sur la prémisse que la nondénonciation du vice caché 

connu constitue du dol. Ce précepte se justinait parfaitement lorsque le vice se résumait i une 

déficience reconnaissable par tous. Cependaut, l'interprétation extmsive du vicc dans la garantie 

modme peut requérir une application nuancée de la règle. Le vicc au sens de la garantie peut 

comprendre toute une série de faits qui, pris séparément, ne seraient pas normalement considérés 

comme des vices. Ces faits sont quaiüiés de vice au seul motif qu'ils constituent une source de 

déficit d'usage du bien''m. Or, il d v e  que le vendeur ait été au courant de l'existence du fait 

reprochb sans en réaliser sa conséquence, soit l'effet négatif sur l'usage du bien cg partant, sa 

quatification de vice. Pour condamner le vendeur A l'ensemble des dommages subis, il devient 

Pineau et D. Bumim, ïhk& &v Oblf'guWm qm a 436, p. 100, m. 73. 

It#Luhaise c. Luvoie, qpra mte 003; AarCI-Rob00011 c. &Uinrl npu mie 382. Voir, sur le mhnt PZiPCiPC, 
pour la clause & nœqpmük Brfen c. tmtelin, J.E. 89.634 (CA.). 

*Connun c . G i m a d a p u ~  69S.Voir,si~IemCmepincipt, p a ~ I n c l o u J e & ~ ~ ,  kW& 
aïamis & Québec c. Ddvetoppemm làmilc U e l  supm mne 592 



dors nécessaire de tcvcnit i la notion de base, B savoir si le vendeur avak au moment pertinent, 

l'intention de trompa son coco~ltnictant'". 

582 - En wnséqyence, le choix de ia norme d'évaluation revêt une importance majeure pour le 

vice qui ne se révèle que pmgrcssivcmc~t Pour la qualification occuite du vice, la garantie met 

ii charge de l'acheteur un devoir d'examen du bien dont l'ampleur est soumise à une norme 

objective: le vice est considéré c01tme apparent dès *'un acheteur raisonnable s'en serait rendu 

c ~ m p t e " ~ .  Sur le plan du régime indemnitaire de la garantie, le vendeur n'est tenu à aucun 

examen du bien. Son devoir se Wxe à déclara, en toute bonne fei, i'cxistence des vices cachés 

qui lui sont connus. Quant aux indices d'ua vice potentiel, iis ne cancernent le vendeur que dans 

la mesure ni il a rCcUcmcilt saisi leur ixnp0mdN3. A cet igard, i'intcrprétation extensive 

du vicc au sein de la gamntie peut * m e r  au ptofit de liachetna. Ii n'est pas nécessaire d'établir 

que It vendeur avait une connaissance de I'idcntité précise du vice ou de sa cause. La prise de 

conscience du vendeur telativemnit au fait que le bien d d'un déficit d'usage emporte 

connaissance de l'existence du viceHw. De fit, l'article 1728 C.c.Q. n'oblige pas B la 

connaissance de l'identité précise w de la nature du vicc mais simplement de son existence. 

583 - Par fleurs, la qualification dolosive de la connaissance du vice par le vendeur entraine 

une conséquence sur b plan du droit judiciaire. Elle suppose que le vendeur ait nécessairement 

1 " 3 ~ ~ n j o u  c. &lis&, [198q RD1 146 (C.Q.); DIebiai. c. Lao4 S.E. 89-537 (CA); Brim c. ïaeün, siqilo 
note l ~ 9 8 ; ~ Z c . L U w , & , ~ m ~ e 6 % . L ' I p p i i ~ a a  a imubkdesckvo i r s&l '~  etQVCrdCUTSQumiS 
a des mtrentes peut des dusians en rpponaec ooan~dictoiiw . . maispytytcment- 
araprincipes. km'bunalpeut~~hiadi~du~œ~eptkviœ~parr~lchMv, maisque 
le wndeur pouvait 1- 15- DoricSnkrft, [[1978] C.S. 334, RbUUeau c. Gagion mpm noie 798. 



été de mauvaise foi au moment de la vente. La prcwe de ce fhit est donc A la charge de 

i'achetedM5. Tous les ~ l i ~ y e n s  de pmive Irii mtent nCanmnim ouverts, y compris celle par 

prés0rrp,tim1~. 

584 - Dizn point de vue contemporain, l'adoption d'une nome d'&vaIuatitm purement subjective 

de la connaissance du vice par le vendeur est, B p1usieu111 égards, diconcertante. Les raisons ayant 

motivé le rejet de cette nonne ailleurs dans la garantie rtstent pertinentes. Une telle norme est 

a l'abri de tout critère de cumpitaice; l'achaeut devient prisonnier de l'inexpérience, de 

l'ignorance et mime de la négligence du vendeur. En outre, le respect par le vendeur de la simple 

bonne foi lui procure une immunité toute épreuve pour le domauge ne nuisant pas au bien 

vendu. Ainsi, moins Ie vendeur s'occupe & C O I I ~ I ( U ~  son bien, plus son immunité est grande. 

585 - Quoi qu'fi en soit, le vendeur passant sciemment sous silence un vice caché doit répondre 

de sa tromperie en dommages-intérêts. Iî nous reste à circonscrire l'étendue du préjudice qu'il 

se doit alors de réparer. 

b) Le dommage admin 4 r4puttioa ne comprend pas k préjudice indirect 

586 - Sclon l'article 1728 C.C.Q., lorsque le vendeur omet de dénoncer le vice caché connu, il 

est tenu de utous les dommages-in* in&N par l'achctap~. A nom avis, la formutation 

même du texte est cntiquablc. L'expression a & n r m a g e ~ l i n ~ »  dtsignc une i n d d 3  

pécuniaire en réparation d'un préjudice subi'". Elle b i t  &cc distinguCe du tcmrc ~(dommagm 

lms~rticle 2805 C.C.Q.; mi& 2202 CcB.C. T. RairiePr-We, PIiLds rh &il & 10 vente et(& bwge. S p U  
note 41, p. 138. 

'-Alloirt C. Po&sîm, JE. 78-975 (CS.); Hmel c. J d ,  qpm adc 696; Rvll c. Law&, swpm 696, I+tnùr- 
Robertson c. Cbllinr, qpm ndc 382. 



qui est synonyme de «ptéj~dicc»~~. Or, l'acheteur d'un bien vicié ne ~sou)ne~ pas d'une 

indemnité picuniaire mais d'un dommage ou d'ua préjudice. L'expression «dommages-in&& 

souffats par i ' a c h w  a été empruntée l'article 1527, milinta 1 C.C.B.C. par le Code chril du 

Québec. Ce sont en effet les wdssaires chargh de fa rédaction du Code civil rhc Bas Canada 

qui l'ont d'abord formulée. Ceux4 ont kidiqud comme une de lem i'acticle 

analogue du Code cM1 #ançai~'~". Cependant, cet uticle énonce plu& qye le vendeur est 

tenu de «tous les dommages-intérêts mets l'acheteun); il munaît donc à l'acheteur un droit 

aux dommages-intérêts. En substituant i uenvets~ les mots usoufkts p m ,  les codificateurs ont 

crronhent a t t n i  aux mots «dommages-intérêts,, le sens de «dommage» ou encore de 

apréjudicu. À l'étape de la rrcodificaticm, l'mcru n'a pas été corrigée. L'introduction de i'icle 

1728 C.C.Q., uniquement durant l'étude M e  du projet de code, a probablement contri'bu& B la 

reprise de l'erreur. L'article 1728 C.C.Q. paraik ainsi avoir kti  aveuglément calqyt sur le texte 

de l'article 1528, alinéa 1 C.C.B.C. En manche, la version anglaise du texte évite cette 

équivoque. Le tmnc damages désigne 1 la fois l'indemnité pécunihirc et le p,éjudi~e~~". A 
tout événement, la substance du &oit reconnu âaw l'article 1728 C.C.Q., comme dans l'article 

1527, alinéa 1 C.C.B.C., ne f i t  pas de doute. Que l'article confère à l'acheteur le droit de 

recIamer toute indemnité pécuniaire en réparation dLin préjudice subi ou plutôt le droit de se 

faire dhmmager de tout préjudice subi, le résultat pratique, soit une réparation intigrale du 

ptejudicc subi, est le mime. 

U1lCentrc &ncbcFebe cndroitpdvéetcomparédnQuCbec, Diaiwinobr & d t o l t p r i v E , ~ m ~ ~ , p - 6 ~ .  
H. Reid, Dlctlonnolrc dtr duit -Is et am&a W 7, pp. 193-194. Dans l'hyptbk * 
modificati011 ewntucIlc, 1'- admm@&b pwnir ta comnaablnnem rcmplocCt par le tame 
udommages,b. Celui-ci est i la fois la forme phriidte de u d m m a p  d le synonyme de «Aammnecn-. Voir 
Ceatre dtreckck endroit privé etCoaiput du- DfdformaVr derlioitprhrç, nqrendc 7.p. 1% (JCW 
le mot ~~Qmrmges»). CepeabnS les uQPnrmeeeiotaCrr9, ne se réRnza jormis au préjudia subi. 



587 - Dans son interprétation de î'cxprcssion mus les domrnagcs-mtir2ts ooufferts~, la 

jurisprudence s'est mon* virulente- Les tniuuam ont d'abord pg6 quc I'cqmssion c o m p d t  

tout préjudice d'ordre matériel, ttl que le chmage aux autres biens de I'a~hetM'~'~, dont des 

pertes financières, tels des revend" a des pfitst3? Ila l'ont ensuite étendue aux 

préjudices d'ordn C O I ~ O ~ C I ' ~ ~ ~  et il est donc acqyis que tous les types de pr@dict 

sont admis a réparation. 

588 - En matière contracnieUe, la règle générale limite la rCparation au dorrrmagc objectivement 

Cette ngle s'oppose P celle du dgimc ~~traco~~ttactuel selon laquelle tout 

dommage subi, même miprivisible. ~ ' i n d ~ e ~ ~ ~ ~ .  Or, la garantie relève ~ e s t c a n e n t  du 

domaine contractuel. En manche, la nondhonciatioa du vice caché connu constitue du dol. Et 

celui-ci fait l'objet de régles prOcises prévoyant un sort exccptiomd au doniairrt conmctuel. 

Selon l'ancien Code, le contractant coupable de do1 était responsable des dommages même 

 imprévisible^'^^? Le Code actuel ne dit p u  aum chose lorsqu'il dispose que l'auteur d'unc 

13"Ciwue~e C. Lachupelle, [1980] CS. 290; Pm&-Rohon  c. Collinsn sigim note 3 82; Hi c. B&, 119941 
R D 1  66 (C.S.). 

' 3 1 s ~ Ô u r  c. Asseh, JE. 85-88 (CS.). 

448. Voir -fois 1'snCt cx#Ptilrnntl SIdirC dkbimîkm et& déwbppemlt & Mmaiol c. (19%] 
W.Q. 2088 (CA.). 

""Artides 1457, olido 2 et 1607 C.C.Q. Voir C. Masse, d a  ricspons;ihiili~ M m ,  sgm a a ~  414, 275, m. 
49. 



diiute intentiomelle~ en matiért contractueDe répond des Qrrimages impd~isibles'~~~. Nous 

venons justement de souiigncf qut le do1 est n&essaPement une faute intcntio~elle'~'. La 

qualification dolosive du camportemeat du vendeur est alars décisive daiw la -tia de 

l'admissibilité du prijudict imprhrisiblt. En vvcrtu de i'anciea Code, la doctrine a soutenu que 

la réparation du dommage imprévisible constituait une application des règles géaéiales en matière 

contract~clle'~~. La source indépendante du do1 au scin de la garantie, y compris le do1 fictif 

par voie de pnisomption, reste ainsi fid& aux arigincs de la théorie ghéraie du doll=. 

589 - La responsabilité en dommages-mtirits cn vertu de la garantie n'est toutefois pas illimitée. 

En matière ex~~ontractuelle"~~ a conaacaick, m h e  pour le contractant huduleux') 

seul le dommage constituant une suite «inniadiate et  directe^ du manquement reproché peut être 

réparé. Ainsi, il fkut établir un tien causal convaincant entre le geste corrdanmé et le dommage 
mbit326 . Même si un vice caché est la source certaine diin dommage, celui-ci n'est pas 

nécessairement ouvert à indemnisation. Le préjudice constaté doit aussi Stre la conséquence 

immédiate et inévitable du vice caché1". Le k de causalit6 entrc le préjudice et le vice doit 

'q. Langelier, Cbm Carn bit M. T. 5, silpr~ me 627, p. 76; T. RaisScau-Haulc. hW du h i t  de h vente 
th louage. sicpm mte 41, p. 156; M. Paurecl4 La mue, ripa note 512, p. 158. 

mP.-B. MiQnault, Le h i t  civil EPMrmm, T. 7, sypm nae 446, p. 111. 

'=~rticle 1613 C.C.Q.; Article 1075 C.C.B.C. 

%-L. BauQuin, Les obligdow, npm 4483,434. no. 707. 



&cc m ~ n t r é ' ~ .  De même, le préjudice imputable à Ir voie partidère choisie par i'achctcur 
nkst pas admis h réparationua. 

590 - Le r é g b  de &mmage5-int&êts de la garantie constitue donc une application partidire 

de la théorie du dol. L'indemnisation admise suit celle de ia fiaude dans un ccmtexte contracniel 

ou extracontractuel. En ce sens, la ügnt de dbarcation entre le dommage prévisi'ble et 

imprévisible s'efface. Nous avons déja temat~u€ que l'ignorance du vice par le vendeur opire 

le déplaccmcnt entier de rarricte 1607 C.C.Q. Soutignoas ici que la connaissance du vice entraîne 

l'effet contraire: Ie vendeur est tenu de réparer tout préjudice subi, tant matériel ou corporel que 

moral. ï i  en riSulte, en ce cas, une identité de protection entre la garantie et la responsabilité 

extracunmctuelle. 

