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Le problème du vagabondage a été analysé
d'une façon approfondie? sous son aspect
juridico-pénal et du point de vue de Ik état
dangereux , quoil représente, dans la Reoue

d,e Criminologie et ile Police technique, par
M. le Professeur Waline, M. le Conseiller
Roux et M. le Doyen Jean Graven 1.

La question posée dans cette perspective
présente un intérêt théorique et pratique
notoire, du fait qu'à certaines périodes,
comme celle que nous traveïsons, le 

. 
vaga-

bondage marque une recrudescence et pré-
sente une réelle menace pour la sécurité
publigue.

Pour parer à ce danger, MM. Graven et
Roux proposent, avec des réserves très judi-
cieuses, la création d'lun iléIit de fainêantise,
en précisant que l'oisiveté ne peut d'ailleurs
constituer un délit, que lorsqu'elle est aolon-
taire, coupable et jointe à I'absence de moyens
ile subsistance.

Notre propos est d'examiner la question de
I'adaptation de la législation actuelle sur le
vagabondage à nos connaissances modernes
aux points de vue psycho-sociologique et
historique. En d'autres termes? nous nous
demanderons si nos techniques positives,
exprimdes par les textes des codes et'la pra-
tique pénitentiaire, sont en accord avec nos
connaissances scientifiques.

r \\'.rrtNe , ( Les Bohémiens r, -Reu. d.e Criminologie et
d.e Police technique, f 950, N" 3, p. 263 ; Roux, n L'oisiveté
jointe à l'âbsence de moyens de subsistance: un délit à
réprimer ,. Ibid., 1951, N. 2, p. 83 I Gnevrx, ( Le détit de
fainéantise, une solution de défense sociale,, Ibid., 195I,
N" 3, p. 163.

Avant dtexaminer la question sous son
aspeet aetuel, nous croyons nécessaire de
recourir à un rappel historique. Ce ne sera
pas tant pour relever des similitudes, qui
dans ce cas peuvent être trompeuses, {[ue
pour souligner les différences considérables
entre le passé et le présent. Le lecteur nous
excusera si, dans ce très bref exposé, nous
nous référons essentiellement à la France 1.

*

En pre'nis1 lieu il est difficile de ne pas
remarquer gqe le vagabondage se présente
cornme un délit par excellence mala prohibita:
il est loin d'être poursuivi et de la même
façon, dans tous les pays et dans un même
pays, à différentes époques. En Belgique et
aux Pays-Bas, le vagabondage? ainsi gue la
rnendicité, son compagnon, ne sont pas des

déIits; en France et en Angleterre, tous deux
sont des délits. En Allemagne et en Autriche,
vagabondage et mendicité sont réprimés
comme contraventions, passibles de prison de
un jour à six semaines.

En Suisse, I'avant-projet de Code pénal
fédéral prévoyait aussi leur répression, mais
on l'a ûnalement renvoyée à la législation des

cantons? qui ont la faculté d'introduire 
- et

certains l'ont fait - des peines de police s'ils

r Nous avons étudié les aspects, historique et sociologi-
que du vagabondage, dans l'Introduction à la Sociologie ilu
Vagabondage, éd. Marcel Rivière, Paris. 1956. 

- 
Dans

Le Clochard, étude d.e Psgchologie socidle, nous analysons la
condition du vagabond contemporain: à paraitre, début
1957, éd. Desclée de Brouwer, Paris.
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Itestiment nécessaire r. En Italie, Ie vagabon-

dage est un délit, mais la mendicité n'est
pas réprimée.

Si nous nous transportons dans le temps,

nous verrons que le vagabondage ne com-

mence à être. réprimé en France, comme en

Angleterre, qu'en 1350, à la suite de la Grande
Peste Noire. Après des péripéties compliquées,
dont nous dot trerons un bref aperçu, Ia théorie
du vagabondage-délit ne se constitue qu'au
début du xvrrre siècle, et se fixe au début
du xrxe. Avec quelques variantes minimes
dans les dates et les nuances, l'histoire de la
répression du vagabondage est sensiblement
la même dans tous les pays d'Europe. Avant
1350, Ie vagabondage n'est pas réprimé, si ce

n'est par quelques mesures de police locales

et temporaires? sans lendemain. Ce n?est pas

qu'au moyen âge, le vagabondage ait été un
phénomène négligeable, bien au contraire, il
était à tel point répandu, que, comme Ie dit
Paultre, c'était un phénomène social normal,
acceptable 2.

