
Ayez pour livre de chevet les Fobles de

La Fontaine avec un signet très apparent
pour celle du meuniero de son fils et de l'âne.

Jamais trop n'en méditerezo car jamaiso si

consciencieuxo si laborieuxo si justes soyezo

ne contenterez à la foig I'eau et le feu.
Récitez parfois, all couchero la célèbre

prière du dessinateur Villette, prononcée tous

les mercredis des Cendreso invocation que ie
transpose et adapte à votre intention :

<< Ceux qui te saluent, Seigneur,
> Ce sont les simples d'esprit dédaigneux

de I'or diabolique,
> Ce sont les arrivistes qui aspirent à la

gloire d'être à ta droiteo
>> Nous 'les juges dans l'arène ténébreuse,

>> Devant les multitudes qui n'ont ni yeux
ni oreilles,

>> Mais qui ont cent bouches pour nolrs

tuer si nous succornbons,
> Police verso, )>

Le moi est haïseable. Point ne I'ignore.
.I'aceepte le risque et, par une anecdote per-

sonnelle, je termine, car elle est pour le juge

leçon de philosophie
Au temps déjà lointain, très lointain, où

je hantais encore le Conseil supérieur de la
magistrature, ce haut organisme, arbitre sou-

verain et sans appel du Destin professionnel
des juges, à I'issue d'une audience l'un de

MM. les Hauts Conseillerso en prenant congé,

me dit : << Maintenant, vous êtes devenu un
philosophe ! >> J'acquiesçai d'un sourire défé-

rent. Or, en cette minuteo jten fais aujour-
d'hui la confession, je n'avais point dit la
véritéo toute la vérité.

Nono après quarante années de fonctions
judiciaires, je n'étais point devenu un philo-
sophe. Je I'avais toujours été...

Heureusement !

Et sio de surcroît, mon'très éminent inter-
locuteur m'avait demandéo tel d'Almaviva à

Figaro : < Qui vous a donc ilonné une philo-
sophie aussi gaie ? >> comme le personnage de

Beaumarehaiso j'aurais répondu : << Monsieur
le Haut Conseillero l'habitude du malheur ! >

MICROPHONES ET TABLES O'ÉCOUTN

coMME NSTRUMENTS D'EI\QUÊIB pÉU.q.lE

par le professeur Jean Gn.tvex

Doyen ile la Facuhé ile Droit, Juge à Ia Cour de Cassatiort' ile Genèue

I

De récentes affaires, qui firent grand bruit
et furent presque des affaires d'Etat, ont fait
poser officiellement devant les Chambres et

devant I'opinion publique, en Angleterre et

en Suisseo Ie problème de I'emploi des tables

d'écoute téléphonique. au service de la police
.ou des organes de sécurité étatiques, pour
dépister certaines formes de la criminalité
dangereuseo interne ou externer et convaincre

leurs auteurs.

En Angleterre, à la suite de I'affaire du

<< barrister >> Patrick Marriman, compromis
par des conversations avec des gens dtun mi-
lieu louche? et notamment avec son clierrt
Billy Hill, < le Roi de la pègre >>, interceptées
par la po,liceo et à la suite de ùa campagne

que suscita cette nouvelle qui bouleversait les

traditions du pays des << libertés indivi-
duelles >, M. Butler a dû répondre à d'épi-
neuses questions devant la Chambre des Com-
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munes? et Lord Justice Birkett a ouvert une
enquêteo au début de juillet 1957, pour éclair-
cir le problème et tâcher de lui trouver une
solution apaisante. En Suisse, après Ie euicide
tragique du Procureur général de la Confédé.
ration, Dubois, compromis dans urre affaire de
renseignements secrets communiqués à l'étran-
ger, et après. l'arrestation, dans la même
affaire, d'un inspecteur de la police fédérale
contre lequel une instruction pénale pour
service de renseignements politiques a été
ouverte, M. le conseiller fédéral Feldmanno
chef du Département fédéral de iugtice et
police, a dû donner des explicatione sur
liaffaireo devant le Conseil des Etats, le 5 iuin
1957, lors de la discussion sur la gestion du
Ministère public fédéral, pour éclairer aussi
et tranquilliser I'opinion inquiète 1.

Symptôme soajoutant aux précédents, au
Grand Conseil de Genève, lors de la discussion
des comptes du Département cantonal de jus-
tice et policeo un député du parti du travail
est intervenuo le 5 juillet, pour parler d'un
<< poste invisible >> et poser certaines questions
sur ce << sujet d'actualité >> gui, rappelait-ilo
venait d'occupei aussi bien la Chambre des
Communee que le Parlement helvétique. La
Chambre des Communeso dipait.il, << s'est éton.
née très fortement quoil exiete des tables
d'écoute téléphonique. Nous avons passé l'âge
de la naïveté. Nous savons parfaitement que,
dans notre pays, on procède à ces écoutes
téléphoniques de manière assez constante et
régulière. Une affaire retentissante s'est ter-
minée (chez nous) d'une manière tragique il
y a peu de temps. Cela devient une méthode
de la police, au point qu'on lui a donné un
nom. On I'appelle uire tapping et feu Mac-
Carthy conseillait fortement, quand .on com-

I Toute la presse suisse en a rendu compte. voir notam-
ment la sonespondancb de Berne at Journal tlè Genèue ilÛ,
6 juin 1957 : Déclarations de M. Foldmann sur ( I'affaire des
luites ". Le Sttndag Times a réveillé cette affaire par la suite,
de manière tendancieuse, sous le coup des événernenis
anglais ; cf. les journaux suisses Der Bund et Die Tat, d,es
8 et 9 juillet 1957.

mençait à discutero de faire couler de l'eau
ou de taper avec un crayon sur le récepteur
téléphonique, païce qu'on pensait que cela
gênait passablement lee écoutes. >) Nous n'en
sommes .pa6 encore, eertes, au point où se

trouve I'Amérique (ne parlons pas des pays
totalitaires à régime << policier >>), mais << cela
pourrait venir après ce que nous avons
appris au ministère public fédéral >>. Pergonne
n'échappe à ce système doécoute clandestine,
prétendait 

- gratuitement du rssls - l's1s-
teur, << ni les représentants diplomatiqueso ni
même les hommes publics qui se soupçonnent
et se surveillent les uns les autres >>.

Le sens de gon intervention était, dès lors,
de rappeler qu'en Suisse, la loi fédérale de
L922 sar les P. T. T. << pose des conditions très
etrictes pour qu'une surveillance des conver-
sations téléphoniques puisse avoir lieu >>o et
qu'en dehors de ces conditions << toute espèce
d'écoute ou de surveillance, ou d'enregistre-
ment téléphonique est un délit punissable >>.

D'autre part, la loi oantonale genevoise du
20 mai 1950 sur les << agents intermédiaires >>

et son règlement d'applicationo visant les
agents de renseignements commerciaux mais
aussi les << détectives privés >>, permet de leur
fournir des << renseignements d'ordre admi-
nistratif >> pour les besoine de leur activité
professionnelle, mais eri excepte les << reneei-
gnements secrets >> (au sens de l'art. 320 ilu
Code pénal suisse sur le seôret de fonction)o
ou ceux dont la communication peut entraîner
< un préjudice quelconque pour des tiers >>.

Or, dans des affaires - eivileso il est vrai -des détectives privés ou un détective privé
tout au moins auraient << reçu communication
de procès-yerbaux d'écoutes téléphoniques ou
doenregistrements de conversations télépho-
niques >>. D'où la nécessité de rendre tous Ies
services de police cantonale attentifs à loobser-
vation rigoureuse de la loi fédérale sur les
postes, c'est-à-dire << à l'interdiction absolue
de procéder à des écoutes téléphoniques; sauf
s'il s'agit d'une requête doun magistrat compé-
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tent ou s'il y a danger de perpétration d'un
crime ou d'un délit > 2.

On voit - et on pourrait le voir bien
davantage encore par les exemples d'autres
pays nombreux - que le problème est devenu
très actuel et même urgentr et qu'il préoccupe
à juste titre les citoyens et les magistrats. C'est

en effet une manifestation de << l'intrusion de

la technique >> dans nos m(Eurse et eela dans

un compartiment de nos activités privées et
sous une forme où cette intrusion est particu-
lièrement déplaisanteo et périlleuse. Si tous,

nous risquons d'être espionnés à notre insu à

toute heure du jour et de la nuito dans toutes
nos communications, même les plus intimes

- et les plus anodines -, nous risquons tous
aussi d'être suspects, ou même compromis,
voire arrêtée à quelque moment : Caro qui
pourrait garantir la << pureté absolue >> de

toute conversation téléphoniqueo quand nous

ne connaissons Bouvent même pas la vie et
I'activitéo souterraine peut-être, de correspon-

dants occaeionnelso et mêmeo en dehors de ce

caso qui pourrait garantir l'<< orthodoxie ab-

solue >) de chacune des pensées que nous pou-

vons exprimer en confidence. ou par impru-
denceo dans un moment de détenteo d'oubli -
ou même d'ironie, de paradoxe ou d'humour
à froid ?

IJne nouvelle dee Etats-Unis, du 25 mai
1957 8, nous recommande en effet : << Taisez-

vouso méfiez-vous, des micros électroniques
vous écoutent ! >>o comme aux pires temps de

2 Memorial des séances du Grand Conseil du Canton de
Genève, No 17, session ordinaire, M. Vincent, p. 1562-1564
Dans sa réponse, p. 1568, M. le Chef du Département can-
tonal de justice et police a indiqué que < c'était lâ première
fois qu'il en entendait parler o (en ce.qui concerne Genève),
mais a convenu que ( cette question devait etre reprise
sérieusement,, ajoutant qu'il ferait le nécessaire pour
n obtenir tous les renseignements désirables ) et les com-
muniquerait âu Grand Conseil pour une mise au point
publique.

3 Cf. Ia Chronique < A travers le monde ), présente Revue,
1957, No l, Echos p. 35, d'après Time. Le " Report of the
Câlilornia Senate Judiciary Committee on the Interception
of Messâges by the Use oI elecf,ronic and other Devices D,

CaliÏornia Legislature, 1957 Regular Session, 29 p., a été
o{Ticiellement publié et mérite d'être lu.

la guerre et des services secrets. La nouvelle
précisait : << C'eet ce qu'oTr commence à se dire
un peu partout? en Californieo depuis que

l'enquête d'une commission judiciaire nom:
mée par le Sénat de cet Etat a décelé que

toutes les conversationso même, et surtoutt
celles qu'on tient dans. un lieu clos, retiré,
pouvaient être surprises et enregistrées par
des appareils ultrasensibles >> 

ao qui << suppri.
ment ainsi radicalement. toute notion de vie
privée r. Il y a là en effet de guoi s'inquiéter
de manière très sérieuse. Passe encore que les

vendeurs de voitures d'occasion aient recours

à de tels procédés (< pour connaître les im-
pressions des acheteurs éventuels, et par là
même leurs points faibles >>. Mais ce qui eEt

plus graveo c'est qu'on a << fini par admettre
à huis clos >>o devant cette commission d'en-

quête, que plusieurs grandes compagnies uti-
lisent déjà ces appareils << pour écouter et

enregistrer les conversations privées de leurs
ouvriers et employés, au réfectoireo dans les

salles de repos et un peu partout dans I'usine >.

