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UNrES EN MATIÈnn on pnnvËNTIoN DU CRIMB

ET DE TRAITEMBNT DES IÉIIxqUANTS
par Me'Cbristophe Ecrnwsrænr, auocat ou Barreau ile Genèoe

Après avoir été la scène d'une conférence qui tentait
de faire reculer le spectre de la guerre et d'une autre
qui préparait les lendemeins de cette seconde révolu-
tion industrielle provoquée par liénergie nucléaire, le
Palais des Nations à Genève voit la réunion, du 22 août
au 3 septembre 1955, des spécialistes de la lutte sécu-
Iaire contre le crime.

Ce congrès marque à la fcis la continuation d'une
tradition et un tourrant: il se situe dans la tradition
de la collaboration internationale dans le domaine
pénal et pénitentiaire, un des premiers où I'utilité de
tels contacts s'est fait sentir. En effet, la création en
1872 de I'Union postale universelle, pionnier des
organisations internationales moderneso a été suivie
huit ans plus tard par l'adoption du << Règlement de
la Commission pénitentiaire internationale r>. C'est
cette commission, devenue plus tard la Commission
internationale pénale et pénitentiaire, qui a convoqué
les congrès pénaux et pénitentiaires quinquennarix dont
le congrès actuel est la continuation.

En revanche, ce qui est nouveâu, coest, doune patt,
{ue les préoccupations sociales de notre temps otrt
exigé une aalaptation de la terminologie. L'appella-
tion: << Congrès pénal et pénitentiaire > a une conson-
nance trop répressive et négative. Le vocabulaire
moderne de l'action sociale fournit le nouveau titre:
<< Congrès en matière' de prévention du cri-e et de
traitement des déIinquants >>. D'autre part ce congrès
se distingue des précédents par la part plus considé-
rable qu'y prendront les ilélégués iles pays économique-
nient sous-développés, notamrnent de lnAsie. Jusgu'ici
les A-mériques et l'Europe échangeaient leurs expé-
riences. Cette fois-cio le congrès a êté prépaxê par des
groupes régionaux d'Europe, tl'Amérique latine, du
Moyen-Orient, doAsie et d'Extrême-Orient et dans les
études et débats on recherchera pour les divers pro-
blèmes l'établissement d'un dénominateur commun
valable pour le monde entier.

La première question àl'ordre dujour coneernel'adop-
tion d,'un Ensetnble ile règïes minima pdur Ie taite-
ntent d,es ilétenus. Nous renvoyons nos lecteurs à loarticle
très complet et documenté de M. Lopez-Rey, publié
dans le présent numéro (p. 16a).

La seeonde question a trait au rectutemen, et à Ia
formation ilu personnel pénitentiaire, Noentend-on pas

souvent dire que les réformes pénitentiaires ne valent
que ce que valent les ho-mes qui dirigent les établis-
sements ? Les Nations IJnies awaient raison de vouer,
dès le rlébut, toute leur attention au problème fon-
damental du personnelo qui égaleo s'il ne le dépasse
pas en importance, celui des aménagements matériels.
Homogène à l'origine, parce qu'exerçant presque exclu-
sivement une fonction de surveillance, le personnel péni-
tentiaire tend de plus en plus à se diversifier. La présence,
dans les prisons les plus modernes, de psychiatreso
psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs, méde-
cinso instructeurs professionnels, contremaitres d'ate-
liers, etc., témoigne de l'évolution des méthodes de
traitement pénitentiaire. La tâehe du personnel est
devenue celle de membres << doun important service
social >; coest ainsi que s'exprime le Secrétariat des
Nations Unies dans son rapport soumis aux congres-
sistes et qui résune les opinions é-ises par les groupes
régionaux.