Que voulait-on punir et qui voulait-on
atteindre, en châtiant le < vagabond rr ? Car à
I'origine tt vagabond ) est surtout un concePt

pénal 3. On voulait frapper l'oisiveté, et préci-

sément I'oisiveté du < pauwre qui ne travaille
pas r. Telle a toujours été l'intention du légis-

lateur ; mais cette intention ne pouvait pas

être formulée expressément, car on aurait
ainsi avoué qu'un même acte ou un état, est

un délit lorsgu'il s'agit de sujets nécessiteux,

et ne le serait pas pour un individu riche. On
sait que notre droit n'est pas impartial, mais,

' Le Code pénal fédéral prévoit en revanche des ( mesures
de sùreté , sous forme d'internement des délinquants d'ha-
bitude dont le délit manifeste ( un penchant âu crime ou au
délit, à I'inconduite ou à la fainéantise ', et sous forme de
renvoi dans une maison d'éducation au travail, des délin-
quants amendables vivant.n.dans l'inconduite ou la iainéan-
tise, et dont l'infraction est en rapport avec ce genre de vie ".
(CP art. 42 et 43J. A ce sujet, GRAVEN, article cité p. 167
et suiv.

'1 C. Prurrnr, De Ia répression de la mendicitë et d.u

uagabondage, en France, sous I'Ancien Régime. Thèse, Droit'
Larose-Sirey, Paris, 1906, p. 2 et passim.

3 N. ÀNDERSoN, article n Vagrancy ,, in Encgclopaedia
01 Socidl Sciences, New-York, l95l et The floÔo, Univ. of
Chicago Press i 2e éd,. 1927.

jusqu'ici, aucun législateur n'avait songé à

établir une discrimination ouverte entre le
pauvre et le riche dans le texte même d'une loi.
' Aussi, entre lBB0 et 1914, de nombreux

auteurs? parmi lesquels un ancien ministre,
F. Dubief, protestaient-ils, avec véhémence,

contïe ce qu'ils appelaient le tt délit de misère >

entendant par là les délits de vagabondage et
de mendicité 1.

-

Mendiants : gravure pour la l'u édition illustrée
de I'Apocalypse, 1465

Et cependant, en poursuivant les vaga-

bonds, la Société frappait des hommes effec-

tivement dangereux. Comme le dit d'une
façon imagée, une ordo.tance anglaise de

1388, les errants sont toujours des << hommes

suspects aiuant suspeetement >. Il s'agit d'indi-
vidus sur lesguels on ne peut pas conxpter et
dont, en conséquence, on Peut < s'attendre à
tout ). C'est cette imprévisibilité de leur com-

portement, et la probabilité de conduites

1 F. Dunrnr, La question du Vagabondage, Fasquelle,
Paris, 1911. Dans le même sens, L. RIVIÈRE, MÀRIE et
Mrurrrn, parmi d'autres.
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sriïninsllss, qui était à l'origine de la sus-
picion, de la crainte et de la répressiono parfois
cruelleo souvent injuste, frappant des hommes
au hasard. Les descriptions des méfaits des
( gens s4ns aveu ), qui nous sont parvenues,
gont réellement effrayantes ; voici comment
les dépeint le long préambule de l'ordo',.ance
ile 1523 de François ler:

r...4 la faveur de longues guerres ont surgi des
aventuriers, gens vagabonds, oiseuxo perdus, méchants,
abandonnég à tous les wices, larrons, mendiens, rapteurs
et wioleurs d6 fillss, regnieurs de Dieu, cruels, inhu-
laains, imnfséricorfieux, faisant de vice vertu, loups
rawissantso nuisant à chacun, ne voulant et ne sachant
nul bien faire ni serwice rendre; lesquels sont coutu-
-iers de manger et dévorer le peuple, le dépouiller de
tout êon bieu, battre, mutiler, chasser et mettre le bon
ho--e hors de la maison, et leur faire plus oppression
et yiolence que nuls ennemis, fussent-ils Turcs et
infidèles ne voudraient faire ne penser... )

Groupe de mendiants.
extrait d'un livre de B. Richel, Bâle, i476

Sous des formes plus ou moins imagées,
des descriptions de ce genre qe retrouvent
tout au long des xyre, xlrue et xtrrtte siècles.

Mais même à la fin du xrxe et au début du
xxe siècles, lqs plaihtes de la population
rurale contre les méfaits et les violences des
vagabonds, sont fréquentes. Il serait vain de
reproduire des textes analogues à celui de
François Ier, caractéristiques pour chacune de
ces époques. Mentionnons encore iFre sous
Louis XIV (4 février 1699), une affiche offi-
cielle se plaint de ce qu'entre cent autres
méfaits décrits en détail, en plein Palais de
Justice, des gens sans aveu ( maltraitaient
même des officiers? procureuis, huissiers et
sergents... > si bien que ( personne n'y était
en sûreté ).

