
La criminologie:
orientations et utilité sociale

par Stefan BLAETTLER* et Nicolas OUELOZ**

Le point de vue du pénaliste
Les < Journées de criminologie > ont permis aux juristes intéressés
d'acquérir ou d'approfondir des connaissances en ce domaine de la
science dont ils n'ont souvent que de vagues idées. Malgré une démarche
scientifique différente de celle du droit pénal, la criminologie constitue un
appui précieux pour les juristes, et cela aussi bien en ce qui concerne
l'application de la loi pénale que la préparation et l'élaboration de nou-
velles normes d'ordre pénal.

Afin de pouvoir mieux saisir I'importance de la criminologie pour le droit
pénal, il faut brièvement se rappeler l'évolution des théories répressives.
Les juristes ont déjà tenu compte de cette science dès la fin du 19e siècle
sans pour autant utiliser toujours < expressis verbis > le terme de criminolo-
gie.

Le droit pénal est l'ensemble des règles qui incriminent des faits quali-
fiés d'infractions et qui établissent des sanctions applicables aux auteurs
de tels faitsl. Toujours, on a essayé de donner une justification profonde au
droit pénal et surtout à la sanction. Cette recherche d'une justification est
l'origine d'une longue querelle de doctrine qui a opposé les partisans des
théories absolues à ceux des théories relatives. Selon les théories abso-
lues, un individu doit toujours être puni s'il n'a pas observé une règle de
comportement. La sanction sera simplement déterminée en fonction de la
gravité du mal commis.

Le caractère purement rétributif de la sanction suscitait beaucoup
d'opposition parmi un grand nombre de juristes. Selon eux, l'objectif visé
par la sanction consiste à empêcher la commission d'actes punissables.
Un premier groupe dont Feuerbach était le principal porte-parole, êtait par-
tisan de la prévention générale. C'est la certitude d'une peine sévère qui
doit inciter un délinquant potentiel à renoncer à son plan délictuèux, car
I'avantage qu'il espère gagner par son acte criminel est trop insignifiant
par rapport à la lourde peine qui lui sera certainement infligée'z.

Mais est-ce que I'intimidation des particuliers est la seule et unique
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fonction du droit pénal? Hafter dit clairement que cette attitude est aber-
rante3, bien qu'il concède que la sanction puisse accessoirement revêtir le
caractère d'un moyen de prévention.

La prévention spéciale s'en prend à l'auteur d'un acte punissable. Elle
propose trois objectifs : il faut infliger au criminel occasionnel une sanction
qui Ie met en garde, afin de I'empêcher de commettre de nouvelles infrac-
tions ; il faut donner au délinquant d'habitude qui semble corrigible au plan
social la possibilité d'une réintégration à l'aide d'une éducation efficace et
appropriée dans le cadre de l'exécution de la peine ; il faut rendre inoffen-
sif le dêlinquant d'habitude, donc incorrigible, par son internement à
temps indéterminéa.

ces idées remontent à l'Antiquité. Elles ont été reprises par un groupe
de juristes dont Franz v. Liszt était l'inspirateur. selon lui, le droii pénal
n'est qu'un des êléments d'une politique criminelle rationnelle. La sanction
est un moyen de protection de l'ordre juridique. Des mesures correction-
nelles ne sont appliquées que si elles se fondent sur un examen empirique.
La genèse du crime est étudiée du point de vue biologique et du point de
vue sociologique, le crime étant le produit d'une individualité et d'un
milieus.

lnspiré des méthodes causales et empiriques des sciences naturelles
modernes, v. Liszt prouva à l'aide des statistiques criminelles la défaillance
du système pénal en vigueur qui était toujours influencé par les théories
développées par Feuerbacho.