En voici quelques points essentiels. Il est .infis-
pensable que les difféientes catégories du person-
nelo y compris les gardiens, tirent à la'même corde.
Ce travail en équipe peut être assuré par la création
d.'un comité de coordination où seraient représentées
les difrérentes catégories de personnelo et par des
réunions pour I'ensemble de celui-ci où il aurait loocca-
sion d'exprimer son awis sur les inéthoiles pratiquées.
Même les simfles surveillants ont aujourd'hui une
tâche beaucoup plus ardue que par le passé et c'est
une errenr de les mettre, comme cela arrive fréquem-
ment, sur le même pied que certains fonctionnaires
suba.lternes de la douane ou de la police. Le personnel
pénitentiaire est en contact permanent avec les détenus
dont il a la charge. Il est donc indispensable que les
traitements du personnel sdient portés à un niveau
correspondant à la complexité des tâches qui leur sont
conûées aujourd'hui. Alors seulement on pourra dis-
poser d'une base de recrutement suffisamment large
pour permettre une sélection judicieuse. Les groupes
régionaux ont été unanimes à souligner les dangers
que comporte tant la nomination sur influence poli:
tique du personnel supérieur ou subalterne que Ie
recrutement par priorité à titre de récompense pour
services rendus ilans l'armée, de môme que lengagement
prioritaire de retraités ou d'a:reiens militaires mutilés.
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Des tests scientiûques permettant l'évaluation des
capacités intellectuelles et professionnelles des futurs
surveillants sont recommandés. D'autre part, recon-
naissant l'insuffisance de tels tests pour contrôler les
autres qualités requiseso il est suggéré un stage avant
Iad-ission définitive d'un candiilat. Cette période
serait suivie par la fréquentation d'une école ou de
cours organisés par I'administration pénitentiaire cen-
traleo et qui donneraient au fonctionnaire une forma-
tion théorique et pratique. On n'insistera plus surtouto
cornme par le passéo sur la connaissânce des lois et
règlements, mais on y développera notamment la
technique iles relations avec les détenus en faisant
appel à des notions élémentaires de psychologie et de
criminologie. Cette formation doit être complétée << en
cours d'emploi>> par des conférences ou des cours pério-
diques. Pour les cadres supérieurso iI est recommandé que
les pays voisins et de culture sirnilaire mettent leurs res-
sources en commun pour créer une école profession-
nelle internationale. Au Brésil, un projet de loi portant
création d'un tel institut pour l'Anérique latine a tléjà
été présenté au Parlement de Sao-Paulo. Enûn, au
sujet de I'entrainement physique, les groupes régio-
nauxo qui tous rejettent le port d'arme-pour le per-
sonnel se trouvant en contact direct avec les détenus,
précisent que cet entraînement iloit être de nature à
permettre à un fonctionnaire de dominer un adver-
saire sans avoir recours à des violenôes graves, A
ce sujet I'art du <<judo>>, qui interdit les prises dange-
'reuses et auquel tout le personnel pénitentiafue est
cléjà entraîné dans certains pays, constituerait un
moyen de défense utile, tout en donnant aux gardiens
un sentiment très appréciable de conûance, Ce n'est
guoune petite partie ôes questions que le congrès aura
à débattre. Mais il est déjà certain çfue le document
qui se dégagera de la discussion sera doune part un
guide inestimable pour les pays sous-développés et
d'autre part, un stimulant pour ceux qui sont déve-
loppés, mais gui poursuivent des pratiques de recru-
tement qui ne sont guère en accord avec les buts élevés
quoils se plaisent à assigner à leur système pénitentiare.

Au programme du congrès ûgure comme troisième
question celle des êtablissements pénitentiaires ouvetts.
Cetté forme de privation de la liberté a déjà fait I'objet
d'une étude par le précédent congrès à La Haye. Pour
ies Nations Unies il s'agit essentiellement de fournir
aux gouvernements désireux d?instituer ou de déve-
lopper le régime des établissements ouverts dans leur
pays des informations complètes de nature à leur
permettre de bénéÊcier de I'expérience acquise par les
pays où ce régime est nais en æuvre avec succès,
Signalons par exemple qu'en Suède, sur 3200 détenus,
920 sont dans des institutions ouvertes, et que dans le
New-Jersey, qui a une population de B millions d'habi-
tânts, toutes les femmes adultes condamnées sont
détenues dans un établissement ouvert. Quant à la
Suisse, l'établissement ale Witzwil, que l'on a désigné

