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Les travaux préparatoireo du 2me Congrès
international de crirnin6lqgi. qui tint ses
assises à Paris en janvier L949,r ont montré
qu'il n'existe pas de conception uniforme de
la criminologie. Chaque savant, selon son
champ d'action, s'efforçait surtout de mettre
I'accent ou sur l'étude de la personnalité-du
délinquant, ou sur l'éclaircissement du délit.
Mais, en procédant ainsi, d'importants do-
maines situés entre ces deux disciplines essen-
tielles de la crirninologie sont laissés de côté.
Il semble dès lors justifié d'examiner de façon
particulière quelle est I'essence de la crimi-
nologie, d'autant plus qu'elle n'a été traitée
jusqu'ici que dans le cadre d'ouvrages d'un
contenu général et, même alors, souvent
simplement en marge (vofu Sutherlanil, Prin-
ciples of Crimi.ology, Fourth Edition, p. 1 et ss;
Bonger,Inleiding tot de Criminologie, p. I etss;
Van Hamel, Inleiding tot de Studie van het
Nederlandsche Strafrechto p. 6 et ss; Donne-
ilieu ile Vabres, Traité de droit crimingl 61 fl.
législation pénale comparée, p. 4 et ss; Seelig,
Article << Krirnin6lsgie >> dans le dictionnaire
de criminologie Elster-Lingemann et la lit-
térature y indiquée; Gross-Seelig, diction.
naire de la criminalistique, 8me édition, p. IY
et XIII).

La criminoloeie comprend de nombreuses
disciplines particulières qui trouvent le point
de départ commun de leur examen unique-
ment dans les manières d'être désignées
comme crimes par le droit pénal. Franz v. Liszt
I'a ainsi qualifiée à juste titre de << Sciences
pénales accessoires >. Si la science du droit

détertttitrs elle-même I'objet de ses recherches,
la criminelsgi. n'apparaît pas, dans son
essence, comme une science pure mais, en
tant qu'observation des faitso comme une
science naturelle. Elle se sert en effet par
principe des méthodes d'investigation propres
aux sciences naturelles et ce n'est que dans
des cas déterminés, comme par exemple dans
les domaines limitrophes de l'étude psyeho-
logique et sociologique, qu'elle se rencontre
avec les sciences pures.

Le point de départ de toute recherche cri-
minologique est le délit et son auteur. Il faut
donc placer en tête des sciences criminolo-
giques << l'étude de l?état criminel >>. Cette
dernière constitue une sorte de << Phénomé-
nologie criminelle )> quio en premier lieu, est
une science descriptive puis, en tant que
<< Biologie criminelle >>, une science avant
tout explicative.

La phûnornénologie criminelle met d'une
part au centre de son champ d'investigation
le crime lui-même et, d'autre part, la person-
nalité du crirninel. Elle forme ainsi deux
domaines d'étude distinctso celui des << formes
extérieures du crime >> et celui des << formes
d'existence du criminel >>.

La science iles formes extérieures du critne
(Morphologie crinrinelle) a pour but d'établir
une image claire du comportement criminel
dans. ses actions. et ses o-issions. Elle doit
montrer comment le criminel procède dans
la préparationo l'exécution et la mise à profit
du crime. Elle est donc d'une importance
décisive pour le succès de la procédure
d'enquête. Seul celui qui co..alt 1a lsshniquer Voir .Informattons r page 63,
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du criminel peut s€ faire une idée juste des
traces qu'il laisse derrière soi. La morpho-
logie criminelle est ainsi la condition même de
la recherche, à l'endroit propiceo des traces
du crirninel et de I'interprétation exacte de
celles-ci.

De plus, la connaissance des formes exté-
rieures du crime est aussi une condition
indispensable de I'application du droit. La
juste appréciation d'un grand nombre de
notions normatives du droit pénal demande
que l'on soit farniliârisé avec les réalités cri-
minelles. Seul celui gui sait quelle cruauté,
quel degré de danger ou quel tourment est
ordinairement lié à la réalisation du crime
peut, dans un cas d'espèce, prononcer une
peine plus grande envers le coupable à cause
de la < cruauté particulière >>, du caractère
<< extraordinairement dangereux > ou des
<< tourments particuliers > lpre son acte im-
plique.