_ V. Liszt essayait de sjtuer le droit pénal dans un contexte plus grand.
cependant, il n'admettait pas I'idée de l'école positiviste italienne qùi pre-
conisait le remplacement pur et simple de la peine criminelle par, ,n syr-
tème de mesures. lnfluencée par lanthropologie criminelle, cette écôle
considérait le délinquant comme un malade qui a besoin d,un traitement
a.pproprié. Le danger que constitue une telle doctrine pour la sécurité du
droit est manifeste. Pour Franz v. Liszt le droit pénal devait toujours rester
un élément essentiel et indispensable de la poiitique criminelleT.

ces idées ont exercé leur influence hors d'Allemagne. En 1g8g, v. Liszt
fonda avec Adolphe Prins et G.A. van Hamel l'Union iÀternationale de droit
pénal. Elle êtait le porte-parole de la nouvelle politique criminelle. Les sta_
tuts de l'Union marquaient aussi Iimportance de l;aspect social du pro-
blème. L'article premier avait la teneur suivante : < L,ùnion internationale
de droit pénal estime que la criminalité et la répression doivent être envisa-
gées aussi bien au point de vue social qu'au point de vue juridique. Ellepoursuit la consécration de ce principe et de ses conséquences dans la
science du droit criminel comme dans les législations pénâles lr.

c'est grâce au travail de l'Union ainsi quà la publiôation de I'ouvrage
d'Adolphe Prins, intitulé < La défense sociale et les transformations àudroit pénal ), que les codes pénaux des pays occidentaux connaissent
aujourd'hui les institutions du sursis et de la libération conditionnelles.

La renaissance et la nouvelle orientation de ces idées sont dues à lasociété internationale de dêfense sociale. son programme minimumro
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énumère les principes fondamentaux du mouvement. Dorénavant, les

sciences criminelles doivent concentrer leur intérêt primordial à la persont
nalité de l'auteur d'un acte criminel. On propose de remplacer le système
dualiste des peines et mesures par un système unique de réaction sociale
contre le fait criminel. Le rôle principal du droit pénal est la protection de la
société. Le droit pênal devient ainsi un élément efficace du contrôle social.

Si la doctrine ne cesse pas de souligner l'importance de la criminologie
pour l'étude et la pratique du droit pénal11, ilfaut se poser la question de sa

contribution concrète pour le juriste. Le professeur Germann souligne son

apport précieuxl2. C'est la criminologie qui peut fournir des indications
uiiies au sujet de la réalité et I'existence de certains faits dont la connais-
sance est indispensable pour le juriste. Elle peut notamment procurer des

renseignements concernant un certain type de délinquant ou les modalités
de l'exécution des sanctions. L'exemple du sursis est éclatant: quel est le
type de délinquant qui peut en profiter? L'article 41 al. 1 du Code pénal

sïisse exige que tt les antécédents et le caractère du condamné (fassent)
prévgir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou

délits >. ll est possible de pronostiquer à l'aide de recherches portant sur
plusieurs délinquants le type de criminel qui peut être mis au bénéfice du

sursis, éventuellement avec I'indication des conditions dont il faut I'assor-
tir13.

La criminologie peut rendre service au pénaliste dans l'analyse de la

jurisprudence. On constate parfois qu'une jurisprudence constante du Tri-
-bunal 

fédêral n'est pas fidèlement suivie par les tribunaux des cantons. Le

professeur Schultz donne des exemples frappants relevant du domaine de

ia circulation routièrera. ll conclut que, si la jurisprudence de la Cour

suprême n'est pas suivie, la conséquence immédiate est l'inégalité des jus-

ticiables devant la loi et une insécurité du droit.
Une sociétê en constant mouvement doit adapter sa législation aux

situations nouvelles, et cela plus fréquemment qu'il y a un siècle encore.
Pour assurer l'êlaboration soigneuse d'un texte législatif, il faut faire appel

aux représentants de toutes les sciences socialests.
L'influence de la criminologie sur les récentes modifications du droit

positif est visible: on a déjà parlé du sursis et de la libération condition-
nelle. On peut encore mentionner le droit pénal des mineurs et des jeunes

adultes, les modalités de l'exécution des sanctions, comme la semi-déten-
tion ou la semi-liberté, voire I'ordonnance pénale'

On envisage depuis longtemps la revision totale du Code pénal. Pour ce

faire, il faut qu'on dispose d'un certain nombre de renseignements. ll sem-
ble que le phénomène criminel ne se manifeste pas partout de la même

façon. Ce qui vaut pour la Suède et la France ne vaut pas forcément pour la

Suisse. La loi pénale doit tenir compte des particularités inhérentes à la
société à laquelle elle s'adresse. Le législateur et ses experts doivent dis-
poser d'informations concernant la criminalité en col blanc, la criminalité
non découverte, l'attitude de la jeunesse à l'égard des institutiohs sociales

et étatiques et I'efficacité de la justice pénale16.
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on voit bien que le mouvement déclenché par Franz v. Liszt a profondé-
ment changé le concept classique du droit pénal. Une étroite collaboration
entre toutes les sciences qui traitent des problèmes criminels est indispen-
sable, ou, pour le dire avec les mots du professeur Jescheck, seule une
coopération efficace permet d'espérer que le droit pénal et la criminologie
puissent affronter les problèmes actuels dans un ordre social en constant
mouvement. sans la criminologie, le droit pénal est aveugle. sans le droit
pênal, la criminologie n'a aucun sensl7.