généralement cornme le pio..ier ilu système ouvert,
n'est pas assez <( ouvert > pour satisfaire entièrement
à la défnition actuelle. En effet Witzwil connaît le:
cellules fermées à clef et les fenêtres grillagées. Or la
cléûnition actuelle de ce genre d'établissementso ailop-
tée à La Haye et essentiellement reprise dans les pro -
positions soumises à ce congrès, exige l'absence totale
de précautions matériellis et physiques contre l'éva-
sion (telles çFre murs, verrous, barreaux, surveillants
armés) et I'existence d'un régirne fonilé sur la con-
fiance et la discipline consentie. Comme l'a exprimé
M. Dupréel, le directeur général de I'Aclministration
pénitentiaire de Belgique: <<Dans un établissement'
ouvert digne de ce nom les détenus ont la possibilité
matérielle de s'évader, mais ils refusent de le faire
pour des raisons d'honneur et de dignité personnelle.
Par rapport aux geôles classiqueso le contraste est
complet puisque là l'impossibilité théorique de s'échap-
per engendre le clésir de le faireo pour des raisons
d'iotétêt, de prestige ou d'honneur autrement conçus. ))

Il est évident que le succès d'un tel établissement
dépendra de la sélection des déIinquants qu'on y pla-
cera. Le groupe du Moyen-Orient a été d'avis que I'on
choisisse de préférence les eondamnés à des peines de
courte durée. Mais il a êtê révélé que dans ceftains
pays (Angleterreo Belgique, par exemple) nombreux
iont les dét"ttor qui dccomplissent ilans des établis-
sements ouverts des peines de vingt ans, ou même des
peines cle réclusiou à vie. L'aptitude du ilélinquant à
soadapter au régime ouvert et le fait que ce traitement
a plus de chances de favoriser sa réadaptation sociale
qu'une autre forme de'privation de liberté doivent
constituer les seuls critères de sélection. IJn examen
médico-psychologique et une enquête sociale sont
conseillés.

IJne autre divergence entre les groupes régionaux
concerne la question de savoir si les détenus doivent
être admis ilans un établissement ouvert dès le pro-
noncé de la sentence ou au contraire après avoir
accompli une partie de leur peine dans un autre éta-
blissement. On conviendra facilement qu'une solution
uniforme sur ce point n'est g-uère nécessaire.

Quant au lieu choisi pour un tel établissemento le
congrès de La Haye préconisait un emplacetnent à la
campagne. Or I'enquête effectuée par I'O.N.U. en
Europe a démontré. qu'il existe des établissements
ouverts parfaitement organisés dans les ba:rlieues et
même à l'intérieur des willes, ce dont on tiendra compte
lors des délibérations de Genève.

Une discussion intéressante risque de sjengager sur
le régime du travail dans l'établissement ouvert. Le
groupe du Moyen-Orient a recommanilé que les pays
qui traversent actuellement une période intense de
développemeng 6"q16mique et où la nécessité d'exé-
cuter de grands travaux d'intérêt général se fâit sentiro
devraient pouvoir y afrecter les condamnés des éta-
blissements ouverts. Cette proposition n'est pas vue
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d'un bon æil par le Secrétariat des Nations Unies,
étant donné que ce genre de travail ne prépare guèré
les détenus à exercer, après leur libération, un métier
utile. Mais I'intérêt pratique de tels travaux, comme
c'est le câs notam.ment en ltalie par la mise en valeur
des terres, est sans doute séduisant.

Enfin, parmi les conditions qui doivent assurer la
bonne marche de l'établissement ouvert se trouvent
les dispositions du public et de la communauté envi-
ronnante à son égard. Pour étouffer les craintes injus-
tifiées et créer une sympathie active, l'établissement
devra utiliser toutes sortes de techniques des << public
relations >.

C'est avec une objectiwité parfaite que le projet de
reco-mandations ana$se ûnalement les dangers du
système ouvert, n'ignorant pas que l'échec doune
réforme dans un pays déterminé rend très difrcile un
recommencelnent.

Les deux dernières questions concernent le travail
pénitentiaire et la prévention de la délinquance juvé-
nile. La documentation n'a pas encore été distribuée
a.u moment de la -ise sous presse de ce nunéro.