591 - Toutc la cuutradiction inhérente A l'assignation à la garantie d'une vocation de 

responsabilité du f i t  des produits apparaît dès lon au grand jour. La garantie coastitue une 

responsabilité du fkit des produits dont la règle de base en dommages-intérêts est une immunité 

complète du débiteur et dont la réparation du préjudice corporel est subordonnée B la preuve de 

hudc du vendeur. À titre de responsabilité modane des biens non s é c u r i ~ s ,  tek pqu'eile a 

été introduite en droit d c a i n t 3 " ,  europien'"' et, cn matière cxtracontmctuellc, 

a dont l'objectif principal est de protéger l'intégrité physique de la pcnonne, 

il aurait itt difficile d'envisager p h .  Si i'acc&s aux dommages-intir2ts en vertu de la gamntie 

en restait lai, il faudrait conchin à l'inaptitude de L'obligation &assimiet la vocation sécuritaire 



qui lui est confiée dans le domaine conûactwl suivant le M e  ciwü du Québec. Cependanf un 

dernier élément, respectant la logique dime responsabilité d'exception qui réprime non- 

dénonciation du vice caché, vient Clargir cet accés. I1 est devenu essentiel & pticiser à présent 

le rÔIe, dans le régime indemnitaire de la garantie, de la pr&somption de connaissance. 



Sowsection II La c o ~ n c e  peut €îre h p d e  p u  vok de présomption 
A La prhmptba r6pond i m e  nécasitd d'ordre commerdrl, wdil et ahri takt  

a) Li présomptbn est mie création joirldlque moderne 

592 - De tous les éléments juridiques constitutifs de Ir gairantie, &Cs dans la présente thèse, 
1333 fi seule la présomption de comaissance ne retrace pas son origine i I'Cpocioe rorriaine . 

fait, les jurisconsultes romains ignoraient toute idée de conmissance fictive du vcndd3? 

Seule la co~aissanct delle du vice était opposable à ce denier. 

593 - Rares sont les créations juridiques sponunées. La présomption de d s s a n c e  VCrm 

de la garantie ne fat pas excqtion. Elle vit te jour progressivement. Certains juristes b ç a i s  des 

XMC et XW siècles ont posé les premières piemo diane thbric de pdsomption de wnnaissanct. 

D'abord DuM~ulin'~~~',  puis ~ o m a t ~ ~ ~ ~  et ensuite pothidm ont soutenu que c-s 

vendeurs professiomels ne devaient pas bénéficier de Finnnimité accordée par la garantie aux 

vendeurs de bonne foi. Ils considéraient qye les fabricants et les vendeurs spéciatisés devaient, 

du fait de leur profession, être teaus de comaî trc I'cxistcnce des vices touchant leun biens. En 

mison des conséquences importantes des cornmcntairts exprimés par ces autan, nous estimons 

pertinent d'examiner séparément a en dCtail les roisons qui les ont incités à proposer cette règle 

ainsi que les techniques juridiques qu'ils ont invo~uées pour la j~stind~~~. L'idée de base était 

'U%recou~diIect&1ag~e enmaüht&vican'agstlit p m d m t e  ii#nitiihPmoinc rcamu 
daris la panmie contn i'évictim Voir mpm m. 167. 



de rendre ces vendeurs aussi redevables des dommages en vertu de h garantie que s'ils avaient 

intcntionneiiernent omis de rév&r un Mce cachk. 

594 - h règle de connaissauce ficiive était reçue et appiiquk cn ancien droit c d ~ n " ~ ~ .  R 
est donc normal que les codificateurs du droit basunadien aient cherchi à l'iuchire dans les 

dispositions de la garantie. Iis n'avaient toutehis aucun exemple en ce sens. fie Code civil 

jFonçrra n'énonçait pas formciicmc~lt la réglt. De même de nos jours, la présomption en 

droit h ç a i s  demeure essentiellement I'oeuvrc de la doctrine a de la iiaisprudenceXw0. En 

l'absence de texte, les commissaires chatgb de la rédactioa du Code civil du Bas C a d a  

décidèrent donc d'innovdu'. Ils ajoutèrent un d-ème alinéa à l 'dcb 1527 C.C.B.C. 

disposant que le vendeur, même ignorant, était responsable de tous les dommages subis «dans 

tous Ics cas où il est légalement présumé connaître les vices de la chose». De même, ils 

précisèrent que le vendeur ignorant dcs vices ne pouvait bénéficier de l'immunité lorsqulil était 

«légalement présumé les avoir connus'%. De fait, ils b t  oeuvre originale en cncadtant la 

connaissance fictive dans Ia fome juridique d'une présomption 14g~dc'~. Aucun des juristes 

fiançais pionniers de la connaissance fictive ne l'avait qualifiée de présomption au sens strict du 

tcrmc. En droit fiançais, cette qualification ne fait son apparition que pIw tard c h a  les 

auteurs1. En France, ea l'absence d'un tcxte de loi, la règle de swnaissance fictive ne peut 

lUbJ. Crémazie, M'l des no#onr W h ,  supra rue 288, p. 97, m. 301. 

IWJ. Gbeah, Con/onniri a goroniSes drmr la vente (?+di& mobiliers), supw nac W, 0p. 251 et S., m. 258. 

'%.-S. &ha66 Le &II Ml m. T. 4,I"ark A. hiRnQ 1858, p. 303, m. 686 (notc i&qm@de 6); 
C. Auby et C. Rmi, Cours & dbit CM1 m. T. 4, siqrrrr oote 21, p. 389, m. 35% G- Bwdry-Lwmikic 
et L. Saignat, TM& fhbiqw a m  & du& M De 10 V~CMC a & I'çciihngr, T. 18. supra m e  33, p. 373, 
no. 435. 



constituer une présomption légale. En prévoyant pr&knmt le cadre juridique de la amahance 

fictive, les codificateurs de 1866 ont permis d'éviter que ne se produisent w Québec Ia cdbicm 

et le débat vécus en droit &an& concernant à la fbis la n a t u ~ ~  juridique de la connaissance 

fictive et le type de présomption &édYI. 

595 - Le Code cMI du Québec remplace l'expression dégalement présumé connaître» le vice par 

(me pouvait i'ignordY6~. A première vue, ii n'est pas car i i a  si l'npmsion nowc11t 

constitue une simple reformulation de l'ancienne règle ou un concept diffërcat. En fait, 

l'explication du changement est relativement b d e .  Rappelons que l'article 1728 C.C.Q. est Ic 

demier-né de trois articles de la garantie d - t  i'expression et qu'il ne fut introduit dans le 

projet de code civil qu'au moment de son étude finaie. L'expression était d'abord suggérée cn 

1975 par l'Office de révision a i'égard du droit a I'exclusiou de la ga~antie'~' a elle est 

toujours conservée P ce chef". La reconrmandation de l'Office de révision du Code civil 

n'avait pas de quoi surprendre, car le droit âançais avait ~~t recours A cette 

cxpres~ion"'~. En 1987, le législateur a employé lo mZme expression dans sa formiilation par 

rapport à la nouvelle exigence du délai rais~mable'~~. Ce choix s'explique fort bien du fait 

que l'article 40 de la Convention sur la vente intemaiionale & mmhandires, une des sources 

'Y9Cass. av. 23 oct- IWO, G.P. 1940J.163; Cm. civ. lm, 21 nov. 1972, Bull. dv. 1992.b. 257, J.C.P. 
l974ii.17890, notc J. Ghstin. 



de i'ariicle 1739 C.C.Q., emploie la même atprcssioa. Le changement d'expression daas l'article 

1728 C.C.Q. paraît donc uniqyement motiv6 par le désir d'assuter la c0llcarQacc des termes 

employés pour désigner la présomption de coMaigsaacc H l'intérieur de la garantie. Les 

commentaires du ministre de la Justice n'indiquent d'ailleurs aucune intention de modifier 

l'interpréîation reçue de la présomption en vertu de Fancien Code; ils se bornent A a5nncr que 

l'article 1728 C.C.Q. est &spiré» des articles 1527 et 1528 C.C.B.C. En effet, ces deux articles 

sont les s d c s  sources officieles de l'article du nouveau Code1? Ainsi, si l'expression 

nouvelle vient du droit fiançais, notre droit continue de s'en distingua car la présomption est, 

suivant no* système, t e n f ' e  dans un texte légal, ce qui fui mkitc encore le statut 

exceptionnel d'une présomption  légal^'^^. II faut cependant éviter de croire que la signification 

précise de l'expression est immuable. La p~somption a subi une h lu t ion  impomtc du temps 

de l'ancien Code. Tout indique que cette évolution se poursuiva inéluctablement en droit 

nouveau. 

596 - L'expression me peut ignorm prête n6anmoins le flanc à La &que. En premier lieu, elle 

n'énonce pas, clairement du moins, raristcnce d'une présomption légale. Le législateur, en créant 

une présomption Iégaie, a parfois pris le soin de faire état d'une iq~ésomption'~~~~b ou encore 

d'employer le teme upré~umé~~~m. L'effet juridique associC i Fapression est donc moins 

évident pour le lecteur non initié, et cc, m b c  si le Code n'emploie aucun langage sacramentel 

"%adocaine,aivemr&muvnuiCode,s~lccardt PncoaiilElic qwi'expnssian mcpanrPdigooiicn, kviœ 
est OaPStitutive d ' u  pdmmpion ayant un effu équivaicnt P d e  en vatu de l'ancien Code: P - 4 .  Joàin, & 
dmrrleCodecMI &@ébec qpmnac39,p. 1Ul.m. 156,~. 12S,m~160,C.Masse,«Ioiwpoawbilité M m ,  
supra note 414, pp. 309-310. m. 85-86; D.4.  Lammge, La vaiitr, mpm siqrro 525, p. 102. m. 232; J. Fcmier, 
«Et les traibles cammhc&. avec ces vices a d h ,  Pott IlqO, 76. 



pour i'établisscment d'une présomption ICgrltUSs. En dcuxiiimc lieu, 1. formulation nbative 

m e  peut ignorc~, tr'ansmct un message p b  ambigu qyc celle de I'anciaa Code. Au liCU 

&miputer directement la amahance aqpisc au vendeur para le rendre rrsponsabk des 

dommages-intérêts, i'cnprcssion nouvelle p i d e  par voie indincte. Ce n'est toutcfoir pas 

l'ignorance illégitime qui raid k vendeur mponsablc des ~ g c s - i n t C r 2 t s ,  mais bien sa 

connaissance du vice. Même si I'effbt jwidique de I'expsion nouvelle doit éüe le même que 

l'expression de l'ancien Code, soit cehi d'une prisomption légale, I'avantagt de i'énoncer en 

périphrase n'est pas évident. 

597 - Rcmontcr le développement de Ir présomption de connaissance ne d t  toutefois pas à 

expliquer son existence. Nous estimons fondamental d'établir les -tifs a l'origine de sa dation 

et les théories juridiqyes qui la sous-tendent. 

b) La présomption repose sur un triple sock juridique 

598 - Sodignons que la présomption de comaissaace de nom droit s'appuie sur trois théUnes 

juridiques c'est-adire la garantie implicite, la fiute professionnelle a la responsabilité du f ~ t  des 

produits. Nous verrons que cette dernière théone W t e  de 1'iwnomie particulib de la gamtie 

"Varticie m'1, Püi30 1 C.C.Q. &hit îa m a n  iégaîe saas h r6âuhc i une u)IIPUIC p~bc.  ~'yt icic 
2847, 2 C.C.Q. CaoaPc une dgïe -on pminub ck -. en œmûu cas, h prbqtion 
s i m p l e d c œ l l c q u i c s t I b r d u c . É t o n ~ p u c ~ ~ c m  mriCRr rn i~ fà i î s  
4cprémimé9»mLcanaCpitCsr, ~ ~ I u i e a ~ ~ e .  E a ~ u s & e i r p r w 9 i o n s ~ o u ~  
R t e n u e s a u x ~ h C & d v ü ~ , I h t M o a p C e i n a c p e ~ ~  ~ * m s , t c l l a « e m p a i a , , r ~  
ouc~étaicnttcnoi*rirarrpiaitutivCI & ~ o n 1 c o J t . V o i r M , h i r P i t o q  C a a & & u i t j b g & . T .  
13. Pais, AinGokIcr, 1631. pp. 461412, m. 4p.444. Demême, G-Baudry-haniume . . a L. Bydt, Twt# 
théorique et pmzique dr &vit eivik Du obligrrtlonr. T. U. Paris, Larme, 1905. p. 917. m. 2657: a9'autm 
pdsompicms l~u~t~n~&mhiastRtes~~i~quesraiblu~)DefDiZsiliv113tmhncleCadrdvil 
rlL Qrrébec. le légishm s'cd aogmmca cavi & i'eirpnsnoa w c c i d *  (wicle 884. pliac. 2 i l'instar & t'article 
746 C.cBC) pcnsr créer une pbompiicm légaie. Pa0 une Ctudc co~ampn la smichnc da M o n s ,  
cornphnant aussi une raise en giidc eaarr leur iMipCtotan ri@& voit J. Wrob1twSLi, aSmunin et foncticnn Q 
pnhqtions jwidiqucsp, dans C. Perdman n P. Fadas, La pdsoqpciims a lu jk&ms en h i &  BMclles, 
BNyiant, 1974, 43, 71. 



dans le Code civil du Québec. Quant aux deux prmiicrej, leur 6laboratiou hmonte aux 

développements initiaux d'une règie de cannaissame fiche au sein de la garantie. 

599 - Les conditions sociales et économiques en France aux xvf et xvn' si&les étaient bien 

différentes de ceiles qui existaient 15 siècles plus tat à Rome. La renaissance scientifique a 
cultumile avait ouvert dc nouveaux horitons ghgraphiqucs et hoaniques. La échanges 

cornmerciam entre les continents, et w t  avec le Noweau Monde &aient devenus une réalité 

incontournable. La France, comme la plupart &s pays d'Europe, en- dans une nouvelie ère 

sociale et économique. L'ancien ordte foodal hdé sur une économie essentieilemcllt agricole 

avait perdu son emprise. La campagne se vidait graduellement au pmfit des villes. La 

réorganisation sociale vit la montée d'une nouvelle classe possédante de marchands a de 

commerçants. 

600 - La puissance économique de la classe des marchands se répercuta peu à peu sur la garantie. 

C'est alors que liadéquation C Q I I ~ I I ~ ~ ~ ~ ~  et sociale du compromis historique tondant la garantie 

qui comportait, d'une part, une responsabilité généraiiséc des vendeurs sans égard a la faute mais 

restreinte au bien lui-même et, d'autre parg une immunité du vendeur par rapport aux autres 

dommages subis, est progressivcmc~lt remise en cause. Les moyens financiers importants des 

vendeurs marchands militaient dors en faveur d'un accroissement de leur responsabilité pour la 

qualité du bien vendu. L'immunité de la plupart des vendeurs profhsimels pour les donnnages 

causés par leurs biens d6fectucwt fiit éventueiicmcllt perçue comme un avantage d i t a u t .  