La science iles formes il'existence du criminel
traitée dans le cadre de la phénoménologie
crirninslls prend en eonsidération le comporte-
ment du criminel par rapport à la société.
Elle nous enseigne I'organisation, le mode
de vie et les relations des délinquants, Ieurs
intérêts, .leurs moyens d'existence, leurs con-
ceptions morales et religieuses particulières
découlant de leur mise à l'écart de la société
et nous éclaire sur les moyens de communi-
cation du << milieu >>. L'importance des con-
naissances ainsi procurées par la méthode
descriptive des sciences naturelles se traduit
tout d'abord pour I'application pratique du
droit, par la reconnaissance de la mesure
dans laquelle le délinquant a glissé dans le
monde de << l'asocialité >>. De plus, , cette
manière de considérer les choses aiguise le
coup d'æil permettant de reconnaître les
organisations crirninelles. Il n'est pas rare que
la possession parfaite des moyens de commu-
mcatroa du moode criminel, depuis son

<< argot )) particulier jusqu'à ses signes secrets
exprimés par le graphisme ou le geste? contri-
bue d'une manière décisive à la découverte
de la vérité en cours de procédure.

La tâche dela biologie criminelLe ne consiste
pas seulement à expliquer la venue à chef de
la ddtermination criminelle particulière; elle
doit aussi nous renseigner sur les forces qui
influencent le comportement social de la
population. En tenant compte de I'origine
<< bipolaire >> du crime - disposition' interne
et influence du monde extérieur on mettra
au centre de son examen, suivant les questions
qui se posent, tantôt la personnalité du cri-
minel et tantôt son entourage et son rnilieu.

Dans le cadre de la science de la personna-
litê du criminel, la biologie criminelle traite
tout d'abord des particularités purement
physiques ilu délinquant et recherche par
exemple quelle a pu être I'influence du sexe,
de l'âge, de l1état de santé, de la constitution
somatique, etc.? sur la formation des tendances
asociales et leurs manifestations. Mais elle
cherche aussi, du point de vue psychologique,
à découvrir les raisons de la détermination
criminelle à la base d'un délit particulier.
Cette méthode aboutissait naguère à une
nette démarcation entre l'anthropologie cri-
mine.lle d'une part et la psychologie criminelle
d'autre part; mais les recherches modernes
démontrent toujours plus clairement I'inter-
dépendance mutuelle des processus psycho-
logiques et physiologiques. Il apparaît dès
lors plus rationnel de considérer dans l'étude
de la personnalité, l'unité finale, et de faire
abstraction de ses subdivisions en anthro-
pologie et psychologie. L'étude de la person'
nalité du criminel n'a pas seulement une
importance essentielle pour I'appli€ation de
la peine et son adaptation aux exigences du
cas particulier; elle a aussi et surtout abouti
aux distinctions déjà très considérables du
droit pénal moderne dans I'appréciation juri-
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dique d'un acte, selon qu'il a été commis par
un délinquant d'habitude ou par un délin-
guant occasionnel.

La science des influences criminogènes
extentes tend, sous le nom d.e sociologie cri-
minellæ, â renseigner sur I'influence q.u'ont
pour le comportement social les conditions
de vie extérieures de l'individu. Selono par
exemple, qu'il y a lieu d'examiner plus parti-
culièremerit le monde extérieur sous I'angle
naturel ou familial, économique ou culturel,
on recherchera I'influence de la configuration
du sol, du climat, de la saison, du temps, de
l'habitat, de la ûliation illégitime, de l'état
d'orphelin, des dissensions familialeso de
l'éducation, etc. Les résultats de ces recherches
sont importants non seulement du point de
vue de la prévention du crime, mais aussi pour
I'appréciation de la responsabilité individuelle
dans le jeu réciproque constant de ce qui
vient de la personne et de ce qui vient de
l'extérieur. Ils complètent les observations
faites par I'analyse de la pe"soonalité quant
au caractère dangereux du délinquant et à sa
rnature plus ou moins influençable.