Avec lointroduction de << l'æil magique >> et de

<< l'oreille ultrasensible >>o invisiblee naturelle-
ment, utilisés de plus en plus comme moyen
de surveillance, il noest pas difficile de voir
sur quelle pente fatale on risque de glisser. Il
n'est plus d'intimité, de personnalité, de eécu-

rité possibles. L'homme est désorrnais vrai-
ment transpercé, << mis à nu >>, passé physi
quement et moralement << aux rayons >>. La

<< machine à lire les pensées )> et à capter et

a Le mict'o de poche et son appareil enregistreur peuvent
tenir dans une serviette : n Il suflit de placer la serviette dans
un coin de la pièce où doit se tenir une réunion importante
et de pâsser lâ reprendre quand tout est terminé, La bande
peut enregistrer cinq heures de conversatiôn.o Le ryticro
sans fl muni de son minuscule émetteur, peut être caché
dans un paquet de cigarettes : r Ce micro est si sensible
quïl peut surprendre une conversation tenue à voix basse
dans une pièce de dimensions moyennes et la retransmettre
par radio à un poste d'écoute qui peut être situé à plusieurs
centaines de mètres du lieu où se murmurent ces confidences.
Ce rnirro sans Iil peut fonctionner quatre jours et quatre
nuits avant d'épuiser ses batteries. , Il y a enfin le lusil
microphonique : n Le plus étonnant de tous, cel appareil
perrnet d'enregistrer, quand on le pointe dans la direction
du groupe à espionner, des conversations tenues à voix basse
dans une rnaison voisine, de I'autre côté de la rue, à plusieurs
centaines de mètres.,

T7L



elregistrer les plus fugitives paroles ou réac-
tions, acquiert un pouvoir diabolique pour
surprendre et dénoncer non seulement les
< malfaiteurs >> possibleso mais encore les hon-
nêtes gens qui peuvent lous, sous un certain
angle 

- 
qu'on songe à celui des rapports de

travail, précisément, ou de la politique, ou
de la fiscalité 

- 
devenir des < suspects >> pas-

sibles de sanctions extrêmes : le congédie-
rnent, l'amende ou la prison. Le << couperet >>

est déclenché presque automatiquement, que
ce soit à l'usine ou dâns I'Etato par << l'espion
magique infaillible >> tapi ou branché on ne
sait où.

Il n'y a dès lors plus de << mur de la vie
privée >), plus de << honne >> et plus de << for
intérieur >>. Nous sommes tous livrés aux plus
impitoyables et irrécusables limiers, ceux de
la << science >>, les limiers-robots. Dans une de
ses excellentes chroniques de < vulgarisation
scierrtifique >> sur les << nouvelles conquêtes de
l'automatisme >> 

5, Pierre Devaux se deman-
dait récenrnent où s'arrêteraient << les fantas-
tiques performances des cerveaux électromé-
caniques et électroniques >>. Tandis que les
Arnéricains, sur machine I. B. M,, opèrent
<< l'exégèse électronique dt Nouueau Testa-
ment >> et qu'on va sans doute chercher par la
machine à fixer l'âge ou détecter les inter-
polations des manuscrits de la mer Morte ;

tandis qu'un jeune savant français présente
une machine Bull capable de fournir 200.000
diagnostics médicaux par << raisonnement élec-
trique >> ; tandis que I'Amérique faisait ré-
soudre par sa << machine calculatrice N' I >o

l'E. N. I. A. C., << nourrie de cartes perforées
et d'équations >>, s'il fallait choieir entre la
défense ou I'abandon de l'Europe ; tandis
qu'aujourd'hui enfin les chances d'entente

5 \/oir le journal Le Flgnro, Paris, du 7 mars 1!)57.
P. DEvAUx explique €n particulier comment, en France,
s'établit le ( diagnostic automatique " du Dr Paycha, pour
( identilier , en quelques secondes la maladie d'un patient..
Lors d'un récent concours, la ( mémoire automatique rnédi-
cale, fournit en 70 secondes la liste des 70 maladies deman-
dées soit le double de ce qu'avait fourni en 24 heures le
meilleur cândidat ( et cinq de plus de ce qu'avaient trouvé
les merrbres du jury... ce clrii est assez vexant ),

matrirnoniale mêrne sont demandées à l'<< au-
gure électronique >>, colnrnent n'y recourrait-
on pas aussi comrne instrument criminalis-
tique ? Déjà en effet, on nou6 expose com-
ment le malfaiteur est << pincé par les ro-
bots >... c Très bieno s'il s'agit vraiment de le
< pincer >, de le découvrir et de I'arrêter lors-
qu'il a réellement commis ou tenté de com-
mettre un crime : tous les procédés scientifi-
ques les plus subtils vaudront infiniment
rnieux et seront plus sûrs que la << torture >,

même moraleo ou le << 3"'" degré >>. Maia on ne
peut manquer d'être saisi d'angoisse à la pen-
sée qu'on pourrait recourir à quelque auto-
rnate électrique pour < dépister > un simple
suspect?.une personne dénoncée ou un << élé-
rnent dangerellx >> éventuel surveillé par un
service d'espionnage ou de police,.,

Il est donc grand temps? pour le sociologue
et le juriste aussi, d'envisager les problèmes
que commencent à poser ces perspectives hal-
lucinantes des << temps futurs > qui sont déjà
les nôtres, et de se demander comment il y
aura lieu d'y faire face, sur la base de nos
principes traditionnels, ou plutôt en partant
du respect de I'individu et des droits indivi-
duels, qui les a inspirés. Des questions rle plus
en plus troublanteso contradictoires, se posent
à nous. Jusqu'à quel. point la recherche du

3 P. DEvAUx écrit à ce propos : ( Dans la recherche scien-
tifique, tout comme dans les enquêtes policières, la possibilit.é
de passer en revue, avec une extrême rapidité, les hypothèses
les plus diverses, équivaut à un fantastique agrandissement
des aptitudes intellectuelles du chercheur. Lors d'une série
de hokl-up, cornrnis dans une ville américaine aux dépens des
cafetiers, on eut l'idée de mettr€ sur fiches mécaniques 

-autrenent dit sur cartes llerforées - 
loules les circonstânoes

de I'attentat de ce type commis durant les précédcnts mois :

lieux. heures, mode d'attaque, silhouette du crimincl... et
jusqu'aux désiÉtnations des boutiques existant dans le quar-
lier. Sherloch Homes y eût perdu son latin, mais la machine
s'y retrouva fort bien ! Brassées et rebrassées suivant les
différentes données, silhouette du criminel, aspect de sa
r.oiture, etc., les fiches s'éparpillèrent. visiblement au hasard
dans les casiers de la machine. Elles se concentrèrent au
conirâire dès qu'on iit intervenir l'heure, le jour de la sernaine:
br€f, on se rendit compte que le malfaiteur se rendâit tous les
mercredis dans un cinéma différent, oir il passait la soirée ;
après quoi il mettait revolver au poing et attaquait le
cafetier le plus voisin ! Comme des hold-up avaient €u licu
auprès de tous les cinémas de la ville excepté trois on dépêcha
trois brigades d'inspecteurs chez les cafetiers les plus voisins,
et le mercredi suivant, le malfaiteur était pincé, r.ictirne
de l'électron ! r
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<< juste >>, de l'<< utile >> ou du << vrai >> peut-elle

autoriser à allero dans l'emploi du << dange'
reux >), du << contestable >>, voire de l'<< in'
juste >> ? Car il n'est pas admissible, de ma'
nière absolue, que la fin justifie les moyens.

Jusqu'où les sciences physiques et électro-
mécaniques - ou aussi les sciences << phar-
maco-dynamiques >> et chimiqueso ou celles de

la << psycho-chimrgie >>, dont il a été si abon-

damment question à propos de la nareo'

analyse ou de la lobotomie utilisée à des fins
d'enquête ? 

-r 
peûvont-elles être autorisées à

intervenir dans la science du droit et dans la
technique criminalistique ? Jusqu'où loæil,

l'oreille et le cerveau du robot peuvent-ils
être admis à prendre la relève de ceux 'du

policier, du magistrat informateur, et renr-

placer la réflexiono les scrupules et les ba'
lances du juge ?

Queetions irnmenses et qui nous dépassent

encore. On ne peut toutes les résoudre ni
n ême les envisager aujourd'hui. Du moins
doit-on essayer de voir un peu clair et de

formuler une première réponse dans un do'
maine précis et limité : celui que nous évo-

quions au début de ces considérations.
L'occasion nous a été. donnée de le faire,

précisément à propos des deux << affaires >>

récentes qui ont troublé I'opinion en Angle'
terre et en Suisse. Lord Justice Birkett ayant
suggéréo parmi d'autres sources d'informa'
tion, à la << Commission internationale de

Jurietes >>o à La Haye, doouvrir une sorte d'en'
quête internationale sur les principes et la
pratique des différents pays' relativement à

I'usage de l'écoute et du microphone, la Com-

mission a bien voulu nous demander un avis

en ce qui concerne la situation,en Suisse. C'est

cet aviso développé et précisé dans certaines
de ses partieso qui servira de base au présent

exposé 8.

? Nous ne revenons pas ici sur ce sujet, que nous avons
trâité plusieurs lois ailleurs (voir plus bas, p. 177, note 17).

3 Notre râpport à la Commission internationale de Juristes,
touchant avant tout les problèmes de I'enquête et de la
procédure péntles, esL du 10 juillet 1957. Il a été complété,

il
Relevons d'emblée que de telles enquêtes

sont très difficiles à conduire, et trè6 peu

sûres. Il faut naturellement distinguer entre
les textes - ou la tradition officielle à leur
défaut - et la pratique. Les premiers sont

rares, et il est difficile de se renseigner sur la
seconde : Ce sont des matières qu'on traite
partout discrètement ; personne n'aime à en

parler, Car elles mettent en cause les prati-
ques de I'Etat et plus spécialement de la
police, sur lesquelles il est entenduo par une

sorte de convention tacite, qu'il y a lieu de
jeter pudiquement << le manteau de Noé > ;

et elles lèsent ces << droits et libertés des ci-

toyens >> qu'on a tellement pour habitude de

proclamer intangibles et sacrés.