601 - Dés 1555, Charles DuMoulin suggérait un premier snoyen d'atténuer cette immunité. Ii 

soutenait que le vendeur prof-cl & diena, qu'il les dabxiqoe lp idme ou ceux des autres, 

par l'exercice de son métier ou son camncm, siam expnssément, du moias impliciten#nt @so 

fàcto a acproJuso a h  que [ces bicnsJ wnt ccmfbmw et pmpm A l'usage auquel 5 sont 



Selon DuMoulin, en exerçant publiquement un commnce spécialisé, le vendeur 

aûïnnai~ tant au public en générai qd& l'acheteur en particulier, 19 qualité de ses biens. Il devait 

s'attendre que son achacur se fie A sa canp&ace pour silectionna et vendre h biens dc borne 

qualité. L'extension de la responsabilité du fitbricant et du vendna professionnel spécialisé était 

donc fondhe sur la théorie de la gruanrie comm~melle  Impl&#e de qualit&. 

602 - Pour sa part, Domat proposait une autre voie pour contrer Pinimunitt du vendcur 

professionnel. A son avis, le vendeur ignorant du vice dcwPUt tenu à une indemnisation 

complète pour les cas ou il était gobligé de connaître les défkuts [...] comme si un architecte qui 

foumit les matcriaux pour un bPtiment y en avait mis de mal umditi~nnés~~%. 

L'dargissement de responsabilité était donc f'ondé, a son avis, sur la théorie de la fme  

professionnelle. 

603 - Pothier cautionnait la théorie de la garantie conveaticmneiie implicite de qualité en écrivant 

que cqar la profession publique que ne marchand fabricant ou non fabricant] fait de son 

commetce, il SC rend responsable de la bonté des mafchandiscs *'il débite, pour l'usage auquel 

elles sont Aussi, il reprenait la thiorit de la faute professionnelle en précisant 

que I'<cimpéritie ou De] difaut de connaissance dans tout ce qui concerne son art, est une faute 

qui lui est imputée, personne ne devant prof- publiqyemcat un art, s'il n'a pas toutes les 

connaissances nécessaires pour le bien cx~rca'~%. En inttgmnt dans une règle unique les 



dcux théories, Pothier joua un tôle plus qndiétique que créatif. Nhmins, ii dabore un cadre 

juridique relativement précis pour imposer au vendeur professianncl une cwnaissance fictive du 

vice. À tout bénement, il reste que la présomption de ccmnaiwcc dont le droit qutbécois est 

l'héritier repose sur les thédes juridiques primaires de h gaantie conventionnelle implicite de 

quaiité et de la faute professi01111eiie. 

604 - La création de la présomption de connaissance a donc été précédée d'ime constatation 

préaiable de la nécessité tant cornmerciaie que sociale d'atténuer, à i'égard de cntains vendeurs 

professionnels, l'immunité conférée par la garantie romaine au vendeur ignorant Cette 

connaissance fictive est issue de l'interprétation bçaisc  de la garantie romaine et elle y 

demeure pmpre. La règle, suivant des nuances légèrement diffircntcs, est cncorc observée 

d'ailleurs dans toutes les juridictions de tradition fiançaise, dont la Fran~e"~, la 

Bclgiq~e"~l et la Louisiane"". 

605 - La nécessité commerciale a sociale d'élargir I'accessibiiité aux dommages-intérêts eh vertu 

de la garantie n'était toutefois pas limitie au droit fiançais. La présomption de connaissance, dite 

parfois (cègle de P0thicrJ3% s'est inmduite dans plusieurs autres systèmes ayant une garantie 

romaine, notamment les pays sud-américains1( de tradition espagnole, et le droit sud-aâicain, 



de tradition né~rlrndairc'~~. Notm toutefois pue dana la plupart des autres s y s t b e s  

juridiques civilistcs, i'irrnrnmité du vendeur est égalcmcnt assaiUie par une panoplie de 

tccbniqucs, dont la faute p rhdc l l a .  Même en Allemagne, où la fidélité à l'immunité du 

vendeur ignorant reste, sur le plan législatif, la plus marquée, les bi'bunaux n'ont cessé de 

diminuer sa portée en accordant des intnpr6tations extensives aux représentations tacitd3" 

et à la délivrance difectueu~c'~". 

606 - L'immwritd générale du vendeur ignorant au regard des dommages-in* constituait donc 

un modus vivendi juridique acceptable, voire idéai, à l'tpoque romaine où la vie et l'iconomie 

restaient généralement terrimes et peu développks. Cependant, elle se montre incornpatiile 

avec les attentes commerciales et sociales d'une société d e m e  à l'économie industrialisée. Dc 

fait, clle est presque toujours rejetée même dans les juridictions autrement f i d h  aux préceptes 

de la garantie romaine. Vas la fin du xm? siècle, la cornmon law, par l'intermédiaire de la Sole 

of Goods Act, d&crétait, suivant la garantie ligale de qualité, une responsabilité g i n M c  en 

dommages-intérêts pour les vendeurs professionnels ~pécialisés'~~. La dbcision d'écarter 

foxmellement l'immunid en dommagcsintmts pour cette catégorie de vendeur eut justement lieu 

dans le marchC le plus industriaiisk de son époque. Cependant, la wmmon law adopta, par une 

'% W. Lee, An 1 .  ap Roman-Dutch Law, 5' éd., ûxîosb ClYtnQs 1953, p. 297. Voir J. Davids, 
c 9 e a l d s  Liability for Lamt Deféctm, (1964) 81 U.U. 418. 

'%dcle 14% aiiuéa 1 Ga& civü iiotim; atîide 543 Codr civil gricc; articles 913 et S. Cb& chrilpwncsciis; 
asticle 208, aiinéa 3 Code du oblipdom Q Co& cfvil sirir~e. 

lWE. Rabel, NA Specimai of compati= taw: 'Ibc Main Rcmodies far the Sellds Breach of WIfllPty»* supm 
note 917, 183. 

""voir les aidosi* apm mte l2l8. 



voit simplement plus directe, la solution déji obswée en droit hnçais par i'mtremise de la 

présomption de ~~nnaissance'~~. 

607 - A l'aube de l'en& en vigueur du Code cM1 du Qudbec et campte tenu du rolc partider 

de responsabilité du fait des produits en matière contractuclle d é r é  à la garantit, il faut 

déterminer si l'immunie traditionnelle en dommages-mtérêts du vendeur ignorant doit êirc 

davantage restreinte. Depuis la &I de la Seconde Gucm mondiale, a surtout durant les dernières 

décennies, le caractèrc technique des biens dont nous nous servons quotidienncmcnt n'a cessé de 

croître, notaniment sur les plans mbcanique, électronique, médical et informatique. Cette montée 

a coïhcidé avec l'augmentation de leur camctérc dangcma et a engendré d'innombrables risques 

pour les usagers. Ces périls étaient tout à fiiit inconcevables tant a l'époqye romaine qu'au 

moment de l'élaboration de la présomption de connaissance en vertu de l'ancien droit fiançais. 

À l'instar du droit améri~ain'~ et n u o p é ~ n ' ~ ~  ainsi que celui des autres provinces 

 canadienne^'^^, le législateur cpébécois voulait, dans le Code civil du Québec, s'attaquer au 

problème que représente le camctin non sécuritain des biens. La protection de l'intégrité 

physique de la personne était m h e  une des priontés de la réforme. En effet, le droit à l'intégrité 

est reconnu comme un principe fondamental de notre droit"". Une série de mesures concrétise 

d'ailleurs le principe. Une responsabilité spiciale assurant la sécurité des biens en matière 

exiracontractuelie est créée'". Cexclusion conventionnelle de responsabilité pour le préjudice 

'mCertains auteunr ont même s e  que k dgie de ia Sbie of Goodr A d  fia inspi& par la rtgle de 
COIIIlôiSSaPce fictive Clabortt par Pothia. Voir SB. Moyie, Tiie Con- of Sglc in the Civil Lmv, O x f N  
1892, p. 205, we innapeginale 3; R zimmmnmn. Lmv of Obligm'o~ - Romcm Foundoriow of the Civilian 
Tradition, supra aote 58, p. 336. 

'"'~rticle 40% Second Resfo~nent of Tom, sqm mte 520. 

'3nDire~rive eur~pinuie du z j f ~ i n ~ t  1983 sirr ha nupo~abiïité r& folr &pror&la & f i ,  SUPFU we 516. 

'"Ontario Law Rcfamr Commissioa, Repm on nodkctF Liubiliry, Toronto, 0,s Prima, 1979. 

'314Articles 3, 10 C.C.Q. 

lnsArticles 1468, 1469 a 1473 C.c.Q. 



anporc1 est intadite"? de dénonciation dam un court dilai est p r o h i  4 i'égad 

de l'action cn riparation du préjudice cmporel1". L'immunité de rcspmsabW civile est 

accordée A celui qui dénonce un risque ii6 B la sécurité du public'". 

608 - L'analyse de la garantie au cours de la présente thèse a démontré que, malgré sa conception 

d'origine visant uniquement à assurer l'usage du bien a I'âonnêtcté du vendeur, i'obligation 

légale du vendeur assume de &on appropriée le rôle qui lui est confié de la responsabrlité du 

fait des produits en matiire contractuelle: la rcco~aissance d'un recours direct obligeant tous les 

intervenants commerciaux du bienum; le caractère indivisible""' d solidaite"" de la 

garantie; I'impssr'biiiti d'excbion col~vmtionnelle pour le préjudice corporel alliée à la nullité 

des clauses d'exclusion op& p u  la présomption de connai~sance"~; et l'impossibiiité 

d'opposer la nondénonciation pour préjudice corporel combinée avec i'application de la 

présomption de co~aissance'~~. En rcvaache, l'étude des myms d'akcution de la garantie 

a mis en évidence une contadiction inhirente, i savoir celle de vouloir confia une vocation de 

responsabiliti du fait des produits à une obligation dont le régime indenmitaire est fondé sur me 
immunité en dommages-intérêts. ûr, le Code civil du Québec: n'accorde à la garantie aucune 

nouvelle mtsurt explicite pour élargir l'accessibiîité aux dommages-intirtts en vue de contrer 

l'augmentation des risques afFërcnte aux biens modernes. Le réflexe premier est donc de se 

'374Anicie 1474, atinéa 2 C.C.Q. 

'"Am'cle 2930 C.C.Q. 

'3AArticle 1472 C.C.Q. 

'"Supra no. 182. 

'~Supm m. 190. 

'"'Supra no. 197. 

'=strpnr nos. 290 et S. 

'"'Supra nos. 440 a S. 



tomer ven l'intcrptitatim traditionneUc de ia présomption de ccmnaissance. Cepenàant, en vertu 

de l'ancien Code, les miunaux se refusèrent à imposer îa conaaissancc fictive à oous les vendeurs 

professiomcls, en pdculier aux vcndeias non ~pécialisCs"~. Qui plus les vendeurs 

professionnels, même spicialisés, se scmt vus autonosis 1 repousser la présomption de 

co~ais~ance'~"! Or, c'est 1e propre de toute responsabilité d e r n e  du fait des p d t s ,  

qu'elle soit amtn~aine'~~, t \ v o p 6 e a n ~ ~ ~ ~  ou Q U ~ ~ ~ C O ~ S C ~ ~ ~ ,  d'imposer à tout vendeur 

professiomel I'obligation de répondre intépicment du préjudice corporel causé par son bien non 

sécUntaire. 

609 - En constquence, pour assumer pleinement le d e  sédtaire confëré a k garantit par le 

droit nouveau, les théories juridiques traditiomc11es sous-tendant la présomption de coanaissiillct, 

soit la garantie convmtiome1le implicite de qualit6 et la fiutc professionneiie, ne sufnsent plus. 

610 - Ii peut être évenniciiernmt nécesmire d'imputer systimatiiqucawat au vendw professionnel 

la connaissance de tout vice cachb qui constitue aussi un vice de sécurité. Cela rcquerroit 

toutefois I'achévernent diine étape préalable selon laquelle Ic seas prCcis d'un vice de &cuité 

serait fixé selon les modalités de la garantit. Cela obligerait également à distinguer, sur le plan 

indemnitaire de la garantie, le vice caché ordlliain du vice caché dangncux ou non sécwitairc, 

ce que les textes n'autorisent pas. A tout événement, une solution minimnle s'impose dès 

maintenant. Tout vendeur professionnel doit être présumé, en principe de maniin inifkagable, 



connatae le vice caché pour ce qrDi est du préjudice oapanl que ce d d c r  engendre. Le rigimc 

i a d d t a i r t  de la g d e  doit assiira la réparation intégraie du prtjudice caporel causé par la 

déficience sécuritaire du bien. Ii peut par~i1~tre ~~ que îa présomption s'attache non à 

11activit6 exercée par le vendeur profisrionne1 rmis à la nature du musé p u  le vice. 

Une situation juridique cxceptionneiie rtqpiat des mesures l6galcs ~ t i ~ e i i e s .  L'imposition 

d'une connaissance fictive obligatoire au veadeur pféssionnel uniquement i i'égarû du pr@dice 

corporc1 subi n'est ccrtes pas plus originale que ka mise en place dbne responsabilité de sécurité 

des biens limitée au régime cxtracontractuel. De fai~ une coanaissanct fictive du vendeut 

professionnel pour le p ~ u i c e  corporel causé par le vice apparaît commc le complément 

nécessaire d'une responsabilité du f i t  des produits accordant une inmunité de principe à 

l'endroit des dommages-intérêts. 

611 - De la même manière que la vocation sécucitlirr de la garantie est complétée ni droit 

nouveau par les pmhiiitions impératives d'exclusion conventiomelîe et d'exigence temporelle 

par rapport au préjudice corporel, la présomption de connaissance doit Ctrr intcrpr&t de mani& 
telle que le régime indemnitaire de la garantie assure une indemnisation intégrale du pdjudicc 

corporel. S'ajoute donc à la garantie ~ v ~ 1 1 t i o ~ c l i t  implicite de qualité et a la faute 

professionnelle une troisième théone jmidique SOUS-tcndant la présomption de connaissance, soit 

la responsabilité du fait des produits. La concordance de ces théories jwidiqucs conduit à la 

détermination des vendeurs soumis a cette présomption ainsi qu'aux moyens leur permettant de 

s'en dégager. 