Un deuxième point de départ extrêmement
important des recherches criminologiques, ré-
sulte de la nécessité de convaincre chaque
criminel de son crime. C'est ainsi que naquit
une véritable science d,u procès. Elle comprend
I'instruction, c'est-à-dire la science des preuves
matérielles, la psychologie de la procédure
pénale, et la tactique crirniaslls.

La science ile l'instruction a pour tâche de
ûous montrer tous les rnoyens auxiliaires et
leur application pratique par quoi les sciences
naturelles modernes ont la possibilité de
reconstituer des faits passés, juridiquement
importants, grâce aux traces laissées par le
crime. Elle comprend ainsi aussi bien la
Médecine légale que la Technique criminelle.
Cette dernière s'intitule volontiers << Crimi-
nalistique ))? mais nous éviterons de nous

servir de ce terme étant dotttt6 sqn iïnpré-
cision. En efet, la Criminalistique a servi
à désigner parfois, dans un sens largè, la
science du procès et, parfois, dans un sens
plus étroit, simplement celle de l'instruction,
si bien que dans un cas h Médecine légale
semble incluse et non dans I'autre.

La médecine légale est la scien€e des con-
naissances médicales néeessaires à I'admi-
nistration de la justice. Elle constitue ainsi
la science des rapports entre la médecine et le
droit. Dans cette large acception, elle com-
prend aussi la psychiatrie judiciaire souvent
regardée. comme une science spéciale, qui
s'attache à l'étude des troubles de la vie
psychique, importants au point de vue légal.
Dans le cadre de la science de I'instluction,
c'est elle qui s'est développée le plus tôt
comme science indépendante et elle forme
une partie des études médicales. C'est ce qui
explique que les autres branches de la science
de I'instruction sont aussi étudiées souvent
dans les instituts de médecine légale. La
médecine Iégale est une science que les organes
chargés de l'administration de la justice n'ont
sans doute pas à maîtriser eux-mêtqes mais
qui ne peut déployer ses pleins effets gue si
ces organes, c'est-à-dire le juge, le ministère
public ou l'agent chargé de I'enquête, ont une
vue d'ensemble sur les possibilités de rebherche
et de décoqverte qu'elle peut leur donner.

Un rôle semblable est assumé, dans le cadre
'de Ia procédure, par cette partie de la science
de I'instruction qui est la criminalistique
naturaliste, appelée technique criminelle ou
criminalistique au sens étroit. Il s'agit ici
aussi d'une science des faits qui se sert de
méthodes d'investigation relevant des sciences
naturelles, spécialement étudiées pour ce
domaine, aux fitts diéclaircir des questions
ayant une importance en droit. Pour autant
qu'il s'agit de llintervention de la chimie,
cette science a êté parfois désignée sous le
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nom de < shimie judiciaire >>, mais cette
conception est en réalité dépassée du fait que
dans la chimie physique moderne, la démar'
cation entre les méthodes d'investigation
physigues et celles purement chimiques
n'exisie souvent plus.

Un système moderne divisera donc la
science d'instruction en science générale iles
tra,ces ou iles ind,ices et science d'instruction
spéciale. La science générale des traces s'oc-
cupera de la recherche et de la conservation
des traces ainsi que de l'étude des indices au
lieu et du Iieu de la présence.

La science d'instruction spéciale comprend
les domaines de la eonstatation médico-légale
relative au corps humain et animal, celui de
la science des recherches toxigues, le champ
d'action des experts en matière d'armes à feu,
d'explosifs et d'incendie, l'étude des traces
d'outils professiortrels et les méthodes d'in-
vestigation technico-criminelles en matière
d'effraction et de dégâts matériels. Enfino
elle comprend aussi le vaste domairie de
l'examen graphologique et des pièces écrites
en général qui s'est, dans bien des cas, déve-
loppé comme une science autonome.

