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Propriété inteliectuelle

, Un an de droit de [a mode
Chronique par Anne-Emmanuelle KAHN,
maître de conférences à l'univeÆité Lyon 2 - Lumière (p. z6)

L'année écoulée (de juin 2007 à juin 2008) a été l'occasion pou r la
Cour de cassation d'élargir la liste des æuvres protégées par le
droit d'auteur puisqu'elle a affirmé dans un arrêt du 5 février 2008
qu'un défilé de mode est sans conteste une ceuvre protégeable

au titre du droit d'auteu r, contrairement à sa position en matière de protec-
tion des parfums. Mais cette année confirme également le malaise des juges
eu égard à la présomption de titularité des droits de la personne morale
exploitant les euvres. Ainsi, I'analyse des décisions démontre la tendance des
juges à se raccrocher aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle,
comme pour tenter de transformer en présomption Iégale une construction
ju risprudentielle pourtant solidement acquise aujourd'hui. Enfin, on relèvera
en matière de droit moral la difficile conciliation des intérêts des auteurs créa-
teurs de dessins et modèles destinés à l'industrie et ceux des entreprises
exploitantes de ces modèles pour lesquelles les intérêts économiques l'em-
portent sur les considérations personnalistes du droit d'auteur.
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'8 Le formalisme dans les contrats d'auteur'
Alexandre BORIES,

Le souci de protection dè ['auteur, présumé en position de faiblesse iuridique et économique par rapport à son
contractant, a conduit [e législateur du u mars 1957 à réduire [e champ de ta tiberté contractuelte en
subordonnant l'efficacité du contrat au respect de certaines formes. Toutefois, depuis cinquante ans, la
dimension économique du droit d'auteur s'est intensifiée. Le droit d'auteur a changé de paradigme. Dans ce
contexte, [a tendance générate est à la minimisation du formalisme.

1 - Traditionnellement, le droitd'auteurfrançais s'organiseautour
de la personne de I'auteur. Ce dernier bénéficie d'une protection
particulière par un droitspécifique qui ne s'applique qu'à lui. Cette
protection apparaît comme une nécessité impérieuse lorsque
l'auteur veut exploiter son ceuvre. En effe! même avec le dévelop-
pement du réseau lnternet, l'auteur n'étant généralement pas en
mesure d'exploiter lui-même sa création, il doit s'adresser à des
tiers, éditeur, entrepreneur de spectacles, dont la profession
consiste précisément à communiquer au public les ceuvres des

créateurs. ll s'ensuit que, pour l'exploitation de son ceuvre, l'auteur
doit conclure des contrats en vertu desquels il les autorise à repro-
duire etlou représenter son ceuvre. Dans ces hypothèses, le souci
de protection de l'auteur, présumé en position de faiblesse juridi-
que et économique par rapport à son contractant, a conduit !e

législateur du 11 mars 1957 à réduire le champ de la liberté
contractuelle en subordonnant l'e{ficacité du contrat au respect de
certaines formes 2.

Pourtant cefte analyse doit être modérée car, depuis cinquante
ans, la dimension économique du droit d'auteur s'est intensifiée.
Le droit d'auteur a changé de paradigme 3. ll tend à glisser d'un
droit de Ia création vers un droit de Ia production a. Ainsi, de plus
en plus de créations sont le produit d'entreprises car leur mise en
ceuvre nécessite d'importants moyens intellectuels et matériels -
que l'on songe aux logiciels, aux æuvres des arts appliqués, aux
ceuvres audiovisuelles ou multimédias. Corrélativement, la
commercialisation de ces ceuvres s'est industrialisée ; les intermé-
diaires entre les auteurs et le public se multiplient. Ce faisant, la
logique individualiste du droitd'auteur est appeléeà reculerdevant
la logique économique. On assistedonc à l'émergence, à côtéd'un
droit d'auteur traditionnel et très protecteur, d'un droit d'auteur
économique qui répond de plus en plus à des logiques autonomes.
Or, le formalisme, inhérent au droit d'auteur classique et civiliste,
apparaît incompatible avec les logiques commerciales du droit
d'auteur économique. Dans ce contexte, la tendance Bénéra le est
à la minimisation du formalisme.