B. Certains vendeurs soirmb i k présomption sont rdmb i k repousser 

612 - Les premiers écrits concemant la présomption imposaient une connaissance fictive au 

vendeur qui, par l'«tx.ercict public de son méticm, lussait cntcndrt aux acheteurs piic 



compétence partidire dans le chou des bicns qu'il mctiait en vente"'? D c w  types de 

vend= furent alon prichkncnt désignés, soit le marchand fabricant13% et le «marchand 

qui vend des ouvragea [...] du conimeree dont il E t  professiodM1». Le premier tlément 

obligatoire à la naissance de la présomption ressort d@. Iî firut que le vendeur soit un 

marchand», c'est-à-dire une persorne exploitant un commerce de la vente des biens. De nos 

jours, le tcrmc est dépassé. L'habitude est phitôt de parler du «vendeur pmfessionne1». Cet& 

expression, absente du Code civil du Bos Cam&, revient h deux reprises daus les articles de la 

garantie au sein du Code ciid du Pour sa part, le muustrc 
. . de la Justice définit le 

vendeur professionnel comme une «pasonne qui a pour occupation habituelle la vente des 

biens1393». Lc statut de «marchan& ou de «oonxxnaçanb reste donc essentiel a i'existcnce de 

la présomption, mais sous la désignation pIus moderne de «vendeur professionnel». 

613 - D'autres texmes de la pr&omption ont aussi subi le coup de l'évolution des réalit& 

juridiques et commerciales. Le fabricant ne désignait à l'origine que celui gui avait créé Ie bien. 

Au fil des ans, les tri'bunaux se sont adaptes à de nouveaux moyens de commercialisation ou la 

personne ayant fâbriqué le bien difEre de celle qui s'occupe de sa mire distri'bution. En ces 

cuconstanct~, tout premier vendeur d'un bien de mime que taute petsonne prCscntant un bien 



comme ie sien ont été qualifiés de fabnca~t'~? En outn, la per#nuie nmetiant B neuf un bien 

usagé a été considMe coirime un fabri~ant"~. 

614 - L'cxprtssion marchand qui vend des ouvrages [...] du commerce dont il fbit profcssim 

a Cgaicmcnt été l'objet disuc certaine évolution. Depuis 1925, la Cour  SU^^^^, s'inspirant 

d'un courant restrictif même A i'époquc de la doctrine h ~ a i s e ' ~ * ,  ï'a restreinte awx vmdcurs 

professionnels spécialisés. Suivant cet& interpritation, la présomption ae s'attache qu'au vendeur 

dont le commerce se limite la traite de divers types d'un même bien, soit l'armurier'3m ou 

le concessionnaire d'aut~nobiks'~~. La juxispnidcncc a progressivement qualin6 de vendeurs 

spécialisés des commerçants se distinguant par leur domaine d'activité, cc qui peut regroupa une 

gamme de biens pIus variés. Les m i a u x  ont notamment jugé que les magasins d'outils de 

b~icolage'~ ou les quincailleries'''" consîiiuent des vendeurs spécialisés. Cette orientation 

LmParent c. hr~shriurer. sqra mte 728; -man-Yqhe Ltd c. Po& R@igcro#on Ihc, siqno notc 895,472; 
Fiat Moiors of C d  Lrd c. Demopm, supm mte 433. 

lmAnroine CJi4rtier et Fi is  Inc c. Equinmrenrr BIoc&wi H-e (Québec) Llée, JE. 82-959 (CS.). 

"%muon & Filion c. Davie Sliipbuiiding & Repoiring Co.. siqirra mte 722. La jwhpwkme antbieure nc 
faisait pas eite d&hcti(w: WiLFon c. Vrmchutefn, (1897) 6 B.R. 217; hjoie c. R o b ,  (1916) 50 CS. 395 (CR); 
Beaver Qil Co. c. V'neau, (1922) 29 RL. as. 106 (CS.). 

13% Baudry-Lawtide et L. Saigna$ Tm'ti thdorique e t p w  & h i !  CM, De la c et & ldeWange, 
T. 18, supm me 33. pp. 373-374, m. 436. La nqjarité des auteurs & i'tpoqut, sans faire ube étu& 
approfondie de la quegtiois cmmmhmt 

. . 
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de droit civillFrmçsùs, T. 24, supra mte 21, p. 290, m. 295; L. Guillaaard, Troirés & h vente n de i'échangc, T. 
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permet de quarifiicr des magasins d'alimcntati~n'~ a des phrmiiicies comme des vendeurs 

spécialisés par rapport a i a  biens ~u'ils débitent n d c m e n t .  

615 - La formulation initiale uconimncc dont il fait profession» ainsi que la tcnâance à Ir limiter 

aux vendeurs profcssionnels spécialisis s'appuyaient sur des motifs du marcbk de l'époque. Au 

moment de i'élaboration de la amnaissance fictive, les magasins se sptciPlisrnt dans Ir vente 

d'un type de bien étaient la règle. Le vendeut professionnel, tel l'armurier, Ic C O t d O d ~ t ,  le 

tonnelier, pratiquait le négoce d'imc certaine catégorie de biens. Le création, a surtout la 

prolifhtion, des grandes d a c e s  vendant des biens de tout g m t e  est un phénomène relativement 

récent, dont Papogéc suit la Seconde Guem mondiale. Par aüleun, la qualité même de vendeur 

généraliste ou non spécialisé paraît de plus en plus factice. Dans les grandes d a c e s ,  chacun des 

rayons veut être et se présente au public comme un spécialiste dans sa sphère de biens. Ces 

magasins constituent en réalité des amaigames réunissant une multitude de vendeurs spécialisés. 

La mise à l'éc?rt de la présomption pour les vendeurs non spécialisés de petite taille pose aussi 

problème. En effet, le critère essentiel motivant la connaissance fictive est la profession publique 

du marchand d'une certaine compétence dans Ics biens qu'il choisit de vendre. En exerçant son 

commerce, le vendeur non spécialisé, même de petite taiilt, fait publiquement vaioir sa 

compétence a l'endroit des biens qu'il met en vente. S'il maguine c h a  le vendeur protessiomet 

non spécialisé, Fachctm mite consciemment avec un commerçant plutôt qu'avec un vendeur 

privé parce que les biens off- sont dime ccrb.int q d t é .  Le vendeur professiorne1 non 

spécialisé gère donc, lui aussi, un «commerce dont ü f ~ t  profdom. 

616 - Du point de vue du droit ooqaré, l'extension de Ir présomption aux vendeurs 

professionnels non spécialisés ne préscatc rien de s&@cr. k droit usujcttit ainsi 

la3G. Cornu, diumanisatiioi~ &ni Ir rigueur, de la ginirit der vices cDcbb i Ii charge Bu wnhr 
prr , feSSi~b~,  (1975) 73 R TJ.C 126. J. Gkaia, Co-iti a gmn&s dmrr ia wnar mobilkas), npo 
note 686, p. 254, m. 259. 



tous les vendeurs professionnels il t présomption de connaissance. Depuis f 974, la coxnnon Iaw 

britanniquP" a l'instar du droit oblige tous les vendcura proféssionneis à 

la garantie de Qualité. 

617 - La doctrine québécoise, se prononçant en vertu du Code civil du Québec, se montre divisée 

sur la question. Certains auteurs estiment que la présomption de CO-ssance doit lier le vendeur 

non ~pécialisC'~~ dors que d'autres soutiennent encore que la grande diversité de biens d'un 

tel vendeur justifie dans son cas la non-application de ha pr~somptiod'"'. En dtlniire analyse, 

il appartiendra aux miunaux de fixer l'étendue précise d'application de la prisomption 

compatiile avec les exigences c01zp11erciales et saciales d e m e s .  Ii n'est twtefois ni nécessaire 

ni possible, à notre avis, d'attendre I'issue du débat avant de se prononcer pour une extension 

minimale de la prisomption au vendeur non spécialisé. La vocation séciaitairc de la garantie et 

la justification supplémentaire dc la ptisomption de connaissance par la thhie de la 

responsabilité du fait des produits imposcat a tout vendeur professionnel, saas 6 g d  au d e  
spécialisé de ses biens, la connaissance de tout vice en ce qui a trait au préjudice corporel que 

celui-ci engendre. La responsabilité des biens non sécuritaircs en matière extracontractucllc lie 

expressément les vendeurs profcssionaels non spécialisés, tels que le ufournisseum, le ugrossisten 

et le «détailIantIm». En matière con~~~tuelle,  la responsabilité ldgale du vendeur, en son volet 

- 

"La SwCy of Goodr f l i l ied T m )  Act (1973) a nmplad daus h Solc of Goods A a  Ies arplwsions (art. 
14) goodr ote of O dumiprion which it u in the unme of ahe seller's businus to siqip& et seiler w h  deok in goodr 
of rhat deSmpiion piu seller sells goo& in tfic tourse of biuiness. 

""'D.€. h m d a p ,  h i t  rie Irr m, q ac#e 525, pp. 102-103, m. 233. Voir Puaai G. GoIdstcin, «L1 
vente daas le mwepi Code cml du m c :  pue1ques ~ o n s  aitiqucs sur k projet & loi 125~, qpm mte 
47, 360. 



sécuritaire, doit faire de m2me: le vendcut professionnel non spécialisé doit être présumé 

connaître le vice caché pour ce qui cst du préjudice corporel que celui-ci occasionne. 

618 - Enfin, l'évolution du marché et de la technique juridique a eu pour effa d'assujettir ua 

autre vendeur à la présomption de connaissance. Au moment de la formation & la règle, il n l  

avait que deux moyens d'acquérir un b&imcnt Une pecsomc pouvait acheter un immeuble avec 

bâtisse érigée au en cordia la consmcticm A un arcbitectdm. Entn les Première et Seconde 

Guerres mondiales, le marché inaMbilier s'est vu msfonné par l'émergence de nouvelles 

techniques de construction et de camaciatisation des immmblcs &nt b fabrication des 

bâtiments risidentiels en sirie ainsi que la mon& d'un nouvel agent de commercialisation, le 

c<vendeur-cnîrcprennrn>. Celui-ci acquiert le terrain, assute la promotion du projet, construit le 

bâtiment et procède lui-m2me a la ventt de l'immeuble. Les concepteurs de la règle de 

connaissance fictive n'avaient pas envisagé son extension au domaine immobilier, car lcur époque 

ne connaissait pas cette espécc de vende~r «marchan& ou professionnel. En vertu de Fancien 

Code, les triiunaux lui ont étendu la présomption de ~anaissance"'~. Le vendeur- 

entrepreneur, par ses activités, imite effectivement un vendeur déja soumis à la ptcsomption; pour 

la construction de l'immeuble, le vendeur-entrrphncur n'est autre chose qu'un fabricant. 

L'extension de la présomption aux vendeurslecltrepreneurs n'est pas, par ailleurs, propre au droit 

québécois. Les miunaux fcançais"",  belge^'"^ et lo~isianais'~'~ ont adopti la même 

solution. 

'41'Cass. civ. 3: 27 man 1%9, D.1969J.633, am P. Jcstaz 

14'Cass. civ. ln, 22 a d  1977, Pzsc. 1977L 860. 



619 - La désignation des vendeurs soumis 4 la présomption nlest que i'étape obligatoire 

préliminaire dans sa régiementaticm. ïi faut ensuite déterminer quand, a daas quelie mcsrrrt, la 

présomption peut être repoussée. 

b) Le curctLre r€frrgrbk de ia présomption vu le  selon CactMtC dm vendeur et 1. 
nature da pr€judice causé 

620 - Dans le cas du fabricant du bien vicié, la doctrine"'* et les bi'buaauxt4" ont fait 

preuve d'une constance exemplaire*. il n'est même pas admis à tcntcr d'établir son ignorance du 

vice. La présomption de connaissance lui est héfiagabb. Eile constitue une présomption jzds 

ei de jure. 

621 - Plusieurs mous d'orâre factuel justifient cate mterprctation. Le Fabricant se @sente au 

pubtic comme î'cxpcrt ultime du bien créé. il doit en connaîûc les limites. Il peut as- la 

qualité du bien, car il conirôle tant la paiud'oeuvrc que les matkiaux crriployis dans sa dation. 

À titre d'expert du bien, le fabricant cautionne sa qualité et répond de ses d6ficicnces. L'acheteur 

doit pouvoir se fia à la compétence du fabricant. Or, ces raisons motivent la prépondérance 

d'une des théories juridiques sous-tendant la présomption. Mignauit eut le mot juste lorsqulil 

écrivit que le fabricant ne peut être reçu A plaider son ignorance du vice, car il est réputi avoir 

'4's~oss c. Dimrroll; Rars c. Emay. mpra WC 514 (les opinions de MM. ks jugea Angün et Migaault); Siutwon 
& Filion c. Davit Siphilàhg h RqaMng Co., apm wte 722; DylbtP c. Asselin. qpm aat 1315; 
Nmcù Xnc C. Cmmïm RectrZf Ço. U, L9J. 93-1569 (CS.). Vair B P h g a  C. Coca-Cok U, m p  n@c 3% 



wn bien. L'-op1 de Mignauit n'est dors pas sans rappeler la théorie 

juridique avmcée par DuMoulin'"': la connainasnce fictive s'appuie, en cette instance, sur 

L'existence d'une garantie conventiouneUe implicite de Qualiti. Lorsqu'imc pctsoo~le garantit 

spécialement i'cxécutim d'une obligation, elle est responsable en dommages-intérêts de son 

incxé~ution'''~. Par rapport au fabricant, l'acheteur bénéficie d'une protection juridique 

équivalente à m e  garantie conventimelle interdisant un vice au sens de la garantie a assurant 

que le bien puisse se& à l'usage auquel il est destin&. Ainsi, tous les domnages subis sont 

admis A réparation, Cette qualification irnfiagable de la présomption obligeant le fabricant n'est 

pas unique au droit qu&bécois. Les droits a l~uisianais'~ sont au même effet. 

La rnhe régle doit ea outre observée pour le vendcur-cn~mcur Qnt Mat s'assimile au 

fabricant La btr iae lU1 et la jurisprudenceTul rcfumt de lui pcrmcttre d'établir qu'il 

" '~ass .  av. lm, 27 wv. 1973, J.C.P. 19741L17887, me P. Malimnud 

l a A l a a d r  c. Btv?wglu Gmp, 359 So. 2d 607 1978); Assaciam F ù m d d  &v&es Co. Inc c. Ryan, 
382 So. 2d 215 (La App 3 6  Cir. 1980). Voir Artide 2545, dida 2 GI& avil Lodrfùne. 



ignorait le vice. Le droit ihçaidm et le droit louisianais'* partagent à noweau cette 

solution. 