Les observations faites pour la médecine
légale valent aussi pour la tech:rique crimi-
nelle. Il s'agit d'une spécialité que seul l'expert
possède complètement, mais dont le juge, le
ministère public et I'enquêteur doivent avoir
une rrue d'ensemble ét comprendre les grandes
lignes. Car c'est ainsi seulement qu'ils seront
capables de mettre en æu\Æe, au moment
voulu, I'expert compétent pour la recherche
convenable, et de traiter le porteur d'indices,
en tant qu'obj.et de l'instruction, de telle
manière qu'il offre une moisson possible de
résultats. En relation avec ce qui précède, on
peut relever que des huit disciplines princi-
pales de la science de I'instruction sus-
mentionnées, seules l'instruction médico-légale
applicable au corps humain et animal et la

recherche de présence de poison sont étudiées
eu Autriche dans le cadre de la médecine
légale; en revanche? toutes les autres branches
de la science de I'instruction sont pratiquées
dans les instituts universitaires pour la cri-
Linologie à Vienne et Graz et exposées aux
facultés de droit dans le cadre de I'enseigne'
ment criminologique.

A peine moins importante que la science de
I'instruction esr la psychologie d,e la procédure
criminelle pour la conduite exacte du procès.
Il ne s'agit pas ici des connaissances spéciales
requises d'un expert appelé | dsnner son avis
au procès, mais de connaissances que toute
personne dirigeant un procès, notamment
aussi le juge, doit s'assimiler pour instruire
une procédure rationnellement. Etant donné
que le procès pénal se comPose souvent d'un
enchaînement d'actes psychologiques extrême-
ment compliqués, relevant de I'observation
et du jugement, la psychologie a une impor-
tance déterminante pour la recherche de la
vérité. Si les facultés déductives demeurent
décisives dans toute activité relative à I'exer-
cice du jugement judiciaire,.il n'en demeure
pas moins que la psychologie moderne a mis
en relief un certain nombre de constatations
qui démontrent que la richesse d'observation
et une intelligence saine ne suffisent pas. Les
cont,aissances psychologiques nous préservent
de graves erreurs dans le cadre de la recherche
de la vérité, spécialement de l'administration
des preuveso mais elles donnent aussi la possi-
bilité de déceler des indices psychiques là
où le laic est incapable tant de les soupçottner
gue de les révéler au grand jour. La psycho-
logie de la procédure pénale est ainsi une des
bases de I'enseignement criminologique dans
le cadre de la formation juridique.

Les moyens de preuve matériels et indivi-
duels révélés dans toute leur richesse par la
science de I'instruction et la psychologie de
la procédure pénale ne peuvent cependant
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aboutir à un plein résultat que s,ils sont
établis en temps opportun et- dans I'ord.re de
succession convenable. La science qui traite
cette question est la tactique criminelle; elle
devrait être familière non seulement aux
'organes de la police criminelle mais aussi et
avant tout au juge. C'est pourquoi elle est
enseignée en Autriche dans le cadre de la
formation criminologique du juriste, d.ans les
facultés de droit.

La criminologie serait cependant bien in-
complète si elle ne s'appliquait qu'à des faits
passés et si elle ne regardait pas vers I'avenir.
h1le t.orrve donc son complément nécessaire
dans la science de la préuention criminelle.
Cette dernière englobe la prophylaxie erimi-
n'elle ainsi que les sûretés matérielles contïe
I'activité criminelle.

La proplryrlaxie criminelle constitue aussi
un domaine scientifique très riche qui a donné
lieu à une série de disciplines spéciales. Les
plus anciennes sont I'eugénique et la poeno-
logie, tandis que la pédagogie curative et la
science des moyens politico-sociaux pour la
lutte contre la criminalité ne se sont dévelop-
pées que plus tard.

Comme << science du bien-né >>, I'eugénigue
part de la constatation que le crime est le
résultat d'une disposition et du milieu et que,
dès lors, la faculté réactive de I'individu,
c'est-à-dire son hérédité, doit avoir une signi-
fication certaine dans le cadre de la disposi-
tion. Tr'eugénique prétend remédier à cette
constatation en empêchant la formation des
dispositions criminogènes par empêchement
de la eonception. I

L'eugénique joue d'autre part un rôle
dans la science du droit pénal en ce sens {[ue
sa doctrine a abouti souvent à l'exigence

1 La notion de I'eugénique fut congue par Francis Galton,
un cousin de Ch. Darwiu. ca-lton a rendu des services inou-
bliâbles à la crininolog:e en ce qu'il est un des créateurs
du procédé d'identiûcation dactyloscopique.