Cette étude reprend des idees développées dans unethèse de doctorat intitu'
l& u Le fomalisme dàns les contrats d'auteu -Contribution à l'édification d'un
drcit d'auteü économique " redigee, sou! la direction de M. le profesgeurJeân-
Michel Bruguière parAlexandre Boriesetsoutenue le29 juin 2007 à l'univer-
sité Montpellier l. Le iury était composé pàr MM. les professeurs,ean Devèze,
Michel Vivân! Rémy Cabrillac, ainsi que par M-'Agnes Maffre-Bâugé et
M. Cilles Vercken.
No,us pensons qu'il convientde considérer avec F. Cény qr-r'il y a formalisme
lorsque lâ forme est reqüise " à peine d'inefflcacité iuddique (absence de sanc-
tioo sociale), à un degré quelconque , (F. Cén, sc/e nce et technique en droit
ÿiveNs t :Snry, 192q, L lll, p.99). -DèÉle même sens, /. F/our. Qup/gue5
temàtques sut l'évolution du {ornahsne. trudesoleûe, à Ceorypi Rped. Le

droit ptivé lançais au nilieu du xf siècle, vol.l : LCDI 195o, p. 93, n' 4.

Selon l'expression d'A- Diet2 in Mutation du dtuitd'auteut, Changement de
panrligme en matièrc dedrohd'auteü : RIDAoct. 1988, p.23.
Ph. Caudrut, Les défiêlés inlemqrcls d'un couple à succès i /e créateur et

l'investisseu : RIDA oct. 2001, p. 7l, spéc p l15

Pour essayer d'étudier cette évolution, nous aborderons les mani-
festations du formalisme dans les contrats d'auteur (l), puis les atté-
nuations du formalisme dans les contrats d'auteur (ll).

r. Manifestations du formalisme
dans [es contrats d'auteur

2 - La philosophie du droit des contrats d'auteur repose sur l'idée
de protection des auteurs. Au cours des débats législatifs portant
sur l'adoption de la loi du 1 1 mars 1957, le rapporteur J. lsorni
s'exprimait ainsi : o l'esprit dominant de ce texte, [...] la pensée
directrice qui l'anime, [...] c'est avant tout la protection de
l'artiste » 5. L'auteur est considéré, à l'instar du salarié, du locataire
et du consommateur, comme la partie faible du contrat, qui
comme telle, doit être protégée. ll n'est donc pas très surprenant
de constater que le formalisme, qui est habituellement protecteur,
ocèupe une place importante dans les contrats d'auteu.. Ainsi, si

certains contra8 doiventêtre constaté; par écrit (A), tous doivent
contenir certaines mentions (B).

A. - Formalisme de l'acie
3 - L'article L. 131-2, alinéa 1" du Code de la propriété intellec-

tuelle (CPl) est le siège d'un formalisme de l'acte 6. Aux termes de
cetarticle : n Les contats de représentation, d'édiüon etde produc-
tion audiovisuelle définis au présenttiùe doiventêùe çonstatés par
éctit. tl en est de même des auto sations gratuites d'exécution ».

Précisons la nature de ce formalisme (l ), avânt d'envisager son
régime (2).

1" Nature

4 - Le législateur n'a pas précisé la sanction qui s'attache à
l'exigence d'un écrit. Quelle est la sanction du défaut d'écrit ? On
a pu soutenir que, dans le silence de la loi, l'exigence d'un écrit est

une règle de validité. Mais on peut aussi considérer que l'écrit n'est

exigé que pour la préconstitution de la preuve et non ad validita-
tem.

Les tenants de la théorie selon laquelle l'écrit est en Principe
requis à peine de validité fondent leur analyse sur l'intention du
législateur. Selon ces auteurs, en l'absence d'écrit Ia sanction doit
être la nullité car, au cas contraire, la disposition spéciale exiSeantL

5.
6.

l.lsoni : lO AN, séance 19 aw. 1956, p. 1404.
Auquel ilfaut aiouter l ànicle t. ll2-7, àlinéa l '' du CPlquidispose que, /e
(on<entement peÉonneletdonné paréctit de l auleü estobli+ztohe '.Biet
que cefle règle soit poset dans la se(rion relalive au conirdl d Aition. il eql

àdmiiqu'ellèdo't ÿdppl.quer à ious les contràBd'exploitàlion du drortd'auteur
lch. Carcn, Drcit d'auteur et droits voisins : Litec, 2006, n' 401. - C. Colon'
beL Prcpiété littéraie et anistqtre et droits voising : Ptécis Dalloz, 1999, n' 29j.
- H. Desbois. Le drcitd'auteu en france : D. 1978, p. 494. - P.'Y. Cautier,
Ptoptiétéh éàie eté\ttitque : PlJf, b' êd- 2007- n' 451. - \. Mdflrc'qàuge.
t 
^pto 

àüon dp\ dtotu - Di<po<tlions lènùale, : lultsclàt5eü PrcqiétP I ttté'
eie ct AtListique- laÿ . I j|0. - L Pollàud-Dulidn. le droit d'àuteü : Econo'

nica,2OO5, n' 946- - R. Savatier, Commentairc de la loi du l1 ndts 1957 : JCP

C 1957, l, 1398, n" 84- - Conta, A- et H.-1. Lucas, IBité de Ia prcptiété litté-
aie et artistique : Litec,3'éd.2006, n" 5851.