622 - Lc carac&c réfragable ou non de la présomption du vendeur professiomel specialid est 

plus dis&. En vertu de l'ancien Code, la dactrinda et k jurisprudenc~'~' ont 

généralement conclu au camctérr réhgable de la présomption. Lcur interprétation s'expliquait 

par la thhie jmMdique menue pour sous-tendre la prémrnption à l'@rd de ce vendeur. Migmdt 

postulait à nouveau que l'obligation de ce vendeur n'était pas fadie  ((sur le motif qu'il serait, 

comme vendeur, garant de la qualité de la chose vendue» mais plut6t que le vice <aie pouvait être 

connu, même par l'ouvrier le plus habile"%. La norme de f~auvria le plus  habile^ parait 

s'accorder à la théorie mise en avant par Domat: la faute professionnelle. La théorie diterminante 

étant fondée sur la faute, le vendeur spécialisé itait donc natureilement admis à faire la preuve 

d'un comportement irréprochable. Eu 1925, la Cour suprême précisait le test auquel le vendeur 

'9i s'agit ck la rtgle &&aie en droit aançais pour tout vezdeur pmfessi~~lll~l. En matitre immobîlik, J. 
Picard, Téchnique & fa venie d'immeuble, Paris. Lizec, 1984, p. 420, m. 728. Depuis 1979, la sinutim juriüique 
du vendnuanqmmn se complique en aison de dispositioas abIigatoires pazticulihts. Voir B. Gniss et P. Bihr, 
Conmu-venres civiles et wnnnerualer, buta d'turbitclaion, bQa arnimrrcima, Pa&, P.UX. 1993, p. 247. 

lacar c. Mcwe, srqna lldSC 1413. Voir Commwain ofnciel la rtngOn & 1993, i'artide 2545 
C.c toursiane. 

'9.-B. Mignadî, h &it civil ccPiodlm, T.  7, sqm me 446, p. 113; JJ. Oliver, ciCommcotairr daaitb,, 
supra nae 1414, 160, T. Rwiseau-Hde. P&& dii dvft dc la vimrc & dir louage, siq~ra note 41, p. 142; JEC.  
Briedey et R A  MacDad4 Quebac CM Law, m p  ~c 1414, p. 525. Voir mefois C. Masse, c<L;r 
civile», supw ndc 414, 309, m. 888, qui le &&ait animc idhgabk. 

Auto d Suppiy Co. Ltd c. Clioqirrrtc, srpu 1399; M'idiot c. Gapd G4f Utilitiu k, 119641 
C.S. 439; Geneml Mo- of Cana& I;rd c. Bd&nger, JE. 82-885 (CA); F. M W  Inc c. Bernier, JE. 85-257 
(cm- 



spécialisé devait se soumettre pour réussir & décharger la présomption: ii ne devait avoir pu ni 

soupçonna le vice ni le déceler par tout moyen raisbnnable de sa part'-. 

623 - Le caractère réfiagable de la p&mnptian obligeant le vendeur professionnel spéciaüsé 

puvait E t c ,  tant comcrcialment que socialement, acceptable à la 5n du XR? et au dtbut du 

>ar siècle. À l'heure actueiie, ii est beaucoup plua difiïciic d'en dire autant La techniques 

commerciales de la distniution des biens ont évoiué au point que rachat d'un bien dvectement 

du fabricant se produit rarement. L'acheteur dCsirant acquirll un bien de qualité supéricurc se 

dirige surtout vers le vendeur spéciaIisé afin de profitet de ses conseils experts et du chou averti 

de ses biens. Dis lors, il paraît anachronique quim vcndeur professionnel spécialisé puisse, a 

l'exception de la perte d'usage du bien, systématiquement être exonéré de sa responsabilité en 

apportant ia preuve d'un comporrement sans faute dans sa manutention du bien. De plus, le 

caractirc: réfiagable de la présomption diborde I'tinique question de rétendue des dommages- 

intérêts dus par le vendeur. fl est aussi crucial dans la &limitation du b i t  d'cxclusian de la 

garantie. De fait, en dbchargeant la présomption, le vendeur pmfessionncl s'accorde le droit 

d'opposer a i'achtteut mute clause d'exclusion, particlie ou totale, de la garantie"? 

624 - La doctrine québécoise en vatu du nouveau Code est divisée sur la question. Cerrains 

auteurs estiment que la pdsomption du vendeur professionnel spécialisé doit être 

'UsAni~l~s 1732, 1733, aiinéa 1 C.C.Q. VaV qm aas. 293 et S. ïa seule excepi011 est l'exclusion pinapt sur 
te prèjudiœ mpore1 tx moral (art. 1474 C.C.Q.). Le nltvemeir dc Io pdampim écarte dc mCme P n i p œ  & 
chmciation dani un Mai damnable (on. 1739, dida 2 C.C.Q.). hsqw h vente est saimisc pi dmit de Io 
consommatim lasiniatiaa estévi&mmmt àüttzrPtt wie canaPi entier& IntoisiaQpmcscilon dit 
conromniareia est & naîux~ impCntive. Voir sypta m. 296. 



irrifiagableluO; d'autres préconisent une connaissance r&agabIelu'. Le haut niveau 

d'indusûialisation de notre société, Ia pénétration dans nos mocm d e s  a jMdi~ucs des 

valeurs concernant la protection du collsommateur, la position privilégiée du vendeur spCcialisi 

par sa catégorie réduite de biens et l'attrait que ce statut spicialist m e  sur sa ctientèlc 

motivent, B noin avis, une montée légitime de l'expectative & i'achctcur raisonnable. Les 

attentes commerciales et d e s  actuelles exigent que le vendeur professionnel spmalisé soit 

toujours tenu d'indemniser l'achetcia de l'entier prijudice causé par le Mce caché du bien. Une 

évolution s'est donc produite par rapport à la théorie juridique d6tennlliante sous-tendant la 

présomption pour ce type de v~~~deur.  La thbrie de la hute professionneUe a progressivement 

cédé sa place à celle de la garantie e0~lv~~1ti0ll~le11e implicite de quaiité. Par ailIeurs, sur le plan 

comparatif, la qualification irrifi.agable & la présomption du vendeur pmfissionuel spécialisé n'a 

rien d'insolite. Elle rejoint des solutions admises tant en droit civil g'en cammon law. En droit 

français, le vendeur spécialisé, comme tout vendeur proftssionnel, est soumis à une présomption 

de connaissance itrt&agablel". En cornmon law, où il y a absence de toute notion de 

présomption de connaissance, b vendeur professionnel spécialisé est toujours dcvablc de 

I'ensembIe des dommages-intérèts en vertu dc la garantie du v d d u l .  

625 - Les triiunaux québécois peuvent néanmoins préfim, pendant une période indéterminée, 

s'en tenir à i'interprétation traàitiomeiie du caracthe réfiagable de la présomption du vendeur 

spécialisé. Une telle interprétation se bute, croyons-nous, i une nouvelle limite. La présomption 

de connaissance repose aussi sut Ia théorie juridique de la responsabilité du fhit des produits. Que 



des biens non sécuritairts, le vendeur profdomel spécinlirç est toujom tenu de rCpondrc du 

lequel nous tcviendrons plus mi, il ne peut s'en h i  en &ablissant qu'il n'a commis aucune 

faute professionnek dans la disûi'bution du bien. C'est le prup de tout régime moderne de 

sécurité des biens que la notion de fiute soit supprhk au p d i t  de la collectivisation des risques 

des wagcn en responsabilisant ceux qui sont la mieux piacCs pour payer le coiit des dauxnagts, 

soit l'ensemble des agents de commercialisation des bicns. Ces d d a s  peuvent notamment se 

procurer les assunnccs requises a fixer les prix des biens en ~onséqucnce'~'. L'assise 

juridique nouvelle de la règle de connaissance fictive impose au vendeur professionnel spécialisé 

une présomption idfiagable du vice put ce q i  est Q picjudice cdlporc1 que ce dernier 

entraîne. Le vendeur pmftssionncl spécialisé est donc toujoun tenu de réparer le préjudice de 
cette nature. 

626 - Sous l'empire de l'ancien Code, le c a r a c k  réfragable ou non de la présomption obligeant 

le vendeur professionnel non spécialisé ne se posait pas. Un tel vendeur n'était même pas soumis 

i ia présomption, ce qui écartait toute discussion sous ce rapport. L'extension en b i t  nouveau 

4024, Second Res- of Tom, qpm 520, d a m e n t  (ch: cdbo plbÿc poÜcy dcrmiidr îkü 
theburdmofacciAmrnl i n j u r i ~ ~ ~ b y ~ ~ f a c o c u U m p t i ~ k p l r c c d i i p o o t b o i e w f p m y k e t  
tbem,aad~t i i ea tadasa~of~ct ion~wbich l i lbb l i ty in i iPIPoc  caabeakziaed; aadthattkcuimma 
ofsuchproducts bemitleü tbcmaxhum ofpmeaian attkhpiidiofsommne, r p d t b c p m p n ~ t o ~ a d  
it w those whô mniLd tht mm. WL. hipcr & W.P. Ilcriorni Lmv of T i  W 425, p. 693, mm 98: 
aniose wbo arc merchas ad cspdaliy t h e  enpBod in the nudbmiq cmeipew bwe tk apacity to 
&'bute t h c l a ~ r ~ f t h f e n o m a i g t k m ~ n y ~ b p i i c b s s c t b c ~ ~  J . G b a i i n , d a m  du~Siuîua 
198s sur la rtspansabilité du f'ait des pmâuits dçfeentciJlo,. siqim poic 516. 136. 



de la présomption a ce type de vendeur vient modifia ia donne. A cet égarâ, un auteur soutient 

déj'a que la présomption liant ce vendeur doit &rc inéfiagaablela. Les d s  jiuidiqws P 

l'appui de son interprétation sont néanmoins imprécis, se basant sur al'@'% dc IB réfome 

du Code civil qui accroît la rapcmd%té des fabricants et des vendeurs pmftssionnels. La 

jurisprudence pourra &entueliernent statua m ce sens. D'ailleuts, 1s t r i i  6rançah l'ont 

déjà fait'". En revanche, les tniunaia bclg~lY1 et l a u w i a n a i ~ ~ ~  ont, jusqu'a 

maintenant, refusé de prendre ce virage. Comme nous l'avons vu, k prCsomption & connaissance 

ne peut être dormiment  kéfiagable i moins quc h thbric juridique prépondérante la sous- 

tendant par rapport au vendeur en cause ne soit celle de la garantie coaventionneiie implicite de 

qualité. Ii faut donc décider que le vendeur pmftssionnnel non spéciaiisé se présente au public 

d'une manière telle qu'il afknc  ia Qualité et la boni6 de ses biens et que le public se fie à sa 
compitcnce. L'immense diversité des biens des vendeurs professimeis non spécialisés, 

combinée avec l'absence de leur part dtne compitmce padculiin au&U de la sélection 

primaire des biens, rend aléatoire, & notre avis, une telie interp&ation. L'évolution dts techniques 

de commncialisaticm de ces vendeurs pourra justifier un changement dans la perception et les 

attentes du public à leur sujet. Cependant, en l'absence de l'application & la théorie de la 

garantie conventiomeiIe implicite & qualiti, la théorie ditcrminaatc ne peut être que celle de 

la faute professionnelie. La présomption est alors &&able. Suivant le test énoncé dans Paffairc 



&mson d Fi4a0n1", elle peut donc tae relevée par la preuve que le vendeur n'avait pu ni 

soupçonner ni déceler le vice par tout moyen ni#nrnabIe; les nomies suivies par les au- 

vendeurs non sp~cialisés jouent alors m rôle clé. Le amictère réfiagable & la présomption pour 

ce type de vendeur doit néanmoins souffrir une aceptioa Celle4 dirive encore de la ~l~Wiime 

théorie juridiqye sowtc11dant la ptésornpb'on, soit la hsponsabilité du fhit des pmduits. 

Rappelons que, dans les autrts systémcs de &mit6 des biens, le vendeur professionnel non 

spécialisé est également tenu de fournir oa bien non dangereux. Hormis le cas du risque de 

développement, ce vendeur ne peut donc pas non p h  se dédire de sa responsabilité par la preuve 

de son absence de fautdu. La présomption de ~ s s a n c e  qui le lie revêt un caractite 

irréhgable en ce qui a trait au préjudice corporel occasionné par le vice. 

627 - Notons ici que la Loi sur la proiecrion du consommateur prévoit, à l'endroit de sa 

responsabilité spéciale pour vice caché tnoncie à l'article 53, une règle particulike en matiére 

de connaissance fictive. Le troisiime ahéa de l'article dispose que le fabricant et le conimerçant 

ne peuvent éiablir leur ignorance du vice. Pour le Eatrricaat, cette règle entraîne peu de neuf par 

rapport au droit commun. Comme nous l'avons vu, il est déjà tenu a une présomption de 

connaissance à teneur irréûagable. En revanche, pour le commerçant, surtout celui dont les biens 

ne sont pas spécialisés, la règle peut lourde de conséquences. h q u e  la vente est soumise 

à la Loi sur (a protection du consommateur, tout vendeur professionnel, même non spécialisé, 

est contraint, suivant cme nsponsabiiiti @cide, Q une présomption irrihgable de c o n n ~ c t  

du vice caché. il répond donc toujours de i'mttgralité du préjudice subi par i'achetcur- 

cons~mmateur'~. 



628 - Enfin, le canctke réfiagable de la p r b m p t k  d i v e  l'épineuse question de fa 

disponibilité de la déf- du misque de développcmentw au sein de la garantie. Cette expression 

désigne la déficience qui, en raWon de l'état scientifique et tecbniqpc des connaissances au 

moment de la vente, ne peut être décelée, seules les découvertes scientifiques subséquentes 

permettent de s'en rendre compte. Rien n'emp&he de Qualifier le risque de développement de 

vice au sens de ta garantie1. Xi n'est donc pas douteux qw la pcrtc d'usage occasionnée par 

un tel vice est pleinement aàmise à réparation suivant le rigime indemnitaire de la garantie. ii 

s'agit maintenant de savoir si la responsabilid en dommagcs~intérêts fondée sur la fiction 

juridique de la présomption de connaissance tient compte de la MW particulière d'un tel vice. 

En ce qui concerne le Code civil du Québec, la doctrine est dMsic sur h question. Un auteur 

soutient que te caractère inconnaissable du vice ne doit pas aninuer la responsabiiité du vendeur 

soumis à la prts~mption~~' dors que d'autres considirent que k caractire inconnaissable du 

vice emporte exoniratianl'". 