Pour être juste, encore faut-il rappeler que
I'année L699 a été une période de < grande
disette )), ilre ces années de < grande disette l
se succédaient à un rythme variant entre
3 et l0 ans; elles avaient pour effet de con-
da".''er à mort de l0 à 30 o/o de la population r,

en frappant particulièrement les campagnes ;
Ies survivants venaient par centaines de
milliers chercher un refuge précaire dans les
ville. Car, comme l'écrit un contemporain,
( ce n'est gu'à la ville où I'on rencontre des
squelettes ambulants : tout ce gui est foible,
surtout dans les campagnes? est voué à une
mort prochaine > 2.

La répression contre les vag'ilbonds, amorôée
en 1350, prend son plein essor au xvre siècle.
Dès lors, dans toute l'Europe, on voit se

succéder à une cadence rapide des ordon-
nances, édits, mandements, arrôts, lettres
royaÏes, émis par les autorités centrales,
locales, municipales ou provinciales, contre
les aagabonils, mend,iants, sans condition et

I J. FounrsrrÉ, La Ciuilisation de 1975 (in fnel. presses
Universitaires de France eI Machinisme et bien-être, E'dihion
de Minuit, 1951 (début).

I Dp MoNrrrNor, Mogens de rendre les pauures ualid.es
utiles et de les secourir, Lllle, 1779, p. 3. Les textes de ce gemr
se retrouvent aussi bien au XVIe et au XVII9 siècles. 

^noter que l'auteur est un personnage olliciel.
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sans (n)eu2ca.ïmands, gueuxl a-ûxqvels on associe

parfois <lcs garçons barbiers et tailleurs, Ics

f,lles ou femmes ilébauchées, Ies arracheurs de

ihnts, aendeurs de thêriaque, joueurs de tour-
niquet, montteurs de marionnettes et chan-

teurs d,e chansons >. Cette énumération, déjà
riche, mais loin doêtre complète, montre
Ioétendue de la plaie et aussi le danger consi-

dérable que présentait la population mobile,
sans attaches? ( gans aveu > 1.

La société se défendit alors, surtout par rure

répression apparemment sévère. Les peines

prévues pour les vagabonds
furent d'abord bénignes (bannis-
sement, trois jours de prison,
fouet), mais devinrent par la suite
sévères à cause de l'ampleur du
phénomène et de la gravité des

infractions qo'il entraînait sou-
vent. Parfois elle n'étaient pas
précisées, mais devaient répondre
à I'idée et aux besoins, alors essen-

tiels, de la prévention générale
par l'intimidation : ( et seront
tellement pugnis que ce sera

exemple tout autour >. La menace
de la peine de mort apparaît en
France en 1507, celle des travaux
foreés en 1516, la menace de

tortures en 1523 (< ils auront la
gorge ouaerte au fer chauil et la
Iangue çoupée par en dessous...>),
les galères enl549 (après de premières tenta-
tives dès 1395). Les châtiments prévus étaient
remarquablement diversifiés et souvent ,Ies

textes ordonnent aux vagabonds de quitter
telle ville, dans les 24 heures (ou trois jours),
< sous peine d'être penilus et étranglés sans

I L'article cité du prof. Gn-a,vrN, présente Revue 1951,
p. 164, a montré aussi que la législation de certaines régions,
en Suisse, aux XVI" et XVIIe siècles, organisait des n équipes
de hallebardiers , et de véritâbles ( châsses , ou ( battues 'et prévoyait des peines corporelles, en vue de n déchasser
arrière ces meurtriers et larrons ismaélites et leur dangereuse
troupe, ; défense était faite à tous de recevoir les vagabonds
n estrangiers, ny romain ny allemand, desquels on voit lâ
vie en après con{ite en meschanceté et viennent à être lar-
rons, brigands et âutres mauvais vices exerçants ,.

-a-

l

forme ni f.gure de procès > (arrêt du Parle-
ment de Paris du 24 janvier 1596, parmi
d'autres).

Mais à côté des mesures pénales, on institua
également des établissements d'assistance :

Bureaux des Pauwres, Hôpitaux Généraux,
Providences., Bons Pasteurs, Sanitats, Cha-
.rités, Santés... et au xvrrre siècle, les Dépôts
de mendicité. Là aussi, la riche nomenclature
des établissements montre encore la gravité
et l'étendue du fléau. Au surplus, les établis-
sements charitables sont souvent, en même

Mendiants au bord de la route:
extrait d'une Chronique, .A,ugsburg. 1477

temps des prisons, des maisons de force, que
les pauwres redoutent souvent davantage gue
Ies véritables maisons d'arrêt : < Je savois
comme tout le monde - écrivait Tenon dans
son mémoire célèbre - que Bicêtre étoit à la
fois un hôpital et une prison; mais j'ignorois
gue l'hôpital eut été construit pour engendrer
des maladies et la prison pour enfanter des

crimes >. La prison renfermait des enfants de
moins de douze ans et à l'hôpital les malades
( étaient entassés comme une cargaison de

nègres dans un navire africain l 1. La situation
-................................._' 

Tu*n*, Llémoires sur les hôpilaur d€ Pari.s, p. 88.
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Mendiànt aveugle, gravure du XVII" siècle

dans les autres pays et notamment en Angle-
terre, ne valait pas mieux 1.