Une enquête est encore plus difficile lors-
qu'elle porte sur les circonstances? non. pag

d'un pays doté d'institutioris politiques, de

police et judiciaires uniques, mais d'un pays

de type fédéral comme la Suisse: A côté de la
législationo de l'organisation et de la pratique

fédérales, celle-ci connaît en effet vingt-cinq
législations, organisations et pratiques ca,nto-

nales ort semi-cantonales (codes de procédure
et d'instruction pénale, policeo juges d'instruc-
tiono parquets et tribunaux), puisque l'article
64 bis d,e la Constitution fédérale a expressé-

ment réservé tout le domaine de la procédure
et de l'exécution des peines à la souveraineté
des cantons. C?est dire quoil est extrêmement
malaiséo pour ce€ raisons morales et maté-

rielles, générales et particulièreso d'être ren-

seigné et de discuter d'une manière véritable-
ment exhauetive et précise sur ces matières. Il
y faudrait beaucoup de rechercheso de pa-

tience et de temps (à côté de la prudence et

du tact)o et les résultats n'en seraient peut-

en ce qui concerne les donrées de droit public et ciuil, par un
rapport, du 15 juillet, de notre collègue M. Pierre Llr,rr.n,
prolesseur à I'Université de Genève, qui a bien voulu nous
autoriser à l'utiliser, ce donN nous le remercions. Les réponses
reçues de nombreux pays par la Commission internationale
seront sans'dôute publiées, et il faut souhaiter qu'elles le
soient bientôt. On peut conjecturer de quel intérêt sera cette
large et impartidle enquete juridique comparée.
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être, malgré tout, pas absolument probants.
La réalité risque toujours d'apparaître un peu

fardéeo ou de rester plus ou rnoins insaisis-

sable. Toute déduction ou conclusion trop
nette, dans un sens ou dans l'autre, risque
d'être erronée ou démentie o.

Ce que nous pouvons toutefois assurer à

première vue et d'après les renseignements
que nous connaissons, c'est qu'en Suisse en tout

nous n'entendons pas dire que ce soit le
seul pays 

- 
l'agitation faite et les craintes

émises au sujet de I'emploi réprouvé des

<< tables d'écoute >> et du < microphone > sont
bien excessives par rapport à la réalité des

faits. L'extrême rareté des cas signaléso et la
violence mêrne des réactions qu'ils suscitent,
rnontrent que la vigilance est toujours vive, et
par conséquent qlre I'habitude ne I'a point
émoussée. Il ne faut pas oublier d'ailleurs,
cornme nous le faisait observer un jour avec

un parfait bon sens le directeur de la police
du canton de Genève 10, que noue n'avons, en

Suisseo ni les moyens ultra-modernes dange-
reusement perfectionnés, ni le nombreux per-
sonnel nécessaireo pour que << l'écoute télépho-
nique > soit réellement répandue et justifie
une inquiétude quelque peu fondée. Les his-
toires de < robinet qui coule ,>, d. <, crayons
frappant le récepteur >> ou de << déclic perçu
en décrochant son appareil >>, dont on entend
parfois parlero ne sont pas très sérieuses. Il

e Il existe sans doute une pratique, plus ou rnoins extra-
légale, de l'écoute de certaines conversations téléphoniques;
il est naturel que lâ police politique fédérale, en particulier,
surveille certaines personnes appartenant aux milieux
( subversifs ) d'extrême-droite ou d'extrême-gauche, Selon
une croyance assez répaldue, la police posséderait certaines
{iches confidentielles contenant notamment des renseigne-
rnents obtenus aux tables d'écoute.Mais comment le contrôler?
Ainsi que le disait justement le professeur l-lr,rvr dans son
rapport à la ComrDission internationale de Juristes, pour
des raisons évidentes, r il est impossible d'affirrner ou de nier
catégoriquernent l'exactitude de ces faits D,

10 M. Ch. Kxccrrr, ancien inspecteur de la Police fédérale
pendant la guerre nlondiale, et Directeur, depuis des années,
de lâ Police cantonâle de Genève, dont I'expérience de la
police dans notre pâys est très grande, accueille toujours
avec intéret la u conférerlce de droit pénal , de la Faculté
de Droit, pour lui montrer les rouages pratiques et lui
expliquer les tâches de la police. Il a bien voulù nous donner
personnellernent, sur ce sujet, quelques précisions d'ordre
général dont nous lui savons gré.

nous a été permis de contrôler, à I'improviste,
le nombre des conversations téléphoniques
journalières dans une ville comme Genève :

elles sont en chiffres roncls de 220.000, dont
f82.000 locales et ?.500 internationales;
15.000 all moins sont des communications
< directes > impossibles à repérer. L'écoute,
I'enregietrernent et le relevé des conversations,
dans de telles conditions, en dehors de cas tout
à fait exceptionnels et déterminés, touchent à

I'impossibilité.

Quoi qu'il en soit des < faits >> en eux-nlêmes
et de leur < fréquence >> relative, d'ailleurs
infiniment variable, on peut tenir pour établi
au départ, avant d'exarniner les principes juri-
diques de règlernent, que? d'une manière géné-

raleo la Suisse 
- 

comme l'Angleterre 
- 

a une
très profonde tradition libérale, et le respect
sincère des droits et libertés des citoyens. Elle
les assure de toutes manières dans sa pratique
et au besoin leur garantit la protection, dans

tous les cas, par le recours aux autorités judi-
ciaires, et notamment par le recours de droit
public au Tribunal fédéral, sur la base très
large de l'article 4 de la Constitution fédérale
consacrant le statut du citoyen devant la loi.
Il est notoire enfin qu'elle répugne aux procé-
dés et abus policiers. Tout cela a été on ne
peut mieux éclairé et mis en évidence? notan-
rnent, dans le volume publié par les Facultés
de droit suisseso à l'occasion du centenaire de
la Constitution fédérale en I94Bo sur << La
liberté du citoyen en droit suisse >> 

11.

Mais quittant ces généralités, examinons la
question. de plus près sur la base des textes,
ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence,

11 Editions polygraphiques, Zurich 1948.\roir notamnent,
dans le dornaine qui nous intéresse plus spécialement, les
articles des professeurs GrnlrlNr, n Schutz der persônlichen
Freiheit im Strafrecht r, p. 256, et Luowrc, ( Der Schutz der
persônlichetr Freiheit im Stralprozess ,, p, 271, Voir d'autre
part I'article du professeur PFENNTNGER, < Liberalismus und
Strafreclrt,, dans la Feslgabe Flei.ner, Zuric]n L937, p.257,
et celui du professeur CreRc : u Etat de droit et procédure
pénale dans les constitutions cantonales r, dans la Festschrifl
Pfenninger intitulée Strafprozess und Rechtsstaat, Ztlicll
1956, p. 209. Renvoyons aussi au volume de Mélanges en
I'lronneur du professeur Grecounrrr, iniitulé : Dernokratte
untl Recltlsslaal, Zuriclr 1953.
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dans la mesure où elles existent, non moine
que de la pratiqueo dans la mesure où elle est

connue.

Les textes sont nombreux, précis, et per-
mettent de bien cerner'le problème en prin'
cipe. On peut les aborder dans la perspective
générale du droit civil, public et conetitu-
tionnelo et dane la perspective plus particu-
lière du droit pénal et de la procédure.

La baee générale nous sera fournie par le
droit civil qui, rappelait le professeur Lalive,
<< traditionnellement soucieux de la liberté de

la pereonneo protège en Suisse la personnalité
comme telle >>, à l'article 28 dr Cod'e chtil. Og
parmi les << droits de la personnalité >> que

cette dieposition garantit contre les << atteintes
illicitee >>o il faut mentionner ce que nous

appelons le << droit à Ia sphère intime >>, et
le << droit au Becret des communications >> pri-
véee 12. Les << atteintes illicites >> à ces droitg
peuvent être le fait de n'importe quio donc

auesi des membres d'une autorité : Dans ce

cas, il se pourra que I'atteinte soit exception-
nellement rendue licite, légitime, si l'agent de

loautorité, a agi, dans le cadre de ses compé-

tences et en respectant les formes et garanties
imposéeso en vertu des pouvoirs exprès qui lui
seront conférés par le droit public.

Pour assurer ces droite fondamentaux, la
Constitution fédérale du 29 mai lB74 qui ngus

régito dispose à eon article 36, alinéa 4, que

<< llnviolabilité du secret deg lettreg et des

télégrammes est garantie > ; il en va naturel-
lement de même pour les communicatione
téléphoniques, qu'il noexigte aucune raison
d'en distinguer.

Les lois particulière.s, ctest-à-dire la loi féilé-

tale pour le service des postes, du 2 octobre
L924, et la loi fédérale du 14 octobre 1922

réglant la correspondance télégraphique et

téléphonique, consacrent le secret des envois

'1s La justice civile, précisait le rapport Lalive, s'est toujôurs
montrée très hostile, en Suisse (à I'instar de la Cour de
cassation française dans la fameuse âffaire Jolivot, il y a
peu), aux violations du droit au secret de la vie privée,
notarnment par l'écoute des conversations téléphoniques.

postaux (art. 57) et le secret des télégrammes
et téléphones (art. 39). Elles réservent toute'.
fois (la première à son art. 6, la seconde à

son art.' 7) les exceptions ad'missibles, no-

tamment la remise de correspondanceg ou

d'envois postaux.et les renseignements sur les

communications postales, téIégraphiquea ou

téléphoniqueso lorsque la requête écrite en

est présentée par une autorité de justice ou

de police compétente, et qu'il s'agit d'une
enquête pénale ou de I'empêchement d'un
crime ou d'un délito c'est-à-dire d'une infrac-
tion grave. C'est là qu'est la clé de tout le
système : Ces dispositions perrnettent d?en

saisir les pouvoirs, en même temps que les

limites.
Comme le relève notamment Buser dane

son commentaireo << l'invi<rlabilité du secret
postal, télégraphique et téléphonique, garan-

tie par l'article 36 de la Constitution fédérale,
protège le domaine secret et intime des usa-

gers des P. T. T., lorsquoils confient à cee ser-

vices leurs envois.,. ou leurs conversations
téléphoniques >. Le secret << soustrait aux tiers
toute communication ou constatation indue
de faits relatifs à l'usage qu'une personne fait
de la posteo du télégraphe ou du téléphone.
Ce secret la protège même si elle ne considère
pas comme secret l'usage qu'elle fait, > Ont
droit notamment à la protection du secret
<< les interlocuteurs de conversations télépho-
niqueso ainei que les destinatairee et les per-
sonnes autorisées par eux >>, Quant à la per-
sonne chargée d'un service postalo télégra-
phique ou téléphonique, qui viole le secret
de fonction., elle peut être << poursuivie pé-

nalement, civilement ou dieciplinairemerit>>
(l'Administration n'étant pas elle-même civi-
lement responsable du dommage causé par la
violation du secret imputable à l'un de ses

fonctionn,aires) 13. La violation du secret cons-

13 Sur la garantio constitutionnelle du secret postal (art.36
al. 4), voir notarnment : Slrrs-Buncxs AP.D'r, Bundesrecht,
n' 3261, II et 3264, IV ; TursoN, Recht der P.T.T. Ver-
waltung ; Grnsren, Das Recht des Ptiuaten an der eigenen
Geheimsphtire, thèse.Zurich 1904, et Der Rechtschutz des
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titue en soi un'délit de fonction punissable,

au Bens de loarticle 320 du Code pénal st;lisse

du 2l décembre 1937 (entré en vigueur le
lu" janvier L942),

Le Code pénal protège d'ailleurs tout à fait
généralement et en principe le secret person-

nel, en ce qu'il punit, à son article 179, la
<< violation de seôrets privés >>o dit le texte
français. Cependant, cette appellation est

inexacte et ne peut s'appliquer directement
au cas dont nous nous occupons: Le texte
allemand parle, bien plue étroitement, de la
protection du < Schriftgeheimnis >>, et I'article
vise uniquement le fait d'ouvrir << intention-
nellement et sâns droit un pli ou colis fermé
pour prendre connaisgance de gon contenu >)?

et I'activité de celui qui, < ayant pris connais-

sance de certains faits en ouvrant un pli ou

colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura
divulgué ces faits et en aura tiré profit >> 

14.