629 - Notons d'abord que le mycn de défense basé sut le risque de développement est étranger 

à la garantie. Le débiteur de la garantie s'engage à rendre un résultat ditexmin& L'intensité du 

contenu obligationne1 de i'obligation de I'article 1726 C.C.Q. est efftctivcment celle d'une 

garantie'u8. Ainsi, la preuve de l'absence de faute ou mime de force majeure n'est pas 

iibérat~ire''~~. Le vendeur ne peut donc êûc exaniri des conséquences de son inexécution en 

faisant valoir que f'engagement garrati ne pouvait Ctre réaiist à la Iumiin des connaissances au 

moment du contrat. Le bien duit procurer l'usage auquel facheteu pouvait s'attendre, y compris 

lU7C. Masse* «Im xupmbibté civiîew* npm nae 414, 310, m. 86. 



les attn'buts qui lui étaient erronQlent rattachés par le vendeur. Cehici n'a tout simplement pas 

à garantir ce -*il n'a pas la d tude  de pouvoi~ réaber. Le Le minconnaissable du vice 

ne change en rien sa recevabilité en vertu de la garantie tant en droit Mb6cois ou firançais qu'a 

droit b~lge'~'.  De mime, la mime observation vaut pour la garantie de qualité en verni de ia 

common law: l'impossiiilité du vendeur de pouvoir se rendre compte de la présence du vice ne 

lui est d'aucun S C C ~ P ~ S ' .  En revanche, les limites sciatifiques du jour de lo fabrication diin 

bien pcuvent k d e r  une défense valable dans le cas d'une action basée uniquemc~lt sur la thbrie 

de négligence. LorsquLn bica est à la hauteut des connaissances scicatifiques de son @que, le 

fabricant ne peut êac taxé de fiutif en le mettant sur le marchQ Dès 1944, Ia Cour suprême a 

donc décidé qu'ucn se servant des moyens et matériaux connus et employts dans le temps», un 

fabricant «ne comme[t] ccrtes pas une nigligen~e'~~». 

630 - En 1964, lors de la création en droit américain d'une responsabilité objective des produits 

dangcceux, i'objectif était de doter l'usager d'une ~aesponsabilité sbictc~, c'est-idire sans égard 

à la faute, ce qui dcartait en principe la défmse des limites scientifiqueda. N6anmoins, les 

ûiiunaux ont reconnu l'admissibilité de cette défase en jugeant que le vendeur ne pouvait êlrc 

tenu, en cettaines circonstances, de mettre sut le marché un bien plus siciiritairc que les 

connaissances de son époque ne pmettaient de &dus. Lorsque le bien était aussi sicUritaire 

que passible suivant i'état des connaissances au moment de sa fabrication, le vendeur n'était pas 

"YA~cIe  4ûtk Sew#id Rmmment of Tom. siipm note 520, Comment (a). Voir W.L. Pmstr & W.P. Keaton, 
Low of Tom sqm m e  425, p. 695. 



tcmi a la nouvcle ~espoasabitité'~. Ainsi f%t a& la SIate of the Art Dofènse (da défmsc 

[des limites] de l'état des &@CS de kt ou des connaissances scicntinqucs~)'. En 1979, 

cette défense fiit codinée dans FUmjkn Modd Prohuctr W U i t y  ~ c t ' ~ '  aâoptéc dans un 

nombre important d'États Imaicains, dont la Louisiane1U9. Lorsque des jmistes europCcns se 

mirent à élaborer, suivant en ceia l'exemple Bmcncain, une responsabilité des biens non 

sécuritaires, ils étaient aussi au couraat de cette défcns~'~.  Ainsi, la directive européenne 

énonce précisément que le dCfendcur peut &rc exonéré s'il établit que «l'état des connaissances 

scientifiques et techniques au moment de ta mise en circulation du produit par lui n'a pas permis 

de déceler rexistenct du dtfaut"%. Le législateur québécois, qui s'est inspi& de la directive 

européenne au moment de l'&bomiion de sa propre responsabilité des biens non shritaircs, 

a repris cc moyen d'cxonhtion dans les mêmes 

631 - Contrairement donc à lia garantie, les brisries de la faute et du régime spicial des biens non 

sécuritaires écartent presque systématiquement le risque de développement comme source de 

""Green c. Amen~crm T o h  Co., 5th Cir. 1969, 4û9 F.2d 1166. Eu Lauisianc, voir m g i r c  c. RI: Reynofdr 
Tobuccv Co., 5th Cir. 1963, 317 F. 2û 19. 

"nJ.T. Murray, ~ T b e  State oftk An Defcase in Suict Pmducts Liabiiitp, (1974) 57 MW LA 649; JJ. 
Raieigh, ctTbe 'State of th An' in Ruduu Liability A New Look at an Old 'Defulsc'~, (1977) 4 Ohio NL Rev. 
249. La qualification de cc moyen cammc uae âéfensc, plut& qunC condition dappiicatim & la quaddité 
rcnhen américliac wrs par& disaable. 



responsabilitc. Si le droit aux Qmmascs~mtaêtp en vntu de la garantie ne tenait donc q, soa 
inexécution, il n'y -t pas iieu de s'enquérir davantage de l'effet du risque de développement, 

Cependant, la nspoasabiliti pour dommages-int&&s ai vertu de la garantie est subardonnée à 

la connaissance &lie ou prCsum& du vice. Cacs, le cas de la connaissance rielie est 

incompatible avec la défense du r h p  de divelopp-t. Lorsqye le vendeur est au counint du 

vice, celui-ci est kément cormaissable. Le sort de cette défense par rapport A la connaissance 

fictive, imputée par le jeu de la présomption, est plus délicat. La présomption repose sur trois 

théories juridiques diffirentes. Ceiie qui est détembntc en chaque espèce varie suivant le type 

de vendeur en cause a la nature du préjudice mgenfi. La difense basée sur le risque de 

développement ne peut donc réwu que dans ia mesute O& elle agit efficacement conire la théorie 

juridique pdnentc. 

632 - Lorsque la théorie juridique en cause est celle & la garantie conventiouneiie implicite de 

qualité, comme daas Ie cas du Wricant, du v e n d e u r l c l l ~ c ~ p  ou du vendeur spécialisé, la 

défense du risque de diveloppement doit itrt imccvable. Ce moyen s'est montré incapable de 

résister à la garantie en tant qubbligatian légale mpplCC+ par la vente'". À la fois l'intensité 

du contenu obligatianael ct l'étendue du coatcnu juridique de l'engagement opposent une fin de 

non-recevoir à tout fait, &ne inccmnaissable, SC qualifiant de vice cachb au sens de la garantie. 

En ce qui a trait A la gatatltie conventionnelie implicite de Quatiti, réputée par la présomption de 

connaissance, l'intensité du contenu obligationne1 est la même, soit celle d'une garantie. De 

même, son contenu juridiqyc interdit Cgalcmcllt un vice au sens de la garantie et, partant, assure 

que Ic bien puisse servir à l'usage auquel il est destin& Le carach  inconnaissable du vice n'est 

alors d'aucune pertinence devant l'inexdcution de la garantie. Le vendeur n'a tout simplement 

pas à garantir ce qu'il n'est pas i même de W. La présomption liant C a  vcndem est donc 



irréfragable, indépendamaneat de toute vocation sictaitaire, uniquement poip assurer le plein 

rendexnent de la garantie sur le p h  indemaitaire*? 

633 - il n'en est pas de m b c  l q e  la thdorie détmnùmtc sous-tcndant la présomption est 

celle de la faute protcssionnelle. La théorie liant le v c n d ~  proftssiome1 non spécialisé A 

suivant une interprétation dépassée à notre avis, le vendeur pmf~~sionnel cptc9W tut appel a 

un concept de négligence conciiiable par rapport i la dbfense du risque de dhrcloppcmcat. 

cep end an^ la preuve n é c c s ~  pour établir un Nque de dévcloppcmcnt est plus exigeante que 

ceiie pour repousser la présomption basée srit une faute professiormelle. Le fhit de prouva que 

le vice ne pouvait être ni soupçomé ni décelé par mut moyen raisonnable ne sufnt pas. Ii riait 

établir que l'état des connaissances scientifiques, ttcbniique et auas au moment de la vnitc 

rendait Unpossiole le déc&leincnt du vice. Reste que le caractère réfiagable de la présomption 

permet ici de la ntlwer par la défmse du risque de développement. 

634 - Néanmoins, ces deux types de vendeun sont, en raison de la vocation sécwitaire de la 

garantie, également soumis a une présomption irnfragable de c0ll11aissa.n~~ au regard du préjudice 

corport1 causé par le vice. Cette vocation a déjà servi à bonifier la garantie; eue doit maintenant 

l'affaiblir. La théorie juridique sous-tcndant îa prCsoqtion, soit la rcsponsabiîité du fait des 

produits, tourne ici au désavantage de l'acheteur. De fait, la symétrie des deux systèmes de 

responsabilité des biens non SicUritaires impose à la thborie de responsabilité du f ~ t  des Prodpits, 

qui sous-tend ici la présomption de coanaissance de la garantie, i'accessibiiité au moyen de 

défase du risque de développement. Ainsi, la présomption de conaaissanct iiéc au préjudice 

corporel causé par Ic vice s'inciint, et ce, maigré son camctère cn principe ittéfkagable, tout 

comme le fait la rcsponsabiîité des biens non stcuritoins dans le domaine cxtea~0lltractue1, 

devant h preuve que la déficience &ait incamaissable en raison de I'état des co~lllaissanccs au 

m & c m  par la pnsompa'm dt tmmbaœ. voir J. ~a «~irtctivc cammimuoue Q 25 1985 



moment de îa vente. Nous estimons important toutefôis & biea prCciser les Qtigenccs élev&s 

liées à cette défense. li ne d t  pas au vendeur pmfisioimel non spCcirlirC de dimontrer que 

le vice ne pouvait être cornu de lui cn raison de Mat & connaissances particulières ou 

de celics qui étaient disponibles i son niveau dans la biirarcbie de Ir dismbution du bien"- 

De fait, une telle interpdtation vidcait la nouvc11t rcIponisobilité ~ t r a c t u c ~ c  de tout son 

sens cxccptiomel pour la réduire à une simple reqmmbilité paur bute. Le minhrc de la Justice, 

dans ses commentairCs sous l'article 1473 C.C.Q., met ainsi le ufàbricant, dimiuteut ou 

foumisseun> sur un pied d'égalité dans le fardeau d'établir quc &tat des connaissances 

scientifiques, technipes ou autres [...] ne pcrmtnait pas de d k d a  l'cxistcnce du défauw. Seul 

le moment d'appréciation du caractère inconnaissable varie selon le mnaent ou chaque vendeur 

se départit du bica. Pour être exonéré, le vendeur professionnel, qu'il soit soumis à h 

responsabiîiti des biens non sécuritairts du domaine extraconmel ou P la présomption de 

connaissssancc du vice par rapport au préjudice ccnpottl en venu de la garantie, b i t  donc 

démontrer que le vice était indécelable suivant l'état «des» cannaiss~nces en générai au moment 

pertinent1? 

635 - Enfin, précisons que la réglementation du risque de développement relève également de la 

Loi sur la protection du consommateur. Le troisième ilinéa de l'article 53, énonçant une 

responsabilité spéciale pour vice caché, empêche le fabricant et le commerçant d'établir leur 

ignorance du vice. Aucune exception n'est prévue en ce qui a trait 1 l'hypoth&~t ou le vice était 

inconnaissable en raison de l'état des comaissatlces au moment de Ir vente. Ain& lorsque la 

vente est soumise à la Loi sur la pmtectbn du cowommtirr, le fabricant de même que le 

commerçant du bien sont toujours responsables du vice qui constitue un ri- de 

développementrq. 

1Y5~~nt r0 :  C. M m  «Lo -té civiîm, nqao WC 414, 301, m. 77. 

l%rticle 1473, aiinéa 2 C.C.Q.; C. Masse, da q m d U t 6  c i . ,  siqm sou 414. 304, m. 81. 

Masse, «LI mpnsaUté civil~b, silpm me 414.296. m. 72. 



636 - Dans le Code civil rhc Québec, le caractire réfiagable de la présomption de co-ssauce 

varie donc suivant l'activité du vendeut et la nature du préjudice d. l'aisemble de 

la garantie, la présomption subit l'influence de l'atüi'butioa par le législateur dbne vocation 

sécuritaire i'obiigation & q d t 6  du vendeur. Lors~ue la conception prcxuiàe de la garantie 

et sa vocation sécuritaire sont mises en contradiction, cet& dernière &de cependant le pas. La 

défense du risque & déveIoppement n'ouvre aucune bréche dans le caractire idfiagable de la 

présomption lorsquteUe s'appuie sut la théorie de la garantie ~~~~ventiouncUe implicite de p l i * .  

La prisomption de connaissance repose sur i'opiration, parfois simuitanée, de plusieurs îhiorics 
juridiques. Cc systtme est partic1Iemcnt imputable l'évolution de la g d e  qpe nous avons 

observée; il s'explique égalemat par la structure du régime iadcrrmitaire à l'mtiticut de laquelle 

la présomption est tenue d'opéra La responsabilité pour &rnmageslintbr& en vaai de la 

garantie reste, en sa conceptiori, un régime d'exception fondi sur la prhaisse &mite que seul le 

vendeur coupable de fraude doit y être conclamni. Ses nombrruscs péré@atious respectent 

smpulcusemcnt la logique de cette pténiisse. 



CONCLUSION DE LA DEUXT~IE PARTIE 

637 - L'enamen du contenu juridique c o w ~ t  Ir sanction de la garantie - son exigence du 

délai raisonnable et son tégime id-tain - démontre i'infiucnce persistante du double axe de 

son développement. Ces aspects de la garantie rivélent P cet @ni des marques mdissociables 

de son double fbndcmcllt. 

638 - temporelle prévue par l'article 1739 C.c.Q. collstitue un moyen réactif et 

palliatif par rapport au fotldcmcllt principal de la garantie assurant l'usage du bien vendu. La 

premih partie de notre thèse a mis en évidence ta lourdeur de l'obligation imposée au vendeur 

d'assurer l'usage continu d'un bien longtemps apris sa vente. L'exigcnct du délai raisonnable 

empêche que i'cnvetgurc de ceat obligation ne soit une source d'instabilité contractuelle de la 

vente. Cette exigence *mporelle se mon- une espéce de usupcrpnsniptiom visaut, dans le 

cadre &mit de la garantit et dans une piriode de temps beaucoup phi9 brève, le même objectif 

de stabilisation des rapports juxiiiques que la prescription. Ainsi, la p*ti a la fois 

économique et juridique de la position du vendeur est compensée par un devoir formel de 

I'achetcur de porter rapidement sa découverte i la connaissance du vendeur. En ritablissant un 

certain équili'bre a l'intérieur de la garantie, t'exigence du déhi raisomble sert de contrepoids 

à l'usage protégé par la garantie. Ce danier et l'exigence du délai raisonnable restent imbriqués. 