Malgré la vaiéTé, le grand nombre et les

fréquentes répétitions des mesures prises
contre les vagabonds et mendiants, tant
répressives que charitables, en France ou
ailleurs, et nonobstant guelques rapports
optimistes (bien vite démentis), le < grand
fléau social ), comme on le nomme ne co.raît
que de rares moments d'apaisement. D'ail-
leurs, le préambule de presque toutes les

ordonnances, tant en France qu'en Angleterre
(et ailleurs), soriligne l'insuccès des < dffirents
réglements faits par les roys nos prédecesseurs

et ieux faits par les dffirents princes et puis-
sans d,e l'Europe sur urle matière qu)on a tou-

I On connait le fameux ouvrage de John HowARD,
Etdl de$ prisons, des hôpitaur et des ntaisons d.e force dans le
monde, dont le tableau si émouvant eL effrayant à la fois,
valut à I'auteur d'etre convoqué par la Chambre des Com-
munes pour lui laire rapport et en être félicité, et suscita
les premières réformes du système anglais. Voir lâ trâduction
française en 2 vol. parue chez Lagrange, à Paris, en 1788.

jours regarilêe comme un objet principal il,ans

tous les Etats bien policez...>L
On cherche toujours la cause des insuccès,

mais ces dissertations officielles n'avoûent que
rarement la vêÂté:: la cause réelle, c'est
l'immense détresse du peuple, celle des

hommes chassés des terres, par les expro-
priations légales, les collecteurs d'impôts, les

épidémies, les famines, les incendies, les

guerres, les jacqueries, les dragonnades et
autres troubles. En France, pour une popu-
Iation de 18 à 20 millions d'habitants, le
nombre d'individus < qui ne savent jamais
où ils trouveront la subsistance du lendemain r
est évaluée à deux millions par Yauban 2,

et à quatre rnillions enL764 3.. Dans les villes
de France et d?Europe? pendant des siècles,

la proportion des indigents est estimée
souvent à plus du tiers des habitants des

villes, rarement à moins d'un sixième a.

Ces faits montrent bien la misère et la
profonde détresse du < peuple ), sources du
vagabondage et de la mendicité, pendant
des siècles. Bien plus, ces ( fléaux )) étaient
des conséquences des institutions sociales
elles-mêmes, comme nous l'avons montré
dans l'ouvrage citê. Pour ne mentionner qu?un
exemple, parmi d'autres, à Paris, à Lille, à

Rennes et ailleurs, les artisans s?opposent

avec véhémence à la < mise au travail > des

pauvres dans les hôpitaux généraux ou dans
les < hasteliers de charité >, ( parce qu'ils

[les artisans] ne peuvent soutenir la concur-
rence de leurs fabriques avec celles de mêmes
espèces- de marchandises gui se fabriquoient
à l'Hôpital général. > 5 La < mise au travail >

r Déclaration concernant les mendiants et vagabonds,
de 1724 (la plus importanle, sous I'Ancien Régime), Isru-
BERr, Anc. Lois, t. XXI, p. 271. Cf. B.N. Jory or Frnunv,
1308,fol.6à12.

e VÀUBAN, .Essai sur la dtme rogale, êd.. 1712, Intro-
duction.

3 np Moxrlrxor, op. cil. p. 16.
a Nous nous permettons de renvoyer à notre fntro-

duction ù la Sociologie du Vagabondage (note 2), p. 105 et
suiv. oir I'on trouvera des précisions sur ces données numé-
riques, ainsi que sur ce qui va suiwe.

6 Trai.lé sur la mendicité par un citogen. Anonyme,
vers 1674. p. 13 et 14.
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des pauwes créait de ( nouveaux .pauvres D

et ce fait est souvent souligné, en France,
et ailleurs, - en particulier, dans un d-scours
de Roosevelt, en 1934 (!). Mais le paradoxe
va plus loin, car lorsqu'on enferme les pauvres,
pour les faire travailler, < les marchands des

pêtites rues - où ils venaient se ravitailler -tombèrent eux-mêmes dans la pauvreté... et
on vit sur le pavé de Lille autant de pauvres
qu'auparavant 1.

Ces paradoxes ont.été mis en lumière plus
d'une fois, depuis Tomas Morus, qui ajoutait
que ce sont ,es meilleurs parmi les mendiants
et les vagabonds, qui devenaient voleurs eï
brigands 2.