Mais, ce qui est caractéristique et générale-

rnent valable, c'est en tout cas qu'il ne peut y
avoir dé'lit, que si le secret protégéo à quelque
titre que ce soit, a été violé sans droit.

La doctrine admet que ce droit existe dans

certains caso à l'égard de fonctionnaires ou

d'autorités auxquels la loi - concernant par
exemple les postès, ou la procédure, ou la pro-
tection de I'Etat - accorde le pouvoir, ou

même impose le devoir, de passer outre à la
règle de la protection du secret personnel:
C'est le caso notammento du juge d'instruction
pour les besoins d'une procédure pénale, du
directeur d'un établissement pénitentiaire
pour la surveillance de la correspondance des

détenuso des organes de la censure ên temps

Briefes in der Schweiz, 1908 ; LurHv, Das Brielgeheintnis
und dessen strafrechtlicher , Scltutz, thèse Berne 1908 i
RnnxnnrHnr, Der Rechtsschutz des Briefes in der Schweiz,
1908; Busnn, Das Scltueizer. .Postuerkelrgesetz' 1929, eL

Ttiches Juridiques suisses, Genève, Fiches 11 à 13, nsecret
des P.T.T. r, et no 387, ( Lettre ,, avec les indications biblio-
graphiques.

la Il s'agit donc seulernen[ du secret des enYois, et norl
de la protection du secret des communications privées en
soi ; et notre droit, reposant sur le principe de la ]égalité
stricte (art. I CP), interdit absolument d'étendre ou d'âppli
quer par analogie des dispositions existantes à des situations
lon visées par le législateur.

de guerre 150 et sans doute aussi des organes
du ministère public et de la police de sûreté
lorsque les intérêts vitaux de I'Etat, de sa

sécurité ou même de son existenceo aont en
j.o to.

Du point de vue de la procédure et iles

droits du juge d'instruction, enfin, la question
est intéressante et a été souvent discutée. Elle
est assez bien connue? et par les textes cher-
chant à limiter les droits inquisitoriaux et à

établir une sorte de déontologie profession-
nelle de I'instruction criminelle, et par les

quelques cas d'espèce qui ont occupé les
tribunaux.

Il existe dans nos différentes procédures
des textes multiples, mais d'inspiration à peu
près identique, qui montrent qu'en principe
les organes d'instruction et de mise en accu-

sation relevant de .l'Etat (spécialement le
.. jrrg" d'instruction >> ou le << procureur >> aux-
quels incombent en général ces fonctions) ont
le plus large pouvoir de recourir à tous les
moyens utiles pour découvrir la vérité et per-
mettre de démasquer une personne inculpée
d'un délit.

La plupart de nos droits considèient que la
tâche de la police est << de prévenir les inftac-
tions et d'en découvrir les auteurs >>, et celle
du jog" d'instruction < de rassembler les

preuves de la culpabilité > du prévenu, et de

faire < tout ce qui est nécessaire à la manifes-
tation de la vérité >>. C'est ainsi notamment
que le projet de nouveau Code de procédure
pénale de Genève, de 1957, dispose que la

16 En I'ertu de I'arrêté du Conseil Iédéral, du 8 septembre
1939, assurant la sécurité du pays en matière d'inÎormation,
arrêté rendu en application des pleins pouvoirs que lui
avait conférés l'Àssemblée fédérale pour assurer le respect
de la neutralité et I'indépendance de la Confédération' le
Cornmandement de l'Armée a été chargé de surveiller la
publication et la transmission d'inforrnations et de commu-
nicat.ions, notarnment pâr voie télégraphique et téléphonique
aussi, et de prendre les rnesures de protection nécèssaires ;

cl. Busen, Iticlte iuridique citée, n' 13, p. 2.

16 Sur la violation du secret privé au sens de I'art. 179 CP,
et en particulier surj les exceptions admises, voir les
Commentaires, et spécialement : Harrrn, Schweizer. Slraf'
reclrl, Partie spéciale, vol. I, p. ZlL, ei' Loeoz, Commenlaire
tlu Code pénal suisse, Partie spéciale, r'ol. I' p' 259.
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police judiciaire << procède aux premières re-

cherches ; elle relève les traces de I'infraction
et prend toutes les mesures utiles pour la con-

servation du corps clu délit et la découverte
du coupable>( art. 106, al. I) ; << chacun est

tenu de renseigler les agents chargés des re'
cherches, sous réserve du secret professionnel
ou de fonction> (art. I0B). Il rappelle d'au-
tre part que << l'instruction préparatoire a

pour but d'étahlir les faits et de réunir les

preuves ; elle détermine les circonstancee à

charge et à décharge de I'inculpé; elle cher-
che à élucider toutes les circonetances qui
peuvent influer sur le jugement> (art. 118),
et il dispose formellement : << Le juge d'ins-
truction a l'obligation d'ordonner tous les

moyens de preuve qui sont prévus par le code,
dans la mesure où ils paraissent utiles à la
découverte de la vérité> (art. 163).

Plus frappant est encore le texte du Code de
procédure pénale de Neuchâtel, du 19 avril
1945, prévoyant que 'le juge peut d'office ou
sui requête << ordonner tou6 moyens de preuve
autres que ceux qui sont expressément prévus
par le code>> (art. 135). Mais il faut bien
s'entendre.! Ces moyens ne peuvent êtrê que
des moyens << honnêtes >> ou << loyaux >>, con-
formes à I'usage et aux inæurso et on lta
bien vu lorsqu'il s'est agi de recourir, même
iimidement, à des moyens tels que I'enre-
gistrement magnétique, le << détecteur du
mensonge >> ou la << narco-analyse >, fût-elle
invoquée en faveur de l'innocent 1? ! Aussi le
tout récent projet genevois a-t.il pris bien
soin de le spécifier : Le juge d'instruction ne

1' Cf. GnavaN, ( Le dépistâge scientilique du rnensonge et
la question moderne ", Reu. de crintinol. et de police lechn,,
1948, p, 163, et : " Le problème des nouvelles techniques
d'investigâtion au procès pénal r, Àeu. de science criminelle
et de législation pénale compurée, Paris 1950, p. 313. On
trouvera dans cette synthèse le rappel des principales
opinions de la doctrine suisse à ce moment (ScHunronn,
FREvMoND, Vunron;.Je.courrrl, etc.), ei des quelques
cas ou le problème s'est posé en Suisse. I)epuis, voir
Jacounrrrr : ( La torf,ura, la scienza e il crimine t, Giusttzia
Penale,1950, et : Oggi si tôrtutu ancortt iI reo? Bd.. Cenobio,
Lugano 1957, ainsi que ScrrluMlNN, " Persônliche Freiheit
und neue Untersuchungsmethoden im amerikanischen und
schweizerischen Strafverfahren ,, dans la Festschrifl Pfennin-
ger plus haut citée, 1956, p. 129.

peut ordonner d'autree moyens que ceux qui
sont expressément prévus dans le code - sous

réserve de recours à la Chambre d'accusation,
d'ailleurs - que << s'ils sont indispensables à

la découverte de la vérité et ne lèeent pas les

droits essentiels de la personne> (art. 164)'
On a voulu clairement poser des limites et se

prémunir contre tout risque d'abue : << Il est

interdit au juge d'instruction de recourir à

Lrn moyen coercitif, à des menaceeo à des pro-
messes? ou à tout moyen déloyal pour obtenir
des aveux ou des déclarations de l'inculpé >>

(art.168).
Cette règle tutélaireo cette règle que I'on

peut bien dire commune à toute la Suisse,

elle se retrouve, sous des termes parfois un
peu différents, aussi bien dans la loi fédérale
sur la procédure pénale, du 15 juin 1934

(art. 41), que dans la loi fédérale sur I'orga-
nisation .judiciaire et Ia procédure pénale
pour I'armée fédérale, du 28 juin lB99 (art.

78) tt; nombre de codes de procédure canto-

naux contiennent des dispositions analogues,
notamment celui de Berneo du 20 rnai 1928,
que nous citons comme le plus typiqueo et
aussi parce que sa disposition à ce sujet (art.
106) a précisément donné lieu aux discussions
et à la jurisprudenoe dont nous aurons à

parler plus loin 1e.

13 La première de ces lois dispose que ( le juge ne doit
se permettre aucune contlainte, menâce ou promesse, aucune
indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse o

et r1u'il " lui est notammeni interdit de recourir à de tels
moyens pour chercher à provoquer un aveu r ; la seconde,
que 

- 
sous réserve des dispositions visant le mandat

d'arrêt et la détention préventive ( aucune contrainte
ne doil être exercée à l'égard du prévenu ), et que ( les
questions captieuses, les allégations de fait supposées et,
les menâces sont interdites dans I'enquête ).

1ô Cette disposition, qui figure sous le titre de ( rnoyens
prohibés r, précise : ( Pendant l'interrogatoire du prévenu,
il est strictement défendu de recourir à des moyens coercitifs,
violences, menaces, promesses, suggestions lallacieuses et
questions captieuses quelcbnques pour influencer sa dépo-
sition, notamment pour le faire avouer. Le juge qui agit
au mépris de cette défense est passible de peines discipli-
naires, sans préjudice de poursuites pénales, , 

- 
Il esX naturel

que ce soit surtout à propos de I'interogatoire de I'inculpé
que ces préceptes soieni posés, puisque c'est I'opération
la plus décisive et délicate de notre procès inquisitorial,
et qu'elle tend à obtenir la reconnaissance des faits reprochés
et, en général, I'aveu de la culpabilité. Sur cette question,
voir notamment: GnrlveN, n L'obligation de parler en jus-
tibe , (examen de la législation suisse en général), dans
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Toutefoiso I'exception justifiée ne saurait
être oubliée, et elle est proclamée de manière
particulièrement nette à l'article 66 de la pro-
cédure pénale fédérale de 1934, dont nous
verrons aussi le rôle dans le débat de principe
actuel en Suisse : << L'administration des pos-

tes, télégraphes et téléphones doito sur réqui-
sition du juge, retenir et remettre à ce dernier
les envois postaux et télégrammes importants
pour l'instruction qui sont adressés à l'inculpé
ou qui émanent manifestement de celui-ci 20. >

Ici encoreo il va de soi que le relevé ou l'en-
registrement de conversations téléphoniques
ne devrait pas échapper à la règle, si l'on s'en

tient à son esprit.
La tendance générale de la législation suisse,

fédérale et cantonale, ressort assez de ces

textes. Elle traduit bien I'attitude tradition-
nelle de notre pays, pays du droit d'asilô et
de la liberté civique, à l'égard du problème
fondamental dont nous examinons les aspects

divers. Cette attitude est bien de respect de

l'indiviclu, et de prudence, de retenue et de

souci de constante légalité, dans l'intervention
de I'Etat. Il sera intéressant de voir quelle en

est l'application, et conment 'le libéralisme
des principes peut se concilier avec les néces'

sités de la défense étatique et sociale.