d'exclure de la procréation des personnes
chargées d'une hérédité crirninelle, par la
stérilisation. Ce sont tout d'abord certains
états de I'Amérique du Nord, tels que la Cali-
fornie et le Wisconsin, qui onr pratiqué déjà
avant la première guerre mondiale, la stéri-
lisation obligatoire, comprise même comme
peine. En 1928, le canton de Vaud en Suisse,
institua la stérilisation des malades mentaux.
En 1929, une loi similaire fut édictée au
Danemark et I'Allemagne suivit en 1933 avec
la tristement célèbre << Loi sur la prévention
de la descendance de malades héréditaires >>.

L'Autriche, en révancher pour des raisons de
principe, n'est pas favorable à la stérilisation.
Des interventions de cette gravité sqpposent
une connaissance très précise du processus
héréditaire des dispositions criminogènes. Non
seulement cette connaissance nous fait défaut,
mais il semble que I'inclination criminelle
constitue un complexe très vaste de propriétés
héréditaires ne se transmettant pas comme
telles à la prochaine génération, mais pouvant
aussi se résorber en combinaisons non dange-
reuses.

La science des moyens politico-sociaux ile
Ia lutte contre Ie critne s'es:" jusqu'à maintenant
à peine développée comme science autonome.
Elle s'est fixé comme tâche de réduire par rur.e
politique gén&ale équitable les ferments cri-
minogènes du milieu au minimum. Les
questions ainsi soulevées ne sont aujourd'hui
encore traitées que dans le cadre de l'Hygiène
sociale qui est le plus souvent du ressort des
facuhés de médecine. Seuls les Etats-Unis
ont institué largement son étude dans l'en-
seignement du droit et de l'éconornie natio-
nale. Il slagit donc ici d'un domaine partiel
de la criminologie qui en est encore à ses
débuts.

La pêitagogie curatioe a pour tâehe d.e para-
lyser les tendances asociales d'enfants et
d'adolescents, donc de personnes n'ayant pas
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itteint leur pleine croissance, par des moyens
d'éducation spéciaux. Son berceau se situe
en Suisse où un ceriain noinbre de médecins
et de naturalistes avaient fondé, à Ia fin du
l8me siècle, leur propre institut d'éducation
pour faibles d'esprit. Au début du l9me siècle,
elle se développa en France comme science
autonome et? en Autriche, depuis le milieu
du siècle dernier, elle est aussi cultivée avee
beaucoup de zèle. La pédagogie curative a

obtenu des succès réjouissants et constitue
une science pénale auxiliairqen ce sens qu'elle
doit permettre au juge pénal de I'enfance
d'apprécier exactement les possibilités d'édu-
cation adéquates. Malheureusement, elle n'est
étudiée jusqu'à maintenant dans nos univer-
sités que dans le cadre de I'enseignement
médical et, dans les facultés de philosophie,
dans le cadre de la pédagogie et de Ia psycho-
logie.

La pænologie ou science de la peine s'occupe
de I'application effective de la peine et a pour
tâche d'adapter aussi parfaitement que pos-
sible la peine au but pénal poursuivi. Sa

branche la plus ancienne est la science péni-
tentiaire, c'est-à-dire l'étude de la peine pri-
vative de liberté. Ce sont ici la forme de cette
dernière en tant que détention collective ou
infividuelle, et la réintégration du détenu
dans la vie sociale qui jouent un rôle essentiel.
La science pénitentiaire moderne a posé
comme principe, pour les longues peines priva-
tives de liberté, le système progressif ou de
la détention par étapes ou classes, d'après
lequel Ie détenu jouit de libertés croissantes.
Elle évite ainsi que ce dernier ne se déshabitue
pendant sa détention des difficultés de la vie
et qu'une fois libéré, il ne puisse résister aux
tentations criminogènes de la vie libre.