Jusgu'à la veille de la guerre de 1914, le
vagabondage et la mendicité, étaient dénoncés
dans les principaux pays d'Europe, comme
les a fléaux sociaux les plus graves > 3. En
France, il y eut, pendant des années, à la
Chambre, une Commission spéciale, dont
faisaient partie, parmi d'autres, Etienne
Flandin et Albert Lebrun, pour étudier la
répression du vagabondage.

De temps à autre, lors de la promulgation
de quelgue nouvelle loi répressive, ou d'une
( mise au travail r forcée des vagabonds, on
entonnait un hy-ns de louanges. Mais bien-
tôt, I'on devait avouer que la mesure. ( mira-
culeuse ) avait été un échec complet. C'est
ainsi que lors de la promulgation de la loi
b'elge de 'lB9I contre le vagabondage (Ioi
Le Jeune, encore en vigueur dans ses

grandes lignes), ce fut dans le monde un
véritable chæur de louanges : < Les résultats
que la Belgique a obtenus sous votre
inspiration peuvent exciter l'envie de toutes
les nations, etc. > écrivait Paulian, l'un des

plus fervents laudateurs a. Et plus récem-

fO,'a. p. l+.
'zT. Monus, L'Ulopie, Ed..A I'Enseigne du Pot Cassé,

Paris, 1947.
I Pour la France, cf. les ouvrages de L. RrvrÈnr, nu Pur,

DûBrEF, MARIË ET MEUNTER, Peurr,c.N; pour l'Àngleterre,
DAwsoN, The Vagrancg Problem, RrsroN-TuRnnn, Rowx-
rnrr, Wnnn ; Italie : Fronrex et Cevlcrrenr ; Allemagne :'Wrnuexs; Etats-Unis : N. Axopnsox.

a L. Paurr.a,N, Paris qui mendie, Olle\d.orÎT, Paris 8" éd.
1894, p. VI.

Pélerins sur la grand'route:
eau-forte, vers 1508, Musée de Munich

ment, en mars L954, le Figaro faisait
encore l'éloge de la loi Le Jeune. Cependant,
dès 1905, le Dalloz (article < Vagabondage ,),
constatait que cette fameuse loi - qui per-
mettait au juge de paix, sans appel, de

condamner un vagabond au travail, pendant
une durée d.e sept @tls? encore aujourd'hui,
dans l'établissement de Merxplas 

- 
avait été

un échec, par rapport aux résultats escomptés.

Quoi qu'il en soit, en l9lI, Merxplas
comptait plus de 7.000 pensionnaires, et
seulement ?00 en I95I. Cette diminution
massive n'est nullement due à un renforce-
ment de la répression, mais à l'extension
considérable des lois de solidarité collective,
dites lois sociales. C'est ce qu'avoue un
rapport, en 1952.

Il est temps de venir au présent, et de

tirer quelques conclusions de ces faits.

La présence a" -rujrUo'ds au sein d'une
société est le symptôme certain d'une désor-
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ganisation- socialo.-grave, d'une intégration
insuffisante des individus dans les cadres des

institutions. Le vagabondage indigue gue les

mécanismes sociaux remplissent mal leurs
fonctions. Car le rôle essentiel de I'organisation
collective est non seulement de protéger la
vie et les biens des privilégiés, mais aussi et
surtout, d'assurer aux individus qui la com-

posent les moyens de satisfaire leurs besoins

Le repas de midi, sur un banc des quais
(Àncien mineur du Nord, Iicencié après 22 ans de services)

biologiques et culturels, en rapport avec le
niveau de développement de cette société.

Les vagabonds ont été justement nommés
( gens sans aveu ) ; ce qui signiûe qu'ils n'ont
aucun lien d'appartenance avec un groupe,
avec un ( nous > 1, avec les institutions éta-
blies, mais ces hommes émanent tous de cette
collectivitéo qui ne les reconnaît pas comme

r Expressiorl du sociologue Georges Gunvrrcn, cf. ses
derniers ouvrages i La uocation actuelle de la sociologie, el
Déterminismes sociologiques et liberlé humaine. Presses Uni-
versitaires de France, 1950 et 1955.

< siens >. Lterrance, comme nous ltavons mon'
tré ailleurs n'est pas essentielle pour la défi-
nition du vagabond, ni au point de wue

juridique, ni aux points de wue sociologique
ou psychologqo".

A côté des vagabonds que la société rejette,
il y a certes aussi des individus au comPorte-
ment ( déviant >. Ils forméut un groupe res-

treint mais extrêmement diversifié, qui attire
particulièrement I'attention : arriérés men-
taux, ( petits mentaux >, névrosés, psycho-
pathes, caractériels, pervers? paresseux, rêfrac-
taires au travail, délinquants, criminels, ratés.