Le point de vue du sociologue

Du point de vue du sociologue, la mise sur pied de Journêes de criminolo-
gie et la venue à Neuchâtel de personnalités rêputées, chargées de présen-
ter la criminologie - considérée aujourd'hui comme une disciprine à part
entière des sciences sociales - revêtait un intérêt tout particulier.

Cela d'autant plus que la sociologie criminelle, qui, dans le champ de la
sociologie, constitue une sociologie spêcialisée, appartient, dans la sphère
de la criminologie, à l'une des disciplines fondamentales sur resquelles la
criminologie se base dans la poursuite de ses fins propres; outre la socio-
logie criminelle, ce sont I'anthropologie criminelle - terme générique
regroupant toutes les études essentiellement biologiques, psychologiques
et cliniques des délinquants - le droit, - le droit pênal d'abord, qui fournit
les définitions juridiques des crimes et des sanctions, mais aussi toutes les
règles d'organisation de l'appareil de la justice pênale - I'écologie crimi-
nelle, - qui se prêoccupe de l'influence de I'aménagement de I'espace et
de l'habitat sur la criminalité - etla statistique criminelle, - laquelle enre-
gistre la criminalité apparente (ensemble des crimes dénoncés à la justice)
et la criminalité légale (ensemble des crimes condamnés par la justice
pénale), l'une et I'autre étant quantitativement assez infêrieures à la crimi-
nalité réelle ou effectivement commise.

Le champ des recherches de la criminologie englobe donc essentielle-
ment les cinq objets d'étude suivants:
- le crime, analysé principalement sous I'angle de la criminogénèse ou du

passage à I'acte;
- la criminalité, êtudiée surtout dans ses aspects statistiques et du point

de vue de ses conditions de production;
- Ie crimine{ envisagé sous ses multiples facettes biologiques, psycholo-

giques et sociologiques ;

- la victime, avec une attention particulière au rôle qu'elle a pu jouer dans
la genèse du crime, ou, plus précisêment, à l'interaction criminel-vic-
time et à son influence sur le passage à I'acte ;

- le contrôle socialdu crime et du criminel et la réaction sociale qu,ils
entraînent.

La sociologie criminelle peut donc ainsi être définie comme l'étude spé-
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cifique des conditions sociales de production du crime et de la criminalité,
des caractéristiques sociologiques des criminels et des victimes, et des
mécanismes du contrôle social et de la rêaction sociale, aussi bien dans
leur forme diffuse et informelle (rêaction du public ou du voisinage) que

dans leur aspect officiel et institutionnalisé (agences organisées du sys-
tème pénal).

Cependant, si I'on jette un bref regard sur le passé, on constate que

depuis 1835, date des premières vêritables études de sociologie criminelle
menées par les membres de l'Ecole cartographique ou gêographique (avec
leurs chefs de file, le Belge Adolphe Ouetelet et le Français Andrê Guerry),
jusqu'en 1960 environ, la sociologie criminelle, et avec elle toute la crimino-
logie, ont été dominées, sans grande contestation, par l'approche positi-
viJte et étiologique en fonction de laquelle on a étudié le crime essentielle-
ment à travers le criminel, en se posant à son sujet les questions sui-
vantes : qui est-il? quelles sont les marques de sa diffêrence? quelles sont
les causes de son passage à l'acte criminel?, à tel point que l'on peut clas-
ser sous l'étiquette de sociologie du passage à I'acte, et à peu d'excep-
tions près, toutes les principales études de sociologie criminelle de ces
nombreuses années.