Droit et Vérité, Mênoires publiés par la Faculté de Droit
de Genève, n" 5, 1946, p. 107, et récemment: \À.Arorn,
" Das Verhôr mit dem Angeschuldigten r, dans Festschrift
Pfenninger, p. 181. Le professeur FREv y traite aussi le
droit de refus de parler des témoins, p, 41.

,0 Lâ piocédure pénale fédérale est d'ailleurs extrênernent
libérale et respectueuse des droits individuels, mêne dans
cette nécessité : Le juge est tenu de délivrer les pièces au
destinataire dès que le but de I'instruction le permet, ei,
dans la mesure ou le contenu de lettres et de télégrarnmes
peut être cornmuniqué sans inconvénient, i] doit en donner
copie au destinataire (art.66, chiÎ.2 et 3). Elle dispose
de même que la perquisition de papiers r doit être opérée
de façon que les secrets de caractère privé soient respectés
dans toute la mesure du possible et que le secret profes-
sionnel soit sauvegardé D ; en particulier, ( les papiers ne
sont exarninés que s'ils contiennent apparemment des écrits
importants pour I'instruction >, et a avant la perquisition,
le détenteur des papiers est, si possible, mis en rnesure
d'en indiquer le contenu,. S'il s'oppose à la perquisition,
les papiers sont rnis sous scellés et déposés en lieu sûr,
et, la décision sur I'admissibilité de la perquisition n'appar-
tiendra qu'â la Chambre d'accusation (jusqu'aux débats)
et au Tribunal fédéral rnême (pendant les débats), art. 69.

III
La doctrine et la jurisprudence ont éclairé

ces principes et ces tendances dans des occa-

sions relativemellt récentes 21. Du domaine des

textes, descendons à celui des réalités prati-
ques. On peut en tirer d'utiles indications et
conclusions. Nous rappellerons deux cas typi-
ques, ayant donné lieu à deux arrêts de prin-
cipe, I'un cantonal et I'autre fédéral, et à des

commentaires qui représentent, croyons-nous,
l'essentiel de ce qui fut publié en Suisse sur
ce sujet.

I. Le premier cas remonte à l'époque où le
problème de l'emploi du magnétophone dans

la procédure pénale s'est posé de manière pré-
cise, notamment aussi dans certaines affaires
françaises qui firent grancl bruit à l'époque,
comrne cdlle dite << des bons d'Arras >> 

22, Nous
en avons parlé à nos lecteurs et ils s'en sou.
viennent peut-être.

Le journal bernois Der Bund. annonçait, le
1u'' mars 1949, sous ùe titre << Moyens interdits
dans la procédure pénale >>r euê la Cour su-

prême du canton de Berne (II'" Chambre)
avait,'le 21 février 1949, cassé un jugement du
Tribunal de district de Berne, pour la raison
que le juge chargé de loinstruction avait em.
ployé un moyen proserit dans la recherche de
la vérité, en laissant deux inculpés (un voleur
et un recéleur) un instant seuls dans son cabi-
net, où il avait à .leur insu fait placer un
microphone : Ainsi leur conversation put-elle
être enregistrée? et il en fut établi un procès-
verbal, produit au débat principal. La Cour
suprême bernoise a vu dans cette manière de
faire 23 une double violation des dispositions

21 Nous ne pouvons à regrei que renvoyer (cf. note 17)
à l'ouvrage de M. S. Jlcourlle (1957), Oggi si lortura
encora il reo 2 dans lequel le problème de l'écoute est aussi
traité par l'auteur, dans le sens très humaniste qu'on lui
connaît. Nous en avons eu connaissance trop tard pour
l'utiliser dans cet article.

'r Voir les informations que nous avons publiées sous le
titre: ( L'emploi du rnicrophone pour l'enregistrement
d'aveux r, dans -Reu. de crimi.nol, et de pol. techn,,795l, p.7O.

'z3 L'arrêt de la Cour bernoise, du 21 iévrier 1949, a paru
intégralement dans la rnéDre Re)ue, 1949, p. 224, ll se réfère
au Comrnentaire de la Procédure bernoise du prof.
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du Code de procédure cantonal: D'une part,
une violation de I'article 9l obligeant le juge

d'instruction à s'adjoindre pour les actes de

la procédure un commis-greffier assermentéo

ce qui noavait pas été le cas puisque le greffier
n'avait pas été appelé à assister à l'écoute et

avait rédigé le procès-verbal ultérieurement'
sur la base du seul enregistrement I d'autre
part, une violation de l'article 106 plus haut
cité et interdisant le recours à des moyens

coercitifso fallacieux ou captieux pour influer
sur les dépositions et obtenir des aveux, puis.
que les deux inculfés avaient été faussement

entretenus dans I'illusion de n'être pas sur'
veilléso afin d'être par là déterminés à une

sorte d'aveu extrajudiciaire, ou du moins à

des déclaraiiottt 
"otttpromettantes. 

La Cour
dégageait le sens de cette dispoeition en rele'
vant que dés aveux ne peuvent être obtenus

pas plus par la ruse que par la contrainte, et

elle observait queo si I'on ne s'opposait pas

énergiquement à de tels essaiso on risquait de

voir e'établir bientôt des méthodes pratiquées
dans des Etats totalitaires, maiir indignes d'un
Etat fondé sur le droit : << De I'espionnage
secret de loinculpé aux questions captieuseso

à I'emploi de l'alcoolo à la suggestiono aux
interrogatoires nocturnes et à dtautres mé'
thodee de coritrainte psychique, il n'y a qu'un
pas, ))

Cet arrêt devait être invoqué peu après, en

mars 1949, devant la Cour d'aseises de Zuricho
au procès d'un ancien conseiller municipal
communiete (procès Woog), inculpé d'avoii
utilisé une partie de la collpcte faite en faveur
des enfants polonais et tchécoslovaques dans

la détresseo pour soutenir la Coopérative de

presse doextrême-gaaehe Vorwdrts. Au cours

de l'information préalable, en septembre 1947,

la police avait fait écouter une réunion du
comité d'organisation chargé de la collecteo et

en avait établi le procès'verbal, dont le défen-

W.nrnrrncrn, ainsi qu'à une thèse de DrnrssrM sur L'obten-
tion de I'aveu dans I'instruction (Berne 1928, p.'49), qui
toutefois ne mentionnent pas le problème précis d,e ]'ëcoute
eL dù tnicrophone

seur de'l'inculpé exigea I'exclusion de la pro'
cédure. La nouvelle fit de nouveau passable'

ment de bruit en Suisseo et assez paradoxale'
ment, à l'étranger, les attaques vertueuses de

pays totalitaireg soutenant que les procédés

- exagérés et généralisés sans nul souci de

vérité - de la police suisse étaient arbitraires
et indignes de la justice de notre .pays 

24.

En étudiant et commentant, sur la base de

l'arrêt de la Cour suprême bernoise, le pro.
blème de << I'emploi du microphone dans la
procédure pénale rr ", l" professeur P,fenninger
a relevé que l'enregistrement condamné ne

violait en réalité pae les dispositions de la
procédure (art. 9l et 106o C. P. P. bernois),
du moment qu'il ne s'agissait pas d'un véri-
table << interrogatoire >>o mais de eimp'les

<<déclarations extrajudiciaires>>. L'inculpé
principal s'était exprimé librement et spon-

tanémento il avait simplement commis l'im-
prudence de croire que pereonne ne I'enten'
dait, et même s'i{ se trouvait dang I'erreur à

ce sujet, sa déclaration n'avait été suggérée ou

provoquée en rien de manière fallacieuse ou

captieuseo et le juge n'avait donc pas influencé
ses propos.

Cela justement rétabli, que penser du pro-
céd,é ? Sur le fond même de la questiono le

,4 Le défenseur de Woog demanda non seulernent l'élimina-
tion du procès-verbal, mais aussi la renonpiation à t'audition
des deux agents de la police qui avaient opéré. Le ministère
public soutint le droit de la police d'employer tout moyen
propre à rechercher la vérité, pourvu qu'il ne soit pas expres-
sément interdit par 1â loi de procédure pénale. La Cour
tranchâ en décidant de ne pas faire lire à I'audience les
procès-verbaux enregistrés, mais d'interroger les deux
agents cornme témoils sur ce qu'ils avaient entendu par le
moyen du microphone. L'émotion du public fut grande,
d'apprendre à nouveau que de telles n méthodes de police
répréhensibles, étaieni employées, Et, le 28 mars 1949' le
Départèment politique fédéral devait omciellement protester
contre un article publié par le Secrétaire d'Etat hongrois
Boldiszar dans le journal Nepzaua du l3 mars, sous le titre
( Le microphone secret en Suisse r, jetant le discrédit sur
nos institutions : Il y soutenait que, tandis que le cardinal
Mindzenty (dont le procès tragique avait bouleversé tout
le monde iibre) avait été tuaité ( avec tous les égards pos-
sibles D, on n'avait pas reculé en Suisse devant I'emploi du
microphone, dont aucun journal n'avaii parlé (en réalité,
touie la presse en débâttit), â l'égard de Woog, qui avait
souffsrt en détention préventive pendant dix-sept mois (en

réatité, il y était resté pendant trois iours !). - 
Et c'est ainsi

qu'on écril, I'histoire.
td L'article du prof. PrnNNrNcrR a paru dans la Reu' rle

crimlnol. et de pol, leclrn., Genève, f951, p' 70.
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professeur Pfenninger distinguait : Quant à

la proposition - faite notamment par l(oh-
ler, en Allemagneo dès 1915 26 

- d'installer
des appareils appropriés dans les salles des

tribunaux, ou aussi dans les cabinets . des ma-
gistrats d'instructionr pour .enregistrer auto-
matiquement toutes les déclarationso déposi-
tions et tous les débats, rendre ainsi la
rédaction de longs proeès-verbaux superflue
et faire foi au cas où une déclaration serait
riltérieurement contestée ou attribuée à la
contrainte ou à la menace, il < ne croit pas
qu'il y aurait des objections valables ou des

inconvénients quelconques à employer le mi-
crophone dans ces circonstanceso au su ou à

l'insu de I'inculpé >>. L'intérêt de la justice
n'aurait sans doute qu'à en bénéficier, sans

que la morale ait à en souffrir.

Quant à 'l'autre possibilitéo de surprendre
comme ce fut le cas dans le bureau du juge
d'instruction bernois, ou même de l'extérieur
comrne dans l'affaire de malversations de Zw
richo des conversations ou des confidences,
afin de pouvoir obtenir connaissance d'un
crime projeté ou commiso I'auteur n'hésite
pas à y répondre affirrnativement << pour au-
tant qu'il s'agisse de locaux officiels ou
publics >> (comme ïestallrants? cafés, salles de
réunions, etc.) et que le procédé ne mette
donc pas en jeu la paix et l'inviolabilité du
domicile : Car il ne s'agit là << que d'un moven
de surveillance par la police, semblable à la
perquisition et saisie d'envois postaux ou .à

l'écoute téléphonique, qui se sont révélées
nécessairéE déjà pendant la dernière période
de service militaire actif >>o en temps de
guerre, et qui s'étaient appliquées comme
toutes nàturelles : Le Bund, avait rappelé avec
raison (29 nars 1949) que le microphone
avait été utilisé pour la première fois dans
notre pays à loégard des << Frontistes >>? arl
temps des menées national-socialictes dirigées
contre la Suisse et son indépendance, et qu'il

'?6 L'article du prof. J. Kosran a paru dans la Deutsclrc
Jurtsten-Zeilttng, 1915, XX, p. 672.

avait conduit à la découverte de la prétendue
< Ecole de sports Maag >>o qui était en réalité
une organisation frontiste dangereuse pqur
notre pays.