Cependant, on ne peut s'empêcher de

constater ule fois encore, que le nombre de

ces déviations individuelles s'accroît parti-
culièrement aux périodes de décomposition
et de troubles sociaux. Les périodes de graves

perturbations diversement éprouvées par les

pays d'Europe, à peu d'années d'intervalles
ont constitué en quelque sorte une expérience

sociologigue sur vaste échelle. On a pu même

voir la criminzlil6 perverse sanctionnée par
des institutions officielles telles que les camps

d'extermination 1.

Il est vrai que, comme le rappelle le Profes-
seur Lagache, < û'est pas fou qui veut r et
de même ne devient pas criminel ou vagabond
qui veut, ce qui signifie que dans toute
déviation de la conduite, << on ne peut pes
sous-estimer l'importance ile Ia préilisposition
individuelle, Qu'iI s'agisse ile composantes

biologiques ou ile l'erp|rience infantile >.2

Néanmoins, il est difficile de ne pas remarquer
que ces prédispositions individuelles aux
déviations de la conduite, se révèlent en

nombre, surtout aux époques de décomposi-

tion sociale. Or, au point de vue de la défense

sociale, ce qui importe, c'est de combattre le
nombre et le risque des délits. Tout nous

montre par ailleurs, comme Ie note dans une

autre étude M. le Professeur Lagache, que la

r F. BAvLE, Psgchologie et éthique du ndrional-socialisme
P.U.F. 1953.

' D. L,LcecHr, u De la psychanalyse à Ia sociologie ",
Bulletin de Psgchol. Sorbonne, 10. XL 56, p. 26.
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population normale est bien plus <t délin-
quante l qu'on ne peut le supposer habituelle-
ment 1. En d'autres termes, pour para-
phraser Descartes, l'on peut dire que la
prédisposition à la délinquance est < la chose
au monde la mieux partagée l. Pour la plupart
des hommes, heureusement, les protections
sociales du droit à I'existence sont suffisam-
ment garanties pour que ces prédispositions
ne se concrétisent pas en actes. Mais il n'en
est pas de même des vagabonds, gui, à défaut
d'un soutien social, cônstituent une population
toujours soupçonnée à juste titre. Le législa-
teur ancien lta bien vu, puisguoil prévoit la
relaxe du vagabond gui est <avoué)? par un
tiers.

Cependant, au cours de notre bref aperçu
historique, nous avons vu que I'aggravation
des peines n'a pas porté remède au mal.
Le vagabondage a considérablement diminué,
dans les principaux pays civilisés, par suite
de I'extension des lois sociales et non à cause

d'une extension de la répression.
Dans l'article cité plus haut, M. le Doyen

Graven avait très justement souligné que la
création d'un délit de < fainéantise r, suppo-
sait en contre-partie l'assurance d'un ilroit au

'D. Laoe,cur, o Êapport de Psychocrirnogénèse,, au
Congrès International de Psgchiatrie, Actes publiés aux
P,U.F. 1950. Reproduit in Bullet. de Psgchologie, Sorbonne,
Nov. 1950. Cette discussion peut se résumer ainsi: n L'in-
fluence seule de la société n'explique pas le crime. Les pré-
dispositions ne se transforment en infraction que dans
certaines conditions du milieu r, M. Le,rcNrr,-Levasrrxa et
V.V. Suxcru, Précis de Criminologie, Payot, 1950, p. 113.
Cependant, plus loin, les auteurs ajoutent u en criminologie,
les conditions économiques sont terriblement déterminantes ,.
(p. f f4). Cf. également : Y. V. Sr.c.Ncru, n Psycho-sociologie
criminelle et prophylaxie ,. Etudes Internat. de Psgcho-
Sociologie criminelle, Paris. No juillet-sept. 1956, p. 47,

A ce propos, il serait utile de dissiper un malentendu,
Oû a montré que Ia prospérité économique peut être un
lacteur criminogène, âutânt, et plus que les périodes de dépres-
sion. Or, c'est oublier que, pour les économistes, les périodes
de prospérité sont essentiellement celles des montées des
prix: une grande famine, une guerre, sont très caractéristi=
quement des périodes de < prospérité ! aux yeux des écono-
mistes, mais de misère profonde pour le grand nombre des
individus.

En outre, il faut considérer que l'exemple est emprunté
âux Etats-Unis, orl vers 1930, iI y avait en permanence cinq
millions de chômeurs non secourus, en période dite de pros-
périté. En période de n dépression ) par contre il y avait
douze à quinze millions de chômeurs, mais ils étaient secourus.
La vràie misère était donc plus désespérée en période de
r prospérité r.

traaail pour tous. Malheureusement, comme
nous I'avons montré, Itassurance d'un tel
droit est fondamentalement contraire au.x

principes les plus essentiels de notre système
économico-social, et ce droit si souvent
réclamé par les travailleurs a été plus d'une
fois rejeté avec force par diverses légis-

latures 1.