A côté de la science pénitentiaire, joue un
rôle important dans la pcenologie l'examen
de la forme adéquate des autres pénalités
qui gagnent cotlstamment en importance en

tant que substitutifs utiles des courtes pei-
nes privatives de liberté. Il s'agit avant
touto dans cet ordre d'idées, des peines -frap-
pant le patrimoine ou I'honneur. Les peines
contre L'honheur doivent être conditionnéæ
surtout de telle manière qu'elles rrs flçf isnnent
pas un obstacle au reclassement social du
condamné. Le problème essentiel de la peine
pécuniaire est d'adapter cette dernière aux
moyens financiers du condartttté et d'en limiter
les effets à lui-même; il est également impor-
tant de faire en sorte qu'elle ne puisse ni être
assumée par un tiers ni frapper la familtre
innocente.

La surveillance du condamné avec sursis
ou du libéré avant terme est aussi d'une
importance particulière dans le cadre de Ia
pcenologie; elle a fait de considérables progrèe
surtout dans les milieux juridiques anglo-
saxons par I'institution de la << parole d'hon-
neur> demandée à f intéressé.

La science iles sûretés contre l'attaque cri-
minelle relève d'une part de la technigue
préventive et sécurité et, d'autre part, de Ia
science policière.

La criminologie a donc aussi pour tâehe
d'informer les industries de sécurité sur les
moyens toujours plus développés employés par
les criminels, afrn que les mesures appropriées
puissent y être opposées, notamment par des
dispositifs meilleurs de protection contre
I'efiraction ou par une fabrication des papiers-
valeur garantissant mieux contre les falsi-
ûcations, bref, afin qu'un progrès soit réalisé
dans la technique de la prévention. II s'agit
là d'une branche spéciale que I'enseignement
criminologique ne comprenait pas jusqu'à
maintenant et qui, en réalité, n'est possible
que par la collaboration des instituts crimi-
nologiques avec les industries intéressées. I-'es

progrès importants qui peuvent être réalisés
dans ce domaine ressortent non seulement de
I'organisation des laboratoires de recherche
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installés aux U.S.A., qui ont conduit à une
classification des sûretés lsshniques contre le
crime, mais aussi des travaux accomplis
depuis 25 ans déjà à l'fnstitut pour la lutte
contre les falsifications et contrefaçons, dirigé
par M. Jean A. Adler dans le cadre de la
Commission internationale de Police crimi-
nelle.

Non moins importantes que les sûretés
matérielles sont ,es rnesures de sécurité per-
sonnelles relevant directement de I'activité
des polices de sûreté et des polices criminelles
préventives. C'est aussi une branche de con-
naissances qui n'a pas trouvé en Europe,
dans les programmes d'études çliminqlqgiqusso
un écho particulier, alors qu'aux Etats-Unis
plusieurs universités ont institué de véritables
chaires d'Administration policière où les
mesures de- prévention contre le crime sont
exposées.

En conclusion, on constate que la crirnino-
logie est une science extrêmement complexe
qui ne peut, par essence, être possédée par
un seul mais néeessite la collaboration de
nombreux spécialistes. Afin de souligner encore
une fois clairement I'interd.épendance de toutes
ces disciplines particulières, nous pouvons
dresser le tableau schématique suivant du
Systèrne ile Ia criminologie ou des sciences
auxiliaires du droit pénal:

l. L'étude d,e Ia rêalitê criminelle.

I. L'étude des manifestations ou phéno-
ménologie criminelle:

o) L'étude des formes extérieures du
crime ou morphologie crirninelle.

à) L'étude des formes d'existence du
crineinel.

2. La biologie criminelle:
a) L'étude de la personnalité crimi-

nelle.
b) L'étude des influences crirninsgillçg

extérieures ou sociologie criminelle.

II. L'étuile iles faits de procédure

l. La science de I'instruction ou l'étude
, des moyens de preuve matériels:

a) L'investigation médico-légale..
ô) L'investigation crimine-1ssfuoiqo".

2. La psychologie de la procédure pénale.

3. La tactigue criminelle.

lII. L'étuile ile la iléfense anti-criminelle.

1. L'étude de la prévention crirninelle:
o) L'eugénique.
ô) La politique sociale anticriminelle.
c) La pédagogie curative.
d) La pænologie.

2. L'étlude des moyens techniques contre
I'attentat crirninel:

a) La technique de sécurité. '

b) La police de sûreté et la police cri-
minelle préventive.
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