3.

4.
a5



Ëtudes

un écrit (ici l'article L. 131-2, alioéa 1e'du CPI) ferait double
emploi avec la règle générale de l'article 1341 du Code civil, et
s'en distinguerait seulement par I'obligation de prouver au moyen
d'un écrit quelle que soit la somme en jeu. Or, il est peu vraisem-
blable que le législateur ait pris la peine d'exiger la rédaction d'un
écrit pour certains contrats dans le seul but d'écarter la preuve testi-
moniale, même si les actes juridiques en cause mettent en jeu des
intérêts inférieurs à 1500 euros, alors que l'article 1341 du Code
civil pose de façon générale que la preuve écrite est nécessaire
pour tous les actes juridiques mettant en jeu des intérêts supérieurs
à I 500 euros 7. L'article 1 341 du Code civil prévoit clairement Ie
principe général selon lequel le contrat doit être prouvé par écrit,
sans qu'il soit besoin de le rappeler spécialement pour tel ou tel
contrat 3. Par conséquent, I'écrit de l'article L. 1 3'l -2 du CPI serait
exigé ad validitatem.

Néanmoins, une autre partie de la doctrine remarque qu'à défaut
d'indication par le législateur quant à la naturede l'écrit,les magis-
trats analysent de façon quasi systématique I'écritcommeune règle
de preuve, par faveur pour le consensualisme e. Ces auteurs
approuvent cette analyse car elle respecte le principe du consen-
sualisme i toute disposition qui lui porte atteinte doit être expres-
sément formulée 10.

La jurisprudence du droit d'auteur considère, pour sa part, que
l'exigence de l'écrit prévue à l'article L. 131-2. alinéa 1"'du CPI
est une règle de preuve. Les décisions sont nombreuses et constan-
tes sur ce point. Par exemple, la cour d'appel de Paris a décidé, le
l3 janvier 2003, « que si l'article L. 131-2 du CPI invoqué par
l'appelant dispose que les contrats de représentation, d'édition et
de production audiovisuelle [...] doivent être constatés par écrit,
cette exigence concerne seulement la preuve du contrat et non sa

conclusion qui n'obéit à aucun formalisme, s'agissant de contrats
consensuels , 1 r. Cette solution est conforme à l'analyse intrinsè-
que de l'anicle L. 131-2 du CPl. En effet, selon cet article les
contrats doivent être " corstatés par écrit ", ce qui permet à
Desbois d'écrire que « constater, c'est constituer un mode de
preuve, alors que, si la formule comprenait une expression, telle
que " stipulé par écrit ", ce serait la naissance, non la constatation
de l'obligation, qui serait subordonnée à la rédaction d'un
acte , r2. Par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article L. 13i -2 du CPI renvoie
aux articles 1341 à 1348 du Code civil qui posent des règles de
preuve. ll est donc juste de penser que l'alinéa 1"' renvoie aussi à

des règles de preuve13.

2'Régime

5 - En application de l'anicle L. lll-2. alinea l"'du CPI les
contrats de représentation, d'édition et de production audiovi-
suelle, ainsi que les autorisations gratuites d'exécution, doiventêtre
constatés par écrit. ll convient d'alouter à cette énumération le
contrat d'adaptation audiovisuelle qui, selon l'a*icle L. 131-3,
alinéa 3 du CPl, doit être conclu par écrit sur un document distinct

7. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations : Précis Dalloz, 9. éd 2005,
n' 144-1. - l. flour, Quelques rcmatques sut l'évolution du fomalisne, a icle-

8. C. Laïoumet, Les obligations - Le contrat: Écononica,5. éd.200i, n.221.
9. I. Flour, Quelques remaques sur l'évolution du formalisme, aficle préc-, î. :4-

- H. L. et J. Mazeaud, Leçons de drcit civil, t. ll, vol- 1, Obligations, théorie
Bénérale : Montchrestien, ÿ éd. 1998, par î. Chabas, n" 72-