Le café ( Les Cloches r, fermé en 1953
pâr mesure de police, à la demande des voisins

De nos jours, les faits qui sont à l'origrne
du vagabondage, sont plus < ténus >, moins
voyants que ceux évoqués dans cet article,
mais il n'en subsiste pas moins des causes

collectives d'un vagabondage encore assez

important. Nous ne pouvons entrer? en détail,
dans la deseription des ( remèdes ) qui
peuvent être mis en (Euvre, il est plus aisé

d'indiquer quelques moyens préventifs.
Jamais, à cet égard, la tâche des dirigeants

n'a êté plus facile, peut-on dire, car jamais il

I
t
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I
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1 A. VExLrÂRD, loc, cit., p, 116-124; surtout, p. 122.
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Dans la rue: jeunes,gens sans travail s'essayant à de petits
commerces de revente au rabais:

est-ce le début, de la dégringolade ?

rr-'a 'été plus facile de < prévoir pour prévenir r.
Deux faits apparaissent d'une façon saillante :

en prer4ier lieu, il.existe dans un pays tel que
la France, environ trois millions de travail-
leurs sans attaches ilêærminées. Dans l'agri-

culture, on évalue à un rnillion et demi le
nombre des ouvriers sans place fixe, qui
travaillent < de-ci-de-là )), comme ils disent,
guelques jours, quelques semaines.. L'industrie
et le bâtiment comptent également un < volant
de main-d'æuvre ) mobile, ouvriers que l'on
embauche aux moments de grande presse et
qu'on licencie au bout de quelques semaines,

ou quelques mois. L'agrieulture, le bâtiment,
l'industrie, ont besoin de cette main-doæuvre
instable et, quoi gu'on fasse, sa proportion
restera sensiblement constante I en Frattce
actuellement, plus de 25 o/o des salariés sont
dans ce cas. Qu'on le veuille ou non, ces

hommes prennent l'habitude d'un travail
irrégulier. Leurs salaires sont les plus bas ;
souvent ils ne bénéfrcient pas de lois sociales ;
enfin, avec loâge, on les embauche de moins
en moins souvent. C'est parmi eux que se

recrutent en majorité les clocharils contempo-
rains et loon peut même s'étonner gue la pro-
portion de ces déchéances soit inférieure à
L0 o/o de la main-d'æuvre instable.

'Second fait non moins saillant. On sait
qu'actuellement plus ile 80.000 hommes par
arr vont émigrer ile la catnpagne à, la aille. Ces

hommes, le plus souvent jeunes, sont très
mal préparés à leur nouvelle existeneçr. A-t-on
entrepris guelgue chose pour les préparer à la
vie urbaine, aux métiers nouveaux'? Récem-
ment, à la suite d'une vaste enquête, les

J.A.C. (Jeunesses Agricoles chrétiennes), récla-
maient à juste titre la création de Centres
d'aecueil pour les jeunes ruraux venant en
ville. A-t-on songé à réaliser quelque chose en
ce sens ?

En ce qui concerne les.ouvriers < instables >,

il est urgent de créer pour eux ulr. statut
spécial, qui leur permettra: 10 de trouver du
travail quand ils en manguent; 20 de bdné-
ficier des lois sociales; 30 de trouver des

places stables, à partir de 35 ans, eie laissant
aux plus jeunes les travaux a itinérants >.

Quant aux jeunes ruraux, qui sont chassés,

des campagnes par les transformations des

pour ceux qui ne trouvent pas de travail:
de quelques restes des halles, légumes,

lleurs, fruits...

Petits commerces
vente au rabais
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techniques, il faut créer pour eux les centres
d'accueil, d'orientation, d'apprentissage, qu'ils
réclament. Nombre d'entre eux échouent dès

leur arrivée; parfois après avoir fait une ou
deux places? comme manceuvres, dans les

asiles de nuit, ou à Paris, à l'asile de Nan-
terre 11 en hiver, ils y sont plusieurs milliers.
C'est au cours de ces pérégrinations découra-
geantes et débilitantes, qu'ils prennent des

habitudes d'instabilité, d'oisiveté et de pa-
resse. Mais leur oisiveté, comme l'écrit M. J.
Folliet est bien plus psychologique, consé-

quences d'un organisme affaibli, gue morale 2.