C'est au cours des années 50 que cette manière de considérer la sociolo-
gie criminelle a commencé à être l'objet de critiques répétées de la part de

Jociologues américains. Cette remise en cause fondamentale de la soÔio-

logie criminelle, et, par contre-coup, de toute la criminologie, de leur objet
d'àtude (le passage à l'acte) et de leur méthode (l'approche positiviste),
est liée intimement aux courants de l'interactionnisme symbolique et de

l'ethnomêthodologie, qui ont ébranlé toute la sociologie de la déviance.
A la sociologie du passage à l'acte, des sociologues toujours plus nom-

breux se sont mis à préférer la sociologie de la réaction sociale (une fois
les querelles estompées, on a admis que ces deux approches ne sont pas

antinomiques mais complémentaires), focalisant alors toute leur attention
sur les objets d'étude suivants :

- les conditions socio-historiques de production des déviances, et donc
I'interrogation sur les normes sociales (qu'est-ce qui fait qu'à un certain
moment un comportement jusqu'alors considérê comme déviant soit
tolérê, voire devienne la norme?);

- le fonctionnement des mécanismes informels de régulation sociale
ainsi que des appareils organisés ayant pour tâche de prévenir, de

contrôler et de réprimer les déviances;

- les interactions entre les déviants d'une part, et les agences de contrôle
social d'autre part, et I'impact psychologique et social que peut avoir la

réaction sociale sur le sujet défini comme déviant (théorie de la défini-
tion de la déviance; théorie de l'étiquetage et théorie de la stigmatisa-
tion).

Le changement de vocabulaire, le remplacement du concept juridique
étroit de <crime> par le concept sociologique plus large de <déviance>,
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l'expression <sociologie de la déviance) ayant pris le pas sur celle de
<sociologie criminelle), est symptomatique de la ruptuie et du change-
ment d'approche intervenus.

on reconnaît aujourd'hui toujours plus largement, grâce aux tenants de
cette conception, que la déviance en soi n'existe pas, qu'elle n'est pas un
comportement sui generis isolable du contexte social qui la produit: la
dêviance est d'abord définie et créée par des Kentrepreneurs moraLtx>>ls
qui parviennent à imposer leurs normes, leurs règles et donc leurs défini-
tions de certains comportements comme dévianis; elle est donc en pre-
mier lieu le produit d'une vaste entreprise d'élaboration de règles. En
second lieu, elle est l'objet d'une entreprise plus étroite et plus spécifique
consistant à appliquer ces règles à des individus particuliers, c'esi-à-dire à
découvrir, à identifier et à condamner, ou à enregistrer comme <diffé-
rents)_et à stigmatiser comme tels, ceux qui enfreignent les règles éta-
blies. cette tâche échoit'généralement à des professionnels chàrgés de
faire respecter les normes existantes et donc ainsi de les renforcer.

Ainsi, concrètement, ce n'est pas I'infraction à la règle (ou le passage à
l'acte.déviant) qui suffit, seule, à créer ra déviance; encoie taui-it qu;elle
ait été constatée et ait entraîné une réaction sociale.

Nous rejoignons ici la définition de Durkheimls, pour lequel un acte est
criminel parce qu'il < ... détermine contre son auteur cette réaction caracté-
ristique qu'on nomme la peine ... D et s'il engendre cette rêaction, c,est
parce qu'il < ... offense les états forts et définis de la conscience collec-
tive>t1s.

ll nous paraît important de préciser quelque peu ce qui distingue le
concept de déviance du concept de criminatité. Cette rêflexion est indisso-
ciable de l'analyse des normes sociales, tant il est vrai que ( ... chaque
règle crée une déviance potentielle>t2o. A notre sens, la différen"e entre
dêviance et criminalité réside dans le type de norme sociale qui est
enfreint. Dans toute société il y a une hiérarchie des normes et, générale_
ment, celles qui comptent le plus, parce qu'elles défendent les vàleurs les
plus précieuses aux yeux, soit du groupe social tout entier, soit de sa frac-
tion dominante, sont inscrites dans la loi, comme c'est le cas des normes
pénales qui s'imposent absolument à tous les membres de la société. Le
droit pénal, en effet, pour faire vraiment autorité, ne devrait être que le
catalogue des valeurs fondamentales, et elles seules, dont la protéction
devrait être confiée à la justice pénale. Les valeurs sociales plus diffuses etplus floues, moins essentielles pour la bonne marche de la vie en société,
sont généralement préservées par des normes sociales non codifiées et de
nature coutumière, qui peuvent varier d'un groupe à l.autre, d'une classe
sociale à l'autre, et ne sont donc pas également impératives pour tous.