Si i'obligation de rcndemc~lt de ia garantie n'était pas aussi étendue, il ne sait pas nécessain 

de ia baliser au moyen d'une limite spéciale d'mire temporel. Quant au deuxième fos1danent 

juridique, qui oblige le vendeur à la dénonciation du vice mch6 COMU, il se manifeste dans le 

domaine d'application de 1'arigeace temporelle. Lorsque le vendeur omet de révC1m le vice cachC 

connu, i'achetcur n'est p h  tenu & dinoncet sa dicowate A I"int&icur d'un délai raisonnable. 

L'intégration de la présomption de comabancc dans Fdgcnce temporelle enmûac un 

éliugisscmcnt immense de la por& de c m  incidence. 

639 - Les bornes du double fdement & la garantie restent aussi clairement visi'bles drins le 



régime indamitaint de cel le4 Ce régime se famifie en deia branches. La pmnibe est 

obligatoire et proairr à l'acheteur l'usage du bien. L'exécution en nature de Ia garantie, par lcs 

recours en nmplacewat a en téppzation, sont der 11y)yens ~OUVCZIIIX pamümt de rendre 
I'usage du bien. Le recours en réduction du prix monnaie la perte partielle d'usage dm que ia 

résolution i n d d s t  i'achetcur pour Ir p a a  mrjcure de l'usage. Les effcts de la résolution ni 

venu de la garantie tiennent Cgaiernent minutieusement compte de l'usage p a d  par le bien. 

En revanche, la deuxième branche en conditionnelit et ne réglemente que i'octmi des dommages- 

intérêts. Elle se base sur le fondement obligeant le vendeur à dénoncer le vice caché. Le vendeur 

est tenu à cette espèce d'indemnisation uniquement lorsqu'il omet de dénoncer le vice caché 

connu. La règle de la connaissance fictive, un prolongement de ce fondement, étend ce devoir 

à toute vente conclue par un vendeur piofessiomel. 

640 - Tant à l'égard de FtXigcnce tcmporc11e spéciale que du régime indemnitoirt particulier, les 

deux fondements de la garantit restent donc paipablcs. L'obligation prévue par l'article 1726 

C.C.Q. rdemie une garantie de l'usage du bien a ime garantie particulière contre la fraude du 

vendeur. 

641 - Par rapport a ceks que nous avons observées dans la première partie de cette thèse, les 

incidences des fondements juridiques dans la dt\Uièrnc partie SC démarquent de dcux manières. 

D'abord, dans la première partie, l'infiucnce de ceux-ci s'est rrianifestéc mivant un nombre 
important &effets pufois fmtcurs, parfois intap&atifs du contenu juridique en cause. Dans 

la deuxième partie, I'infiutllct se fhit maquer suivant des incidences moins nombreuses mais 

plus facilement paecph'bles. Ermite, le r61t cltcrc6 par ces fondements est MCttnt. Dons la 

première partie, leur rôle est hqlrganent passX Le contenu juridique à I'Cpreuve dtnniurnt 

l'existence de la garantie constitue une qression de ces fmdements. En revanche, en cc qui a 
trait au contenu juridique de la garantie réglementant sa sanction, ks fadcments juridiques 

occupent un rôk plus actif: I'existencc rnbe de l'exigence du déiai raisonnable est rcqyh par 

le fondement principai de la garantie; le &maine d'application de 1'dgencc tcmportk est Muit 



par le deuxiime fadement; la responsabilité obligatoire ampensant la perte d'usage, en natute 

ou en équivalent financier, exécute le fondement de l'usage proaé; la responsabilité 

wnditiomelle en dommages-intirZts concrétise b dcPxi&m hnd~m~l l t  en e n y a a t  sa 

violation. Au lieu de constituer la simple expression der fondemcllts juridiqrics, la garantie 

s'illustre, par l'obtention de résultats tangibles, carmne l'fnstnunent de leur rcalisation. 

642 - D'autres constatations qui SC sont dégagées de notre analyse débordent les fondements de 

la garantie. La dqudiciarisation de l'exigence du dtlai i.aisonnable a p m f o n d h t  modifié sa 

personnalité juridique. La limite tempoteile spéciale n'est plus un délai de dénonciation d e r m i  

dans le cadre de Ia prescription. AfEancbi de son crdre judiciaire, le délai de base raccourcit par 

rapport à celui qui était obsmré en vatu de l'ancien Code. La déjudiciaxisation de l'cxigcnce 

rend l'accès au régime de prolongement plus restreint. Toutes les causes de prolongement basées 

uniquement sur l'évitement de la judiciarisation du contlit ont perdu leur juscincation. A l'origine, 

le délai flexible n'était qu'une façade d'unité B une divcrsiti de délais. Au fil du temps, le délai 

raisonnable s'est dissocié de la multiplicité de délais pour acquérir une identité autonome. Cette 

tendance a toutefois donné lieu à des excès. fa doctrine et la jurisprudence ont trop souvent 

considéré le délai raisonnable comme indéfinissable et iuconuaissable. Or, le délai cherche encore 

à wnmétisa une appiication partidire de i'objtctif de l'exigence d'empêcha i'instabiliti 

contractuelic de la vente. L'atteinte de cet objectif est toutefois minie par l'absence d'une 

méthode précise de calcul de la durée acceptable. La d& inconnut du délai devient alors eiie- 

mCme source d'instabilité contnrctue11e. Seule une méthode pricise de calcul permet d'allier la 

fin de l'exigence à son moyen d'un délai flcxi'ble. 

643 - L'analyse du régime indemnitaire de la garantie &&le son incapacité stnactureiie à 

ripondre à la divenité des préjudices que le vice peut entretncr. L'L'octroi des dommages-intérêts 

n'est pas subordon116 à la réalisation d'un fait objectif. I1 -end phi& d'un fait subjectif, soit 

i'omission intentio~melie du vendeur de méler le vice caché. Le vendeur ignorant jouit en 

conséquence d'une immunité de principe H l'égard des dommages-intérêts. La présomption de 



connaissance ne joue pius don ua die subsidiaite. Elle riduit l'écart pérülcux entre i'assisc 

conceptuelle du dgbe SiRcrmritaire et une hsponsabW de principe du vendeur pmfeSSiL)aIIel 

cn dommages-in-. La ptésomption, appelée à se& toutes les sauces, est toutefois devenue 

un mécanisme d'application d'une subtiliti excessive. En revanche, sa complexité n'a d'égale que 

sa flexi'bilité. Elle s'est faconnée, depuis phisieurs siècles, à la mesint des exigences 

commerciales et sociales du jour. Son catactire complexe actuel est Ie reflet d t n  marché de plus 

en plus sophistiqui et d'me société aux prises avec de multiples m e  divetgcnis. 

644 - De son côté, la vocation SicUritaire de la garantie s'est consolidée et s'est intcnsifiie au 

cours de la deuxième partie de cette thèse. La mise A l'écart de Tazigence du délai raisonnable 

pour le vendeur soumis a la présomption de connaissance imite, dans ses effets, la règle des 

divers systtmes modernes de responsabilité du fait des produits. La suppression, par le droit 

commun, suivant L'article 2930 C.C.Q., de taute exigence ttniporelie de dinonciation de l'action 

en réparation du préjudice corporel, d m e  cette orientation. La faction &ciaitaire de la 

garantie s'inscrit totalement en faux contre Piirmnrnité en dommages-intérêts du vcadeur 

professionnel de bonne foi. Le vendeur professiomti, spécialisé ou non spécialisé, ne peut rester 

à l'abri d'une demande en réparation du préjudice corporel causé par le bien non sécuritaire. Tout 

systime modcme de responsabilité du fait des produits lui impose une rcsponsabiiité sans Iaute 

à l'égard du préjudice corporel causé par un tel bien. Dès lors, Ia vocation sécuritaire de ta 

garantie emporte une nouveiie thh ie  juridique sous-tendant la présomption de connaissance, 

celle de la responsabilité du fiait des produits. Cette théorie additionnelie astrciut le vendeur 

professionnel a une présomption héfiagable de conmissance du vice cacht au regard du 

prijudice corporel OccMaM6. Seul le risque de développanent échappe à cette théorie 

partidire qui sous-tend la présompîion. 

645 - La garantie s ' a  révéIée, depuis son origine, une obligation en changentent Tout présage 

qu'elle continuera de s'acctimater 1 son environnement juridique. ï i  est donc n6cessaire de 

s'intcrrciger sur liavenir de la garantie. 



LA GARANTIE PROSPECTIVE 

646 - Au lcndcmain de l'adoption d'un nouveau Code civil, il peut  paraît^^ prématuré d'aborder 

Ie droit fuau de la garantie. Cepcndang certaines tendances majeures se dessinent déjà. Le 

ICgislatcur et les tn'bunaux devront, dans un proche avenir, composer avec elles. 

647 - En pmnia lieu, nous croyons que la notion indépendante de vice caché coinme source de 

I'incx6cution de la garantie est appelée à disparaîî. La garantie énoncée dans i'article 1726 

C.C.Q. tente de procurer un résultat donné, soit le plein usage du bien, par la voie trop indircctc 

qui consiste i interdire la cause d'un dtficit d'usage, c'est-àdirt le vice cack  L'acheteur doit 

alors, afin de démontrer i'inexicuticm de h garantie, f h  la preuve non seulement d'un deficit 

d'usage mais de son origine prkisda. La garantie seait d'application beaucoup plus facile, 

quant a la charge de la preuve de i'achetcur et dans son administation par le tn'bunal, si son 

inexécution procédait de la simple constatation de l'omission de rendre le résultat recherché. La 

garantie de cornmon law adopte d'ailleurs cette voie latsqu'elie assure à l'acheteur un bien de 

merchuntabldsatirfictoty quaiiîy ou le fait qu'il soit j t  for its purpose. Ainsi, c'est le résultat 

escompté qui est protégé et non la cause de la défaillance qui est interdite. La gârantic du droit 

civil quibecois ne déviera sans doute pas de son objectif premier de procurer le plein usage du 

bien. i1 cd toutefois probable que le moyen de l'atteindre continuera à'évoluet au point que la 

simple absence du ridtat escompté cnûaîncxa son inexécution, 

648 - Le changement se produira, & nom avis, sous I'effet combini de trois facteurs. Le premier 

est le droit mternatiod de la vente. Depuis 1992Ia, îa Conwrion sw la vente intenurtiomle 

de murchandfres fkit partie du droit québécois et y est devenue le droit connnun de la vente 



int~mationalc'~'''. ûr, cate convention a préfaé Ir notion de w m f d t é ~  i celle de «vice 

caché)). La d d t é  se définit par un certain nombre de Cntircs dont celui selon lequel les 

biens doivent être aproprcs aux usages awcqueis sendent habitutiiemc~lt des marchandises du 

même type1"». L'mcxicution de I'obiigation de qualité de la Convention se coafirmt donc 

par i'inaptitudc du bien à procurrt l'usage a m d u  Ii nlmcornbe pas à l'acheteur de démontrer 

la cause de cette carcilce. Au fhr et a mesure de i'augmeatation des ventes régies par la 

Convention, les mbuaaux québicois subiront inévitoblancnt I'infiucnct de la notion de 

conformité et de la relative aisance A établg son inobsavation. Ddèmcment, le droit compsvt, 

surtout le droit français, se montrera flavorable i cc changement. En Fnnce, la garantit fondée 

sur la notion de vice caché est l'objet de vives critiques ai raison de la confiision entourant le 

concours des actions de l'acheteur? M. Ghcsth s'est notamment prononcé pour l'abolition 

de la garantie contre le vice caché a son remplacement par celle de la conf~rmiti'~. Le 

législateur nécrIandais a fait sienne cette solution a l'occasion de sa récente recodification du 

droit civil1'". Cate tendance prendra vnisemblablcmnit de i'ampleur au sein de l'union 

européenne après i'inoaduction dans le droit interne de ses pays membres de la DSrecrive sur h 

vente et les garanties qui adopte aussi la notion de confonnitéL4? Enfin, le troisième a dernier 

Id70C. Samwn, des conSequenoes & ia Cmvension des Naîions UMs sur les conrnu~ & vcmt intemarionaie 
& m w  sur l'élaboration du cantrat ck & marchamhm, (1992) 1 CP. dÙ N 177, 198, m. 14, d 
S. 

"nCass. civ. P, 5 mai 1993, D.1993 J.506, aotc A. m. civ. ln. 16 juin 1993, D.1994J.346, ~c 
T. Ciay. Le umcuus des actions n'est point un pbiètne ou @&bec. Voir npra no. 222. 

147sCommission &s a n n m d  ampbm, Aqpatidon & àïmatve sur h vente et lcs grnanties &r b m  
& consommatam. qpm iwne 1137. Voir wiclt 2, alinéa 2(b) et (c). 



facteur d'évolution proviendra du bit intane i u i - a .  fir nouvelle responsabilité 

exûacontractueUe des biens non ~~ n'oblige pas Ir victime i préciser l'identité du défaut 

de sécurité. ii iui suffit d'établit que le #bien n'ofne p u  la ricunté P laquelle on est 

normalement en droit de s'attendre1%. L'hcxécution procWe donc de la sede omission de 

procurer le résultat escompté. Dans le même sens, l'article 37 de la h i  srcr b pwtecfion du 

consommateur garantie que Ie bien puisse servir à son usage. I1 ne mentionne nullement la notion 

de vice. Ainsi, il s'agit du risultat escompté, et non la cause pouvant le fiusta, qui est mis au 

premier plan. La présente thèse a notamment dimont& que i'interprétation moderne de 

l'obligation énoncée pat l'article 1726 C.C.Q. i'a tramforniée en une garantie d'usage ou le vice 

a perdu tout trait distinct% celui-ci est devenu la simple source du déficit d'usage du bien. 