Aussi le professeur Pfenninger - réputé
pour ses tendances libérales et son profond
respect des droits civiques 27 

-, a-t-Il conclu :

<< Par la revision du Code pénal euisse entrée
en vigueur le 5 janvier 1951, nous avons me-
nacé de sanctions pénales, dès les débuts et
dans leurs actes préparatoires, divers états de

fait relatifs à la protection de I'Etat (art.
266bis, 275bis et 275 ter, etc.); mais ce sont
précisément de telles infractions qu'il importe
de pouvoir découvrir qt poursuivre à temps.
Des moyens tels que la saisie d'envois postaux,
l'écoute du téléphone et le microphone sont
avant tout nécessaires à la police pour qu'on
puisse étouffer dans leur germe des mouve-
ments révolutionnaires ou empêcher au moins
leur succèso dans les périodes angoissantes et
lourdes de dangers pour l'Etat.,. >

Le jugement juridique est solide, et rejoint
les données.d'expérience et de bon sens dans

les cas d'extrême nécessité : Il implique par
là-même des lirnites et laisse le problème plus
ou moins ouvert en ce qui concerne un emploi
plus généralo à l'égard de la criminalité moins
grave ne risquant pas ainsi d'ébranler ou de
détruire les fondements mêrnes de l'Etat et de
la communauté sociale protégés par les lois.

2, Venons-en au deuxième cas, dans lequel
le problème de l'écoute téléphonique a été
plus spécialement discuté et tranehé, par la
juridiction fédérale suprême.

Un juge d'instruction bernois, instruisant
une enquête contre deux inculpés en fuite,
avait demandé à I'Administration des P. T. T,.,

en se fondant sur les dispositions des lois
fédérales qui s'y rapportent (art. 6 de la loi
sur les postes? et 7 de la loi sur le contrôle des

télégraphes et téléphones, cf. plus haut ad fI),

,? C'est à ce titre que le volurle d'hornmages offert au prof.
Plenninger pour son 70no anniYersaire, a établi toutes ses
contributions sur le thème Stralprozess und Rechlsstaat,
comrre le sorrligne sa prélacc.
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de lever le secret des communications, d'enre'
gistrer toutes les communications téléphoni-
ques d'un tiers avec lequel correspondaient
les inculpés, d'intercepter aussi tous les envois

postaux ou télégraphiques éventuels et de les

remettre à la Direction de la police criminelle
et de sûreté de Berne. Aussi bien la Direction
des P..T. T. que le Département -fédéral des

postes et chemins de fer, déclinèrent la de'

rnande, à défaut de bases légales permettant
de l?admettre à leur avis. La police cantonale

saisit alors le Conseil léd,éral, qui renvoya

l'affaire au Tribunal féiléral compétent (en

vertu de l'art. 96 de 'la loi fédérale sur la
procédure pénale, et de l'art. 352 du Code

pénal précisant les << mesures d'enti'aide judi'
ciaire >> sur lesquelles la juridiction fédérale

statue en cas de conflit). Le ministère public
de Bâle, qui avait ouvert une information
contre les deux inculpés avant la procédure

hernoiseo prit la place du juge d'instruction
bernois dans le litige.

Dans son arrêt du 9 décembre 1953 28, la
Chambre d'accusation du Tribunal fédéral a

admis, en résumé, que le juge dtinstruction a

le droit de demander la levée du secret postal,
télégraphique et téléphonique, même à l'éqard
d'un tiers non directement impliqué dans le
délit, 6'il _existe des indices établissant seg

relations avec des inculpés en fuite : L'admi'
nistration des P. T, T. n'a pas à examiner en

pareil cas l'admissibilité d'une telle requête
d'après le droit cantonal ni du point de vue
de son opportunité ou de sa nécessité' cette

appréciation relevant de l'autorité requé-

rante ; elle doit se borner à contrôler la com-

pétence formelle de cette derrière et le carac-

tère légal du motif indiqué. Cela étanto le
Tribunal fédéral a relevé (considérant 4) 'les

conditions auxquelles l'administration des

s3 L'arrêt de la Chambre d'âccusation du'fribunal fédéral,
en la cause Ministère public du Canton de Bâle-Ville c.
Direction générale de I'administration des P.T.T.' esi publié
dans le Recueil officiel des arrôts du Tribunal lédéral suisse,
Lausanne, lV'" partie, Droit pénal, vol. 79' 1953, p' 179, et,
en traduciion lrançaise, dans le Journa\ des Tribuntun,
l,ausanne, IV^" partie, 1953, p. 155.

P. T, T. est tenue d'accorder la levée du secret

dans l'intérêt de I'exercice de la justice pé'

nale : Il en va notamment ainsi quand il s'agit

de découvrir le lieu où se cachent des cri'
rninels.

Cet arrêt a été commenté et critiqué par

Schaumann, étudiant le problème de la << sur-

veillance téléphonique >>, dans un artiole sur

< La liberté personnelle et les nouvelles rné-

thodes d'instmction dans la procédure >>r paru

dans le Recueil d'hommages au professeur

Pfenninger 2e. L'arrêt lui paraît contestable et

dangereux, parce qu'il s?en remet à I'appré'
ciation du juge d'instruction ou de l'autorité
de poursuite compétente, et renonce au con'
trôle du principe constitutionnel garantissant
l'inviolabilité du secret des lettres et des télé'
gramrnes (art. 360 al. 4, de la Constitution
fédérale). Il est vrai que les dispositions de

procédure permettent habituellement au jtlge

d'instruction de requérir communication et

saisie des lettres, 1élégrammes et autres en-

vois 300 ou même décident, comme l'article 66

de la procédure fédérale on I'a vu, que l'admi'
nistration des P. T. T. doit, sur réquisition du
juge, retenir et remettre à ce dernier les

envois postaux et télégrammes importants
pour l'instruction, qui sont adressés à I'inculpé
ou qui émanent manifestement de celui-ci.
Mais cela ne signifie pas que le contrôle ou

l'écoute téléphonique directe doive être auto-
matiquement assimilée à la levée du secret des

lettres et télégrammes : Ceci ressort déjà du
fait que, pour la perquisitiono l'ouvetture et

l'examen des envois postalrx? certaines procé-

dures exigent l'accord de l'inculpé et, s'il s'y

oppose, lqi donnent la possibilité de reuourrr
à la Chambre d'accusation pour qu'elle se

prononce gur I'admissibilité de la saisie (ainsi

l'art. 69 de la procédure pénale fédérale

2" ScHaurrlns, ouvrage cité. 1956, p. 132. \/oir aussi la
critique du prof, Huacn, r Das Post-, Telegraph- und
Telephongeheimnis und seine B€schrânkung fùr Zwecke der
Strafprozesspflege,, dans Schtueizer. J uristen-Zeitung, Zutich,
1955, p. 168.

30 Àinsi, p. ex., les att. 171 du Code de procédure-bernois,
10,1 du Code zurichois, 171 du Code neuchâtelois, etc.
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comme nous l'avons aussi indiqué, ou par
exemple I'art. 170, al. 2, de la procédure
neuchâteloise).

C'est pourquoi en définitive, l'écoute télé-
phonique devrait être strictement subordon-
née, d'après Schaumann? aux conditions et
limitations suivantes : Elle ne devrait être
permise qu'à l'égard des inculpés mêrnes, et
non de tiers : car la violation de la << sphère
privée >> de tiers, qui peuvent se trolrver tout
à fait par hasard et innocemment en relation
avec un délinquant, ne se justifie pas; de

plus, d'autres peîsonnes aussi peuvent se ser-

vir de la rnême ligne téléphonique, et le secret
constitutionnellement garanti est par là violé
sans aucllne excuse à leur endroit. Une autre
limitation devrait intervenir aussi en ce que
seules certaines autorités rJéterminées de-

vraient pouvoir lever le secret généralernent
garantio et ces autorités ne devraient être que
des autorités jud,iciaires vu la gravité de

I'atteinte aux droits individuels, ce qui per-
mettrait aussi la garantie d'un recours judi-
ciaire contre les décisions du magistrat pro-
cédant à l'instruction. Enfino l'écoute télépho-
nique devrait être permise tolérée 

-seulement à l'égard de personnes inculpées
de certaines infractions déterminées particu-
lièrement graves, soit de << crimes >> propre-
ment dits, ce qui couvrirait naturellement
aussi les crimes contre la sûreté intérieure et
extérieure de I'Etat.

Ces principes sont certainement raisonna-
bles en soi, et de nature à donner des assu-

rances apaisantes contre les abus, qui sont le
plus souvent << policiers >..Mais ils ne résol-
vent pas tous les problèmes. Il ne faut pas

oublier notamment que, comne telsr. ils ne
peuvent s'appliquer que dans une procédure
judiciaire ou une poursuite déjà engagée con-

tre un < inculpé >>, mais non au stade préa-
lable de la surveillance ou des premières
recherches contre des << suspects >> I or ces

ilresures peuvent être absolument indispensa-
bles elles aussi en ce cas, et même plus encore

que lorsqu'une personne est déjà dépistée et
renvoyée devant la justice, et peut par consé-

quent être rendue inoffensive par les mesures
légales ordinaires de l'arrestation, de la déten-
tion préventive et de la mise au secret, dans

les procédures où elle .existeo comme notam-
rnent à Genève. C'est un aspect qui mérite lui
aussi considération. Et c'est précisément ce

qui rend si difficile, sinon peut-être même
irnpossible, une solution générale satisfaisante.

IV

Nous avons dit en commençant, et nous
revenons à cette indication pour conclure, qlre
les méthodes de la police fédérale avaient été

mises en cause chez nous 
- 

comme celles de

la police en Angleterr€ 
-, 

à I'occasion du
pénible suicide du chef du Ministère public
fédéral (23 mars 1957) et de l'arrestation d'un
inspecteur de la police fédéraleo et queo lors
de la discussion du rapport de gestion de 1956

du Département fédéral de justice et police,
son chef, M. le conseiller fédéral Feldmann
(ce qui correspond à la fonction de ministre
de la justice fédérale), avait été amené à faire
une << déclaration provisoire >> à ce propos,
devant le Conseil des Etats, le 5 juin 1957.