Nous appellerons ainsi déviance l'ensemble des infractions, perçues
comme telles, aux normes sociales, des plus diffuses aux plus codifiées,
cet ensemble englobant la criminalité, type de déviance particulier com_prenant l'ensemble des infractions, socialement p"r"r"., aux normespénales. On peut ainsi distinguer:
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Déviance réprimée
)
c I

(3)

Déviance désapprouvée

Déviance constatée

ITEIN

t2t

(r)

"Déviance" cachée

DEVIA]1 CE

- Déviance cachée'. il ne s'agit pas de déviance au sens strict, car si

l'infraction à la norme, élément (objectif I de la déviance, est réalisée,
il manque toutefois l'élêment (subjectif ) que constitue Ia perception
sociale de cette infraction ; la violation de la norme sociale est ainsi une

condition nécessaire mais non suffisante pour qu'il y ait déviance à pro-
prement parler.

- Déviance désapprouvée'. elle a donc toujours été constatée auparavant.

- Déviance réprimée: elle a toujours été constatée, et en principe aussi
désapprouvée, à quelques rares exceptions près. (Ex.: le malade mental
qu'on enferme à vie dans un établissement. on réprime ainsi sa

déviance (déviance objective) mais on ne peut pas la désapprouver
comme telle).

Ouant aux diverses zones de la criminalité, on a:
1) La rcriminatitél cachée, inconnue, obscure. Elle constitue le fameux

<chiffre noir> que d'aucuns s'évertuent à sonder. Les remarques rela-
tives à la ndéviance) cachée sont également valables: on n'a pas

affaire à une criminalité au sens strict puisqu'elle demeure publique-
ment inconnue.

2) La criminatité simplement constatée mais ni désapprouvée, ni réprimêe.
Ex. : crimes constatés et amnistiés ; l'amnistie entraÎnant un pardon

total, il ne devrait plus demeurer, en principe, de trace de désapproba-
tion. Ex.: certains actes criminels donnant suite à un refus de suivre par

mesure d'opportunité.
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3) La criminalité constatée et désapprouvée mais non réprimée. Ex.: la
mort du prévenu, la prescription ou le retrait de plainte ont pour effet
d'éteindre I'action pénale, ce qui exclut toute condamnation, mais pas
forcément toute désapprobation sociale.

4) La criminalité légale, c'est-à-dire constatée et réprimée ou condamnée;
en général. elle est également dêsapprouvée, mais il y a des exceptions
(Ex.: les actes en voie de décriminalisation, objets d'un désaccord tou-
jours plus fort quant à l'opportunité de les poursuivre, de les désapprou-
ver et de les condamner, et pour lesquels la justice pénale ne prononce
plus que des condamnations de principe (comme le fait de fumer un
joint, ou d'avoir des relations sexuelles avec un(e) adolescent(e)
consentant(e) de moins de 16 ans...)).

Ainsi la frontière entre la déviance et la criminalité est fonction du type
de norme sociale enfreint et, par conséquent, du type de rêaction sociale
que cette infraction dêtermine, le degré de tolérance de la société étant
différentiel selon les normes sociales.

Conclusion
ces Journées de criminologie ont été la première tentative, à l'Université
de Neuchâtel, de mise sur pied de conférences interdisciplinaires réunis-
sant des praticiens et des universitaires. Leur succès est à notre avis incon-
testable, et le lecteur pourra d'ailleurs s'en convaincre à la lecture des
textes de choix qui suivent.

Une telle première mérite bien sûr d'être renouvelée, mais nous croyons
qu'il est possible et souhaitable d'aller plus loin encore. La criminologie,
comme toutes les sciences sociales d'ailleurs, demeure en suisse le parent
pauvre de I'enseignement et de la recherche universitaires. ll est désor-
mais indispensable que l'université offre aux étudiants et aux nombreux
milieux professionnels intêressés la possibilité d'acquérir des connais-
sances en criminologie, en organisant des cours, séminaires et colloques
réguliers.

Et cela ne sera encore qu'une phase intermédiaire en vue de réaliser
l'objectif plus vaste d'information et de sensibilisation du public aux pro-
blèmes de la criminalité, si l'on souhaite obtenir un jour son adhésion et sa
collaboration à une politique criminelle qui puisse concilier les intérêts de
la société, des victimes et des délinquants.
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