10.J. Flour, ibid.
11. CAPatis, l'e ch-, sect. A, 13 ianv.2003, Duchassaingde fontbressin c/ Sté La

Cazette du Palais : JutisData n" 2003-206140--Dans le même sens, CÀ ParÀ,
1" iuill. 1968 : D. 1968, p. 719.-Cass. 1" civ., 12 av. 1976 : RIDcon. 1978,
p. lA3, obs. H. Desbais ; RIDA oct. 1976, p- 164. - Cass. 1'" civ., 20 nov-
1979 : D. 1981, sonn. p. 86, obs. C. Colonbet. -TCl Paris,9 janv.2002, P.

c/ Iempspott : JutisDatÀ n' 2002-217920. - CA Aix-en-Provence, 2" ch.,7 févt.
2006, Eutlferaric/ Rinaudo Cualchierotti : JutisDatan 2006-299t45-

12. H. Desbois, Commentaie de la loi du 1 1 maÆ 1957 : D- 1957, léEisl. p. 362.
13. CA Aix-en-Provence, 7 févr.2006, ptéc.
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du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'ceuvre imprimée.
L'écrit peut être une télécopie ra ou un e-mal '5.

L'article L. I 31 -2, alinéa 1 "' du CPI est une rè6le dérogatoire aux
dispositions du Code civil relatives à la preuve des contrats. ll doit
donc être interprété de façon restrictive en application de l'adage
Exceptio est strictissimae interprctationis '6. La jurisprudence se
prononce en ce sens, estimant que Ia liste des contrats visés par
l'alinéa'le'del'articleL. 131-2 est limitative r 7. Ainsi, peuvent par
exemple être conclus sans qu'un écrit soit nécessaire : les contrats
decession pureetsimple du droitde reproduction r3, les contrats
à compte d'auteu r et de compte à demi 1e, les contrab de traduc-
tion ou encore les contrats d'adaptation autre qu'audiovisuelle 20.

Enfin, « l'intention du législateur étant de protéger l'auteur, l'écrit
prévu à l'article L. 131-2 du CPI ne peut être exigé, à titre de
preuve, que du contractant de I'auteur » 2r. Bien souvent, le carac-
tère mixte du contrat d'auteur, en principe civil pour l'auteur et
commercial pour le cessionnaire-commerçant, permet à l'auteur
de prouver partous moyens lecontratà l'égard du commerçant (C
com., art. L. I l0-3) 22.

6 - Les moyens de preuve prévus par les articles 1341 à 1348 du
Code civil, s'ils sont applicables à propos des contrats de l'alinéa 2
de l'article L. 131-2 du CPl, sont irrecevables, a contrado, pour les
contrats de l'alinéa 1e'. En conséquence, la preuve du contrat de
représentation, d'édition, de production audiovisuelle et des auto-
risations gratuites d'exécution ne peut pas être fa ite par témoin 2r.

De même, le commencement de preuve parécritde l'article 1347
du Code civil ne peut pas remplacer l'écrit de I'artjcle L. 131-2
alinéa 1"' du CPI 24. En outre, toutes les exceptions prévues par
l'article 1348 du Code civil sont irrecevables. ll en est ainsi de
l'impossibilité physique et morale que les intéressés peuvent allé-
guer pour avoir accès à la libre administration de la preuve. Par
exemple, un éditeur ne peut pas prétendre tirer partie des relations
d'intime confiance entretenues avec l'auteur pour se dispenser de
la production d'un écrit.

Cependant, le cessionnaire des droits d'auteur peut recourir à des
preuves non préconstituées. Ên effet, l'article L. 1 31 -2, alinéa 2 du
CPI rend seulement irrecevables les modes de preuve prévus aux
articles 1341 à1348duCodecivil ; il ne se prononce pas sur les
autres- On voit mal comment déduire de ce silence une volonté du
législateur d'exclure l'ensemble des preuves du droit commun.

14. ld rélécopie esr àscrmildble au lelégramme erpre<sément rdmis pàr l'àflicle
L. IJl-t,ali'néa IduCPI D drlleu19,elleenaujourd'huipropo.éepdrlesservi
ces de La Postecomme substitutdes télégrammes.

15.V. P.'Y. Cautier, L'E-Mailin Clés pour le siècle : D. 2000, p. 380.- A- Lucas,
Dtoit d'auteu et numétique : Litec, 1998, n. 595. - A. et H-.1- Lucas, op. cit-,
no 574. t. Pollàud-Dulian. op .it.. n" 948.