Dans cette << affaire des fuites >> survenue lors
du conflit franco-britannique avec l'Egypte

- 
et dévoilée d'abord par le iournaliste Gold-

smith, correspondant de l'Associated, Press
dans notre pâys 31 

-, 
il a été prétendu notam-

ment que des tables d'écoute téléphonique
avaient permis aux organes de la police fédé-

3r Notre pays a doDné le spectâcle curieux d'un juge d'ins-
truction fédéral ordonnant la rnise aux < arrêts temporaires n

pour 24 heures (conformérnent à I'art, 88 de la procédure
pénâle fédérale), du journaliste entendu comme témoin qui

- 
tout à fait légitimenent 

- 
refusait d'indiquer ses sources.

Datrs le conflit de dispositions légales entre le devoir général
de témoigner et l'excuse particulière de la sauvegarde du
secret professionnel journalistique; cette mesure coercitive,
probablement due à la nervosité créée par ces faits insolites
chez nous, pouvait à juste titre étonner. L'Association de la
presse étrangère en Suisse et l'Association des correspondants
auprès des Nations Unies à Genève, ont exprimé au juge
d'instruction fédéral leur regret de cette décision, estirnânt
qu'elle constituait ( une grave atteinte au principe de la
liberté d'information et un précédent dangereux pour les
journâlistes exerçant leur profession en Suisse D ; le journa-
liste rnis aux arrêts a saisi le Tribunal fédéral d'une plainte
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rale de capter certaines conversations télépho'
niques officielles, qui fournirent la base de

renseig'nements secrets communiqués à l'atta-

ché militaire d'une puiesance étrangère.

Sans prendre naturellement position sur leg

différents faits et reproches formulés, le chef

du Département fédéral de justice et police

a déclaréo au nom du Conseil fédéral, que

celui-ci tenait .pour correct et pratiquement
indiqué de surseoir à la discussion du rapport
de gestion du Ministère public fédéral jus'

qu'au moment où aurait eu lieu l'éclair'
cissement des faits par I'information pénale

ordonnée (le 26 mars 195?). Dans les circons-

tances existanteso cet éclaircissement ne pou'
vait en effet réeulter que de I'enquête, et

éventuellement du procès péna'l auquel elle
aboutirait. Jusqu'alors des bases suffisantes

pour une appréciation exacte feraient défaut.
Dès maintenant toutefois, certaines constata-

tione pouùaient et devaient être faites, sans

naturellement préjuger en rien les résultats

de I'enquête judiciaire. Elles étaient d'autant
plus nécessaires que lee événements en ques-

tion s'étaient produits dans un gecteur de

I'administration fédérale {ui, du fait des

tâches lui incombant' a tout partieulièrement
besoin de la confiance publique. Loidée s'est

parfois fait jour dans le publico que le seul

fait de se procurer des renseignements de

nature politico-policière devait ôtre réprouvé

en soi, et par principe en quelqire sorte' Maie

il ne peut naturellement en aller ainsi'

Le service d'information du Ministère pu'

blic fédéral repose en effet sur la loi de pro'
cédure pénale fédérale de 1934, qui lui attri-

bue, à son article 17, << le personnel nécessaire

pour lui peûnettre d'aesurer d'une manière

uniforme le service des enquêtes et des infor'

mations dans I'intérêt de la sûreté intérieure
et extérieure de la Confédération >>. Le service

d'information du Ministère public fédéral se

trouve ainei au service de la sécurité de l'Etat.
Des informations sûres sont indispensables si

I'on veut pouvoir se défendre efficacement

contre des manæuvres dangereuses pour notre
Etat. L'activité internationale d'éléments dan-

gereux exige dee relations avec lee eervices de

police étrangers : c'est normal et il en a tou'
jours été ainsi. Ces relations nous permettent
de combattre les man(Euvres dirigées contre

notre pays, d'en éloigner l'agitation étrangère

indésirableo et de nous opposer à l'espionnage

qui s'y exerce. Mais un tel service d'informa'
tion n'eet pas concevable sans un échange de

renseignements avec l'étranger : Dans quelle

mesure on peut et doit I'admettre est avant

tout une question d'appréciationo mais d'une

appréciation consciente de ses reaponsakrilités,

qui doit être en premier lieu déterminée dans

toutes les circonstances par les intérêts natio'
nauxo éviter tout ce qui pourrait nuire à la
sûreté intérieure et extérieure' et notamment

aussi à la eituation internationale du pays. Ce

sera à I'enquête judiciaire à établir si et dans

quelle mesure ces principes ont été violés de

manière contraire au droito et au Conseil

fédéral à décider si, au vu de see résultatso

des poursuites pénales devront être ordonnées

(conformément aux art' 105 de la procédure

pénale fédéraleo et 302 du code pénal).

Cependant, certaines leçons peuvent'elles

être tirées dès aujourd'hui des événements ?

Il faut se garder de conclusions trop hâtives'

Il seraif auesi erroné de minimiser ces événe'

ments que de vouloir dériver de certains faits

isoléso si regrettables puissent-ils êtreo une

gorte de < psychose de corruption >o et de

donner l'impressiono par des généralisatione

injustifiéeso que la Suisse devrait rougir de'

vant le monde entier de eon administration

étatique. Il n'en va nullement ainsi' La vérité

est qu?aucun Etat, aucune administration noest

à I'abri doune erreur humaine. Mais << aussi

pour " détention illégale u, et I'ambassade d'Angleterre
idont il est ressortissant) a pris des informations auprès du
bépartement politique fédéral' en précisânt d'ailleurs très
coirectement qu'il ne s'agissait que d'informations et non
d'une protestation : la tradition britannique, respectueuse

de la justice étrangère, est en effet de ne pas intervenir
lorsqu'une affaire est, sub iudice. Voir la presse suisse du
29 avril 1957.
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longtemps que les fautes commises sont dé-
eouvertes et qu'il en est demandé compte?
aans considération de personne, aux ïespon.
sables, il n'existe aueune raison de parler de
crise d'un système ou même de crige de
l'Etat >>. Si - ce que les résultats dê l,enquête
indépendante auront à démontrer 

- certaines
améliorations pouvaient être apportées dans
I'organisation interne du Ministère public,
notamment dans I'ordonnance de ses tâches et
la répartition de ses compétenceso ces réformes
devraient être examinées << sans opinion pré.
conçue et de points. de vue purement ob-
jectifs >> 

32.

En résuné, il doit être évident pour tout
esprit réaliste que la_ protection commurre a
ses exigences et ses droits, et que même les
Etats les plus respectueux des prérogatives
individuelles et des libertés publiques sont
contraints, stils ne veulent pas périr, de recou.
rir à certaines mesures de dépistage et cl'in-
vestigation qui sont en soi peu édifiantes,
mais n'en sont pas moins nécessaires. On peut
les regretter du point de vue de I'idéal poli-
tique et civique qui est le nôtre, mais il est
irnpossible à un gouverrlement de Ies éluder
ou de les négliger pratiquement soil veut
accomplir vraiment son devoir de protection.
Du moins, s'il faut se rendre à cette nécessité,
convient-il de le faire avec toute la reterrue
possibleo dans le cadre du droito en évitant les
abus intolérables et en se limitant aux cas de
la gravité la plus certaine et de la vigilance
la plus indispensable.

Ces déolarations -. qui, en l,état, ne se pro-
posaient d'être et ne pouvaient être que d,un

' caractère très général - disent avec lnesure,
sagesse et fermeté, ce qui doit l,être. Elles ne
pouvaient naturellement résoudre le problème
juridique que nous nous posons, mais elles
montrent bien sur quel terrain politico-social
et moral il faut le placer pour Ia recherche
de .la eolution acceptable. Les textes législa-
tifs, les principes de jurisprudence et les avis
de doctrine que nous avons réunis et cités,
fournissent des éléments importants pour
l'approche d'une solution saineo tenant compte
à la fois des nécessités du droit et de celles
de la pratique, c'est-à-dire de la sécririté com-
mune. Ils nous livrent les données essentielles
du raisonnement. Si l'on cherche à en dé-
gager I'esquisse d'une réponse générale à la
vaste question que nous avons cherché à faire
apparaître dans nos considérations du débur

- et qui est en somme celle de la conciliation
de la protection Iégitime de l'individu avec la
protection non moins légitime dc la commu-
naqff -, on pourrait la résumer à peu près,
nous semble-t-il, par les propositions suivantes,
en envisageant d'ailleurs le problème non pas
de la défense étatique seule, mais celui, plus
exact, de. la licéité des moyens applicables
dans la lutte contre la criminalité gra.r,e"
quelle gulelle soit.

l. Il n'est pas contestable ,que la sociétéo
soit la communauté civique organisée - et
l'Etat lui aussi comnle tel 

- ont Ie droit de
se défendre contre toute forme de criminalité
graveo qutelle vise l'organisme social otr I'in-
dividu, qui tend à ruiner l'ordre général, la
paix et la sécurité publiqueso en s,attaquant
aux biens juridiques ordinairement protégés.
C'est un droit naturelo qu'on peut discuter
peut-être dans I'abstrait, mais qui pratique-
ment ne peut être nié sans que soit nié aussi
le droit de vivre en paixo et sou6 la protectiorr
des lois.

2. Mais la défenseo pour être efficaceo exige
qu'on soit sur ses gardeso qu'on n'attende pas
qqe I'attaque spit passée, le coup mortel
portéo la victime terrassée et réduite à l,im-

3, Nous résumons librernent en français ces déclarations
d'après le texte olnciel en langue allemande établi par leSecrétariat des Chambres fédérales, et qui nous a été
obligeamment communiqué par la Cliancellàrie fédérale, Le
l.exte omciel in{,égral paraîLra dans le Bullelin stënogrtrpltiqu?
des Chambres fédérales (Conseil des El.ats). 