La question du. traaail pénitentiaire a iléjà été à
I'ordre du jour du congrès de La Ilayeo mais n'a pu
être discutée à fond. Les dangers de I'oisiveté se sont
révélés parfois dramatiquement dans quelques-unes des
révoltes de détenus en Amérique. D'autre part, la
solution de ce problème ne peut être trouvée qu'en
liaison étroite avee la politique 6661emique et sociale
d'un Etat déterminé. Le problème de la concurrence
entre le travail libre et le travail pénitentiaire, celui
de la rémunération des détenu3 et celui des prestations
de sécurité soeiale, notamment en matière de répara-

tion des accidents du travail, etc., sont, dans la plu-
part des pays, encore bien loin d'une solution.

Quant à la ilélinquance juaénile, c'est le domaine où
le public approuve et soutient le plus facilement les
efrorts des spécialistes. Or la criminalité adulteo pour
le problème de laquelle la compréhension populaire est
beaucoup rnoins grandeo n'est en grande partie que la
prolongation d'activités délictueuses com-mencées dans
le jeune âge. La prévention cle la ilélinquance juvénile
est à la base même de la lutte contre le crime. La
diversité des méthodes préconisées peut refléter le
désarroi des spécialistes et de I'opinion devant ce
problème, mais peut signiffgy aussi que cette question
a cle multiples faces auxquelles il faut s'attaquer par
diverses méthodes. Un rapport du Secrétariat des Na-
tions Unies sur la << prévention de la délinquance juvé-
nils > (neorre internotionale ile Politique criminelle, 7-8)
essayera de faire le point pour permettre l'énoncé
d'une politique ilans ce domaine.

Sigoalons que la majeure partie de la documentation
destinée au congrès a été imprimée dans les prisons
françaises et américaines, grâce à la collaboration des
administrations respectives.

Il y a quatre ans la Suisse éprouvait quelques regïets
à voir I'absorption de l'ancienne Commission interna-
tionale pénale et pénitentiaire par les Nations Uniee.
Elle a aujourd'hui I'occasion de se réjouir du paradoxe
que les Nations tJnies, dont la Confédération suisse
ne fait pas partie, ont orgqnisf leur pre-ier congrès
chez nouso alors que la C.LP.P., dont la Suisse était
un mem-bre fiilèle, a toujours prêf&ê tenir ses congrès
dans d'autres pays.

Notes biographiques
M. PauI AMOR

Ancien ilirecteur ile Ia Seaion d.e Dêfense soeinle
iles Nations Unies

Aaocat génûral à Ia Cour d,e Cassation d,e France.

Dans cette livraison de notre revue consacrée au
premier Congrès international en matière de préven-
tion du crime et de traitement dss fl{linquants, con-
voqué par les Nations Unies, nous avons considéré
coûrme le plus juste des devoirs et tenu pour la plus
naturelle des exigences de présenter, dans cêtte note
biographique, celui quin en tant que directeur de cette
section, fut loanimateur et le père spirituel de ce mou-
vement de coopérationo d'union de tous les spécialistes
dans I'effort, qui aboutit à la vaste conférence de cet
été à Genève. Pour réaliser notre dessein et remplir la
-ission gén&ale d'information de nos lecteurs que

cette rubrique s'est assignée, il nous a fallu vaincre à
grand'peine la résistance très vive et réitérée de M. Amor

- qo'il veuille nous pardonner notre insistance et notre
infiscrétion - s1 s'6s1 presque à son corps défendaat,
et parce que nous connaissions bien toutes les étapes
d'une carrière et d'une æuwre qui appartiennent au
public et sont profonalément mêlées à l'évolution pénale,
pénitentiaire et de défense sociale de notre temps, qu'il
nous est donné d'ajouter à nos biographies I'une de
celles qui nous tenait particulièremeût à cceur, et qui
n'y pouvait manquer aujourd'hui.

M. Paul Amor est né le 1? octobre 1901 à Bône, en
Algérie. Issu d.'une famille de médecins habitués à se
pencher sur la maladie, les misères physiques et les
intrmités d'autrui pour les soulager, doué lui-même
d'un esprit social et d'un altruisme profond, il désirait
se consacrer à la nême carrière bier-faisante. La mort
de son père, décédé d'une maladie contagieuse contrac-
tée au chevet d'un malade, le chagrin maternel qui
suivit I'en dissuadèrent, mais sans le détourner de
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