Il y aurait d'ailleurs un imposant volume à

écrire sur la paresse, et sur ses variétés.
Voilà donc deux mesures préventives contre

le vagabondage, dont il est difficile de ne pas

voir l'imminente nécessité. La menace de

châtiments et les châtiments eux-mêmes n'ont
jamais été une bonne formule de réintégra-
tion sociale. Dans son récent Traité ile crimi-
nologie, E. Seelig 3 montre bien que les peines
effrayantes appliquées contre les délinquants,
en Autriche et eû Àllemagne, surtout au
XYIIIe siècle ne diminuèrent en rien la délin-
quance et il en fut de même partout pour le
vagabondage. Dans sa récente et brillante
thèse, le Dr Daniel Flahault étudiant un pro-
blème très proche du nôtre, celui des < Ininté-
grés sociaux dans les hôpitaux )? montre que
( tout se passe conxme si la sociétê les aaait
abanilonnés r 4 et que les responsabilités indi-
viduelles, lorsqu'elles existent, sont immensé-
ment aggravées par cet abandon.

En ce qui concerne les ind.ividus qui font
déjà partie du monde des vagabonds, le pro-
blème est peut-être plus complexe, mais il est
limité à un nombre relativement restreint de

'L'asile de Nanterre, près de Paris, reçoit en plein
hiver plus de 4.500 vagabonds et on est en train d'agrandir
cet établissement, qui remplit également d'autres fonctions.

, J. Forrrnr, Introduction â I'ouvrage Le Clochard de
J. et L. BÀRBTER (Histoirc d'unedéchéance), éd. Alsatia, 1956'
p. 17.

3 E. SEELrc, Traité de Criminologie, P.U.F., 1956,
p. 58-59.

'D. Fuueurr, Les Inintégrës sociaut dans les Hôpi'
taux:, t}:'èse Médecine, Paris 1956, p. 74. Sujet inspiré par
M, le Professeur H. PEeûIGNor.

La vente des chiffons chez le grossiste

sujets. Au lieu de prisons, où ils retourne-
raient cinquante ou soixante fois dans leur
existence, ne serait-il pas plus simple de pré-
voir des centres de réadaptation sociale, où
seraient mises en æuvre des techniques de
rééducation inspirées de la psychothérapie de

groupe ou de la psychodidactie ? Nous utili-

Elle et lui: la sieste sur les quais de la Seine
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sons ces termes, pour simplifier. En fait, par-
tant de ces bases une méthode psychologigue
serait à élaborer.

D'une façon plus gén&ale il convient de

comprendre que dans toute société il existe des

indiviilus qui ne sont pas capables de se tirer
d'affaire tout sêulso en toute circonstance. Ceci

doit être prévu, comme on a préwu des insti-
tutions pour certains malades. Il n'y a pas si
lonçemps d'ailleurs que I'on traitait les an-
ciens tuberculeux de ( paresseux >. Actuelle-
men"t on s'occupe non seulement de les guérir,
de leur donner un nouveau métier, mais aussi
de les placer dans un ( centre de réadaptation
à loeffort >.

Enfi., il semble que le législateur, en
France, a commencé à entrevoir ce problème,
puisqu'un décret du 29 novembre 1953 1

institue une forme nouvelle d'aide sociale
( permettant de aenir en aiile ù, ihs personnes
sans ressources qui, bien que capables physique-
ment de subaenir à leur eniretien, en sont
empêchées par iles circonstances particulières,
qu'accornpagne parfois un état psychique, au
moins motnentanénwnt ilêf,cient : il s'agit plus

Cité par Fr,aHe.urr. p. 78.

ou moins de personnes sortant d'un établisse-

ment hospitalier ou d,e réêilucation, n'ayant ni
logement, ni traaail, ni famillz en mesure ile lpur
oenir en aiile ; - des personnes sortant ile
prison ; - iles personnes en d,anger de prosti-
tution... Les Centres il'hÉbergement sont ilestinés
ù accueillir ces ilifférentes catêgories ile per-
sorlnes, ù leur faciliær Ia recherche d,oun emploi
et, éaëntuellernent, ù leur donner une.formation
professionnelle rapiile. ) (J. O. 3 décerbre 1953,
p. 10.759 et textes subséguents.)

Ce décrgt a reçu un commencement d'appli'-
cation. Il montre que le législateur a bien
vu le problème et n'a pas cherché à le résoudre
par de nouvelles mesures répressives, qui
demeurent inutiles, puisque les vagabonds
cumulent fatalement les condamttations par
di"aines.

Par ce décret, une voie entièremerit nou-
velle est ouverte vers Ia résolution humaine,
et figne d'une société civilisée, des problèmes,
jafis insolubles, du vagabondage. On pourrait
ajouter que les intéressés peuvent aussi avoir
besoin d'une aide psychologique, dans les

cas où leur personnalité aurait été trop grave-
ment atteinte par les expériences qu'ils ont
vécues.
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