" 
Depuis,

M. le Conseiller fédéral Feldrnann a apporté a.rsi d". p"é"i
sions, devant le Conseil national, sur iÀffaire et les résultats
provisoires de I'instruction..Le Conseil fédéral a tenu pour
nécessaire de mettre au point le texte d'une nouvelle oràol_
nance déterminant les principes qui doivent rlésormâis
réglementer les échanges de renseignements ; voir la presse
du Ier octobre 1957. Le Bultetin slértographique des Chambres
(Conseil national) publiera le texte de ces dèclarations.
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puissance. Elle doit donc autoriser une réac'

tion mesurée mais efficaceo dès le moment que

fa volonté criminelle est indubitable, cons-

tatée, traduite par des actes extérieurs. Ces

actes extérieurs, on a le droit de les dépister

pour se prémunir contre leur réalisation cri'
ninelle. Si on ne veut pas I'admettreo autant
abolir en même temps tous les services de la
policeo des douaneso des patrouilles de surveil-

fance et de contrôleo toute activité préventive

d'information, de recherche et de protection'

3. Ce qui, cependant, est essentiel dans

cette aetion préventive en soi légitimeo c'est

de ne recourir qu'à dee moyens quio en eux-

nêmeeo n'ont rien de criminelo d'immoral ou

d'inadmissible, et de ne pas violer, en y recou-

rant, les principes fondamentaux de notre
ordre juqidique et social, tels que l'inviolabi'
lité ordinaire du domicileo le respect de la
pérsonne humaine et de son intégritéo ou

I'interdiction de punir celui qui n'a encore

accompli aucun acte délictueuxo interdit et

déclaré punissable par la loi.
4. Cela étant, espionner un ouvrier à l'usine

ou dans des conversations ne portant eur rien
de délictuelo ou espionner un paisible citoyen

chez lui, ou à son téléphone, ou à son << club >>,

saisir et décacheter son courrier ou le passer

à la chambre noire, est illicite et indigne doun

<< Etat fondé sur le droit > et qui garantit les

droits individuels. On ne saurait violer le
domicile ou la << sphère privée > 'soit le < droit
au secret privé >>, ni ordonner I'arrestationo

d'une pêrsonne qui ne pense pas de manière

conformisteo et mêrrie 'l'exprime tout haut

chez elle ou dans un cercle privéo sans aucune

intention d'accomplir un acte subversif ou

contraire.à la loi. Mais il en va bien différem-

rnent lorsqu'une persônne agit dans une in'
tention délictuelle, même dans un cercle ou

un organisme tenu secretr que ce soit en com-

plotant contre I'Etat, en se livrant à I'espion-

nage politiqueo économique ou inilitaire, en

constituant une bande criminelle ou discutant

les plans d'activité d'une asgociation ordinaire

de malfaiteurs. Le droit de perquisition, de

saisie et même d'arrestation et de mise en

détention préventive en vue d'un juste juge-

ment, est universellement - et légitimement

- reconnu en pareil cas,

5. Les organes de protection de I'Etat et de

la communauté civique, que ce soient la police
judiciaireo les services de contre-espionnage

ou de sécurité, le ministère public ou le juge

d'instruction, doivent donc être autorisés à

déployer leurs investigatiores - et même avec

tout le flair et toute l'intelligence possibles

- contre des personnee ou des organisations

dont on sait, ou dont on a des indices très

sérieux de penser qu'elles se livrent à des

activités illégales, criminelles et dangereuses

pour l?Etat ou les citoyens. C'est leui rôle
normalo leur raison d'être et leur plus strict
devoir, tant qu'ils I'accomplissent dans les

limites et en respectant les garanties légales.

Ils sont les gardiens de la société et de la paix
publique.

6. Il n'y a aucune raison à notre avis d'en

exclure la police - pa.s plus que les services

de ,contre-espionnage militaireo par exemple

- sqùs prétexte qu'elle peut se livrêr à des

abus. On pourrait le dire tout aussi bien des

organes judiciaires de poursuiteo d'instruction
ou de jugement, qui ont montré, aux périodes

<< politiques >> aiguës, qu'ils en sont tout aussi

bien capablee. Lô fait qu'il existe des abus

policiers et' que les polices politiques ou

<< d'Etat >> sont décriées à cauge de leur action

sans morale et sans frein dans les régimes pré'
cisément dits < policiers >>' ne justifie pas du

tout qu'on étende une sorte de malédiction et

d'interdit sur tout corps et toute activité de

police. Cela n'edt pas un argument absolu ;

le raisonnement est spécieux et ne légitime

pas- une exolueive de principe. Il tt'y a qu'à

veiller à la formation et à I'action régulières

d'une police saine et dont les actes seront eux'

mêmes entièrement subordonnés, par l'Etat
même, aux règles et au contrôle du droit. Des

.ordres stricts venus d'en-haut, un recrutement
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sévère et une sanction certaine, prononcée
administrativement et même judiciairement
en cas d'abus réel et démontréo doivent suf-
fire ici comme ailleurs. fl est vrai que cet état
dà santé et de régularité suppoeerait aussi la
restauration urgente d'une eorte de << morale
publique >>o dont le << fait du prince >> ou la
<< raison d'Etat >) ne se soucie guère et que
notre temps - comme tous ses devanciers
mais sur une plus large échelle - semble
vouloir définitivement << ranger au musée des
vieilles lunes >>, avec lee principea des Répu-
bliques ou Cités idéales des Platon, saint Au.
gustino Thomas Morus ou Campanella,

7. Toute mesure de ce genre, poïtant suï
un des droits individuels assurés aux citoyens
par la constitution ou'la loio qu'il s'agisse du
<< droit au secret >) tout aussi bien que du droit
à l'inviolabilité du domicile ou de la personne,
doit ,naturellement et de pluso pouvoir faire
l'objet d'un iecorrrs en justice loreqne ce droit
est méconnu ou violé par une mesure ayant
le caractère de l'arbitraire ou de l'illégalité.
C'est ,le cas dans notre paye, comme le mon-
trent les deux procèso I'un fédéral et loautre
cantonal, que nous avons retenur: Dans les
deuxo la légalité contestée de la. mesure prise
a pu être portée devant la Cour'suprême com.
pétente pour en connaîtreo et a abouti à un
arrêt de juetice impartial et soigneusement
motivé. Il ne suffit pas en effet que ces droits
soient garantis sur le papier, ils doivent pou.
voir être défendus et leur reepect doit pouvoir
être obtenu dane la pratique. Il est naturelle-
ment recommandable aussi que ce contrôle
judiciaire B'exerce le plus largement possible
et sous tous ses aepects, c'est.à-dire qu'il porte;
lorsqu'il y a lieuo aussi bien sur la << constitu-
tionnalité >) que sur ,la < légalité formelle > de
I'acte qui peut être contesté. Un Etat fondé
sur le droit n'a jamais à craindre le contrôle
exhaustif de la pleine juridicité de ses acteso

puisquoil ne vit bien et ne s'épanouit que dans
Ie reepect le plus scrupuleux des droits qu,il
reconnaît et cherche à équilibrer.

8. Ceci admiso le procédé de détection des
activités criminelles à dépister et à faire cesser
si possible avant qu'eùlee aient atteint leur but
et que le mal soit irréparable, par loenregis-
trement de communications - téléphoniques,
télégraphiques ou radioélectriques en général

- par lousage de microphones ou de toue au-
tres appareils doune sensibilité ou d'une acuité
perfectionnées, n'est en soi pas plus immoral
et condamnable que l'emploi de poudres invi-
sibles qui perrnettent de re,lever les traces de
coupables et de. lee confondre? que la saieie
de leur correspondance, ou que I'utilisation
de la télévision ou de cee << appareils aux
rayons infrarouges pour vision nocturne >)?

dont le dernier numéro d,e la Reoue d.e cri-
minologie et d.e police technique donnait une
si pénétrante description 33. En soi ces moyens,
môrne élevés aux réalieations supérieures de
la technique, Bont inoffensifs ou du moine
n?ont ancun caractère d'immoralité'. ne por-
tent pas plus atteinte à I'homme et à sa
dignité, qu'aux principes de notre civilisation.
Ils eaisissent simplement sur le vif, même à
I'endroit de qui se croit le mieux à I'abrio la
violation de la règle légale, et celui qui attente
à la société ne peut exiger qu'elle reste pa$-
eive à son égard. S'il méprise ses lbis, com-
ment pourrait-il juetifier qu'elle respecte?
envers luio celles quoelle noa établies que pour
la sauvegarde des honnêtes gens ? Que les
garanties de la justice lui soient assurées dans
le procès qu'il mériteo mais que celles de la
liberté individuelle absolue ne lui permettent
pas de s'y abriter impunément pour faire Ie
mal en échappant à la juerice !

Ainsi donc et pour conclure, le problème
fondamental étant réduit aux prineipes, on
ne voit pas du tout pourquoi, dans la lutte
préventive et légitime contre la criminalité

- mais dans ce seul cas, répétons.le _-
les oqganes protecteurs de la société ne
pourraient pas, dans le cadre légal et dans

r86

aB Voir l'article du Commissaire H. -\nNnr,.à Berne, revue
citée, L957, n. 2, p. 110.



l'exercice régulier de leurs fonctionso pour
surveiller des lieux suspects' des réunions in'
terdites ou des personnes sur lesquelles pèsent

des soupçons fondéso pour surprendre et dé'
jouer une activité délictuelle grave, utiliser
un appareil visuel, auditif ou enregistreur,

fût-il des plus fins, aussi bien que des inspec'

teurs de police cachés, des agents en civil ou

des chiens policiers. Ce n'est pas loinstrument

- 
qu'il soit humain ou animalo électrique,

physique ou chimique 
- 

mais le prirtcipe qtui

compte? c'est-à-dire la légitimité de l'utiliser.
On ne peut, en soir pas plus condamner un

microphone, une table d'écoute ou un æil
électrique exerçant 'leur faction, dans les con'

ditions de légalité que no.Ls auons précisées,

que blâmer ou condamner moralement le

gendarme dissimulé derrière une porte pour

arrêter au moment voulu l'espion livrant des

documents secretsr le maître chanteur exi'
geant sâ rançon? ou le bandit prêt à attaquero

revolver au poing, un encaisseur, ni le doua'

nier posté à un passage polrr surprendre des

contrebandiers ou même, toute proportion
admise, le garde-champêtre ou le garde-

pêche aux aguets derrière ull buigson

pour dresser un procès'verbaù mérité, non

pas d'avance évidemment, mais lorsque

l'action délictuelle interdite est dûment

constatée.

Quoi d'étonnant si I'on veut, à 'l'époque de

la scienceo que la justice et ses procédés, eux

aussi, se rnodernisent ? On ne peut laisser le
monopole des avantages scientifiques aux

seuls criminels. Ce qui était en soi juste et

conforme au droit du temps du garde'cham'

pêtre le demeureo dans les mêmes conditions
juridiques d'application, au temps du limier
électrique. L'aviono la radio, l'æil magique et

I'oreilùe ultra-sensible invisible sont en soi tout
aussi acceptables que l'étaient le pigeon voya'

geur, le code secret du service de contre-espion-

nageo les signaux optiques ou acoustiques des

garde-côtes, la lunette d'approche du garde-

frontière, et le cheval de la maréchaussée -
au temps où << le brigadier avait raison >>.

LA PSYCHOTOGIE DES AVEUX
par Milton W. Honowrrz

Prffisseur assistant d'e psychologie au Queens CoIIege, Flushing' à Neu Yorltr

Le problème des aveux est probablement
aussi ancien que le monde ; on ne connaît

toutefois que peu de littérature de valeur sur

ses manifestations et ses causes. Nous nous

proposons d'examiner ici les divers aspects.de

la psychologie de celui qui avoue' en nous

limitant aux cas dtaveux portant sui des actes

qui ont été réellement commis, et non simple'
ment inventéso ou même confessés par leurs

1 Nous remercions la rédaction de Tlrc Journul of Criminrtl
Law, Criminologg and Police Science, Northwestern University
Scllool of Larv, Chicago, de nous avoir autorisés à reproduire
cet article (vol. 47, no 2, 1956).

auteurs 
- 

ainsi qu'on le voit chez certains

criminels 
- 

pour en tirer prestig'e en quelque

sorte? ou encore purement anodins.

Quels sont les ressorts de la confession ?

Comment se fait-il qu'une personne signe sa

condamnation par des aveux, alors queo si elle

se taisait, sa position serait pour le moins
aussi bonne, peut-être meilleure ?

On trouvera certes un indice dans la pra'
tique religieuse de la confession ; mais celle-ci
garde un caractère particulier et sort du cadre

de notre problème puisque nous examinons
ici des aveux qui comportent un danger pour
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