16. H. Roland et L. Boyer, Adales du droitfrançais : Litec, 1999, n. 125.
17. Cass. 1" ciÿ-,12 noy..I980 : RIDA oct. 1981, p. 192 ; RIDcom.198t, p. 748,

obs. A. f nnçon. - l)rte partie de lâ doctrine regrette cene solution et considère
que " l'écrit devrait s'imposer pour tous les conlrats, câr la raison de protectaon
de l'auteur est la même partout ' \P.-Y. Cautiet, op. cit-, n" 453- Adde,
C. Colonbet, op. cit., n" 319.- H- Desbois, op. cit-, no 518- A.etH.-l.Lucas,
op. cit., n' 57 1 . - f. Pollaud.Dulian, op. cit., n 947.-P. Siinelli, Le drcitmoral
de l'aùteur et le drcit commun des contrats : thèse Paris, 1 985, p- 1 74)-

1A. CA Pais,6 mai 1980 : RIDA janÿ.1981, p. 157 ; RfD con. 1980, p. 55t,obs-

19. R. Savatiet, Commentaire de la loidu 11 mars 1957, anicle préc-, n. 70- - CA
Paris, l0 juill. 1984 : lutisDeta.o 1984-02 57 26 lcontar de compre à demi).

?.O. CA Paris, 10 ûai 1973 : D. 1973, p. 548, concl. Cabannes.
21. fclParis,9 janv.2002, préc.-D€!à,CA Patis,17 juin 1976 : RID con. 1978,

p. 105, obs. H. Desbois.
22.ÎClParis,25 mats 1972 : RIDA juill.1972, p. 232.-Càss.1* civ., 12 aw. 1976,

préc. -CA Paris,6 mai 1980 : RTD con. 1980, p. 551, obs. A. Françon ; RIDA-
janv. 1981, p. 157.-Cass. 1É civ.,19 févt.2OO2, n" 99-21.220, Sté Axellnter
nationdl c / Cne de Blagnac : lutisData n 2002-0 1 327 2 ; Propr- inte - 2002,
p. 53, obs. A. Lucas ; RIDA jui . 2002, p. 399.

23. A. HugueL L'odle public er les contrats d'exploitation du drcitd'auteur, étude
su la loidu 11 ma$ 1957 : LCDJ 1961, n. 240.

24. A. Huguet, ibid. - A. et H.). Lucds, op. cit., no 57i. - R. Saÿatier, Connentaie
de la loi du 11 nars 1957, atticle péc., n" 70.a6
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L'auteur pourra donc recourir au serment décisoire 2s - mode de
preuve en pratique peu courant - et à l'aveu judiciaire '6. Certai-
nes décisions ont même admis, par une interprétation a cortrario
de I anicle I |55 du Code civil. la possibilité d'un aveu judiciaire
tacite' . Ce faisanl les magistrats amoindrissenl Ie formalisme
probatoire. Toutefois, cette minimisation semble relative car le
formalisme de la mention posé par l'article L. l3l -3 du CPI impli-
que, en pratique, la rédaction d'un écrit afin de prouver le contenu
de l'acte et de déterminer l'utilisation de l'ceuvre autorisée-

--lC-

25.H.Desbois,op.cit,n"Sl4.-P--y.Cautier.op.crt.,no452.-Enrevanche,le
semenl judrcrà ire supplâoire pdràît privé d'eftet càr l,a.l ic le I J b 7 du Code c ivil
exige. Àupréalable, que. là demànde ne soit pas totatementdenuéede ÿeu
ves . (Cass. civ, l2 iuill. 1924, cité pat Desbois, ibid.-Cass.civ.,24 léw. ig47 :
D. 1947. p. 276).

26.ICl Paris, l2 janv. 1988 : RIDA juil- 1988, p. I16, note p_-y. Cautjer. - CA
Patis, 6 ma6 l99t : lurisData n" 1991-02l9st _ - CA pais, 16 ianv. 2OO4 :
R|DA 2004, p. 329.

2 ). I Cl Pà! n, 28 le t I / I : RIDA àÿ! _ t 974. p_ BB. R I D @m. I g 7 S, p. 99, obs
H De\bo,5.- lCt Pàtis, 1l ianÿ_ rala : RTDcom t976, p 96,ob\. H. De,
bois. - TClPatit, 1 I juin 197a : NDA 1975, p. 224.- fO iaris,2 t noÿ. t97O :
RlDA 1979, p. t44