L'acheteur est nianmdins tenu en principe de pointer du doigt le vice en cause. Or, la «garantie 

de durabilité~ criée par l'article 1729 C.C.Q. dicharge l'acheteur, ion des ventes conclues par 

des vendcufs professioaneIs, mimt de cette condition: l'existence du vice est présumie lorsque 

le bien so- d'une détérioration prématUrte ou d'un mawais f~~~ctionnemmt. Ces trois 

facteurs contriiucront a transform~~, ea droit et non sadement de fbit, la garantie en unc garantie 

d'usage. Au lieu de réprimer la source de l'état défectueux, l'inexécution de la garantie et, 

partant, l'état défectuewt seront itablis par la preuve d'un d t s t  d'usage du bien. 

649 - En deuxiéme lieu, I'évoIution de la garantie pamet égalment d'cnvisagu la disparition 

de la présomption dc cbnuaissancc. L'intMt de ia prisomptiun est la distinction qu'clic opire 

enm le vendeur professionnel a le vendeur otdinaire. C'est ahsi que la prbmption empêche 

le vendeur profcssionnd d'exclure la garantie par wnveatioa, de se prbaloir dtne dénonciation 

îardive et de bénéficier dc l ' M e  du vendeur de banne foi au regard des dammages-mtérêts. 

L a  paiinmce de cette distinction restera probablement valable. A notre avis, Ic lC&islateur a bien 

agi en conservant cette règle dans le régime indaanitairc de h m t i e .  Nhmoias, la 

présomption est devenue un instnimcnt d'une & grande complexité en ce qui a trait i son 



application. Pour des raisons d'efficacité, il parai1 souhaitable que la notion de présomption de 

co~aissance du vendeur mit pmgmsivai#nt rrmplacéc par celie, léghncnt diffinntc de par 

son contenu niais d'application beaucoup plus simple, de vendeur professionnel. 

650 - En troisiinie lia, l'évolution de la garantie malive la question de son rôle en matière de 

sécurité. De notre point & vue, une rrsponsabilité idéale des biens non sécuritaircs aurait 

impiativement obligé taut vendeur ptofessio~cl a ripondre, indépendamment de la présence ou 

non d'un lien contractuel, de l'enti~ préjudice corporel engendré. Le législateur en a décidé 

autrement. Nous partageons le ngm d'au- juristes cpi auraient pdf& voir &tre une 

responsabilité unique en ce gui a &ait aux biens non sé~uritaim'~~. Le chou du législateur 

a toutefois réservé a la garantie une mission sicuntaire particulière. Son choix ne manque certes 

pas d'originaliti. Il s'oppose toutefois à une tcnâaace d m c  importante dans I t s  pays 

industriaIisés visant à dissocia l'obligation de sécurité de la garantie de qualité du vendeur. Par 

exemple, le droit américain a élaboré une rrsponsabilité stricte du fait des biens dangereux 

indépendante de la garantie de vente. Quant au droit européen, il a emprunté la même voie en 

réglementant séparément la responsabilité des biens non sédtaircs'"%t la garantie de qualité 

du La tendance à recourir a des modes dc régiemcntation distincts s'explique en 

partie par le fait que les obligations de quaîité et de &mité cherchent P réparef des préjudices 

de gravité inégale: l'obligation de qualiti dédommage de la perte économique résultant du non- 

fonctionnement du bien dors que l'obligation de sécurité indanuise l'atteinte l'intégrité 

physique de ia p a r ~ m i e ' ~ .  Elle skxpliquc Cgalemat par L pcrccpiion selon iaqucllc il 

manque à la garantie de q d t 6  la souplesse nicessaire pour répondre de façon appmprib aux 



défis posés par le bien non sécuritairc'*'. Pourtaat, 1. garantit qpébhise s'est montrée 

plcincmcnt capable d'assumer sa vocation sicuntaircm La limite tcmporciie puticuiiire à h 

garailltie, limite tant décriée comme incompaaible avec I'obiigaticm de s é c u i i t 6 I q  est 

neutdis& par I'effkt combin6 de i'aiticle 2930 C.C.Q. a de l'extclt3ion de la prisomption de 

connaissance de I'article 1739 C.C.Q. Le cdrc volo~ttaristc de Ir guaatic, midéré d'emblée 

comme inconciliable par apport au caractère nécessMcmeat impératif d'une obligation 

sCcuritairdq, est également écarié par ia probiiition â'cxc1usion coavc11tiomelit de 

responsabilité du préjudice corporel énoncée dans i'article 1474 C.C.Q. et 1'application de la 

présomption de connaissance aux clauses d'aclusion. Enna, le dmccnmt de 1. présompticm 

de connaissance dans le Code civil du Québec par h théorie de la tcsponsabilité du f ~ t  der 

produits permet au régime indemnitaire de la garantie de répondre 4 ia gravit6 excqtiomek que 

revêt le préjudice cozpore1. L'awibution d'une charge sécuiitpirr à 19 garantie poumit 

éventuciiement paraître moins insolite. D'autres juridictions, tant de wmmon hwl" que de 

droit civillW, co~enccnt  d'ailleurs à priviîégin i'intigration d'un volet 9écuitairC dans 

~W.L. W & WP. KQ1104 Lmu of Tom, siqim aote 425. p. 691, m.91, I.Wa&AuIlcy. «Nc 
plus COilfomrité ct sécuxitb. sypm iu*c 1480. 131. 



l'obligation de qU81ité du vendeur. Ii rama h mda ri cette tendance se gtnédisera ou se 

limitera à des cas isolés. À &ut béa- ta garantit de @té du droit pëbécois, de par sa 

capacité d'adaptation a de sa maliéabilité, a pu s'étendre W h  des &a\aintl d les garanties 

de droit américain a de plusieurs juridictions civilistcs européennes, &nt le droit fiançais, ont 

été incapables de se mdrc. Dans h meme où la vocaticm ~~ de ha gluantic ne s'oppose 

pas aux traits qui lui sont essentieis, cette mission continuera ijustifict un mppmchanent entre 

l'obligation de qualité du vendeur et ia responsabilité ~~trac~ntractucIIt des biens non 

sécuritaires. 



CONCLUSION 

651 - Dans un premier temps, nobz examen du contenu juridique de la garautie a permis d'établir 

I'existence de ses fondements juridiques modernes et de fiige ressortir les limites de IN 

influence. 

652 - La garantie de qualité dans le Code civil du Québec rcnilte en effet dtne hion, dont 

l'achèvement n'eut lieu que pendant l'ancien b i t  fian-, de deux obligations primitives du 

droit romain, soit la responsabilité édiiicienne et i'exigcnce de bonne foi en rapport avec te vice 

connu. Leur intégration s'est soldée par la naissance dime d e  obligation renfimiant deux 

principes directeurs. D'abord et principalement, le bien doit procurer son usage. Ensuite, le 

vendeur doit dénoncer le vice caché qui lui est connu. Chacun de ces principes &adte d'une 

interprétation particulière d'une de ces obligations romaines et de Ia fômc de leur mtégration 

dans une obligation unique. Le contenu de la garantie a ainsi été élaboré sur la base de ces 

principes qui sont devenus les fmdemcnts juridiques modcmes de la garantie de Qualité de wurct 

française et, partant, québdcoise. 

653 - Les traces de ces fondements sont partout présaites dans la daa ique  d m c  de la 

garantie. Le premier fondement, visant assutet à l'acheteur liisage du bien, appd dans 

l'interprétation extensive du vendeur que justifie le mttachcmmt à la garantie du hcom direct, 

dans la qualification du vice de fhit desûuctcur de IlislOgc, dans la présence de i'utigencc 

tcmporcllc spéciale et dans l'existence d'un tigime mdcmnitaih obligatoire protégeant l'usage 

du bien. Le deuxième fondement, c e n d  aur le devoir du vendeur de dénoncer le vice cache 

connu, se manifeste par la delimitation du Qmaine d'application i n t d h n t  l'exclusion 

conventionneiit, la levée du volet temporel quant Fexigence & dénonciation et l'acccssibdité 

restreinte aux dommages-intérêts. Ce même fademat justifie ces enits lorsque l'ohsian de 

dénoncer s'appuie sur la connaissance fictive imputée par voie & prisomption. 



654 - La garantie de Qualité énoncée par Ic Code civil du Québec n'est donc pas constituée d'une 

série de règles sans unité. Elle vthiculc des préceptes fbndamentaux. Elle r'piticult autour de 

deux concepto qui SOUS-taidmt son aptration et restent des points de réfhence iaccmcnirnables 

en ce qui a trait à sa compréhension. La nconnaissance du double fondement de h garantie 

favorise une interprétation cohérente de son contenu Ainsi, l'usage protégé par la gatantic qui 

définit l'cxistcnce du vice est le mCme que le régime mddtaire vise à rétabtir, l'ampleur du 

devoir que constitue la garantie doit ètrc considérée dans la détermination de la durée du délai 

raisomable. Les &es principes, condamnant la nondénonciation du vice eonnu ou ne pouvant 

être ignoré, sont déterminants a l'endroit de la prohibition de l'exclusion cunventionnelle, du 
caractère obligatoin de l'exigence du dtlai raisonnable et de l'accessibilité aux dommages- 

intérêts. Le doublc fondement explique certes la conception de la garantie. R pcnnet aussi de 

justifier son interprétation. Ces fondements sont des travées entre la garantie et sa mise en 

oeuvre. Ils sont devc~~us des objectifs que la garantie cherche à atteindre. 

655 - Le double fondement n'exerce toutefois pas un effet exclusif ni restrictif sur l'orientation 

de la garantie. Nom examen nous a permis aussi de constater la capacité de la garantit de 

dépasser ses fondements juridiques. Le I&islatna a assigné à la garantie un rôle de vecteur dans 

la responsabilitb du tait des produits en matière contractuelle. Ii autait éti tentant d'y voir 

l'avènement d'un nouveau fondement de la garantie. Le fait paraît prématuré et s'oppose A l'état 

actuel de la garantie. Celle-ci s'est eflcctivement révdlée en mesure de jouer un rôle sur le p h  

de la sécurité quaad le législateur a créé me responsabilité particulière der biens non sécuritaites 

et a empêché le cocontractant de s'en prévaloir. Nos recherches ont pmnis d'établir, de manière 

surabondante, que la ganmtie n'a pas été conçue pour indemniser l'acheteur du piijudicc mbi 1 

sa persorne. Sa vocation sécuritaire s'est plutôt gnffëc à une mcture exisîante conçue 

principalement pour assurer l'usage &u bien a la fianchise du vendeur. De fait, la garantie s'est 

montrée parfois dissonante quant 4 cette fonction aéCUritaOe. Notamment l'absorption de 
l'obligation d'avertissement dam le concept de vice absi que l'adcQuntion du régime 

indeainitaire par rapport au corpot~l ne se font pas sans Pour assumer sa 



fonction sécUntairt, lo garantit doit ce replia sra le dmit corirmun tdcs  les dgles de 
l'indivisibilité a de Ir soîidiuité de l'obligation et, au regard du préjudice corporel, dc la 

prohi'bition de I'exclusion camrentionnelle a de l'inopposabiiité & i'aigena temporieut de 

dénonciation. La garantie h s i t  ainsi i maratrisert d'unc &tre convenable mais encore 

imparfaite, une mission sécufitaire qui n'est pas de son essence. 

656 - Dans un deuxième temps, non analyse a pennis de cerner deux éIémaits vitaux par 

rapport a l'opération moderne de la garantie. Le pmnia relève de son fondement principal. 

657 - Le vice au sens de la garantie se définit par son effet sur I'usage du bien. La conception 

classique, encore cautionnée pat la formulation de Farticle 1726 C.C.Q. et selon îaqucUe I'effet 

nuisible à liisage est une condition du vice prohibé, ne tient plu. La dCrcnnination de l'existence 

d'un vice au sens de la garantie commence par la ~ * s s a n c c  quc le bien SOU& d'un déficit 

d'usage. Le vice perd ainsi tout trait distinctif d'identit6. Il n'est soumis à aucune norme ni règle 

de l'art; il peut être aussi bien un fPit p&is qu'un concert de faits. Le seul critère panettant de 

le repérer est le lien causal catrc le déficit d'usage canstaté et le phénomène rayant mgendri. 

La notion clé de la recevabilité dc la garantie s'est déplacée du vice réprisnt à l'usage protégé 

dont Ifétendue est circonscrite par les attentes dc l'acheteur raisonnable. L'obligation de quaiité 

du vendcur est discrétcrnent passée diane garantit contre les vices nuisibles à l'usage du bien à 

une garantie ttprllaant toute cause d'un &fi& d'usage du bien. La disparition de la notion 

indépendante de vice constituera ms doute l'achèvement de cette évoIution et aboutita P \me 

garantie de l'usage du bien. 

658 - L'autre constatation se situe au point de mcantre du deuxième tondemeut de la garantie 

et de sa vocation sédW. k rCgime indcmniîakc dc Ir garantie accorde au vendeur ignoraat 

du vice une imrnunité de principe A l'Cgud des do~magts-intir\etr. CeU& empêche ia garantie, 

par rapport au vendeur igaoccult, de réparer le p ~ ~ c e  co~pot~l. Or, 1'iadMnnisation dim tel 

préjuâice est le propre de boute rcspcjnsabité assuant ia sécurité des biens. Seule lo présomption 



de connaissance permet & passer outre P cette immunité. La portéc de la phSomPtion en vertu 

dc l'ancien Code ne sufnt pas h d e r  la protection minimate requise par une obligation 

modeme de stciaité. La dévohrtion d'un impératif dcwitaih i la gamntie milite dés lors en 

faveur d'une nouvelle théorie juridique sous-tendant la présomptia~i de connaissance, soit celle 

de la responsabilité du fait des produits. Cetic dernière impose à toi;t vendeur professionnel une 

prisomption héfiagable de d s a n c e  du vice caché au regard du préjudice carpore1 que 

celuisi occasionne. A l'instar da autres thédes juridiques sous-tendant 1. présomption, ceîle 

de la rcsponsabiliti du fait des produits obéit à ses propres r4gleis. Celles-ci s'harmonisent avec 

les préceptes de la responsabilité cxiraconîractu~lie des biens ncn sécuritaircs a pmncttcnt de 

relever, de manière exceptioanelle, la présomption devant le ris-que de développement. 

659 - Si la garantie dc Qualie du vendeut du droit civil québécois ;'est toujours montrée fidèle 

à ses fondcmcats juridiques de rire modeme, elle ne s'est tostefois pas conhie à eux. La 

garantie impressionne en effet par sa mouvance et sa flexi'bili!é. Tout en se bonifiant sans cesse 

par l'apport de cri* nouveaux d'ordre économique, social. scientinqpe et séciaitaire, elle n'a 

jamais laissé les principes directeurs qui l'animent devenir un obsf;icle à sa progression. 
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